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A V ANT-PROPOS 

La collection «Enviroguide» a ete lancee officiellement en 1983. Elle est constituee 
de guides d'information technique sur les produits chimiques qui sont les plus souvent 
en cause dans les cas de deversements accidentels. Les guides, qui s'adressent a des 
specialistes dans Ie domaine des deversements, sont con~us pour aider a planifier les 
interventions d'urgence et evaluer les incidences sur l'environnement. 

Vu la grande quantite d'information presentee et Ie caractere tres technique des 
guides, ces derniers ne s'adressent pas au personnel de premiere intervention, pour qui 
existent deja des manuels plus appropries. 

L'information offerte a ete glanee en majeure partie dans des publications deja 
existantes. Les auteurs ont pris grand soin, aussi bien au stade de la compilation qu'a 
celui de la revision, de verifier la justesse des elements retenus. Neanmoins, il ne faut 
pas voir dans la publication de ces elements d'information une forme de recommanda
tion de la part du gouvemement du Canada ni de quelque autre groupe. 

REMERCIEMENTS 

La ve~sion definitive du present guide est l'oeuvre du personnel du Service de la 
protection de I'environnement, qui a procede a la refonte de nombreux passages 
du texte initial, ajoute maints renseignements et commentaires et prt!pare les schemas 
et les fjgures. 

Le travail prt!liminaire avait etc donne a contrat par Environnement Canada aux 
fmnes M.M. Dillon Consulting Engineers and Planners, Concord Scientific Corporation 
et Waterloo Engineering Limited. 

L'abondance de details qu'on trouve dans Ie guide est Ie fruit de la collaboration 
de plusieurs personnes, organismes et institutions qui ont foumi des donnees et des 
con seils pn!cieux, au stade de la compilation comme au stade de la redaction. Sous ce 
rapport, r Association canadienne des fabricants de produits chimiques merite des 
remerciemen ts particuliers. 
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DEFINITIONS 

Les definitions figurant ci-dessous valent pour la collection « Enviroguide». Le lecteur notera 
qu'elles n'ont pas toujours une portee generale. Pour plus de details, ou pour d'autres definitions, 
se reporter au manuel d'introduction de la collection. 

Bio-accumulation. - Retention sans cesse croissante 
d'une substance dans les tissus d'un organisme tout 
au long de son existence (le facteur de bio-concen
tration augmentant sans cesse). 

Bio-amplification. - Retention d'une substance dans 
les tissus a des teneurs de plus en plus elevees au fur 
et a mesure que I'on s'eleve dans la hierarchie des 
organismes de la chaine alimentaire. 

Bioconcentration. - Retention d'une substance dans 
les tissus d'un organisme au point que la teneur des 
tissus en cette substance surpasse la teneur du milieu 
ambiant en cette substance, a un moment donne de 
la vie de cet organisme. 

Concentration. - Comme ce mot a des sens multiples 
et parfois mal definis selon qu'il s'agit de chimie, 
de biologie ou d'ecologie, on lui a prefere des termes 
juges plus precis, tels titre, teneur et bioconcentration. 

Contaminant. - Polluant qui figure sur une liste de 
produits dangereux, etablie en vertu de la Loi sur les 
contaminants de l'environnement. 

Dose letale minim ale. - Dans Ie cas de la toxicite 
pour l'homme (la dose definie ici peut etre extrapolee 
a l'homme), il s'agit de la plus faible dose (autre que 
la DL 50) d'une substance dont l'absorption, exc!uant 
l'inhalation, en une ou plusieurs prises, au bout d'un 
temps donne, a ete signalee comme cause de la mort 
d'un animal ou d'une personne. Abrev. DL min. 

Dose letale moyenne (1). - Dans Ie cas de la toxicite 
pour l'animal, il s'agit de la dose qui tue, au bout d'un 
temps donne, 50 p. 100 des animaux auxquels on 
a fait absorber une certaine quantite de substance. 
Abrev. DL 50. 

Dose Ietale moyenne (2). - A des fins de comparaison 
ou d'extrapolation dans l'etude de la toxicite pour 
l'homme, il s'agit de la dose (ca1culee) d'une sub
stance censee entrainer, au bout d'un temps donne, 
la mort de 50 p. 100 d'une popUlation homogene 
d'animaux. Elle est determinee par suite de l'absorp
tion, exc!uant l'inhalation, d'une quantite de cette 
substance par un lot statistiquement significatif 
d'animaux provenant de cette population. Abrev. 
DL50. 

Dose toxique minimale. - La plus faible dose d'une 
substance, introduite par toute autre voie que l'inha-

lation, pendant quelque periode de temps que ce soit, 
dont l'absorption a ete signalee comme cause d'effet 
toxique chez des personnes ou d'effets carcinogenes, 
neoplastogenes ou teratogenes chez les animaux ou 
les personnes. Abrev. DT min. 

Facteur de bioconcentration. - Rapport de la teneur 
en une substance des tissus d'un organisme expose 
(moins la teneur des tissus d'un organisme temoin) 
ala teneur en cette substance du milieu ambiant. 

IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health). -
Teneur plafond a laquelle, dans un delai maximal 
d'exposition de 30 minutes, i1 est possible a une 
personne de fuir les lieux exposes sans qu'il n'y ait 
manifestation de signes fonctionnels d'intoxication, 
perturbation irreversible de la sante ou deces. II 
s'agit d'une valeur definie et determinee par Ie NI0SH. 

Immission. - Transfert d'un polluant de l'atmosphere 
vers un «recepteuf» qui peut etre une personne, un 
animal, une plante. La teneur maximale d'immission, 
mentionmie au chapitre 7, se rapporte au polluant 
retenu dans les poumons. II s'agit d'un concept 
d'origine allemande, ado pte par 1'1S0. 

Uta!' - En toxicologie, synonyme de mortel. 

MAK (Maximale Arbeidsplatz Konzentration).
Teneur limite moyenne admissible en milieu de travail, 
compte tenu de semaines de 45 heures et de journees 
de 8 heures. II s'agit d'une norme etablie par la RFA. 

MAK-D. - Teneur limite moyenne admissible en 
milieu de travail, compte tenu de semaines de 45 heures 
et de journees de 8 heures. 11 s'agit d'une norme 
etablie par la RDA. 

MAK-K. - Teneur limite admissible en milieu de 
travail pour une periode tres courte ne depassant pas 
30 minutes. II s'agit d'une norme etablie par la RDA. 

PEL (Permissible Exposure Limit). - Teneur limite 
moyenne (ponderee en fonction du temps) a laquelle 
peuvent etre exposes des travailleurs pendant une 
periode de releve. II s'agit d'une valeur definie et 
determinee par Ie NIOSH. 

Polluant. - Agent physique, chimique ou biologique 
qui provoque une degradation dans un milieu donne. 

STEL (TLV - Short Term Exposure Limit). - Teneur 
limite a laquelle les travailleurs peuvent etre exposes 



de fa90n continue pour une courte periode sans 
souffrir d'irritation, de dommage irreversible aux 
tissus ou d'une narcose suffisamment grave pour 
accroftre la probabilite de blessure par accident, 
diminuer la capacite de fuir ou reduire physiquement 
I'efficacite au travail, en prenant pour acquis que la 
TLY quotidienne n'a pas ete depassee. 11 s'agit d'une 
valeur definie et determinee par l' ACGIH. 

Teneur. - Quantite de matiere solide, liquide ou 
gazeuse, rapportee a une masse ou a un volume 
d'autres matieres dans lesquelles elle est en melange, 
suspension ou dissolution. 

Teneur efficace moyenne. - Dans Ie cas de la toxicite 
pour la micro-faune, il s'agit de la teneur a laquelle se 
produit, chez 50 p. 100 de la population; pour une 
duree d'exposition donnee, un effet tel que l'immo
bilisation, la perte de l'equilibre, une deficience de 
croissance ou meme la mort. Abrev. TE 50. 

Teneur inhibitrice moyenne. - Dans Ie cas de la 
toxicite pour la micro-flore ou la micro-faune, il 
s'agit de la toxicite qui inhibe a 50 p. 100 une activite 
biologique (par exemple, la croissance) en un temps 
determine. Abrev. TI 50. 

Teneur letale minimale. - Dans Ie cas de la toxicite 
pour I'homme (1a teneur definie ici peut etre extra
polee a I'homme), il s'agit de la plus faible teneur 
(autre que la TL 50) de 1'air en une substance dont 
l'inhalation a ete signalee comme cause de la mort 
d'un animal ou d'une personne. Abrev. TL min. 

Teneur letale moyenne (1). - Dans Ie cas de la 
to xi cite pour l' animal, il s' agit de la teneur a laquelle 
meurent, au bout d'un temps donne, 50 p. 100 des 
animaux auxquels on a fait absorber une certaine 
quantite de substance. Abrev. TL 50. 

