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Résumé 

On a examiné Ia docujmentation sur les données 
relativesau trichloroethylene, a ses propriétés physi- 
ques et chimiques, a_ ses concentrations_dans |’envi- 
ronnement, a son devenir et sa persistance dans. 
'l’environnement, a sa capacité de bioaccumulation et 
aux effets de sa toxicité clans |’eau douce et Ie biote 
marin. Cette publication présente Ies résultats de la 
recherche entreprise, Iaquelle a permis d’adopter des 
recommandatiojns pour l_a qualité de |’eau, pour la pro- 
tection‘ de l’eau et pour ses usages particuliers au 
Canada. . 

~ 
'

- 

- Abstract
w 

A literature review was conducted of the available 
' 

information. on the physical and chemical properties, 
. environmental concentrations, environmental fate and 
persistence, bioaocumulation potential, and toxic ef- 

_ 
fects of trichloroethylene (TCE) on freshwater and 

‘ marine biota. The information is summarized in this V 

publication, From this information, ‘water quality guide- 
lines are recommended for the protection of specific 
water uses in Canada.



Préface

/ 
Les préoccupations. de nature toxlcologique et 

environnementale ont entrainé réoemment une reduc- 
tion de Vutilisatton du trichloroéthylene-(TOE) qui a été 
place sur la Ilste des substances d’intérét prioritaire 
(Gazette du Canada 1989), en vertu de la Loi cana- 
dienne sur la protection de I'en'vironnement (LCPE). 
Contormément a cette Loi. Iessubstances portées sur 

« cette Iiste doivent faire l'objet d’une evaluation afin de 
déterrniner si elles peuvent avoir des etfets immédiats 
ou along terme sur I'environnernen't. Le present rap- 
port a pour’ but d’élaborer des recommandations ‘pour 
la qualité de l'eau au Canada a I’égard du TCE, afin 
d’assurer la protection et la ‘preservation des cinq 
principales utilisations de l’eau : eau brute destinée a 
I”'appro\/isiorttnement en eau potable. qualité et aspects 

- esthétiques des eaux utilisées a des fins récréatives, 
vie aquatlque marine et d’eau douce; eaudestinée a 
I’irriga_tion et a |’abreuvage des animaux d'éIevage,t 
approvisionnement en eau industrieIle..

vl



Recommandations pour la qualité de l’eau 
t 

A 
‘ au Canada : trichloroéthyléne 

INTRODUCTION ET DONNEES DE BASE 
Le trichloroéthylene (TCE) (1,1,2-trichlo- 

roéthyléne) est uncomposé C2 de faible poids molé- 
culaire, non saturé, dont la formule est C|2C=CHCl 
(figure 1). Son numéro d’enregistrement CAS est 
79-01-06. Le TCE est également connu sous d’autres 
noms courants et oommerciaux : trichloroéthene, tri- 
chlorure d’acétylene, chlorelen, chloroéthylene, pet- 
zinol, triasol, et narcogen (Love et Eilers, 1982). Le 
TCE estprincipalement utilise comme solvant de dé- 
graissage dans Ies industries de nettoyage des 
métaugx, et on |’utilise également comme solvant do- 
mestique et industriel pour Ie nettoyage a sec, dans 
I'industrie textile, le décapage des peintures et comme 
‘solvant d’extract[ion pour les aliments, comme agent 
anesthésique pour certaines procédures chirurgicales, 
et comme fumigant (U.S. EPA, 1978; Cogswell et coll., 
1982; Bruckner et col|., 1989). 

I cI\Cc/cl 
H / \ci ' 

Figure 1. Structure dc Ia forniule du trlchloroéthfléne 
‘ 

Production 

_La fabrication. commerciale du TCE se fait par 
chloration de l’éthylen_e _et du dichloroéthane. Au début 
des années 1970, la production annuelle totale de TCE 
aux Etats-Unis était de 277100: (McNeil|, 1979). 
Toutetois, la production ,annuelle 

, avait fléchi a 
118 000 t a la tin des années 1970_,,pri,ncipalement en 
raison des restrictions imposées par Ies Etats améri- 

V 

cains a l’égard des émissions de TCE (ATR_G, 1988), 
Au Canada; Ies usines de la CIL et de Venchem, 

toutes deux a Shawinigan (Québec), étaient les deu_x 
- seuls producteurs de TCE. En 1976, leur capacité 

D.Fl.J. Moore, ,S.L. Walker, et R. Ansari 

totale deproduction était de 38 000 t, mais la pro- 
" 

d_uction intérieure de TCE était de 22 500 t, tandis que 
les importations restaient reiativement faibles (200 t), 
et la demande intérieure totale n’atteignait que 
.12 700 t, dont 10 000 pour l’industrie de nettoyage 
des métaux, 2.3 t'pour’la production de perchlora- 
éthylene, et Ie reste pour l’utiI_i_sation diverse (400 t), 
les ventes a l’exportation (6500 t) et I’équilibrage des 
stocks (3300 t). Depuis 1976, les pressions continues 
exercées en taveur de la protection de. l’environ- 
nement ont entrainé une utilisation moindre du TCE. 
Des exigenoes plus strictes en matiere d’équipement 
ont eu pour-effet de rédulre les émissions et d’ac- 
croitre Ie recyclage du TCE", ce qui a contribué a 
réduire la demande. Depuis Ia termeture de l’usine de 
'perchloroéthylene/trichloroéthylene (TCE) de la CIL en 
1985, Ies importations sont devenues la seule source 
d’approvision_nement. En 1988, Ies importations de 
TCE ont atteint 3000t dont 2900 pour I'industrie de 
nettoyage des m_étaux. Les prévisions pour Ies be- 
soins intérieurs de TCE? en 1992 laissent en_trevoir une 
demande encore plus faible qui se chiffrerait a 2200 t 

(CPI, 1988). 
‘

— 

TCE dans |’envlronnement 

Le trichloroéthyléne ne semble pas exister a l’éta't 
naturel. On a estimé que 60 % de la production mon- - 

diale totale jusqu’a présent est relachée dans l’envi- 
ronnement (U.S. EPA, 1979). On a décelé la présence 
de TCE dans |’air, le sol, Ia nourriture, et les tissus 
humains (Pearson et McConnell, 1975; Bruckner et . 

coll., 1989). De plus," Ia présenceade TCE dans les 
rivieres, Ies lacs, Ies sources municipales d’approvi- 
sionnement en eau, l_a mer et le biote aquatique (voir 
concentrations dans l’environnement) indiquent que le "TCE est Iargement diffuse dans l_e milieu aquatique 
(U.S. EPA, 1978);. On a décelé la présence de TCE 

' 

dans 34 % des sources d’approvisionnement en eau ' 

analysées ‘aux Etats-Unis (Conglio et coll., 1980; 
Westrick et col'l., 1984) et c'est Ie produit chi__mique le 
plus souvent détecté dans) les lieux décontaminés en 
vertu du programme Supenund (Abelson, 1990).

/ l



Recommandatlons relatives au TEC» 

L’U.S. ‘EPA (1978, 1980, 1986) a publié des 
données ‘sur l’effet du TCE sur la qualité de l’eau 
ambiante; mais comme les exigences mi_ni_males de 
l’EPA en ce qui concerne la base des données n’onl 

. pas été respectées, on n’a établi aucune Iimite numéri-V 
que. Toutefois, l’U.S. EPA a noté que le TCE a u_n 
effetlobservé aigu sur l’eau douce a une concentration 
maxiinale de 45.0 mg-L" et un effet chronique a une 
concentration de 21.9 mg-L". :Plusieurs Etats améri- 
cai_ns ont propose ou établi des directives a I’égard du 
TCE afin de protéger la vie aquatique d’eau douce, 
directives qui prévoient des concentrations inférieures 
a. celles proposées par l’U.S. EPA. Par exemple, le 

M_ich_igan a fixé a une valeur de 0.094 mg-L". Ia 
concentration maximale de TCE qui, théon'quement,, 
n’aurait aucun effetnégatif sur les organisme's aqua-

‘ 

tiques importants (et leur progéniture) exposés de 
fagon continue pendant toute leurvie (Zugger, 19.89). 
Au Canada, le CCMRE (1987) avait i_ndiqué que les 
données étaient insuffisantes au moment de la rédac- 

‘ 

tion poujr pouivoir faire des recommandations a I’égard 
du TCE. 

" 

PROPRIETES‘ PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Proprlétés 

Le tableau 1 présente Ies propriétés physiques et
A 

chimiques du TCE. Le TGE est un Iiquide a la tempe- 
rature ambiante (point d’éb_ulIition = 87 °C), et il est 

1 plus Iourd (densité = 1.47 entre 20°C et 4°C) eta une 
tension superficielle (0.029 N-m") plus faible que celle 
de l’eau (McNeiIl; 1979; Muraoka et Hifrata, 1988). Le 
TCE est modérément soluble dans l’eau (1 100 mg-L“) 
(Pearson et McConnell, 1975). II a une pression de 
vapeur élevée (8.0 kPa a 20 °(_3) (Verschueren, 1983). 
Sonooefficient de partage 1‘-octanol/eau mesuré est 

' 

log K0,, = 2.29 (U.S. EPA, 1975). Les essais su_r le 

terrain démontré que le TCE ne se partage pas de 
fagon. sélective dans les sediments aquatiques

‘ 

(Pearson et McConnell, 1975). ll n’est pas non plus 
sorbé sur les graviers grossiers (McConnell et coll., 
1975). Toutefois, Iessédiments a haute teneur en ma- 
tiéres organiques ont une grande capacité d’adsorption 
du TCE. Les ‘propriétés physiques et chimiques du 
TCE semblent indiquer que la volatitlisation est le 

principal processus d’élimination dU_‘TCE_dU milieu 
aquatique, bien que’ l’on puisse en trouver de petites 
quantités dans 'd’autres secteurs du milieu aquatique, 
notamment dans le biote et les sediments. 

'\ 

Tableau 1. Proprlétés physlques et chimiques du trlchloroéthyléne 

Em physique : 
_ 

Iiquide incolore 
Odcur : 

‘ 

type chlorofonjne 
Poids moléculairc‘ : l3l.5"’ \ 
Point dc fusion: . -87 °c“’

‘ 

Point d’6buIlition : 87 °C“’ 
Pression dc vapeur : 

_ 

‘ 2.7 Id’: (0 ° "’ 

1 8.0 1:13.11 (20 °C)“’ 

. 

12.7 kPa (30 °C)<'> 
so1ubi1'i1e dans 1'e:au : 1100 mg-1;‘ (2—5°c)<'> 

Densité :. . 1.47 
' 

(20 °c-4°c)<’> 

Tension superficielle : 0.029 N.m" (20 °C)“’ 

Coefficient dc partage 
l-octanol‘/eau‘ (log) _: . 

‘V 2.29"’
V 

"I Verschucren (1933)
" 

1*’ _pea'm_x_1 ct Mccomell (1975) 
">McNei11 (1979) 

, 

<‘> Mu.raoka‘et.l-Iirata (1988) 
1” US. EPA (1979) 

Aspects anal)(tl__ques du TCE 

La détection du TCE n’est pas incluse dans la 
surveillafnce réguliere des eaux de‘ ‘surface par la 

Direction de la qualité des eaux, a_ Envlronnement 
Canada. Toutefois, plu's,ieu'rs provinces (Ontarlo, 
Alberta), le Laboratoire national de la qualité des eaux 
et l’lnstitut national de recherche sur les eaux, .91 

Burlington, ont réalisé des études afin de déterrnlner 
- Ies concentrations de TCE dans certaines eaux de 
surface. 