Teneur lt~tale moyenne (2). - A des fins de com
paraison ou d'extrapolation dans l'etude de la toxicite 
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pour I'homme, il s'agit de la teneur (ca1culee) de 
l'air en une substance dont l'inhalation est censee 
provoquer, au bout d'un temps donne, la mort de 
50 p. 100 d'une population homogene d'animaux. 
Elle est determinee par suite de l'exposition d'un lot 
statistiquement significatif d'animaux proven ant de 
cette population. Abrev. TL 50. 

Teneur plafond. - Teneur maximaIe admissible etablie 
pour une duree d'exposition bien determinee, dans Ie 
cas d'une substance tres toxique. (L'IDLH et la 
TLY®-C sont des teneurs plafonds.) 

Teneur toxique minimale. - La plus faible teneur de 
l'air en une substance a laquelle des personnes ou des 
animaux ont Me exposes, pour quelque periode de 
temps que ce soit, sans qu'il y ait eu d'effet toxique 
chez les personnes ou d'effets carcinogenes, neoplas
togenes ou teratogenes chez les animaux ou les 
personnes. Abrev. TT min. 

Titre (d'une solution, en chirnie). - Rapport de la 
masse d'une substance dissoute a la masse totale ou 
du nombre de moles d'un constituant au nombre 
total de moles. 

TLY® (Threshold Limit Value). - Teneur limite 
moyenne (ponderee en fonction du temps) a laquelle 
la majorite des travailleurs peuvent etre exposes 
regulierement a raison de 8 heures par jour,S jours 
par semaine, sans subir d'effet nocif. II s'agit d'une 
valeur definie et determinee par l' ACG IH. 

TLY® -C (Threshold Limit Value-Ceiling). - Teneur 
limite admissible pour un moment donne. 11 s'agit 
d'une valeur plafond definie et determinee par 
I'ACGIH. 

Tolerance moyenne. - Niveau de tolerance corres
pondant a la teneur a laquelle 50 p. 100 des sujets 
d'un test survivent au bout d'un temps donne. Abrev. 
TLm. 
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Ind ustrial Hygienists 
American National Standards Institute 
American Society for Testing and 
Materials 
Ambient Water Quality Criteria (USA) 
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Association 
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(USA) 
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(USA) 
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NACE 
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International Technical Information 
Institute (J apon) 
Manufacturing Chemists Association 
(USA) 
Ministere des Transports (d u Canada) 
National Association of Corrosion 
Engineers (USA) 
National Academy of Sciences (USA) 
National Fire Protection Association 
(USA) 
National Institute of Occupational 
Safety and Health 
National Research Council (USA) 
Occupational Safety and Health 
Administration (USA) 
Standard Transportation 
Commodity Code 
(Amerique du Nord) 
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1 RESUME 

Chlorure de potassium (KCI) 
Granules ou poudre; blanc a rosatre; sans odeur. 

Synonymes 
Sylvine, sylvite, sel febrifuge de Sylvius, muriate de potasse (syn. anglais: potassium chloride). 
Dans Ie langage courant, Ie chlorure de potassium est souvent designe par Ie terme potasse. 

Numeros d'identification 
No ONU: etiquette de danger non requise; CAS 7447-40-7; nO STCC non requis. 

Qualites et teneurs 
Soluble: 98,99 p. 100 de KCl 
Raffine: 99,95 p. 100 de KCI 
Granulaire: 95,8 p. 100 de KCI 
Grossier: 96,6 p. 100 de KCI 
Normal: 95,8 p. 100 de KCI 
Special: 95,8 p. 100 de KCI 

Dangers immediats 
Incendie. - Incombustible. 
Effets sur l'homme. - Faible toxicite s'il y a ingestion. 
Effets sur l'environnement. - De fortes teneurs en chlorure de potassium sont nocives pour les 
organismes aquatiques. 

Donnees relatives aux proprietes physiques 
Etat (15 °c, I atm): solide 
Point d'ebullition: 1411 °c 
Point de fusion: 771 a 776 °c 
Inflammabilite: incombustible 

Dangers pour l'environnement 

Densite relative: 1,988 (25 °C) 
Solubilite (dans l'eau): 34,4 g/lOO g (20 °C) 
Comportement (dans l'eau): s'enfonce et se 
melange; aucune reaction 

De fortes teneurs en chlorure de potassium, generalement superieures a 1000 ppm, sont toxiques 
pour les organismes aquatiques. Ce polluant n'a pas de potentiel de bio-concentration ni de bio
accumulation. Bien qu'i! ne se biodegrade pas, Ie potassium est un nutriant consomme par 
certains organismes vivants. 

Danger pour I'homme 
Teneur maximale admissible (TLY®) en poussiere: 10 mg de particules totales par m3 ou 5 mg 
de particules inhalables par m3. 
Effets en cas d'inhalation de poussiere. - Legere irritation des muqueuses du nez, eternuements. 
Effets en cas d'ingestion. - Nausees, vomissements, diarrhee, irritation du tractus digestif, malai
ses abdominaux et affaiblissement general. Si la dose est forte: confusion mentale, hypotension, 
paralysie, arrhytmie et1blocage cardiaques; mort possible. 

Dispositions immediates a prendre 
• En cas de deversement 
Interdire I'acces aux lieux de l'accident. Prevenir Ie fabricant. Arreter l'ecoulement et confiner 
Ie deversement si cela ne comporte aucun risque. Empecher les eaux polluees d'atteindre les 
egouts et les cours d'eau. 
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• En cas d'incendie 
Corps incombustible. Utiliser de la mousse, de la poudre seche,de la neige carbonique, des 
pulverisations. ou des brouillards d'eau comme agents d'extinction en presence de chlorure de 
potassium. 

Mesures d'intervention d'urgence 
• Chlorure de potassium repandu sur Ie sol 
A la pelle, mettre Ie produit dans des recipients, en vue de Ie recuperer ou de l'eIiminer. 
• Chlorure de potassium deverse dans l'eau 
Confiner l'eau polluee au moyen de barrages, d'ouvrages de derivation ou de barrieres naturelles. 
Recuperer l'eau polluee si possible, pour ensuite l'epurer. 
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2 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Aspect 

Etat a l'expedition 
Etat d 'agregation a 15 °C, 1 atm 

Variables d'etat 
Point de fusion 
Point d'ebullition 

Masse volumique et densite 
Masse vo1umique 
Masse volumique en vrac 

Densite relative 

Proprietes relatives a la combustion 
Inflammabilite 

Comportement au feu 

Solubilite 
Eau 

Autres substances communes 

Pulverulent ou granulaire; transparent a blanc, parfois 
rose 
Solide 
Solide 

771-776 °c (JANAF, 1971; Kirk-Othmer, 1982) 
1411 °c (CRC, 1980) 

1,987 g/cm3 (200 ) (Ullmann, 1975) 
Granu1aire: 1,056-1,088 g/cm3 
(Kirk-Othmer, 1982) 
Agrico1e: 1,104-1,152 g/cm3 
(Kirk-Othmer, 1982) 
1,988 (25 °C) (Perry, 1973) 

Ininflammab1e ou incombustible 
(Kerr-McGee Bulletin) 
N'entretient pas la combustion 
(Kerr-McGee Bulletin) 

28,0 g/lOO g 
34,4 g/lOO g 
40,3 g/lOO g 
(Linke, 1965) 

(21,9 p. 100,0 0c) 
(25,6 p. 100,20 °C) 
(28,7 p. 100,40 °C) 

Legerement soluble dans l'ethanol; soluble dans 
Ie diethylether, 1a glycerine et les alcalis (CRC, 1980) 
Voici la solubilite dans d'autres substances 
(Ullmann, 1975): 

Solubilite Temperature 
Substance (% massique) (oC) 

Ammoniac 
liquide 0,13 ° Methanol 0,53 25 
Ethanol 0,29 25 
Ethylene-
glycol 4,92 25 
Glycerine 3,59 15 
Acide 
acetique 0,20 24 
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Autres proprh~tes 
Masse moleculaire du corps pur 
Composition caracteristique de 
la solution commerciale 
Indice de refraction 
Viscosite 
Tension de vapeur 
Tension superficielle liquide/air 
Chaleur latente de fusion 
Energie reticulaire 
Chaleur latente de vaporisation 
Chaleur de formation 
Entropie 
Poten tiel d 'ionisa tion 
Chaleur de dissolution 
Temperature critique 
Capacite calorifique a pression 
constante 
Coefficient d'expansion thermique 

Conductivite thermique 
pH de la solution aqueuse 

Melange eutectique 

Constante dielectrique 

74,557 (Ullmann, 1975) 
95,8 a 98,99 p. 100 de KCl; reste: Na, NaCl et H20 
(PCS, 1982) 
1,490 (CRC, 1980) 
1,04 mPa . s (solution a 24 p. 100; 20 °C)(CRC, 1980) 
0,13 kPa (865 °C) (Bailar, 1973) 
0,078 N/m (20 °c, solution a 24 p. 100) (CRC, 1980) 
25,5 kJ Imol (au point de fusion) (Kerr-McGee Bulletin) 
702,8 kJ/mol (Bailar, 1973) 
162,5 kllmol (au point d'ebullition) (Perry, 1973) 
-436,7 kJ/mol (25 °C) (JANAF, 1971) 
82,65 J I(mol . K) (Ullmann, 1975) 
8,0-10,1 eV (Rosenstock, 1977) 
-17,5 kJ Imol (18 °C) (Kerr-McGee Bulletin) 
2614 °c (Bailar, 1973) 
51,29 J/(mol. °C) (25 0c) (JANAF, 1971) 

0,0337 x 1O-3/°C (solide a 15 - 25 °C) 
(Ullmann, 1975) 
0,353 x 1O-3(oC (solution a 24 p. 100,20 °C) 
(Lange's Handbook, 1979) 
0,069 J I(s . cm . °C) (0 °C) (Lange's Handbook, 1979) 
6,4 (solution alp. 100); 7,3 (solution a 10 p. 100) 
(Kerr-McGee MSI, 1980; Kerr-McGee Bulletin) 
Solution aqueuse a 19,75 p. 100 (point de congelation, 
-11,1 °C) (Lange's Handbook, 1979) 
4,68 (Ullmann, 1975) 



Tableau 1 

CHLORURE DE POTASSIUM NOMOG RAMMES DE CONVERSION 

°c -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

T em peratu Ie I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I i I 

j 

I 

of -40 0 50 100 150 200 

Pression 1 kPa = 1000 Pa 

kPa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

I I I I I I I I 
I I I i I I I 

Atmosphere 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0~6 0,7 0,8 0,9 1,0 

kPa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

I I , 
I 

I I 
I I 

I 
I I 

I I 
I 

! 
I I I 

psi 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

kPa 0 10 20 30 40 50 60 70 60 90 100 

I I 
I I 

I I 
I I 

I 
I I 

I I 
mm Hg(torr) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 

Viscosite 

Dvnamique 1 Pa·s = 1000 csntipoises (cPo) 

Cinematique 1 m2/s = 1 000 000 centistokes (cSt) Teneur (de I'eau) 

1 ppm == 1 mg/l 

Energie (chaleur) 1 kJ = 1000 J 

kJ 0 10 20 30 40 50 eo 70 80 90 100 

I I I I I 
I 

I 
i i 

I 
I I 

I I 
i ! i I I 

kcal 0 5 10 15 20 25 

kJ 0 10 20 30 40 50 60 70 SO 90 100 

I I 
I 

I I I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I I 

I 
I I I 

BTU 0 10 20 30 40 50 60 70 ao 90 100 

kg/m3 0 10 20 30 40 50 eo 70 80 90 100 

MasseVOIUmiqUe~!------~---~~---~I~I---~---___ I~I------~~---~------~---~---~,~I---
Ib/pi3 0 2:J", 5 6 
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3 PRODUCTION, TRANSPORT ET COMMERCE 

3.1 Qualites et teneurs 

On nomme indistinctement chlorure de potassium, muriate de potasse ou « potasse», dans Ie 
langage courant, Ie minerai raffine de KCl. Le terme potasse est egalement utilise pour nommer 
l'equivalent en oxyde de potassium (K20) du chlorure de potassium ou de tout autre engrais 
contenant du potassium. II n'y a pas d'oxyde de potassium (K20) dans Ie minerai mais cette 
terminologie est utilisee depuis longtemps et continue a l'etre. Sous forme pure, Ie chlorure de 
potassium contient 63,2 p. 100 en equivalent de K20. 

Le chlorure de potassium se vend en diverses qualites, determinees par la taille des granules 
et la purete (teneur en K20) (Kirk-Othmer, 1982; PCS, 1982; FC, 1981). 

Qualite Mailles/po % de KCI % deK20 

Soluble (agricole, blanc) 40 x 100 98,99 62,5 
Raffine 99,95 63,1 
Granulaire 6 x 20 95,80 60,5 
Grossier 10 x 28 96,60 61,6 
Standard 14 x 65 95,80 60,5 
Special 35 x 150 95,80 60,5 
(suspension) 

3.2 Fabricants situes au Canada (Corpus, 1984; CBG, 1980; CCPA, 1981) 

Les adresses qui suivent sont celles de sieges sociaux et ne sont pas destinees a servir comme 
premiers recours en cas de deversement. 
Central Canada Potash, Subsidiary of Noranda Mines Ltd., P.O. 45, Commerce Court West, Toronto, Ontario, 

M5L IB6, (416) 867-7111 
Cominco Ltd., 200 Granville, Vancouver, Colombie-Britannique, V6C 2R2, (604) 682-0611 
International Minerals & Chemical Corp. (Canada) Ltd., P.O. 310, Esterhazy, Saskatchewan, SOA OXO, 

(306) 745-3931 
Kalium Chemicals, Division of PPG Industries Canada Ltd., 400 Bank of Canada Building, Regina, Saskatchewan, 

S4P OM9, (306) 352-8691 
Potash Corporation of America, Division of Ideal Basic Industries Inc., P.O. 509, Saskatoon, Saskatchewan, 

S7K 3L6, (306) 374-4800 
Potash Corporation of Saskatchewan, 41O-22nd Street East, Saskatoon, Saskatchewan, S7K 5T7, (306) 664-5530 

3.3 Autres fournisseurs (Corpus, 1984; CBG, 1980; Scott, 1979) 

Canada Colours and Chemicals Ltd., 80 Scarsdale Road, Don Mills, Ontario, M3B 2R 7, (416) 924-6831 
Mallinckrodt Canada Inc., 600, avenue Delmar, Pointe-Claire, Quebec, H9W lE6, (514) 695-1220 
Texasgulf Inc., Suite 5000, Commercial Court West, Toronto, Ontario, M3C 2S2, (416) 869-1200 
Van Waters and Rogers Ltd., 9800 Van Horne Way, Richmond, Colombie-Britannique, V6X lW5, 

(604) 273-1441 
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3.4 Production, transport, exportation 

La production canadienne de chlorure de potassium vient du Saskatchewan (une usine est 
cependant situee au Nouveau-Brunswick). La plus grosse usine est celle d'Esterhazy (24 p. 100 de 
la production totale). Quatre-vingt-quatorze pour cent de la production sont exportes. Le prin
cipal deboucM au Canada est situe en Ontario; Ie produit y est achemine par camion ou par 
wagon-citerne. La plus grande partie du chlorure de potassium est acheminee par chemin de fer a 
Vancouver, puis exportee; une partie est exportee par camion aux Etats-Unis. 

3.5 Volume de production (Corpus, 1984) 

Capacite nominale de production comparee au total des approvisionnements 

Central Canada Potash (Noranda) 
Cominco 
International Minerals and Chemicals 
Kalium Chemicals (PPG Industries) 
Kidd Creek Mines 
Potash Co. of America (Ideal Basic) 
Potash Co. of America 
Potash Corp. of Saskatchewan 
Potash Corp. of Saskatchewan 
Potash Corp. of Saskatchewan 

Total 

Production nationale 
Importations 

Total des approvisionnements 

Emplacement de l'usine 

Colonsay, Sask. 
Vade, Sask. 
Esterhazy, Sask. 
Belle Plaine, Sask. 
Allan, Sask. 
Lake Patience, Sask. 
Sussex, N.-B. 
Cory, Sask. 
Lanigan, Sask. 
Rocanville, Sask. 

* Valeurs en K20 (par exemple, 0,63 x poids de chlorure de potassium) 

Capacite nominale* (kt/an, 1983) 

817 
653 

2196 
1035 
956 
600 
380 
830 
692 

1160 

9319 

6030 

6031 

3.6 Fabrication industrielle (FKC, 1975; PCS, 1982; Kirk-Othmer, 1982) 

3.6.1 Information generale. - Une saumure est preparee a partir de minerai de sylvinite 
extrait et broye. Cette saumure est raffinee par flottations ou cristallisations successives. 

3.6.2 Pro cedes de fabrication 

3.6.2.1 Cristallisation. - Le minerai est dissous dans une saumure saturee en chlorure de 
potassium/chlorure de sodium. A des temperatures elevees, KCI est plus soluble que ne l'est 
NaCI et c'est pourquoi ce dernier precipite et est separe de la solution par filtration. La solution 
est en suite refroidie pour cristalliser Ie chlorure de potassium. Les cristaux de KCl sont ensuite 
filtres et seeMs. La saumure qui reste est recyclee. 