Une technique couramment employée pour 
determiner Ies __concentratio_ns de TCE dans_ l’eau 
consiste a jutiliser un chromatographe en -phase 
gazeuse Hewlett-Packard, avec colonne capillaire de

' 

silice fondue de 25 m, at rhydrogene comme gaz por- 
teur. La colonne, pourvue d‘un détecteur a capture 
d’électrons “Ni, est programmée pour fonctionner 
entre -20 °C at 80 °C, a un rythme de 4 °C-min" avec 
retenue initiale de 2min (Kaiser et Oliver, 1976; 
Comba at Kaiser, 1983). On a_ trouvé que Ie taux de 
récupération des échantillons additionjnés d_e TCE, me- 
surés par chromatographie gazeuse et captu_re d’élec- 
trons, était de 51 % :_l: 15 ‘yo (Kaiser et Valdmanis, 

4. 1979), avec un seuil de détection de 1 ng-L" (Kaiser 
et co|I., 1983).

' 

CONCENTRATIONS DANS 

Sources 

_ 

Le TCE peut entrer dans le milieu aquatiquepar 
diverses, voies de pénétration : effluents industriels,



lessivage dans les sites d’enfoui_ssement, f_uit'es des 
tosses septiques, déversements accidentels, fuites de 
reservoirs et rejet- par les particuliers. La principale 
vole de penetration du TCE dans le milieu aquatique, 
dans Ies zones no'n industrielles-, est probablement Ia 
volatilisationpendant la production et I’utilisation, d’oL‘r 
son transport subsequent dans I'atmosphere (U.S. 

. EPA, 1979)." 

Resldus 

Eaux souterraines 

Les ‘composes de faible poids moléculaire comme 
Ie TCE qui sont volatils et dont la solubilite dans I’eau 
est de modérée a elevée se preterit bien au transport 
vers Ies eaux souterraines (Connor, 1984). Une fois 
present dans les eaux souterraines, Ie TCE -peut y 
persister, car la volatilisation est un procédé d’eli- 

mination inefficace dans ce ‘milieu (Zoeteman et. coll., 
1980). Aux Pays-Bas, on a détecté des concentrations 
de TCE aussi élevées que 1.10 mg-L“ dans les eaux 
souterraines, lors d’études courantes (Zoeteman et 
coll_., 1980)-; a Vero Beach en Floride, on a détecté des 
concentrations de TCE aussi élevé;e.s que 8.98 mg-L"

. 

a la suite d’une fuite d’un réservoir souterrain (Wang 
et co|l., 1985). Memeapres avoir deploye des efforts 
intenses pour décontaminer le_s eaux. souterraines a 
Vero Beach’ (assechement de l'aquifere), on a détecté 

. des concentrations de TCE de 0.128 mg-L" 32 mois 
apres la fuite. 

Au Canada, il y a eu peu d’études visant a 
determiner concentrations de TCE dans Ies eaux 
souterraines. Lesage et col|., (1990) onttrouvé que les 
eaux souterraines situées pres d’une décharge a 
Gloucester en Ontario présentaient des concentrations 
de TCE comprises entre des valeurs inferieures au

9 

seuil de detection (soit 1 pg-2L") et 0.583 mg-L". A 
Ville-Mercier au Quebec, Ies eaux souterraines d’un - 

endroit situé également a proximité d’une décharge 
étaient contaminées au TCE, a des concentrations 
allant de 4.40 ‘a 7.20 mg-L" (S. Lesage, 1989, |nst_it_ut 

national de recherche isur Ies eaux, comm. pers.). 
Dans. la ville d’Amherst en Nouvelle-Ecosse, on a — 

décelé des concentrations de TCE comprises entre 5 ' 

. et 84 pg-L" dans plusieurs puits municipaux et privés 
(N.S. DOE, 1983). ‘ 

Eaux de surface
_ 

On a détecté du TCE dans les eaux douces et 
marines en divers endroits du monde, notamment pres 

des régions industrielles et urbaines (U.S. EPA, 1979). 
_ 

La" présence de ‘TCE a l’etat de traces dans "Ies 
régions non industrielles peut etre attribuée au trans- 
port atmosphérique (Pearson et McConnell, 1975; 
McConnell et col|., 1975). Pearson at‘ McConnell 
(1975) cm trouvé que les concentrations de TCE dans 
Ies eaux marines de la baie de Liverpool en Angleterre 
variaient entre des valeurs inferieures au seuil de 
detection (soit 0.01 pg-L") et 3.6 pg-L". Wang et coll. 
(1985) cm tro'uv_e que Ies concentrations de TCE dans 
la riviere Indian, pres du lieu de la fuite de TCE a Vero 
Beach en Floride, variaient entre des valeurs inféri— 

eures au seuil de detection (soi_t 0.1 ug-L") et 
9.9 ug-L". Ces deux endroits se trouvent a proximité 
de zones industrielles qui sont des sources .ponctu- 
elles de TCE. Les concentrations de TCE observées 

V 

dans ces eaux de surface ind'iq‘u_ent doncque ces 
endroits sont relativement contaminés. 

Les concentrations de TCE indiquées pour les 
eaux de surface au Canada varient entre des valeurs 
inférieures au seuil de detection (soit 0.001 ug-L“) a 
90.0 ug-L", Ies concentrations les plus fortes ayant 
été observées au Quebec et e_n Ontario (tableau 2). 
Dans les échantillons des eaux de surface prélevés 
aux postes de contrcle du fleuve Saint-Laurent pres 

' de Sorel, Lum et Kaiser (1986) cm trouvé des concen- 
trations de TCE atteignant 90.0 pg-L". Des et- 
fluents industriels pres de Maitland, Montreal et Sorel 
ont été identifies ’com_m_e étant des sources ponc- 
tuelles de déversement de TCE dans Ie fleuve Saint- 
Laurent. En Ontario,‘ on a trouvé du TCE dans les 
échantillons des eaux de suriace provenant des 
rivieres St. Clair (Kaiser et Comba, 1986), Niagara 
(Kaiser et coll., 1983) et Welland (Kaiser et Comba, 
‘1983), ainsi que dans les "lacs Ontario, Erie et 
Sainte-Claire. Dans les échantillons des eaux de 
surface prelevés dans les rivieres Old Man, Red Deer, 
Athabasca etsaskatchewan Nord, en Alberta, on n’a 

~ détecté aucune trace de TCE (seuil de detection '= 
0.2 ug-L" pour 1984'-1,986; (seuil de detection = 
1.0 ug-L" pour 19,987-1988) (Alberta E_n'vi_ronment 
Centre, 1989). 

‘

’ 

Sediments ' 

En se servant des modeles de secteu_rs de dit- 
férents milieux, Cohen et Ryan (1985) cm determine 
que Ies concentrations de TCE dans les sediments 
aquatiquesdevaient etre similaires a ceux que l’on 
retrouve dans‘ les couches supérieures des eaux de 
surface. Pearson et McConnell (1975) on_t trouvé que‘ 
_les concentrations de TCE dans les sediments de la



Tableau 2. (_Ioncent_ra_tiom d_u trichloroéthyléne dans les eaux do surface au‘Canada 

" ' 

i 

Intervalle 
Endroit (ugoL'” 

Fleuve Saint-Laurent (Québec) 
Riviére Niagara, cours inférieur (Ontario) ' 

Lac Ontario (Ontario) 
Lac Erié (Ontario) 
Lac Sainte-Claire (Ontario) 
Riviére St. Clair. cours inférieur (Ontario) 
Riviére St, Clair'(Ontario)' 
Riviére Welland (Ontario) 
Riviére Old Man (Alberta) 
Riviére‘ Saskatchewan Nord (Alberta) 
Riviera Bow (Alberta) 
Riviére Red Deer (Alberta) 

0 01 I-90 0 
ND—0.0l 1 

ND—0 033 
0003-0 063* 
ND—0,036 
ND—0 023 
ND-42 0 
ND-0 75 
ND 
ND 
ND 
ND 

Riviera Athabasca (Albefrta) ND 

Seuil de détection 
(PS4-4)

_ 

0.001 
0.001 
0.001 

. 0.001 
0.001 
0.001 
1.0 
o.oo1 
0.2(l984.-86); 1.o(19s7—ss). 
0.2(l984-86); 1.0 (1987-88') 
0.2(l984-86); 1.0 (1987-88) 
o_.;2(19s4-86.): 1.0 (1987-88) 

Réf6re.n.c.e 

Lum et Kaiser, 1985 
Kaiser et c'o|l.-. ‘I983 
Kaiser et coll.. I983 
Kaiser et Valdmanis, 1979 
Kaiser et Comba, I986 
Kaisjer et Comba. I986 
OOARGLWQ. I986 
Kaiser ct Comba, I983 
ABC, 1989 
ABC, 1989 
ABC, 1989 

' 

AEC, l989 
ABC, 1989 

' ‘Echhntillons d'eau de surface at d’eau dc fond. 

baie de Liverpool en Angleterre variaient entre des 
valeurs inférieures au seuil de détection (soit 0.01 
pg-kg“). et 9.9 ug-kg"; _ces concentrations étaient 
similaires aux valeu_rs trouvées dans les échantillons 
d'eau provenant de la bale. On a observé une relation 
similaire dans la riviere Indian, a proximité du lieu de. 
la _tuit_e de TCE a Vero Beach en Floride ou les 
concentrations d_e_ TCE dans les sédiments variaient 
entre des valeurs inférieures au seuil de détection (soit 
_.0.5 pg-kg") et 1.7 pg-kg“ (Wang etcoll.-, 1985). Avant 
Ie déversement de TCE dans.-Ia riviere Indian, les con- 
centrations de TCE dans. les sédiments étaient infé- 
rieures au seuil de_ détecti_on (Wang et.col|., 1985). 

ll y a_ peu de données sur les concentrations de 
TCE dans les sédjments aquatiques au Canada. Dans 
un document//préparé dans Ie cadre de l?Acc‘ord 

Canada-Ontario relatif a la qualité de l’eau dans les 
Grands Lacs (COARGLWQ, 1986), on a indiqué la 
présence de TCE dans 45 des 68 échantillons de 
sediments (seuil de détection non indiqué) prélevés en 
1985 dans la riviere St. Clair pres de Sarnia an 
Ontario. La concentration maximale détectée était de 

' 

' 110.0 mg-kg"; ‘cette valeur est de plusieurs ordres de 
grandeur supé_rieu_re aux concentrations observées 
dans les régions relativement contaminées de la bale 
de Liverpool en Angleterre et de Vero Beach en 
Floride. Dans Ie seul échantillon de sediments prélevé 
dans une riviere de |"Alberta e_n 1985, on n’a pas 
observé de TCE.qui dépasse le seuil de détection 
(seuilde détection non indiqué) (Alberta"Environment 

' Centre, 1989). 

Biote - 

Neely et coII., (1974) ont rnontré que Ie potential 
de bioaccumulation d’un composé est directement relié 

0.2(l984-86); 1.0 (1987-88‘) 

a son coefficient de partage 1-octanol/eau. Pour Ie 
TCE, le logarithme du coefficient mesuré de partage 
1-octanol/eau (Kdw) est de 2.29. Cela slgnifie que la 
bioaccumulation est possible pour le TCE, mais n'est - 

probablement pas auissi importante quece qu’on a ob- 
servé dans le cas des autres organochlorés davantage 
non polaires comme les BPC (Nimmo et coll., 1975; 
Subramanian et col|., 1986)_. Pearson et McConnell 
(1975) ont déterminé les concentrations de'TCE dans 
un bonnombre de tissus de biote marin provenant de 
ditférents niveaux trophiques dans la baie de Liverpool 
‘en Angleterre. Dans des tolesde poissons, des con- 
centrations de TCE ‘variant entre des valeurs infé- 

rieures au seuil dedétection (soit 0.1 tug-kg" de poids 
’ 

a l’état frais) dans le maquereau (Scomber soombrus) 
et 30.0. pg-k " de poid_s a l’état'trais dans la Iimande 
(Limanda). la suite de Ieujr étude, Pearson et 

McConnell (1975) ont conclu que la bioaccumulation 
de TCE était relativement taible (facteurs de bio- 

accumulation < 100) et qu’iI n’y avait aucune preuve 
de bioarnplitacation dans la chaine alimentaire (ti- 

gure 2). Pareillement, Wang et coll. (1985) ont trouvé 
que les huitres de l’AtIantiq‘ue (Crassostrea virginica) . 

dans la riviere Indian; pres du_lieu de la tuite de TCE 
a Vero Beach, présentaient peu de traces de bioaccu- 
mulation de TCE. Dans ces huitres, les concentrations 
variaient entre des valeurs inférieures au seuil de

A 

détection (soit'1.0 pg-kg“) a 10.8 p'g.kg“ (poids a 
l’état frais). Otstad et coll., (1981) ont trouvé dans des 
poissons norvégiens des ‘concentrations de 'TCE 
variant entre des valeurs inférieures au seuil de 
détection (soit 2.5 et 100 pg-kg ‘, tout dependant de 
l_a teneur des poissons en matieres grasse) pour les 
filets de morue et de saumon. et 400 pg-kg" (poids 
de matieres grasses) dans les toies de morue (on n’a 
pas donné le nom des especes). Dans cette derniere
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Figure 2. Co’nce,nt\‘|-afilons du trlchloroéthylene dam le blotemarln de 
Ia_ !)_a__le de Liverpool en,AngleteI‘r'e (Pearson et McConnell. 
1975). Les concentrations de trlchloroéthylene dans Ies‘

_ 

eaux de surface varlalent entre le seull de detection 
(0.01 pg-L") ct 3.6 pg:-L". 

étude, Ies .concentrations élevées de TCE ont été 
décelées dans des poissons péchés dans des eaux 
contaminées par les effluents indu_striels d’ujsines de. 
pates et papiers et de produits chimiques. 

Au Canada, on n’a pas de données sur les con- 
centrations de TCE dans le biote aquatique. 

EVOLUTION ET PERSISTANCE DANS 
L'ENVlRONNEMENT 

Comportement d,al1_S le (milieu d'eau douce 

On a élaboré des modeles de différents milieujx 
bases sur" les propriétés physiques et chimiques du 
TCE afin de prévoir le devenir et le transport de ce 
composé dans l’environnement (Cohen et Ryan, -1985; 
Mackay et coll., 1985; Mackay, 1987). En regle gén_é- 
rale, cesmodeles prévoient que le TCE, en raison de 
sa uvolatilité élevée, est perdu dans Pafmosphere des 
qu'il est libéré dans |’environnement, seules de faibles 
quantités se retrouvant dans les milieux tegestre e_t

V 

aquatique (figures 3 et 4). Dans l’atmo_sphére, la de_m_i- ~ 

vie du TCE est relativement cou_rte,- u_ne partie impor- 
tante du composé étant rapidement éliminée par 
photo-oxydation et hydrolyse_ subséquente (U.S. EPA, 
1979; Gay et colI., 1976). Une certaine partie du TCE 
sera transportée a grande distance dans l’atmospherev,- 
et le lessivage par la pluie peut fa_ire tomber du TCE 
dans les systemes terrestre et aquatique dans des 
régions on it n’y a pas de sources de ce composé 
(Mackay, 1987).

’ 

Le TCE qui se retrouve dansle milieu aquatique 
provient du déversement direct, du ruissellement-des 

,sols et_des retombées atmosphériques (Lay et coll., 
1984). Dans Ie milieu aquatique, le TCE ‘est modéré- 
men'_t soluble et a _t_endance a demeurer en solution; il 

y a peu d_"/adsorption sur Ies sédiments en suspension 
ou de fond. La volatilisation est Ie principal mécanisme 
d’élimination du TCE dans le milieu aquatique (Dilling 
et coll., 1975; Jensen et Rosenberg, 1975; Dilling, 
1977), et les autres mécanismes possibles d’élimi- 
nation comme l’oxydation, |’hydro|yse et la dégradation 
microbienne ne sont pas jugés importants (Jensenet 
Rosenberg, 1975). Les sections suivantes décrivent 
Ies devenirs possibles du TCE dans le milieu aquati- 
que.

' 

VOIBNIISBHOTI 

Dilling et coll. (1975) et Dilling (1977) cm trouvé 
qu’une solution aqueuse de TCE (1.0 mg-L"), dans 
un becher ouvert, est perdue avec une demi-vie de 
17.7 a 23.5 min. On gardait la solution en mouvement 
en l’agitant a une vitesse constante de 200 tours/min. 
Toutefois, Iorsqu’on agitait la solution de fagon inter- 
mittente (pendant 15 s toutes |es'5 min), la, demi-vle. 
augmentait a plus de 90 min. Ces résultats ont amené v 

Dilling et call. (1975) a conclure que la volatilisation 
semble ét‘_r'e le principal mécanisme par lequel le TCE 
est éliminé de l’eau. Toutefois, Iesrrésultats soulignent 
également Ies difficultés que l’on rencontre lorsqu’on. 
extrapole Ies résultats de laboratoire aux écosystémes 
aquatiques naturels, ou les concentrations de TCE. 
seraient plus faibles, et Ies parametres comme l’agi- 
tation en sujrtace seraient hautement variables. 
Lorsqu'on ajoutait diverses autres substances dans le 

“ récipient ouvert, comme de l’argi|e, du calcaire, du 
sable ou de la tourbe, les taux, de volatiilisation étaient 
"a peine réduits et ne changeaient pas plus que par un 
facteur de 2. . 

,

- 

Jensen et Rosenberg (1975) ont trouvé -que les 
concent_rat,ions de TCE dim_inuaient de 80 % apres 
8 jours dans un aquarium partiellement ouvert et 
éclairé (demi-vie = -3.44 jours). Lorsque l’aquarium 
était fermé sous éclairage ou a I'obscurité, moins de 
50 % de la concentration initiale de TCE disparaissait 
apres 8 jours. Ces résultats indiquentque la 
volatilisati_on du TCE est beaucoup plus rapide que la 
photolyse, l’hydrolyse ou l’oxydation dans les réseaux_ 
aquatiques. 

Dans la recherche bibliographique, on n’a trouvé 
aucune mention d’études ayant mesuré Ies taux de 
volatilisation du TCE a |’écart des autres mécanismes 
possibles.de dégradation de oe composé dans les ré-
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seaux aquatiques naturels. Lay et coll. (1984) ont 
V trouvé que la demi-vi_e du TCE versé _dans un petlt 
etang était de 2.7 jours. Bien que rien n’indique que 
Ies sediments de fond aient agi comme piege pour le 
TCE, il se peutque d’autres mecanismes, a part Ia vo- 
latilisation, aient oontribue a la disparition relativement 
rapide du TCE dans l’etang. '

- 

Lorsque le TCE entre dans l’a_tmosphere, la double 
liaison C=C du carbone est attaquee par les radicaux 
hydroxyles, ce qui entraine la fomwation de chlorure 
dichloroacétyle et de phosgene comme produits 
primaires (Gay et coll., 1976; U:._S. EPA, 1979). Ces 
composes sont ensuite rapidement hydrolysés, oe qui 
entraine la formation de. HCI, C0, C02 et d’un acide 
carboxylique (Gay et coll., 1976). 

‘Photolyse, oxydatlon et hydrolyse 

Wang et Tan (1987) ont trouvé que les concen- 
trations de TCE diminuaient de 96.8 % Iorsque le 

, 
compose etait irradie pendant 12 h dans un systeme 
de photolyse de l’eau catalyse au piatine, le principal 
produit de degradation etant l’ethane. Lo'rsqu’on 
ajoutait du zinc au sysfeme, le taux de degradation‘ 
augmentait. Toutefois, oette reaction n’a probablement 
pas d'importance pour l’en\‘/ironnement, car elle, ne 
peut pas se produire dans des conditions naturelles. 
En effet, Wang et Tan (1987) ont trouvé qu’en l’ab- 
sence du catalyseur piatine, il n’y avait pas de photo- 
lyse du TCE. 

Dilling et cell. (1975) ont trouvé des indications 
d’une possible photooxydation d_u_ TCE dans l’eau 
aéree en presence de lumiere solaire. La quantité de 
TCE restant dans de l’eau aerée stockée a l’obscurit_é 
pendant 12 mois dans un systeme close etait d’environ 
20 % supérieure a la quantité restant dans un meme 
systeme expose a la lujmié-re solaire. L'élimination plus 
rapide d_u TCE a la lumiere solaire a été attribuee a 
l’oxydation des radicaux Iibres. Toutefois, les demi-vies 
experimentales du TCE observées dans l’obsc'urite 
(resultant de l'oxydation et de l’hydre|yse) et au soleil 
(resultant de la photooxydation -(et de l’hydrolyse) 
etaient de 10.7 at 10.1 mois, respectivement. Pareil- 
lem_ent, Jensen et Rosenberg (1975) n’ont pas trouvé 
de difference importante dans le taux d’élimination du 
TCE dans des aquariums fermes et exposes ausoleil 
ou a I"obscurite pendant 8 jours, ce qui indique qu’il-n’y 
a pas eu de photolyse directe. De plus, Ies. taux 
d’élimination du TCE dans cette experience (5 % en 

- 
88 jours étaient bien inlerieurs au taux trouvé Iorsque 
Ies aquariums étaient ouverts (80 % en 8 jours). Ces _ 

études indiquent que la photolyse, l’oxydation et 
I’hydroIyse ne sont pas des mecanismes importants 
d’élimination du TCE. present dans le milieu aqueux, 
par rapport a la volatilisation.