3.6.2.2 Flottation. - Le minerai est broye (pour Ie minerai du Saskatchewan, on utilise un 
tamis de 9 mm; mais un tamis de 2,3 mm pour la plupart des autres minerais), puis reduit en 
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pate ou en bouillie en suspension dans la saumure. Par un procede de deslimage, l'argile est 
enlevee. La bouillie est traitee d 'abord avec des dispersants (amidons, carboxymethylcellulose, 
polyacrylamides, etc.) pour desactiver les particules d'argile qui restent. La bouillie est ensuite 
traitee avec des reactifs de flottation (amines primaires: palmetyl-, stearyl-, et oleylamines) et 
parfois avec du methylisobutylcarbinol (MIBC) pour aider les agents moussants naturels. Les 
grains de KCI recouverts d'amine et une petite quantite de grains de NaCI remontent a la surface. 
Cette mousse est acheminee a une seconde cellule de flottation (plus pro pre) pour la separation 
finale. La mousse qui en resulte est debarrassee de sa saumure par centrifugation, puis sechee. Les 
cristaux obtenus sont classes selon leur taille. 

3.7 Principales utilisations au Canada (Corpus, 1984) 

Le chlorure de potassium sert a fabriquer des engrais NPK, du sulfate de potassium et de la 
potasse caustique. On l'utilise egalement pour application directe a des sols et comme boue de 
forage. En 1983, 94 p: 100 de la production nationale ont ete exportes et 5 p. 100 ont ete 
utilises pour la fabrication d'engrais. 

3.8 Principaux acheteurs au Canada (Corpus, 1984) 

Agricultural Chemicals, London, Ont. 
Baroid of Canada, Calgary, Alb. 
Bradford Fertilizer, Bradford, Ont. 
C-I-L, Cornwall, Ingersoll, Chatham, Ont. 
Cooperatives federees du Quebec, Montreal, QC 
Cyanamid Canada, Montreal, QC 
Manchester Products, Cambridge, Onto 

Milchem Canada, Calgary, Alb. 
Nitrochem, Maitland, Ont. 
Ontario Plant Food, Delhi, Ont. 
Shamrock Chemicals, London, Onto 
Swift Canadian, Toronto, Ont. 
United Co-operatives of Ontario, Mississauga, Ont. 
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4 MANUTENTION DU PRODUIT ET COMPA TIB I LITE 

4.1 Citernes et autres recipients d'expedition 

4.1.1 Transport en vrac. - Une grande partie du chlorure de potassium est transportee 
par wagons-tremies couverts, du genre de ceux qui sont illustres a la figure 3. Les caracteristiques 
de ces wagons sont decrites au tableau 2. Une autre partie du chlorure de potassium est transpor
tee par camion. 

Tableau 2 
Caracteristiques du wagon-tremie couvert de classe LO (AAR) utilise pour Ie chlorure de potassium (CLC, 1974) 

Wagon-tremie Wagon-tremie 
Description de 5800 pi3 de 4700 pi3 

Structure 
Volume interieur 164 m3 (5800 pi3) 133 m3 (4700 ph 
Charge utile 89 000 kg (196 000 Ib) 86 000 kg (196 000 Ib) 
Tare 45 000 kg (100 000 Ib) 45 000 kg (100 000 Ib) 
Masse brute maximale 119000 kg (263000 Ib) 119000 kg (263000 Ib) 

Tremies 
Nombre 4 3 
Matthiau Acier Acier 
Longueur interieure 410 cm (160 po) 460 cm (180 po) 
Largeur interieure 300 cm (118 po) 300 cm (118 po) 
Distance entre les orifices 
de dechargement 4 m (12 pi) 5 m (15 pi) 
Angle d'inclinaison 40 - 500 40 - 450 

Dimensions approximatives 
Longueur avec organes d'attelage 21 m (69 pi) 18 m (60 pi) 
Longueur avec pylones de choc 20 m (66 pi) 17m(57pi) 
Distance entre pivots de bogie 16 m (53 pi) 14 m (45 pi) 
Hauteur hors-tout 5 m (15 pi) 5 m (15 pi) 
Hauteur jusqu'au sommet 
de la passerelle de toit 5 m (15 pi) 4 m (12 pi) 
Largeur hors-tout 3,1 m (10 pi) 3,2 m (10,5 pi) 
Longueur interieure 19 m (62 pi) 17 m (57 pi) 

Dispositifs de chargement et de dechargement 
Trappes de chargement: Les wagons-tremies couverts sont generalement equipes de 4 a 12 trappes de charge

ment rondes ou carrees de 36 a 61 cm (14 - 24 po) de diametre ou de cote. 
Organes de dechargement: Le dechargement se fait par Ie bas au moyen de goulottes carrees dont les cotes ont 

une longueur de 36 a 61 cm (14 - 24 po) ou d'orifices de dechargement pneumatique 
de 10 a 20 cm (4 - 8 po) de diametre. 
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4.1.2 Transport sous emballage. - En plus d 'etre transporte en vrac, Ie chlorure de potas-
sium est transporte en filts, en sacs et en caisses. De nombreux materiaux sont autorises pour la 
fabrication des filts. On trouvera au tableau 3 la description des divers types de filts utilises 
(TDGC, 1980). Les emballages suivants servent aussi: 
- Caisse en metal, en bois ou en carton avec emballage(s) interieur(s) en verre, en metal, en 

plastique ou en carton; 
- Caisse en carton combinee a un sac interieur en papier; 

Sac en papier rempli au poids et ferme pour l'expectition. 

Tableau 3 
Caracteristiques des fUts utilises pour Ie transport du chlorure de potassium 

Categorie 

Acier 

Monel* 
Aluminium 

Con tre-plaque 
Carton 

Plastique 

Acier, avec 
recipient interieur 
en matiere .plastique 

Contre-plaque; avec 
recipient interieur 
en matiere plastique 

Carton, avec 
recipient interieur 
en matiere plastique 

* Voir § 4.3. 

Code 

lAl 
lAIA 
lAIB 
lAIC 

. lAID 

lA2 
lA2A 
lA2B 

lA3 
lA4 
TC5M 
1Bl 
IB2 
ID2 
IGI 

lHl 

·lH2 

6HA1 

6HDI 

6HGI 

Description 

Dessus non amovible; reutilisable 
lAl avec rebords renforces 
lA 1 avec collerette de fermeture soudee 
1 A 1 avec revetement interieur en plomb 
1 A 1 avec revetemen t in terieur autre 
que Ie plomb 
Dessus amovible, reutilisable 
1 A2 avec rebords renforces 
lA2 avec revetement interieur autre 
que Ie plomb 
Dessus non amovible; non reutilisable 
Dessus amovible; non reutilisable 

Dessus non amovible 
Dessus amovible 

Feuilles convolutees. 
Contenance de 250 litres (55 gal) 
Masse nette maximale de 400 kg (882 livres). 

Dessus non amovible. Contenance 
de 250 litres (55 gal). Masse nette 
maximale de 400 kg (882 livres). 
Comme IHl, sauf que Ie dessus 
est amovible. 
Tole exterieure en acier (virole) 
en forme de fUt. Recipient interieur 
en matiere plastique. Contenance 
de 225 litres (49 gal). 
Feuille exterieure en contre-plaque 
en forme de fUt. Recipient interieur 
en matiere plastique. Contenance 
de 225 litres (49 gal). 
Recipient exterieur constitue de 
feuilles de carton convolutees. 
Recipient interieur en matiere 
plastique en forme de fUt. 
Contenance de 225 litres (49 gal). 

Figure 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
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FUTS TYPES 

Fut en monel 

c-------- Etiquette d'identification 

Joncs de roulage faits de 

caoutchouc naturel solide 
et flexible 

DiamE':!tre maximal 

de la bonde de 59 mm 

Corps et fonds fabriques en 

monel de 10 mm d'epaisseur 

Capacite maximale de 220 I 

53 cm ----J.~I 
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------- la bonde 70 mm 
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Capacite maximale de 250 I 

Masse nette maximale: 400 kg 
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4.2 Specifications et equipement pour la manutention des solutions 

Les materiaux mentionnes ci-dessous sont les plus frequemment utilises pour fabriquer 
l'equipement servant au transport des solutions de chlorure de potassium. D'autres materiaux 
peuvent etre utilises dans certains cas (voir tableau 4). Les elements d'un systeme type de transva
sement sont les conduites et les raccords, les assemblages sou pies, les robinets, les joints, les 
pompes et les reservoirs de stockage. Pour Ie dechargement du chlorure de potassium solide en 
vrac, les tremies et les goulottes de dechargement peuvent etre faites de tole en acier ordinaire. 

On recommande, pour les solutions aux temperatures normales, l'utilisation des conduites 
et raccords en acier inoxydable de la nomenclature 40, chemises en caoutchouc (PCS, 1982). 

Les robinets a membrane en acier fondu ou en fonte avec manchette en resine de polypro
pylene conviennent pour a peu pres toutes les teneurs a la plupart des temperatures (DPLV, 
1972). Lesjoints d'etancheite peuvent etre en polypropylene (DCRG, 1978). 