' 

Sorptlon 

Dilling et cell. (1975) ont etudie |’élimination all 
TCE par sorption sur l’argile, le. calcaire et la lourbe, 
dans trois experiences en systeme clos. lls ont trouvé 
que l’argile bentonite, a une concentration de‘ 
375 mg-L", adsorbait 10 % du TCE en solution en 
10 min, alors qu’une concentration de 750 mg-L". 
d’argiIe adsorbait 2'2 % du ‘TCE en solution apres 
30 min. Le calcairedolomitiqupe en concentration de 
500 mg-L" éliminait 50 °/o du TCE en 20 min environ, 
et 9034. du'TCE en 70 min environ. L’ajout de tourbe

A 

a raison de 500 mgoL". pour si_muler une teneur 
élevée en matieres organiques dans. l’eau, causait 
l’élimination de 40 % du TCE en 10 min, puis on ne 
mesurait plus d’élimination subséquente. 

( 
Dans une etude faite sur le terrain par Pearson et 

McConnell (1975) dans la baie de Liverpool, on n’a 
trouvé aucune indication de concentrations seleclives 
du TCE dans les sediments marins, ce qui indique que 
l’adsorption, dans les ecosystemes marins naturels, 
n’est probablement pas uvn mécanisme d’élimination 
important par rapport aux autres mecanismes. ' 

Biodegradatlon 

On a démontré que quelques organismes degra- 
daient le TCE par dechloration reductive dans des 
conditions anaérobiques favorables a la methano- 
genese (Kleopfer et coll.-, 1985; Pearsons et coll., 
1985; Barrio-Lage et coll., 1988). On a trouvé que la 
demi-vie du TCE en-degradation microbienne etait 
comprise entre 97.1 et 105.9 jours dans une expe- 
rience sur un microcosme anaérobie (Barrio-Lage et 
cell, 1988), et de 300 jours dans une étude sur le 
terrain portant sur des zones souterraines alterées a 
Palo Alto, pres de San Francisco (Roberts et coll., 
1982). Dans la premiere etude, I'ajout de methane 
comme element nutritif au microcosme a reduit Ia - 

demi.-vie du TCE .5 39.0 jours. Ces,resultats indiquent 
que la biodégradation du TCE dans les eaux souter- 
raines peut se produire, mais a des taux beaucoup 
plus faibles que dans des conditions ou la volatillsation 
serait possible. Baek et Jaffe (1989) ont montré qu’un 

‘ mécanisme de fermentation symbiotique non methano- 
gene, pendant la methanogénese, accroissait la de- 
gradation anaérobie du ‘trichloroéthylene dans des



cultures methanogenes mixtes. On a trouve des pro- 
duits de degradation du TCE dans des eaux souter- 
raines aux decharges de Gloucester en Ontario et de 
Ville-Mercier au Quebec (Pakdel et.colI., 1989; Lesage 
et. coll., 1990). On a egalement montre~qu'il y a de- 
gradation dans les produits de lessivage anaérobies 
des décharges. Toutefois, on doit se preoccuper du fait 
—que les prodults de la biodegradatlon anaerobie du 
TCE comprennent des substances toxlques, a savoir -: 

le chloroethane,»|e dichloroethylene et le chlorure de V4 

-vinyle, cette demiere substance etant cancerogene 
(Bouwer et coll., 1981 ; Kleopfer et coll., 1985;-Parsons 
et coll.~,- 1985-; Vogel et McCarty, 1985; Baek et Jatfe, 
‘I989; Pakdel 6! 00"., 1989; Lesage et col_l., 1990).

’ 

On n’a pas demontre qu’il pouvait y avoir degra- 
dation microbienne du TCE dans un milieu aerobie 
(Pearson et McConnell, 1975; Bouwer-et coll.-, 1981),‘ 
saut en presence de substrats de croissance comme 
Ie phenol, le toluene at l_e cresol (Nelson et colI., 

1987), le methane et.le-methanol (Little et coll., 1988; 
Berwanger et Barker, 1988; Strandberg et c‘oll., 1989), 
cu un melange de gaz "natural (Wilson et Wilson, 
1985). Ces resultats peuvent etre utiles pour les pro- 
jets de bonification des eaux souterraines, mais ils ont 
probablement peu d'lmportance environnementale. . 

Les etudes sur les mammiteres donnent peu 
d’indication a l’effet que le TCE puisse etre metabolisé I 

. par les organismes superieurs pour produire des 
acides di- et trlchloroacetiques (Daniel, 1963). Liebman , 

(1965) a indique que le TCE est converti en chloral par‘ 
’_ des microcosmes du toie et il a presente des donnees 

.a l’effet- que — la reaction est catalysee par le 

cytochrome P-450. Le chloral, Ie trichloroethanol et 
l’acide trichloroacetique sont Ies principaux metabolites 
du TCE detectes _in vivo (Defalque, 1961; Kimmerle et 
Eben. 1973). "

- 

BIOACCUMULATION 

Geyer et ‘coll. (1984) ont trouve que la chloro- 
phycee (ChIoreIIa fusca var. vacuolata) a__ un facteur de 
biocon_centration (FBC) de 1160 lorsqu"e||e est ex- 
poses a une concentration de TCE de '50 pg~L" 
pendant 1 jour. On n'a“trouve aucune autre etude 
portant sur "la bioaccumulation dans les plantes ou le 
phytoplancton. 

Barrows et coll, (1980), ont trouve que le crapet 
arlequin (Lepomis macrachirus) expose a une concen- 
tration moyenne de TCE de 3.4 pg-L" pendant une 
periode de 14 jours avait un tacteur de bioconcen- 

trationvde 17. Dans cette etude, [es concentrations de 
TCE avaient atteint'|’equilibre d_ans—Ies tissus des 
poissons a la fin des 14 jours d'exposition, et par_ 
consequent des expositions plus longues n'auraient 
pas accru le facteur de bioconcentratlon. Lorsque Ies 

, 
poissons ont ete places dans des aquariums propres. 
la,depur‘ation du TCE a ete rapide, avec une demi-vie 

’ 

interieure a 1-jour. On a trouve une seule autre etude 
. po_r-t_an,'t su_r la bioaccumulation" de TCE dans Ies 
‘poissons 2 Freitag et col_l._(1985) ont trouve que I'ide 
melanote (Leucociscus idus melanotus) avaituin tac- 
teu_r de bioconcentration de 90 apres une exposition 
de 3 jours au TCE. ll n’est pas evident d’apres cette 
demiere etude si la -bioconcentration de TCE avait 
attelnt un equillbre dans les poissons apres le.s‘3 jours , 

_

' 

d'exposition. 

Pearson at McConnell (1975) ont detenniné les
4 

concentrations de TCE dans Ies tissus d’une grande - 

variete d’organismes..mari,ns vivant dans la baie de 
Liverpool en Angleterre. On a ohoisi les especes afin 
qu’elles represententgditferents niveaux trophiques. 
Les resultats obtenus ont indique qu’l| y avait peu de 
bioaccumulation pa'r.le plancton (FBC < 10), et que 
chez Ies invertebres, Ies poissons,_'les oiseaux et l_es 
mammiteres, la bioaccumulation etait tres variable 
(FBC'< 2 a 100) (figure 2). On n’a trouve aucune 
indication de bloamplificatlon du TCE dans le reseau 
alimentaire aquatique de la baie de Liverpool -en 

, Angleterre. 

TOXICITE POUR LE BIOTE AQUATIQUE 

La qualite des donnees publiees sur la toxicite est 
tres variable. car Ies protocoles normalises pour les 
essais de toxlcite peuvent devenir caduques, ou blen 
ilsne sont pas toujours dlsponibles ou meme suivis. 
Atin d’ass‘ure'r une evaluation scientifique uniforme de 
chaque compose dechloroethane, Ies donnees utili- _ 

sees pour l’eIaboration d’une recommendation doivent 
repondre a certains crlteres etablis par Ie .CCME 
(1991). Ces crlteres comprennent des donnees sur les 
conditions et les, modes d’essal (p. ex., en circulation 
continue, ou en milieu statique), Ies concentrations 
d’essal-, la temperature, la durete de l’eau, le pH, la 
structure experimentale (controles, repetitions), ainsi 

' qu’une description des statistiques utilisees‘ pour 
l’eva|u‘ation des données. Chaque etude est evaluee/ 
d’apres Ies donnees ci-dessus, at on la classe comme 
primaire, secondaire ou inacceptable (CCME, 1991, 
pour» une description detaillée des criteres de codifica- 
tion). Toutes les donnees incluses dans l'ensemble de 
donnees mlnimales doivent etre primaires atin que I'on



maires atin que I’on puisse élaborer des recomman- 
dations completes. Pour l’élaboration des recom- 
mandations provisoires, on peut utiliser Ies données 
primaires ou secondaires. Les données de toxicité qui 
ne satistont pas aux criteres des données primaires ou 
secondaires sont jugées inacceptables, et on ne' peut 
les utiliser pour i’él_a_borat,ion de‘ l.’un ou l’autre type de 
recomrnandation. 

Un grand nombre d‘études ont porté sur la toxicité 
aigué du TCE pour le biote d’eau douce et le biote 
marin (1_igure'5) (Tableaux B-1 et B-2). Un nombre 
moindre d’études ont porté sur la toxicité chronique du 
TCE pour le biote aquatique (Tableau B-3). 
Pareillement, _pe_u d’études sur le terrain ou en. 
microcosme se sont attardées aux efiets du TCE sur ' 

Ies communautés aquatiques (Tableaux _B-1 et B-2). 
Cette section a pour but de décrire Ies effets toxiques 
du TCE sur le biote aquatique. 
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Figure 5. Nlveau de (la toxicité aigué dans Ie blot: aquhtique aprés 
une exposition aigué an TCE. ' 

Toxicité aigué 

Bactéries 

Le seuil toxique du TCE (concentration a laqueile 
_ia multiplication des oellulescommence a étre inhibee) 
était de 65.0 mg-Lit“ pour la bactérie Pseudomonas 

‘ 

putida apres une exposition de-6 h,. et de 63.0 mg-L" 
pour la cyanobactérie Microcystis aeruginosa apres 
une exposition de 192 h (Bringmann et Kuhn, 1980; ‘ 

Slooff‘ et colI., 1983a). Ces deux études, jugées se- 
condaires, ont été réalisées dans des conditions 
statiques, et les concentrations signalées de TCE 
dans le milieu de croissance étaient basées sur des 
concentrations nominales (non mesurées). La bactérie 
marine Photobactefium phosphoreum, q'u’on a égaIe- 
ment utilisée pour Ies essais de toxicité en eau douoe, 
présentait une inhibition a la iumiere de 50 % a une 
concentration de 120_mg-L" aprés une exposition de 
15 min; toutefois, on a jugé cette étude inacceptable 
en raison des données insuffisantes sur les conditions 
«dfessai (Kaiser et Fiibo, 1988). 