Dne pompe centrifuge a alimentation unique avec axe en acier inoxydable, et garniture et 
roue motrice en acier inoxydable coule, est recommandee pour Ie pompage (HIS, 1969). Le 
materiau doit cependant etre choisi en fonction de la teneur et de la temperature. Des palettes sur 
la roue motrice, un presse-etoupe particulierement long equipe d'un joint hydraulique et d'un 
renforcement de polypropylene aideront a diminuer les fuites. La pompe et Ie moteur doivent 
etre directement raccordes mais non en couplage etroit. 

L'utilisation de reservoirs de stockage en acier au carbone muni d'un revetement interieur , 
en caoutchouc ou en acier inoxydable minimisera la corrosion. A des temperatures elevees, i1 est 
recommande d'utiliser un reservoir avec revetement interieur en hypalon (GF). 

4.3 Compatibilite entre Ie produit et certains materiaux 

La compatibilite entre Ie chlorure de potassium et certains materiaux de fabrication est 
indiquee au tableau 4. Le mode d'evaluation utilise dans Ie tableau 4 est decrit brievement 
ci-dessous. 
Recommande: 
Avec reserves: 

Deconseille: 

Le materiau donnera un rendement satisfaisant pour l'utilisation indiquee. 
Le materiau montrera des signes de deterioration pour l'utilisation indiquee; 
i1 peut convenir pour une utilisation intermittente ou de courte duree. 
L'utilisation indiquee causera une grave deterioration du materiau; l'emploi 
du materiau est deconseille. 



Tableau 4 
Compatibilite entre Ie chlorure de potassium et certains materiaux de fabrication 

Utilisation Teneur Temp. (0e) Recommande Reserves Deconseille 

1. Conduites Toutes 49 Polyethylene (DPPED, 1967) 
et raccords 52 PVDC (OCRG, 1978) 

60 PVC I, PVC II (OPPED, 1967) 
71 ABS (DPPED, 1967) 
93 Polypropylene (DCRG, 1978) 
<93 Acier au carbone chemise de caoutchouc, 

FRP, FP (Kerr-McGee Bulletin) 
>93 Monel 400, Incoloy 825 

Carpenter 20 C6-3, titane 
121 Polyether chlore (OCRG, 1978) 
135 PVDF (OCRG, 1978) 
Jusqu'aux PVC I, ABS, 
limites de polyethylene (MWPP, 1978) 
fonctionnemen t 
<71 Acier au carbone chemise de caoutchouc, 
< 71 FRP 
>94 Titane, monel 

, 
2. Robinetterie Toutes Ebullition Alliage 20 (JSSV, 1979) Acier inox 316 (JSSV, 1979) 

3. Pompes Toutes 80 G RP avec joint torique en Viton A 
La plupart Durimet 20 (Kerr-McGee Bulletin) 

Solution <80 Alliage 20, tout bronze, Aciers inox 304, 
aqueuse 316, monel (HIS, 1969) 

4. Reservoirs Acier inox, acier au carbone 
de stockage 

Toutes <93 Acier au carbone chemise de caoutchouc, 
FRP, plastique epoxydique 

\ (Kerr-McGee Bulletin) 
>93 A~ier au carbone avec revetements 

interieurs en caoutchouc et briques 
(Kerr-McGee Bulletin) ...... 

'-" 



Utilisation Teneur Temp. (0C) 

5. Autres pieces 1 et 5 p. 100 20 
Ebullition 

Saturee 20 
Saturee 60 
(aqueuse) 

100 

60 
82 
85 
121 

10·20 p. 100 24·100 
30 p. 100 100 
100 p. 100 24·100 
10·30 p. 100 24 
10 p. 100 

Tableau 4 (suite) 

Recommande 

Aciers inox 302, 304, 316, 430 (ASS) 
Aciers inox 302, 304, 316 (ASS) 
Aciers inox 302, 304, 316 (ASS) 
uPVC, polyethylene, polypropylene, POM, 
caoutchouc naturel, NBR, IIR, EPDM, 
polychloroprene, FPM, CSM (GF) 
NBR, IIR, EPDM, 
polychloroprene, FPM, CSM (GF) 

PVC (TPS, 1978) 
Polypropylene (TPS, 1978) 
CPVC (TPS, 1978) 
PVDF (TPS, 1978), SBR, 
silicone (GPP) 
Verre (CDS, 1967) 
Verre (CDS, 1967) 
Verre (CDS, 1967) 

Bois (CDS, 1967) 

Reserves 

Acier inox 410 (ASS) 

Aciers in ox 410, 430 (ASS) 

Polypropylene (GF) 

Deconseille 

uPVC, polyethylene, 
POM, caoutchouc naturel 
(GF) 

Beton (CDS, 1967) 

ABS, polystyrene-butadiene-acrylonitrile; CPVC, chIorure de polyvinyle chIore; EPDM, caoutchouc d'ethyh~ne·propylene; FRP, plastique renforce; GRP, 
plastique renforce a la fibre de verre; IIR, buty1caoutchouc; NBR, caoutchouc nitrile-butadiene; POM, polyoxymethylene; PVC, polychlorure de vinyle; PVCD, 
polychlorure de vinylidene; PVDF, polyfluorure de vinylidene; SBR, caoutchouc styrene-butadiene; uPVC, chlorure de polyvinyle non plastifie. 



5 FUITE ET MIGRATION DU PRODUIT 

5.1 Apef/;u general 

Le chlorure de potassium est generalement transporte en vrac, a l'etat solide, dans des 
wagons-tremies. Deverses dans l'eau, les granules ou la poudre se dissolvent. Repandus sur Ie sol, 
ils ne menacent guere d'entrafner une pollution de la nappe phreatique. Neanmoins, s'il y a de 
1'eau a 1'endroit touche par Ie deversement ou si des precipitations surviennent juste apres Ie 
deversement, une partie des granules peuvent se dissoudre de sorte qu'il y aura penetration dans 
Ie sol. La migration du liquide jusqu'a la nappe phreatique constitue alors un danger. 

Comme Ie chlorure de potassium est essentiellement non volatil, la diffusion dans l'atmo
sphere est negligeable. 

Voici les facteurs a prendre en consideration lorsqu'il y a migration du polluant dans 1'eau 
ou dans Ie sol. 

Migration ~ Eau Diffusion 
du polluant Sol----------Hauteur et temps de migration 

A cause du caractere approximatif des calculs dans Ie domaine de la migration des polluants, 
la methode adoptee consiste a utiliser des estimations de parametres critiques dans Ie but 
d'etablir des previsions qui refletent Ie plus fidelement possible les pires scenarios. En suivant 
cette methode, il se peut que ron doive poser des hypotheses differentes pour chaque milieu et, 
dans une certaine mesure, contradictoires. Cette methode permet donc de comparer Ie compor
tement de differents produits chimiques dans les pires scenarios a partir d'hypotheses compatibles 
avec chaque milieu. 

5.2 Fuite du produit 

5.2.1 Introduction. - Le chlorure de potassium (potasse) est generalement transporte 
en vrac a l'etat solide; rarement sous forme de solution aqueuse. En vrac, Ie chlorure de potas
sium est transporte dans des wagons couverts ordinaires ou dans des wagons-tremies. Sous forme 
de solution aqueuse, i1 est transporte dans des wagons-citernes cylindriques a la pression atmo
spherique. Etant donne qu'il est rarement transporte a l'etat liquide, aucun nomogramme de la 
fuite du liquide n'a ete prepare. 

5.3 Diffusion dans l'atmosphere 

Comme Ie chlorure de potassium est non volatil dans les cas previsibles de deversement, 
Ie danger de diffusion dans 1'air est negligeable. 

5.4 Comportement dans l'eau 

5.4.1 Introduction. - Le chlorure de potassium est soluble dans 1'eau. Deverse a la surface 
de 1'eau, Ie produit se melange et se dilue. En general, Ie phenomene de melange peut etre decrit 
par les equations de diffusion classiques, comport ant un ou plusieurs coefficients de diffusion. 
Dans les cours d'eau, Ie melange est surtout Ie resuItat d'un ecoulement turbulent; alors que dans 
un plan d'eau (etendue d'eau calme), iI s'effectue par diffusion moleculaire. 
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Pour evaluer la teneur en polluant de l'eau d'un cours d'eau en aval d'un lieu de deverse
ment, les auteurs ont utilise un modele de diffusion turbulente. Ce modele s'applique aux liquides 
miscibles a l'eau, de densite equivalente a celIe de l'eau, et aux solides qui se dissolvent dans l'eau. 
II vaut donc pour Ie chlorure de potassium. 