Phytoplancton 

Chez une espeoe marine, Ia diatomée 
Skeletonema costatum, on a observé une réduction de 

’ 50 % du nombre de cellules apres une expositionde 
96 h au TCE, a une concentration moyenne mesurée 
de 95.0 mg-L", dans un essai statique classé oomme 
secondaire (Ward et coIl., 1986). Dans un essai 
statique, nonmesujré, portant sur l"a|gue marine uni- 
cellulaire Phaeodactylum tricomutum, on a observe 
q'u’une concentration nominale de TCE‘ de 8.0 mg-L" 
causait une inhibition de 50 % de l’assi_milat'ion du “C 
pendant la photosynthese (Pearson et McConnell, 
1975). Toutefois, on a jugé oette étude inacceptable, 
car Ies conditions expérimentales n’étaient pas indi- 
quées. Dans la seule étude .trou‘vée sur les espéces 
d’eau douoe, et portant sur le Selenastrum capricom- 
utu_m, on a indiqué pour Ie taux de croissance une 
concentration sans effet observé (CSEO) de 

» 175 mg-L“ aprés une exposition de 96 h au’ TCE 
dans un essai statique, lequel a-été jugé secondaire 
cafr Ies concentrations n’avaient pas été mesurées 
(Sloofl et coll., 1983a). 

Dans un regroupement naturel de phyloplancton 
estuarien, on n’a observé aucun effet inhibiteur sur 
l’assimilation de “G pendant u_ne exposition de 48 h 

. a_u TCE a 0.5, 1.0 et 2.0 mgoL‘-‘, dans un essai a 
circulation continue jugé secondaire, car Ies con-' 
centrations n’avaient pas été_mesurées (Erickson et



Hawkins, 1980). Dans une culture mixte contenant la 
diatomee marine Thalassiosira pseudonana et |’algue 
marine Dunaliella tertiolecta,‘ on n’a observe aucun 
effet sur la composition de la communauté apres une 
exposition de 96 h au TCE a deux concentrations. soit 
0.05 et 0.10 mgoL" dans un essai statique‘ (Blggs et 
co|I., 1979). Toutefois, on 'a jugé cette étude 
inacceptable car. Ies conditions expérimentales 
n'étaient pas indiquées. ‘ 

lnvertébrés 

Afin de détenniner Ies efiets du TCE sur les 
especes de Daphnia, on a réalisé plusieurs essais de 
toxicité aigué. La Daphnia magna (agée de 4 a 
6 jours) présentait une GL5, -- 48 h (immobilisation) de 
7.76 mgoL“ de TCE dans un essai statique non- 
mesuré, qui a été classé comme secondaire‘ 

_ 
‘(Abemethy et coll., 1986). Dans un autre essai statique 
no_n ‘mesuré également classé comme secondaire, on . 

» a observéfque. la jeune (agée de m‘oin's de 24 h) 
D. rnagna avait-une’CL5,,= 48 h de 18.0 mg-L", et une 

études faites en laboratoire selon un protocole 
experimental similaire, Ies CL“ - 48 h correspondantes 
étaient plus élevées, variant de 42.0 a 97.0 mg-L“ de 
TCE (Canton et Adema, 1978). Dans ces dernieres 
‘études, on a également trouvé que la jeune D. pulex 
(agéede moins de 24 h) avait une GL5, - 48 h de 
45.0 mg-L", et que la D. cucullata agée de 11 jours 
avait une CL” - 48 h de 57.0 mg-L". Ces études ont 
été jugées inacceptables, car Ies conditions 

é 

expérimentales n'étaient pas indiquées. 

4 

Des espéc.es'd’invertébrés provenant de groupes 
taxonomiques aussi variés que les oligochetes. Ies 
dipteres, Ies gastéropodes, Ies amphipodes et les 
éphéméropteres ont également. fait |’objet d’essais 
visant a déterminer leur reaction a de cou_rtes exposi- 
tions au TCE (Pearson et McConnell, 1975; Sloott, 
1983;‘ Slooff et coll., 19833; Ward et co|l., 1986). 
D'apres Ies résultats de ces essais, il semble que la 
sensibiiité au TCE varie selon Ies especes. Par" 

exemple. la susceptibilité au TCE vane d'une_/GL5, - 

96 h de 14.0 mg-L" pour lacrevette mysideimarine 
Mysidopsis bahia dans un essai statique et mesure, 
classé secondaire (Ward et coll., 1986), a une GL5, - 

48 h de 1-32.0 mg~L" pour les vers oligochetes d'eau 
douce Tubifexet Limnadrilus dans un essai statique et 
non mesujré, et classé inacceptable car les conditions 
expérimentales n’étaient pas indiquées avec su1fisam- 
ment de détails (slooft, 1983). ~- 4

1 

V. 

.10 I 

- CSEO - 48 h de 2.2 mg-L" (LeBlanc. 1980). Dans des
A 

Dans un essai statique, Sloot et coll. (1983b) ont 
trouvé qu'a une concentration moyenne nominale de 
TCE de 9.7 mg-L"_, Ia vitesse de tenneture des 
valvulesde Ia moule d'eau douce Dreissena poly- 
morpha avait augmenté de tagon notable. Slooft et 
coll. (1983b) n'ont‘ pas analyse I'importance écologique 
de cette reaction. On a classé cette étude dans _la 
catégorie lnacceptable, car Ies données sur les con- 
ditions expérimentales étaient insulfisantes. 

Poisscns ~

- 

Dans deux études. on a indiqué des GL5‘, pour 
l’exposition au TCE d’especes de poissons marins. 
Dans Ia premiere étude, _Ward et coll. (1986) ont 
trouvé que le méné Cyprinodon variegatus avait une 
Cl.“ - 96 h de 52.0 mg-L", dans un essai statique 

V avec mesure des concentrations, essai qu’on a classé 
comme secondaire. Pearson et McConnell (1975) ont 
trouvé que la Limanda avait une GL5, - 96 h de 
16.0 mg-L" pour le TCE, dans un essai en milieu a 
circulation continue avec mesure des concentrations.. 
Toutelois, on a jugé que cette derniere etude étalt 
inacceptable, car Ies données sur les conditions de 
l’essai étaient insu_flis‘antes. . 

Dans un essai en milieu a ci_rc_ulation continue, 
Alexander et coll. (1978) ont trouvé que la tete-de- 
boule (Pimephales promelas) avait une CL“ - 96 h de 
40.7 mg-L“ de TCE (concentration mesu_rée). Dans 
des conditions similaires d'essai (circulation continue,

_ 

mesure des concentrations), on a trouvé que la CL“ 
,de TCE était de 28.2 mg-L" pour la jeune fondule 
Jordanella floridae (ATRG, 1988). Ces deux études 
ont été classées comme primaires. Slooff etcoll.

‘ 

la truite arc-en-ciel
' 

(1983a) ont trouvé chez 
(Oncorhynchus mykiss) un taux de mortalité de 50% 
apres une exposition de 96 h a une concentration 
nominale de TCE de»42.0 mg-L"-, dans un essai 
statique classé comme secondaire. car Ies concen- 
trations n’avaient pas été mesurées. Dans cet essai, 
la concentration sans létalité observée (CSLO) était de 
33.0 mg-L“. Sloott (1979), dans un ‘essai - de 
sous-létalité, a trouvé que le 0. mykiss présentait un 

A rythme de respiration grandement accru apres une 
exposition de 24 h a 5.0 mg-L" de TCE dans un essai 

. 

en" milieu a circulation continue, qui a été classé 
cofmme secondai_re car Ies concentrations n’av'aient 
pas été mesurées. Slooff (1979) n’a pas tait état de 
l’importance écologique de cette reaction at de la 
durée pendant laquelle cette reaction a été élevée.

' 

Les autres CL“ indiquées variaient de 45.0 mgc-L" 
pour la crapet arlequin (Lepomis rnacrochirus) de



I’année dans un essai statique de 96 h sans mesure 
des concentrations (Buccafusco et ‘coII.. 1981), a 
270.0 mg-L" de TCE pour le medaka (oryzias Iatipes) 
dans un essai statique de»48 h sans mesure des 
concentrations (Slooff et col|., 1983a). On‘ a classé ces 
essais commei secondaires car Ies concentrations 
n'avaient pas’été mesurées. 

Amphibians 

(Dans des essais .sta_tiques de 48 h sa_ns mesure, 
des concentrations, jugés inacceptables en raison 
d’inlormations insuffisantes sur les conditions experi- 
'menta|es, le crapeau a grifles (Xenopus Iaevis) et 
I’axolotl mexicain (Ambystoma mexicanum) avaient un 
taux de mortalité de 50 % a des concentrations de - 

TCE de 45.0 et 48.0 mgeL", respectivement (SIooff et 
Baerselman, 1980). Dans cette étude, X. Iaevis et _A. 
mexicanum avaient des CSLO de 41.0 et 29.0 mg-L" 
de TCE», respectivement (Slooff et co|I.. 1983a). 

Toxlcité chronlque- 
1

« 

Dans une étude classée comme primaire, 
I’Aquatic Toxicity Research Group (ATRG, 1.988) a 

_ 

établi la toxicité chronique du TCE envers la fondule J. 
floridae et la truite mouchetée (salvelinus fontinalis) 
dans des études du cycle de vie en, milieu a circulation 
continue, avec quatre reperes biologiques : survie des

, 

embryonis (éclosabilité des oeufs), survie des Iarves, 

presence de TCE a grandement réduit la survie des 
larves apres 10jours et celle des alevins apres‘ 
28 jours aux concentrations maximales utilisées, soit 
21.2 mg-L“ et 20.9 mg-L", respectivement. Toutefois, 

'. ces concentrations n’ont eu aucun effet sur la survie 
des embryons ou la croissance des alevins. Les con- 
centrations sans effet observé (CSEO) sur la survie 
apres 10 jours et la survie des alevins apres 28 jours 
étaient de 5.76 et 10.6 mg-L" de TCE, respective- 
ment. D'apres Ies données indiquées pour la survie 
des embryons de truite rhouchetée, Ia survie des 
larves nageantes et la survie apres 120 jours des 
alevins il ne semble pas yl avoir de relation uniforrne 
entre la dose et la reaction, et -les résultats ne sont 
donc pas concluants. Toutefois, il y avait une-relation 
uniforme entre la concentration de TCE et la cro_is- 
sance des alevins; a la ‘plus faible concentration 
utilisée, soit pde 0.21 mg-L"' de TCE:-, on a note une 
diminution importante de 5 % du poids des alevins 

(survie des alevins, et croissance des alevins. La~ 

apres 120 jours. A des concentrations de 068, 1.96, , 

4.31 et 11.3 mg-L“ de TCEI, le poids des alevins 
apres 120 jours avait diminué de 5 %, 17 %. 25 % et 
44 %, respectivement. ~. 

11 

Loekle et coll. (1983) ont trouvé que. a des con- 
" 

centrations nominales de 1.0 et 5.0 mg-L" de TCE, il 

y avait une réduction du taux de croissance et de la 
du_rée de survie de la molliénisie a voilure (Poeci/ia 
sphenops) pendant une exposition de 60 jours dans 
‘un essai’ statique, dans lequel les produits chimiques 
d’essai étaient renouvelés tous les 14 jours. Touteiois, 
on juge ces données inaoceptables pour les raisons . 

suivantes : Ies essais n’ont pas été reproduits; on n’a 
pas i_ndi_qué Ies conditions critiques de I’essai (p. ex., 
température et pH); un essai statique a long terme 
n’est pas applicable dans le cas d’un produit chimique 
_tres_ volatile comme le TCE (ASTM, 1988). 