Le modele utilise est unidimensionnel; il etablit un canal rectangulaire theorique et suppose 
une teneur uniforme en polluant dans toute section donnee de l'ecoulement (section mouillee). 
En pratique, une telle uniformite n'est possible qu'en des points situes assez loin en aval du lieu 
du deversement, la OU les mecanismes de melange et de dilution ont joue suffisamment pour 
produire une repartition egale du polluant a travers Ie canal. Le modele s'applique aux cours 
d'eau dont Ie rapport largeur/profondeur est inferieur a 100. II postule egalement un coefficient 
de rugosite de Manning de 0,03. (Pour plus de details au sujet de ce modele, voir Ie Manuel 
d'introduction Enviroguide.) 

En ce qui a trait a la diffusion moleculaire dans un plan d'eau, aucun modele n'a ete elabore. 
Les auteurs ont etabli des nomogrammes permettant de delimiter la zone dangereuse et de 
calculer la teneur moyenne dans cette zone en fonction de la masse de liquide deverse, indepen
damment du temps ecoule. 

5.4.2 Nomogrammes de la diffusion du polluant dans l'eau. - Le lecteur trouvera 
ci-dessous la liste des nomogrammes servant a determiner les teneurs en polluant dans les cours 
d'eau non soumis aux marees et dans les lacs au repos ou autres plans d'eau. 
A. - Cours d'eau non soumis aux marees 
Figure 6 Distance en fonction du temps (pour uneplage de vitesses moyennes d'ecoulement) 
Figure 7 Rayon hydraulique en fonction de la largeur du canal (pour une plage de profon

Figure 8 

Figure 9 

Figure 10 
Figure 11 

deurs du canal [hauteurs d'eau]) 
Coefficient de diffusion turbulente en fonction du rayon hydraulique (pour une 
plage de vitesses moyennes d'ecoulement) 
Alpha* en fonction du coefficient de diffusion turbulente (pour differentes valeurs 
de temps ecoule) 
Delta* en fonction de alpha (pour differentes masses de liquide deverse) 
Teneur maximale en fonction de delta (pour des sections mouillees de differentes 
surfaces) 

B. - Lacs au repos et autres plans d'eau 
Figure 12 Volume d'eau en fonction du rayon hydraulique de la zone dangereuse (pour diffe

rentes profondeurs du lac, c.-a-d. differentes hauteurs d'eau) 
Figure 13 Teneur moyenne en fonction du volume d 'eau de la zone dangereuse (pour diffe

rentes masses de liquide deverse) 
La figure 5 presente les etapes a suivre pour evaluer la teneur en polluant en un point situe 

en aval du lieu du deversement et indique les nomogrammes a utiliser; ces derniers sont expliques 
dans les paragraphes qui suivent. 

5.4.2.1 Diffusion dans les cours d'eau non soumis aux maf(~es 

Figure 6 Distance en fonction du temps. - Le graphique montre les relations entre la 
vitesse moyenne de l'ecoulement, Ie temps ecoule et la distance parcourue. Pour une vitesse 
moyenne de l'ecoulement V donnee, Ie temps t que met Ie polluant pour atteindre un point 
situe a une distance x donnee en aval du lieu du deversement peut etre obtenu rapidement a 
l'aide de ce graphique. 

* Alpha et delta ne sont que des facteurs de conversion: leur utilite est de faciliter Ie calcul des teneurs en 
aval du lieu du deversement. 
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Coefficient de diffusion turbulente E 

I 

Alpha Q au temps t 

Delta ~ 
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Figure 5 

ETAPES A SUIVRE POUR CALCULER LA TENEUR EN POLLUANT 

D'UN COURS D'EAU NON SOUMIS AUX MAREES 

Etape 1 

Par observation ou evaluation 

L 
h 

V 
m 

x 

_________ m 
__________ m 

__________ m/s 

_________ tonnes 
____________ m 

Etape 2 t mn (fig. 6) 

Etape 3 r = __________ m (fig. 7) 

Etape 4 E _____ m2/s (fig. 8) 

Etape 5 Q = ______ (fig. 9) 

Etape 6 ~ (fig. 10) 

Etape 7 s = L x h = __ m2 

Etape 8 T ______ ppm (fig. 11) 
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Figure 7 Rayon hydraulique en fonction de la largeur du canal. - Le modele choisi 
pour evaluer la teneur en polluant en aval du lieu du deversement comporte un canal rectangu
laire theorique de largeur L, ayant une hauteur d'eau h. Le rayon hydraulique r doit etre connu 
pour calculer Ie coefficient de diffusion turbulente E. Le rayon hydraulique lui-meme correspond 
au rapport de la surface de la section s mouillee (ou section de l'ecoulement) au perimetre 
mouille B. La figure 7 permet de determiner Ie rayon hydraulique d'un canal a partir de la largeur 
de ce dernier et de la hauteur d'eau. 

Figure 8 Coefficient de diffusion turbulente en fonction du rayon hydraulique. - Les 
donnees connues sur Ie rayon hydraulique r et sur la vitesse moyenne de l'ecoulement V permet
tent de determiner Ie coefficient de diffusion turbulente E. 

Figure 9 Alpha en fonction du coefficient de diffusion turbulente. - Le nomogramme 
permet d'obtenir Ie facteur de conversion a ; ce dernier est fonction du coefficient de diffusion 
turbulente E et du temps t requis pour atteindre un point situe en aval du lieu du deversement. 

Figure 10 Delta en fonction d'alpha. - Un second facteur de conversion, delta to , est 
requis pour evaluer la teneur en polluant en un point donne. Delta est fonction d'alpha et de la 
masse de liquide deverse. 

Figure 11 Teneur maximale en fonction de delta. - II s'agit de Ia derniere etape dans la 
determination de la teneur maximale en polluant en un point situe en aval du lieu du deverse
ment. En se servant du facteur delta et connaissant la surface de la section s mouillee, Ie lecteur 
trouve rapidement la teneur. La valeur obtenue vaut pour les liquides miscibles a l'eau, de densite 
equivalente a celle de l'eau, et pour les solides solubles dans l'eau; elle variera quelque peu dans Ie 
cas de polluants dont la densite relative est superieure ou inferieure a celle de l'eau. 

5.4.2.2 Diffusion dans les lacs au repos et autres plans d'eau 

Figure 12 Volume d'eau en fonction du rayon. - L'etendue d'eau calme (ni vent, ni 
courant) touchee par Ie deversement d 'un liquide miscible a l'eau, de densite equivalente a 
celle de l'eau, est representee par un cylindre theorique de rayon r et de « longueur» egale a la 
hauteur d'eau h a l'endroit ou Ie deversement se produit. Le volume d'eau peut etre obtenu a 
l'aide de la figure 12. Le rayon r equivaut a la distance x entre Ie lieu du deversement et Ie point 
ou la teneur est mesuree. 

Figure 13 Teneur moyenne en fonction du volume d'eau. - Pour un volume d'eau connu 
du cylindre theorique, Ie nomogramme permet d'etablir une teneur moyenne en polluant selon 
la masse de Iiquide deverse. II est pris pour acquis que la diffusion du polluant est uniforme dans 
Ie cylindre. En pratique, dans Ie cas de substances dont la densite relative est superieure ou 
inferieure a celle de l'eau, la teneur reelle pres du fond sera plus forte ou plus faible. 

5.4.3 Exemples de calcul 

5.4.3.1 Teneur en polluant d'un cours d'eau non soumis aux marees. - Vingt tonnes de 
chlorure de potassium ont Me d6versees dans un cours d'eau. La hauteur d'eau h est de 5 m et 
la largeur L, de 50 m. La vitesse moyenne de l'ecoulement est evaluee a 1 m/s. QueUe est la 
teneur maximale previsible en un point situe a 5 km en avaI, pres d'une prise d'eau? 
Etape 1 Determiner les parametres. 

L = 50 m; h = 5 m; V = 1 m/s; x = 5000 m; 
m = 20 tonnes de chlorure de potassium. 

Etape 2 Determiner Ie temps requis pour atteindre Ie point donne. 
Comme x = 5000 m et V = 1 mis, t = 83 mn (fig. 6). 
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Figure 9 

CHLORURE DE POTASSIUM 
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CHLORURE DE POTASSIUM 
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Figure 13 

CHLORURE DE POTASSIUM TENEUR MOYENNE 
EN FONCTION DU VOLUME O'EAU 
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Etape 3 

Etape 4 

Etape 5 

Etape 6 

Etape 7 

Etape 8 

Determiner Ie rayon hydraulique. 
Comme L = 50 m et h = 5 m, r = 4,2 m (fig. 7). 
Determiner Ie coefficient de diffusion turbulente. 
Comme r = 4,2 m et V = 1 mis, E = 69 m2/s (fig. 8). 
Determiner alpha. 
Comme E = 69 m2js et t = 83 mn, Q = 2000 (fig. 9). 
Determiner delta. 
Comme Q = 2000 et m = 20 tonnes, ~ = 10 (fig. 10). 
Calculer la surface de la section mouillee. 
s = L x h = 50 x 5 = 250 m2. 
Determiner la teneur maximale au point donne. 
Comme ~ = 10 et s = 250 m2, T = 40 ppm (fig. 11). 
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5.4.3.2 Teneur en polluant dans les lacs au repos et autres plans d'eau. - Vingt tonnes 
de chlorure de potassium ant ete deversees dans un lac. Le point qui nous interesse se trouve Ie 
long de Ia rive, a environ 1000 m du lieu du deversement. Entre ce lieu et Ie point donne, la 
hauteur d'eau moyenne est de 5 m. QueUe est Ia teneur moyenne previsible en ce point? , 
Etape 1 Determiner Ies parametres. 