Dans une expérience réalisée sur une commu- ‘ 

nauté vivant dans un étang naturel, étude qui" a été 
classée comme secondaire, Lay’ et coll. (1984) ont 
observe une réduction importante de l’abondance de 
Daphnia, et de la richesse et de l’abondance du 
phytoplancton a une concentration nominale de 
25.0 mg-L" de TCE, a la fin de la période d’ob- 
servation de 43 jours. Ces modifications dans la 
structure de la communauté ont persisté jusqu'a la fin 
de la période d’observation, malgré la disparitlon de 
50 % du TCE apres 2.7 jours, et.de 98% apres 
15 jours. Cette étude indique que_les déversements - 

accidentels de TCE peuvent avoi_r des effets posslbles 
a long terrne sur les communauté aquatiques. « 

Effejs cancérogenes, mutagénes et tératogénes 

Apres avoir examiné les données existantes sur, 
Ie sujet. Bull (1985) a conclu que le TCE est probable- 
ment cancérogene et mutagéne,» ce qui peut presenter 

‘

' 

un risque pour les humains lorsque l’eau potable 
provient d*eaux souterraines contaminées. On a mon- 
tré que le TCE induit le cancer chez les souris et Ies 
rats (National Cancer Institute, 1976_; National Toxicol- 
ogy Program," 1983, 19871; Fu_k_uda et coll., 1983; 
Maltoni et coIl., 1988). Toutefois, des études effec- 
tuées par d'autres chercheurs n’ont pas démontré de 

. reactions cancérogenes au TCE (Van Duuren et ooll., 
1979; Henschler et c'olI.-, 1984). Connor (1984) a 
calculé que la consommation, pendant toute une vie, 
d’ea’u,x souterraines contaminées a raison de.5.7 a 
6.5 pg‘-L" de TCE provoqueralt une augmentation du 
risque de cancer de 2.1 a 2_.4 x 10‘ chez les humains. 
L'U.S. EPA (1978) a estimé que des concentrations de TCE de 21, 2.1 et 0.21 pg-L" dans l’eau p'rov'oq’ue- 
raient un risque additionnel de cancer chez |’humain, 
pendant toute sa vie, de 105, 10" et 10". respective- 
ment. On, n’a trouvé aucune étude consacrée aux 
effets cancérogénes, mutagenes ou tératogenes



possibles du TCE sur Ies biotes aquatiques, et on ne 
peut donc pas evaiuer ces risques. 

SOMMAIRE ET FiEC_OMMANDATlONS 
‘ Les recommandations pour la quaiite des eaux au 

Canada decouient d'un vaste examen des donnees 
existantes sur le trichloroethylefne (tableau 3). Dans ce 
qui suit. on trouve Ie sommaire de i’anaiyse de ces 

‘ recommandations. 

Recommendations pourln quallté de l’eau 37. Pegard du 
trichloroethyléne . 

Ta.ble.a!I 3- 

I._Itilisation dc l"eau Rejcommandation (mg'-L") 

Eat) brute destinée h Papgprovisionnement 0.05 l_l_Ig-L"* 
en can potable 

Qualite ct aspects esthétiqucs des‘ caux Données insuffisanlcs 
utilisées A des fins récréatives

' 

Vie aquatique A. Eau douce 0.02 mg-INT 
7 

B. Eat: marine Données insuffisantcs 

Agriculture ‘A. Eeu destinée 5 0.05 mg 1;!‘
’ 

l'a_br_'euvage des’
' 

animaux d‘élevage 
B. Irrigation Données inxuffisantes. 

Approvisionnement en can industffelle Données insuffisantes 

‘Valeria’ propose: |_e federal-provincial sur l’eau potable (same at 
Bicn-étn social Canada 1989).) .

_ 

fRecbmmandntion provisoiye. 
tkecornmandations sur la qunlité de l'eau potable an (Sa'n_t_£ ct Bien-étxe - 

social 1989) cqmme tecornmandntions provisoires sur I‘eau 
‘ ' ‘ A Pnbreuvage &s animaiut d’élevage nu 

Sourc_es diapprovisionnement en eau potable 

Le Sous-comite federal-provincial sur l'eau po- 
tabiea recommande une concentration de 0.05 mg-L" 
de TOE pour cette utilisation de I’eau (Sante et Bien 
etre social Canada. 1989). Si apres un an aucune don- 
nee nouvelle ne conteste cette ivaleur, oette recorn- 
mandation sera adoptee. — 

Qualité des eaux pou_r Ies ioislrs et I’esthétIq‘uei 

Le seuii de perception de l’odeur du TCE danjs 
-I’eau est de 10 rhg-»L" -(Verschueren, 1983). Dans Ies 
études publiees, on n’a trouve aucun seuii pour la goflt 
ou _la coloration du poisson. En l'absence de telles 
donnees, il n’y a pas assez d’iniormation pour 
presenter des __reco_mmandations sur la q‘ua= 

Iité des eaux utilisees a des fins recreatives au 
Canada. 

8 

—

' 

'
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Organismes aquatlques / 

Organisrnes aquatiques d'eau douce 

La figure 6’ i_ndique que, pour ce qui est du TOE, 
on n’a pas satisfait "aux exigences minimales en 
matiere de donnees pour determiner des recomman- 
dations visant a proteger Ies organismes aquatiques 

« d'eau douce. ii n'exist__e notamment pas d’etudes 
primaires sur Ies invertebres ou Ies plantes d'eau 
douce. Toutefois, Ies exigences minimales en matiere 
de donneespour i’e|aboration d'une recommandation 
provisoire ont été satisiaites, at it est donc possible 
d’etabIir une teile recommandation provisoire a partir 
des donneesv existantes (CCME, 1991 ).. 

D'a_pres Ies donnees de toxicite chronique. 
I’organis:me d'eau douce Ie plus sensiblea été Ia truite 
mouchetee (SaI_vaIinu_s _fontinaIis), pour Iaqueile on a 
enregistre une_dimlnution importante die 5 % du poids 

’ des (niveau minimal produi- 
sant u_n etfet observe LOEL), apres une exposition a 

‘ 

V 

0.21 mgoL" de TCE_dans un essai en milieu a circula- 
tion continue (ATRG, 1988). St I’on veut proteger et 
preserver iavie aquatique d'eau douce, il est recom- 
mande, debiagon provisoire, que la concentration de 
TCE -dans I'eau ne depasse pas 0.02 mg-L". on a 
etabli cette concentration en ajoutant; selon Ies indica- 
tions du CCME (1991), un iacteur de securite d'un 
ordre de grandeur a la valeur chronique la plus taible 
(truite mouchetee, ATRG 1988) pour une exposition a 
long tenne. .

’ 

Organismes aquatiques marins 

On ne peut etablir do recommandations tinales 
ou provisoires pour la protection et la preservation des 
-organismes aquatiques marins parce qu’i| n’y avait pas 
d'etudes primaires sur Ies especes marines de pois- 
sons, d'invertébres, ou de plantes; et que pour Ie biote 
marin. ii n’y avait qu'une seule etude de toxicite aigue

‘ 

sujr Ies poissons et une seule autre sur les invertebjres . 

(Ward_ et coli,_, 1986) (figure'7). Afin de pouvoir etablir 
une recommandation provisoire, la base minlmaie de 

1 -donnees doit comporter au moins deux études sur des 
espeoes d'invertébres et sur Ies especes de poissons 
(COME, 1991). 

Utilisation de i’eau en agriculture 
4 

/iblreuvage du betail 

-L’,et_ude u.s. EPA 4(1978) a déisrrnine qua
A 

I'inhaIati_on etaitle principal mecanisme par lequel Ies V



Utilisation de l'eau: Protection des organismes aquatiques d’eau deuce’ 

Composé: Trichloroéthyléne (TCE) 

Exigences des recommendations pour la qualité de |’ea'u‘ au Canada: Ensemble minimal de données su_r Ia t_o_xi<l.. 

Nombre d'études 
V 

Résidant en 
V 

, 

' ' ' 

-Biote aquatique requises 
_ 

Prirnai_res Amérique de Nordi Exigences additionne||es' 
7 

Reference
W 

Poissons 1. X X FJROID, ATRG, 1988 
2. . x - x CHAAUD, CHRONIQUE ATRG, 1988 
3 - X x ‘ 

' 

A_lexanderetcoll., 1978 

lnvertébrés 
' 

_1. . _ __ " _-_ 
- 2. _ __ _____jA_____ , __ 

Plantes 
_ 

1. __ _ I 

_. __ 

' Poisson: i) des études sur au "moins une espéce d’eau froide et une espece d’eau chaude sont requises (FROID, Cl-l_AUD); 
ii) au "moins deux étude de toxicité chroriique (cycle de vie partiel ou oomplet) sont requises (CHRONIQUE). 

lnvertébrés : i) au moins deux études de toxicité chronique (cycle de vie partiel ou complet) sont requises (CH RONIQUE); 
ii) au moins deux classes d'invertébrés doivent étre représentées (CL 1, CL 2); 

iii) i_I doit y a_voir au moins une espeoe planctonique (PLC). 

Exemptions aux exigences ci-dissous, avec justifications scientifiques: Oui__ Non _g(_ . - 

Respect des exigenoes minimales en matiere de données de toxicité: Oui__ Non A . Dans la négative, passer A la section sur les 
recommendations provisoires.

' 

Exigences des recommendations pour la qualité de l'eau au Canada: Ensemble minimal de données su_r le devenirduioomgsé clans 
|'environ'nement. ‘ 

« —
, 

(1) Conn_a_i_t—on la mob_il_ité du oomposé et les _mi_|ieux de l’environnement~ aquatique dans lesquels il est probable qu'on 
Ie retrouve? Gui; Non__, 

_

. 

(2) Connaft-on les types de réactionschimiques et biologiques qui prennent place pendant son transport et apres sa 
retomebée?» Ouii Non__. , 

V 

'\ 

(3) Connait-on Ies metabolites chimiques éventuels? Ouii Non______. 

-(4) Convnait-on la persistance du oomposé dans |'eau, les sédiments et le biote’? Ouil Non__. 

Si une des réponses aux questions oi-dessus est négative. passer a la section sur les recommendations provisoires. 

Exigences relatives auxreoommandations grovisoires pour la qualité de l'eau au Canada: 

(1) Exijste-t-ii au moin_s deux études de‘ toxicité aigué ou chronique pouriles poissons, et pour les invertébrés? Ouil Non._. 

(2) L'une des especes deupoissonsest-elle une espece d’eau froide résidant en Amérique du Nord? Oui_X No’n_. 

(3) Y a-t-i_l deux especes d'invenébré_s de classes différentes, et l’une d'entre elles est-elle planctonique et résidante de |’Amén'que 
du Nord? Ou_i_;(_"Non_.

\ ‘ 

Si l’une des questions cidessus a une réponse negative, on ne peut pas e'tab|j_r do recommandations'provisoires. Nota: Pour établir 
une recommendation provisoire, on peut se baser sur les études primaires QU seoondaires. 

Figure 6. Fiche de.donn‘éjes mlnlmeles pour I’étab|lsse:Iiejnt d’une.re_commandation pour la quallté de l’e.;u a Pégard du TCE au Canada 
afln de protéger ls organisms aquatlques d’eau douce. 
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Utilisation de |’eau: Protection des organismes aquatiques marins 

Composé: 
I 

Tnchloroéthyléne (TCE) 

Exigences des recommendations pour la qualité de l’eau au Ca>na__da:a Ensemble minimal de données sur la toxicité 

Especes Etude d_e ' Deux classes 
‘Nombre d’études d’eau toxicité s_o_nt 

Biote aquatique requises Primaires tempérée chronique ' représentées Fléférence 

\ Poissons ' 

1». 
A _ __ __. _ 

2. _ __ _. __ 
3. _ _ _ _ 

lnvertébrés 1. _ _ __ _ _ 
2 —": . 

j- 
Plantes . 1. _ . 

' __ _ 

‘ __ 

Exemptions aux exigences ci-dissous, avec justifications scientifiques: .Oui_ ‘Non_x_. 
'

_ 

Respect des exigences minimales en matiere de données de toxicité: Oui_ Non Dans la negative, passer a la section sur 
les recommandations provisoires. ~ 

A \
» 

Exigences des recommendations pour la qualité de l’eau au Canada: Ensemble minimal de données sur le devenir du comgsé dans 
l'environnement. ' - 

' ' 

(1) Connait-on la mobilite du oomposé et les milieuxde l'enviro_n_ne_ment aquatique dans lesquels il est probable qu'on. 

retrouve? Oui_.x_.. Non__. _

' 

(2) Connait-on les types de réactions ch_i_r_niques et biologiques qui prennent place pendant son transport et apres 
retombée? Ouil Non__. ‘ 

' 

(3) Connait-on les métabolites c_hir_niques éventuels? Oui_x_ Non__. 

(4) Connait-on la persistance du oomposé dans l'eau, les sediments et le biote? Oui_x_ Non__. 

Si une des réponses aux questions ciydessus est négative. passer a la section sur les recommandations provisoires. 

Exigences relatives aux .reoomlrnandation's grovisoirespour la qualjté de l’eau au’Canada: ._

/ 
(1) Existe-it-il au moins deux études de toxicité aigué ou chronique pour les poissons maiins, et pour les invertébrés 

- - marins? Oui__ Non L . - 
'— 

.

' 

(2) L'une des espéces de poissohs est-elle une, espéoe d’eau tempérée? Ouii Non-_. . 

(3) Les deux especes d’inVerté,brés.sont-elles‘ de classes différentes, et |'une d'elIes est-elle une espece d'eau 

tempérée? Oui_ Non _)_<_ . ~
' 

Si l'une des questions ci-dessus a une réponse negative. on ne peut pas établir de reoommandafions provisoires. Nota; Pour établir 
une recommandation provisoire, on peut se baser sur les études primaires ou seoondaires.

' 

“\ 

Figure 7. Flclie deldonnées pour I’6tab_Ibsen|_ent d’une reconunandatlon pour la quallté de’|’eau a Pégard du TCE au Canada 
afln de protéger les orpnlsmes aquatiqnes marins.
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mammiteres terrestres sont exposes au TCE-;. l_l 

n’existe pas de données sur la toxicité du TCE pour 
A

' 

les animaux d’elevage'. En l’absence de telles données 
pour d’autres produits chimiques, les recomman-' 
dations pour la qualité de I’eau potable au Canada 
sont adoptées comme recommandationsaprovisoires 
pour I’eau destinée a l’abreuvage’ ‘des animaux 
d’e|evage. Cette mesure a l’avantage d’oftririune' 

» marge de securite pour le betail en controlant les 
residus inacceptables dans les produits destines au 
bétail. Sante et Bien-étre social Canada (1989) 
propose pourle TCE, la concentration de 0.05 mg-L“ 
com'm__e "recommandation pou_r- la qualité _de I’eau 
potable que l"on peut adopter comme recommandation 
provisoire pour I’eau destinée a I’abreuvage des 
animaux d’elevage au Canada afin de préserver cette

A 

utilisation de I’eau. 

Irrigation 

On n’Va pas trouvé‘ de données sur les effets du 
TCE sur les macrophytes terrestres, y compris les 
cultures. Par consequent, il n’est pas possible d’étab|_ir 
une’ recommandation sur la qualité de I’eau‘ pour le 
TCE dans cette u,tili,sation de I’eau. 

Eau utlllsée a des flns lndustrlelles 

II n’existe pas actuellement suffisamment de 
données pour permettre rétablissement de reoo'mman- - 

dations visant’ a proteger les approvisionnements en 
eau industrielle contre la plupart des composés 
chimiques. On étudie présentement les besoins de 
l’industrie relatifs a la qua|_ite de I’eau, et Iorsque cette 
étude sera termi_née, on pourra peut-etre etablir des 
recommendations pour de nombreux composes, 
dont Ie' TCE, afin de protéger cette utilisation de 
I’eau. —

- 

LACUNES DAN'S LES DONNEES 
Afin de reduire l’incertitude qui entoure la toxicité 

du TCE et de perrnettre l’étabI_issement de recomman- 
dations relatives au TCE pour‘ toutes les utilisations de 
I’eau, on devra aocorder une attention particuliere a 
plusieurs domaines de recherche. A l’heure actuelle, il 

y a insutfisance de données sur les concentrations de 
TCE dans les eaux souterraines, les sediments et le 
biote au Canada. Ces données sont nécessaires pour 
deux raisons : évaluer le risque possible que présente 
actuellement Ie' TCE pour les milieux aquatiques 
canadiens; determiner si les processus de devenir du 
TCE dans l’environnement etablis en laboratoire refle- 

15 

tent fidelement les concentrations de TCE mesurées 
dans I’environnement_. ll existe egalement des Iacunes 
en ce qui concerne les études portant sur _le potentiel 
de bioaccumulation et les taux de dé'p'uration du TCE 

« dans le biote aquatique. Jusqu’a present, le potentiel 
de bioaccumulation du TCE a été etudié seulement 
dans Iecas d’u'ne espece de phytoplancton et de deux 

V 

‘espéoes de poissons. II n’y a pas eu d'etude sur la 
bioaccumulation de ce compose chez les invertebres. 
Qui plus est, les effets de l’exposition along terme du 
biote aquatique au TCE ont iait I’objet d’u(ne seule 
etude (ATRG, 1988), et dont les résultats n’ont pas 
été publiés. Pour que la recommandation provisoire 
sur la presence de TCE dans la vie aquatique d’eau 
douce devienne permanente, il faut qu’au moins deux 
études primaires soient effectuees sur les reactions 
(de preference, mesurees pendant u'n cycle de vie) 
d’une espece d’invertebre a I‘exposition chronique au 
TCE. Pour établir une recommandation au sujet de la 
vie aquatique marine, il taut realiser les études suivan- 
tes sur la toxicite du TCE: (i) une etude primaire 
d’exp_osition aigué sur des especes marines de pois- 
sons; (ii) deux études prifrnaires sur l’ex'position chro- 
nique (manifestations non létales) d’especes marines 
de poissons au compose, chaque étude devant 
comprendre-les premiers stades de vie d’une espece 
d’eau tempérée; (iii) deujx études d'exposition chro- 
nique (manifestations non létales) portant sur les 
espeoes d’invertébrés marins et comprenant les 
premiers stades de vie d'une espece d’eau tempérée; 
(iv) une_ étude primaire de toxicite portant sur une 
espeoe de plante ou d’algue d’eau tempéree. On 
pourrait etabli_r une recommandation provisoire pour la 
vie aquatiquie marine -si on disposait d’une étude

V 

' 

additionnelle sur l’exposition aigué au compose d’une 
espeoe d’invertébré marin et d’une espeoe de poisson 
marin. 

'

‘ 

Bien qu’il soit souhaitable d’avoir des données 
suppléme_ntaires sur la toxicite du TCE pour les 
animaux d’élevage, il est probable qu’ujne recomman- 
dation_ pour_la qualité de I’eau dans ce domaine soit 
inutile, car I’eau ne constitue pas pour les animaux 
d’élevage une voie importante d'exposition au TCE, ll 

n’y a pas de données permettant d’év‘aluer la tole- 
rance des cultures au TCE contenu dans I’eau d'_irriga- 
tion. Comme Ie TCE est volatil et non persistant, il est 
peu probable que ce compose presente un risque 
toxique pour les cultures au Canada. Toutefois; 
d’autres études sur le devenir du TCE afin d’en 
determiner la persistanoe dans les cultures et Ie sol, 
ainsi que d’autres études de toxicite de ce produit sur 
les cultures sont souhaitables et nécessai_res, afin de



lpouvoir établir une recommanda_tIon' pour cette utili- 

sation de l'eau. ' 
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Annexe 
Recherche bibleiographique



A NN E x E A 
Recherche blbllographlque 

On a effectué une recherche bibliographique dans Ies bases de données suivantes afin de trouver 
toute référence traitant des eftets du TCE sur Ies pri_ncipales utilisations de |'eau 2 

Base de données ‘ ‘ Période couverte 

1. AQUAREF (Canadian Water.Resources References) 1970 - oct. 1988 
2. ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts) . 1978 - nov. 1988 
3. BIOSIS 1979 - déc. 1988 

. 4. CAS On_Ii_ne (Chemical Abstracts Service) - 1967 - déc. 1988 
5. CODOC ' 1970 - déc. 1988 
6. COMPENDEX 1 

' 

~ 1970 - déc. 1988 
7. ELIAS (Systeme automatisé pour Ies bibliotheques 

du ministere de l"Environnement 1976 - déc. 1988 
8.. ENVIROLINE . \ 19.70 - oct. 1988 
9._ EPB (Environmental Bibliography) ' 

. 1974 - avril 1988 
10. FEDERAL RE_GlSTER_ ABSTRACTS ‘ 1977 - déc. 1988 
11. GEOREF (Geological Reference File) . 1985 - nov. 1988 
12. RISCPT (Registre international des substances . 

/~ 

chimiques potentiellement toxiques) 1976 - déc. 1988 
13. MICROLOG 1979 - sept. 1988- 

E 14. NTlS (National Technical Information Service) 1964 - déc. 1988 " 

. 15. POLLUTION ABSTRACTS 1970 - sept. 1988 

) 

. 16. SWRA (Selected Water Resources Abstracts) 1968 - janv. 1939 

k 

17. T_OX,L,|T 
A 

1981 - déc. 1988 
1 

18. TOXICO 
A 

1974- déc. 1988 

Laconsultation ‘des pu_blic‘ations de synthese a également permis de trouns/er plusieurs etudes. ' 
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Annexe B 
Etudes de toxicité



1...... B-1. Etude de toxlclté eh eau douse 

pour la qualité des eaux au Canada 
' j-d-a = 'jeu,ne cl_e l’année 

‘Résultats provenantvde trois laboratoires différents. 

Class. 