Etape 2 

Etape 3 

h = 5 m; r = 1000 m; m = 20 tonnes. 
Determiner Ie volume d'eau assurant la diffusion. 
Comme r = 1000 m et h = 5 m, vol. = 1,5 x 107 m3 environ (fig. 12). 
Determiner la teneur moyenne. 
Comme vol. = 1,5 x 107 m3 et m = 20 tonnes, T = 1,5 ppm (fig. 13). 

5.5 Comportement dans Ie sol de surface et dans Ie sous-sol 

5.5.1 Introduction. - Les lois de la migration des fluides dans Ie sol, ainsi que leur applica
tion dans Ie cadre de la collection « Enviroguide», sont exposees dans Ie Manuel d'introduction 
Enviroguide. Les elements dont i1 faut tenir compte dans Ie cas du deversement et de la migra
tion du chlorure de potassium sont presentes dans les paragraphes qui suivent. 

Lorsque du chlorure de potassium solide est repandu sur Ie sol, Ie risque de pollution des 
eaux souterraines est faible si Ie sol est sec et si aucune precipitation ne tombe avant Ie nettoyage. 
Cependant, s'il y a precipitation ou presence de toute autre forme d'humidite ou d'eau, on peut 
s'attendre que les eaux souterraines seront polluees. 

ComIne Ie chlorure de potassium est tres soluble (34,4 g/l 00 g a 20 °C), des solutions con
centrees peuvent penetrer dans Ie sol. Vne certaine interaction aura lieu entre Ie produit et Ie sol, 
probablement sous forme d'echange d'ions. Cependant, la plus grande partie des sels migrera 
avec les ions echanges vers Ie bas. L'ion potassium est relativement fixe dans des sols argileux 
ou limoneux; la migration ne sera que de 1 ou 2 cm par an nee selon Ie type de sol et l'humidite 
presente (Redman, 1978). Cependant, si Ia teneur en eau est tres forte, cette vitesse augmentera 
beaucoup. 

Si Ie sol de surface est sature en eau au moment ou se produit Ie deversement, comme cela 
peut etre Ie cas a la suite de precipitations, Ie polluant dissous dans les precipitations ruissellera. 
Dans la presente section, les auteurs ont attribue au sol une capacite normale d'humidite, dite 
capacite au champ. Le sol recele alors tres peu d'eau interstitielle susceptible de diluer Ie 
produit au cours de sa migration ou de freiner son mouvement descendant; il s'agit du pire cas 
possible. 
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Lorsque Ie polluant atteint 1a nappe phreatique, il continue a se deplacer, mais en direction 
des eaux souterraines. 11 y forme un panache de pollution au sein duque1 les phenomenes de 
diffusion et de dispersion contribuent a une certaine baisse de la teneur en polluant (figure 14). 

5.5.2 Migration du polluant dans un sol a capacite au champ. - Les equations et 1es 
postulats utilises pour determiner la migration du polluant dans la zone non saturee, jusqu'a 
la nappe phreatique, sont presentes dans Ie Manuel d'introduction En v irogu ide . Les vitesses 
de migration font intervenir 1a loi de Darcy, alors qu'on pose comme hypothese la formation 
d'une c010nne saturee en solution polluee, par suite d'un ecoulement en bloc (ou ecoulement 
piston). 

5.5.3 Coefficient de permeabilite d'un sol sature vis-a-vis du polluant. - Le coefficient de 
permeabilite KO (ou conductivite hydraulique) mesure la permeabilite d'un sol sature donne 
vis-a-vis d'un fluide donne. KO' qui s'exprime en mis, est donne par la formule suivante: 

(pg)k 

KO= ---

ou: k 
p 

Jl 
g 

Jl 

permeabilite intrinseque du sol (m2) 
masse volumique du fluide (kg/m3) 
viscosite absolue du fluide (Pa . s) 
acceleration de la pesanteur = 9,81 m/s2 

Dans Ie cas present, les fluides retenus sont: une solution titrant 20 p. 100 (en poids) de 
chlorate de sodium et l'eau. Les valeurs attribuees a l'eau correspondent au point extreme de 
dilution du produit. 

Parametre 

Masse volumique (kg/m3) 
Viscosite absolue (Pa . s) 
Coefficient de permeabilite 
du sol sature (m/s) 

Valeurs etablies pour les fluides 

Solution (20 p. 100 en poids) 

1133 
1,9 x 10-3 

(0,58 x 10 7)k 

1137 
2,4 x 10-3 

(0,46 x 10 7)k 

Eau 

998 
1,0 x 10-3 

(0,98 x 107)k 

5.5.4 Types de sol. - Le Manuel d'introduction Enviroguide decrit les trois types de sol 
retenus pour les besoins de 1a presente section. Le tableau ci-dessous presente les va leurs etablies 
pour les proprietes qui influent sur la migration des fluides. 



Figure 14 

CHLORURE DE POTASSIUM MIGRATION DANS LE SOUS-SOL 
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Sol: sable grassier 
Parasite = 0,35 
Permeabilite intrinseque = 10-9 m2 

Capacite au champ = 0,075 
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Figure 15 

PLAN D'UTILISATION DES NOMOGRAMMES 
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Figure 16 

CHLORURE DE POTASSIUM MIGRATION DANS UN SABLE GRaSSIER 
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Figure 17 

CHLORURE DE POTASSIUM MIGRATION DANS UN SABLE LlMONEUX 
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Figure 18 

CHLORURE DE POTASSIUM MIGRATION DANS UN TILL ARGILEUX 
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Prapriete 

Parasite (m3 jm3) 
Permeabilite intrinseque (m2) 
Capacite au champ (m3 jm3) 

Valeurs etablies paur les sa Is 

Sable grossier 

0,35 
10-9 

0,075 

Sable limaneux 

0,45 
10-12 

0,3 

Till argileux 

0,55 
10-15 

0,45 

5.5.5 Nomogrammes de la migration. - Un nomogramme de la migration du chlorure de 
potassium dans la couche de sol non saturee (c.-a-d. a capacite au champ) situee au-dessus de la 
nappe phreatique a ete prepare pour chaque type de sol mentionne. Chaque nomogramme 
montre la hauteur totale de migration hm en fonction du temps de migration pour un volume 
donne de fluide deverse au sein d'une colonne de sol d'une superficie donnee. Vu les methodes 
utilisees et les hypotheses posees, la profondeur atteinte par Ie fluide apres un temps donne doit 
etre consideree comme maximale. Le lecteur trouvera a la figure 15 Ie plan d'utilisation des 
nomogrammes presentes aux figures 16 a 18. 

5.5.6 Exemple de calcul. - Vingt tonnes de chlorure de potassium se sont rep an dues sur 
un sol constitue de sable limoneux. L'aire touchee a un rayon de 8,6 m. La temperature atteint 
20 0c. II s'est mis a pleuvoir pendant Ie nettoyage. Calculer la hauteur de migration atteinte par 
les fluides, 4 jours apres Ie debut de la pluie. , 
Etape 1 Determiner la valeur des parametres. 

Etape 2 

Etape 3 

Masse de fluide deversee = 20000 kg (20 tonnes) 
Temperature = 20 °c 
Rayon de l'aire touchee = 8,6 m 
Type de sol = sable limoneux 
Profondeur de la surface de saturation = 13 m 
Temps ecoule depuis Ie moment du deversement 4 j 
Calculer la superficie de l'aire touchee par Ie fluide. 
Aire = 1Tr2 = 232 m2 

Evaluer la hauteur de migration apres 4 j. 
Hauteur de migration = 2,0 m dans Ie cas de la solution titrant 20 p. 100 en poids 
Hauteur de migration == 3,5 m dans Ie cas de la solution diluee a l'extreme 
(La surface de saturation ri'est pas atteinte.) 



6 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

6.1 Limites maximales admissibles 

6.1.1 Qualite de l'eau. - Aucune norme n'a ete etablie en ce qui concerne la teneur de 
l'eau en chlorure de sodium. 

6.1.2 Qualite de l'air. - Le Saskatchewan a fixe a 0,15 mg/cm2 pour une periode de 
30 jours la limite admissible d'emission de chlorure de potassium dans l'atmosphere (Sask. 
APCA, 1978). 

6.2 Toxicite pour les especes aquatiques 

6.2.1 Evaluation de la toxicite aux USA. - Aucune TLm 96 n'a ete etablie dans Ie cas 
du chlorure de potassium (RTECS, 1979). 