Type de ‘ 

_ 

Conc. 
Organisme 

_ 

d’essa'i’ l‘cssai 
_ 
(mg-L") Effel R5f5'°"°° 

Bactérles 

Pseudo-m "as piatida S, N SE 65.0 - Seuil de toxicité de 6 h Bringmann et Kuhn, I980 

Microcystis aeruginosa ‘ S,’N SE 63.0 Seuil de toxicité de 192 h Slooff ct coll., 1983a 

Phytoplancton 

Selenaslrum capricbmlgnkm s, N SE 175.0 CSEO -‘96 h Slooff ct c:oII... I98.3a 

Sceriedesmus pannonicus S, 
N‘ SE > 1000.0 Seuil de toxicité de 192 h 

' 

Slooff et eoll., l9_83a 

Invertébrés 

' 

Daphiiia magna (age 
' 

_s, N sis ~22.o CL” - 24 h LeBlanc 1980 
< 2411) ‘ 18.0 CL” - 48 h ' 

212 - CL” - 48 h 

D. mdgna (age < 24 li) S, N IN 42.0 CL” - 48 h Canton et Adema, 1978* 
56.0 CL” - 48 h 
97.0 CSEO - 48 h E ' 

D. magna (age < 24 h) 
I 

S, N SE 
4 

54.0 CSEO - 48 h Slooff ct coll., 19839 

D. magna (age 4-6 j) S,.N SE 7.76 DI.” - 48 h Abemethy et coll., 1986 
‘ 

‘immobilisation
, 

D. pulgx (3gc'< 24 h) S, N IN '— 45.0 CL” - 48 h Canton et Adema. 1978 

D. pulex (age < 24 h) S, N SE , 25.0 CSEQ - 48 b Slooff et coll., l983a 

D. curullata (age ll j) S, N IN 57.0 CL” - 48 h Canton et Adema, I978‘ 

Aedes aegypti (38 sfade 
V 

S, N SE 48.0 DL” - 48 h. Slooff et col|., l9'8'3a 

larvaire) 32.0 CSEO - 48 h 

Cul_¢x_ pipiens (3‘ stade S, N ' SE 55.0 CL” - 48 h Slooff et coll.. l98_3a 
larvaire) 29.0 CSEO - 48 h .

‘ 

"Hydra oligactis (stade S, N 
V 

SE 75.0 CL” - 48 h Slooff et coll., 1983a 
non reproductif) 62.0 CSEO - 48 h .

' 

Lymnaea stagnalis S, N IN 56.0 CL” - 43 h Slooff et coll.. 1983a 
(34 sent) 32.0 CSEO - 43 h ' 

Limnodrilus. Tubifex v S. N IN 132.0 CL” - 48 h Slooff, I983 

Chironomus gr. rhummi S, N IN 64.0 CL” - 48 h Slooff, I98 

I 

Erpobd_eIla'oct_oculq_ta S, N IN 
I 

750 CL” - 48 h 
‘ 

Slooff, I983 
S" Eésai éiaiifiue 

9' 

g g

‘ 

N = Concentration dc TCE non mesuifée 
CC 5 Es_sai en milieu a circulation continuje 
M = Essai avec concentrations _mesur6es -

- 

PR = Etude primaire-qui peut étne incluse dans l'ensemble minimal de données relatif aux recommandations pour la qualité des e_a_ux au Canada 
SE = Etude secondaiie qui peut étre incluse dans l'ensemble minimal de données relatif aux recommandations (provisoires ou permanentes) pour 

la qualité des ejaux au Canada -

_ 

IN = Etude inacceptable qui ne peutétre incluse dans l‘ensemble minimal de données relatif aux recom1j_1andationg;_(provisoins ou permanentes)



Tf:_b|_ea_u VB-l_. (Suite) 

43.-9 
.. 

Class. 
~ Type 

V 

dc Cone. - 

Organisme d’essai 1'essai (mg-L") V_ Effet Référence 

Baetérles 

1§4se1lus aq'I.'I'ati'¢:‘us S_. N IN 30.0 
_ 

CL” -, 48 h Slooff, 1983 

_ 

Duge.ri'a cf. lugubris S, N IN 42.0. CL” - 48 h Slooff, 1983 
' Corixa punt‘ta_!_a S, N IN 110.0 CL” - 48'h , 

Slooff, 1983 

Gamma’ .. pulex s. N IN 24.0 C1,, . 48 11 Slooff, 1983 

Nschnura elegans S, N IN 49.0 
I 

CL,‘-0 - 48 h Sl_ooff,' 1983 ' 

Nemqura cinerea s. N IN 70.0 CI.,., .. 48 h Slooff, 1983 

Cloeon djpterym s. N IN . 42‘.0 8 CL, - 48 h . 
‘Slooffj 1983_ 

Dreissena polymorplm N [N 9.7 Vitesse accrue de 
‘ 

Slooff et c011., 19831: 
4 

ferrnetnre des valvules 

Poisson: 

Leuciscus idu: 
" 

s, N s13 213.0 C1.,,, ., 48 1: Slooff et coll., 1983a 

Oncorhynchus mylriss 
_ 

S, N SE 42.0 CL” - 48 h Slqoff et co1_l., l983a 
(5-8 sem) 33.0 CSH) - 4_8_h 

0. mykiss CC, N SE» 5.0 Rythme dc respiration Slooff, 1979 
' 

accru 

_PoeciIia reticulata S, N SE 182,0 cL,., - 48 h Slodff et ($611.. 19838’ 

(3-4 sem) 
‘ 

120.0 CSEO - 48 h 

Oryzias latipes -s, N SE . 
270.0" 

, C1... - 48 h Slooff et co1l;, 1983a 

(4,-_5 sem) 220.0 CSEO_ - 48 h 

Pin'1'¢ph'ale.s‘ p'r"ome'la;r S, N SE 47.0 CL,9 - 48- h Slooff, et col|., 1983:: 

(3-4 sem) . 36.0 _csBo - 48 h
' 

P. promelas_ CC, M PR~. 40.7 CL” -1196 h Alexander et col1., 1978 
s, N SE 66.8 cL,,, - 96 h 

‘ 

1 

CC, M PR 21.9 CE” 96 h (|’un ou Alexander et col1., 1978 
‘ 

’ 

l‘aut.n= dc = 6q“i|I1.>r_¢.
' 

narcose, gonflemenl de_s 
branchies, rné1anis'atio'n) 

Lepohiis ma‘c'roch'ims S, N SE 45.0‘ CL” - 96 h Buccafixsco ét coll., 1981 

04-a) 4 

Jorddrlella floridae CC.)M - PR 28.2 CL” - 96 h ATRG. 1988 
S,- N SE 63.1 CL” — 96 h ‘ -

/ 
Amphlbiens 

x..,..,,,.., um.-, s, N IN 45.0 CI.,,, - 48 h Slooff et Baer8e1ma‘n, 1980 

S, N 
_ 
IN 

, 
CL, - 48 h Am_bysfl7ma mexicanum 

26 

S1o_off et Baerselman, I980

\
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Tableau B-2. Erudes as toxlclté algué en milieu marln 
/. 

cL,,,-961. 

Class. 
. Type» de Conc. 

Or_ga'jn'is'me 
. 

J 
d’essai ‘ l'essai (mgoL") Effet Référcnce 

Bactérle 

Photobrzcterium 
‘ 

s, N ' 

IN 120 CE” - 15 min Kaiser et Ribo. I988 
phqsphoreiam ' 

’
‘ 

.PIiytopIancton 

Phaeodactylum tricomrilum S, N IN 
‘ 

'_8.0 CE,;, 
b _ 

Pc&|'S0.ll 5! M,¢C°l,|.|.'|¢“. 1975 
" 

(assimilation _de "C) - 

Slceletoitema costatuiit . 

' 

S, M SE 95.0 CE§,, - 96 h (nombre de Ward et col_l.:. 1986 
' 

cellules)
N 

K
. 

Thalassiorira pseuddnana S, N [N 
V 

0.05, CSBO - 72 h (répart. la Biggs ct coll., I979 
Dunaliella terliolecta 0.10 taille des cellules) 

Regroupcrnent naturel CC. N SE ' 0.-5, 1.0 -CSEO - 48 h (assimilation Erickson et Hawkins, I980 
de’ phyloplancton - de “C-) ~ 

estuarien 

Invertébrés 

Mysidopsis bah;'_a' - s,’M SE -14'.o 
' 

' 

- cL,,, - 96 h Ward et coll., 1986 
(ise 31') 

Elminius tricomulum . S, M IN 20,0 CL” - 48 h Pearson et McConnell, I975 
(larva)

' 

Polssons
_ 

Lim‘anda Iimamla . 
. CC, M IN 16.0 CL,,,' - 96 h Pearson et McConnell. I975. 

Cyprinodon variegarns S. M SE $2.0 Ward et coll.. l986_ 
S = Essai statique ' 

N = Concentration de TCE non mesurée 
M '= Essai avec concentrations mesurées 
CC = ess_ai en milieu a circulation continue 
RR = primaire qui geut étre incluse dans l’ensembl minimal de données relatif aux mu marrlatiuus pour la qualité des eaux au Canada 
SE '= Etude secondaire qui peut étre in'clir's'e dans Pensemble minimal de données relatifaux recommandations (provisoires ou. pctmanentes) pour 

la qualité dcs eaux au‘ Canada 
IN = Etude inacceptable qui ne peut étre incluse dans l’e 

pour la qualité des eaux au Canada 
)

. 

~27 

nsemble minimal de données nclatif aux recommandations (provisoires ou perrnanentes)



Tableau B-3./Etudes de toxlcllé chronlque dans |’eiau douce 

nature! Fabondanoe dc Daphnia, 
ct Iéductioii de la richcsse 
ct dc l'abondgnce du 
piiytdplanctén 

Class. , 

Type 
» 

dc Conc. 
’ \ 

Qrganiismlc d‘css§i 
‘ 

Vl’es,sai (mg-L“)7 
7 ” iiffgt 

- Rfiféggiipe
> 

‘Polssons 

Jordanella floridae CC, PR 01.2 Taux dc survie dcs larves ATI§C, 1988 
aprés 10 j réduit de 58 % 

20.9» CLM - 28 j_surles 
aleviqs 

5.8 CSEO - l0j pour la 
survie des larves 

10.6 . CSED - 28 j pour la 
' 

su_rvie des alevins
I 

Salvelirms fontinalis CC, M FR 0.2] Poids des alevins ajarés ATRG, 1988
C 

' l20j _r6duit de 5 % 

Poerilia sphenops‘ 
V _ 

S, N IN 
> 

1,0, 5.0 Réduction de la croissance Loeklc ct coll.. 1983 
/ 

' 

A 
‘ ct de la survie* 

Etude sur le fer‘:-aln
_ 

Communauté d‘un étang S, N SE 25.0 Aptés 43 j : réductidn dc Lay ct coll, 1984 

PR = Etude primairc qui peut étne incluse dans l‘ehscijnble minimal dc donhéfis feiatif a'ux refcbmmandations pour la qualité des caux au Canada 
SE = Etude secondaire qui peut étrc incluse dans [Ensemble minimal de données nlatif aux recormn‘anda'tio‘ns (provisoirefs o'u permdnehtes) pour 

la qualité des ea_ux au Canada 
‘ 

IN = ‘Etude inacccptable qui ne peut étre in'clu_sc dans l’ens5_:m_bIe nj|_inim_al dc do1)n6es' rclatif aux recommandations (provisoires on pcnnaiientes) 
pour la qualilé dcs e'a|i'x ail Caiiada

_ 

“ Les cssais n'ont_pas 626 reproduits, car on u jugé que les conditions statiques n'étaie'nt pas app:-'opri6_es 5 l'étude de la tqxicité qhronique. _
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