6.2.2 Mesures de la toxicite 

Teneur 
mg/l 

74,6 
373 

751 
1360 
2300 

10 368 

15600 
2010 
5500 

4200 
940 
12060 
920 
1941 

Teneur 
(mg/I) 

1337 

Duree 
(h) 

4,5 a 15 
12 a 29 

72 
24 

Non 
precisee 
1,2 
96 
24 

48 
96 
24 
96 
24 

Duree 
(h) 

120 

Toxicite pour les poissons 

Espece Resultats 

Poisson dore Mort 
Menes Mort 
(Notropis blennis) 
Dore Mort 
Perchaude Mort 
Petit poisson Mort 
d'eau douce 
Alevin Mort 
de coregone 
Poisson dore Mort 
Crapet arlequin TLm 
Crapet arlequin TLm 

Gambusie TLm 
Crapet arlequin TLm 
Dore TLm 
Gambusie TLm 
Lymnea sp. 

Toxicite pour les micro-organismes 

Espece Resultats 

Nitzschia linearis TLm 

Conditions (eau) 

Distillee 
Temperature 
de la piece 
Lac Erie 
Puits 

Lac Erie 

SynthCtique 
Eau de reference 
normalisee 

Trouble 
Eau de reference 
normalisee 

Conditions (eau) 

Eau de mer 
synthCtique, aeree 

Source 

WQC,1963 
WQC,1963 

WQC,1963 
WQC,1963 
WQC,1963 

WQC,1963 

WQCDB-3, 1971 
WQCDB-5, 1973 
WQCDB-3, 1971 

WQCDB-3, 1971 
WQCDB-3,1971 
WQC,1963 
WQC,1963 
WQCDB-3, 1971 

Source 

WQCDB-5,1973 
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Toxicite pour les invertebres 

Teneur Duree 
(mg/I) (h) Espece Resultats Conditions (eau) Source 

373 a 432 64 Daphnia magna Seuil d'immobi- Lac Erie WQC, 1963 
lisation 

679 24 Daphnia magna TLm Normalisee WQCDB-3,1971 
1250a1860 Quelques- Daphnia crustacea Mort Variees WQC, 1963 

uns 
600 Daphnia pulex Aucun effet NRCC, 1977 
127 Leptodora kindtii Seuil d'immobi- Lac Erie WQC, 1963 

lisation 
640 Cyclops vernalis Seuil d'immobi- 20 a 25 °c WQC, 1963 

lisation 
1200 Gastropode Limite de tolerance WQCDB-3,1971 

(Biomorpholaria 
alexandrina) 

1800 Gastropode Limite de tolerance WQCDB-3, 1971 
(Bulinus truncatus) 

940 96 Escargot (Physa TLm WQC, 1963 
heterostropha) 

Toxicite pour les especes marines 

Teneur Duree 
(mg/I) (h) Espece Resultats Conditions (eau) Source 

47700 96 Epinoche a 3 epines Teneur letale 50 Test « statique» Hutcheson, 1983 
( Gasterosteus avec saumure 
aculeatus) artificielle, 5 °c 

52500 96 PolycMte Test «statique» Hutcheson, 1983 
(Nephtys incisa) avec saumure 

artificielle, 5 °c 
54800 120 Moule bleue Test « statique» Hutcheson, 1983 

(Mytilus edulis) avec saumure 
artificielle, 5 °c 

6.3 Toxicite pour Ie betail 

Aucun effet nocif n'a ete observe chez des moutons dont l'eau d'alimentation contenait 116 g 
de KCI!j (WQC, 1963)_ Au bout de 10 jours, un tiers des poussins alimentes en eau contenant du 
chlorure de potassium (2500 mg/l) sont morts (WQC, 1963). Les vaches laitieres auxquelles on 
a donne de l'acetate de potassium equivalant a 1,6 kg de potassium par jour n'ont presente 
aucun symptome; les veaux ont cependant presente des symptomes a des teneurs plus faibles. 
Les moutons sont tres tolerants au potassium, meme a des teneurs elevees (NRCC, 1977). 

6.4 Etudes sur Ie milieu aquatique 

Selon Srivastava (1982), qui a etudie les effets du chlorure de potassium sur Ie sang des 
saccobranches Heteropneustes tossilis, les teneurs norm ales de l'eau n'ont cause aucun effet 
nocif serieux ou irreversible. 
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6.5 Effets sur les vegetaux 

Un certain nombre d'etudes ont porte sur les effets du chlorure de potassium, surtout sous 
forme de poussiere, sur la vegetation. Plusieurs etudes ont porte sur les pertes de rendement des 
grandes cultures par suite de la salinite due, entre autres, a la poussiere de chlorure de potassium. 
Dans un cas, de la poussiere de chlorure de potassium d'affinerie, appliquee a du ble et a de 
I'orge, a cause des pertes considerables de rendement, a des teneurs de 35 g/m2. Une autre etude 
a demontre que 224 g/m2 de poussiere de sel de potasse appliquee a du ble a diminue de fa<;:on 
notable Ie rendement. A des teneurs de 1120 g/m2, Ie rendement a diminue de moitie dans des 
conditions d'humidite elevee et d'un quart dans des conditions de faible humidite (NRCC, 1977). 
Selon un chercheur, chaque gramme de poussiere applique abaisse Ie rendement de chaque plant 
de ble de 0,01 g. Des experiences sur Ie terrain ont montre que Ie rendement du ble, de l'orge et 
du seigle n 'a pas ete touche par des applications demoins de 1120 g/m 2, alors qu 'une autre etude 
a montre que 250 g/m2 diminuent Ie rendement. Les divergences entre ces etudes ont ete attri
buees a des differences sur Ie plan de la salinite naturelle du sol et du drainage (Hart, 1983). 
Dans Ie cadre d'une autre etude, des applications de 1790 et de 3360 g/m2 sur Ie ble ont abaisse 
Ie rendement de 21 et de 53 p. 100 respectivement, et sur Ie colza, de 19 et de 25 p. 100 respec
tivement. L'application sur ces deux parcelles de chaux de dolomie a II et 22 p. 100 a permis un 
retour a la normale des rendements (Redmann, 1978). Dans une autre experience, Ie colza n 'a 
pas connu de perte de rendement a 52 g/m 2 ni a 75 g/m2, mais il a souffert de necroses foliaires 
(NRCC, 1977). 

On a montre que l'humidite relative influait considerablement sur la gravite des deg:Hs 
causes aux cultures par la poussiere; la valeur critique a ete etablie a 55 p. 100. Lorsque I'humi
dite relative eta it inferieure a 55 p. 100, peu de degats ont ete observes pour de faibles applica
tions de poussiere; au-dela de cette valeur, des degats considerables ont ete notes. L'application 
de doses elevees de poussiere a entraine des teneurs elevees en ions chlorure (CI-) dans Ie feuillage 
et dans les graines. Des teneurs elevees semblables ont ete observees dans les cultures adjacentes 
a des mines de potasse. L'orge et I'avoine semblent accumuler plus de chlorure de potassium que 
Ie ble. On a montre que chez Ie ble l'accumulation resulte du contact des feuilles avec la sub
stance plutot que de l'assimilation par les racines, alors que chez l'avoine et l'orge la principale 
source de chlorure de potassium est Ie sol (NRCC, 1977). Dans la plupart des etudes, les dete
riorations presentaient une bonne correlation avec les quantites de chlorure. Une teneur en 
chlorure de 0,23 p. 100 (en poids sec) des feuilles a ete correlee a de faibles deteriorations, alors 
que les plantes presentant des teneurs plus elevees ont subi plus de deteriorations (Redmann, 
1978). 

Une etude effectuee a l'Universite du Saskatchewan a montre que des doses de chlorure 
aussi faibles que 50 g/m2 par mois peuvent endommager les plantes ligneuses et que la limite de 
tolerance (seuil d'endommagement) pourrait n'etre qu'un dixieme de cette quantite. Les plantes 
exposees a de fortes teneurs en sels en suspension dans l'atmosphere presentent des symptomes 
comme des brfilures des marges des feuilles ou des sommets du limbe des feuilles, des chloroses 
internervales ou marginales, une defoliation prematuree et Ie deperissement de l'extremite .des 
branches. Les arbres sont plus vulnerables au printemps, juste apres Ie depassement du point de 
congelation. La difference entre l'assimilation par les feuilles et l'assimilation par les racines est 
marquee; en effet, l'assimilation par les feuilles est plus rapide et plus intermittente. Les especes 
qui toh~rent la salinite du sol peuvent etre endommagees par l'application de potasse sur leurs 
feuilles. De plus, comme il a ete note ci-dessus, l'assimilation par les feuilles est plus forte lorsque 
l'humidite atmospherique est elevee (Redmann, 1983). 
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Les especes ligneuses sont plus vulnerables a de fortes teneurs en chlorure que ne Ie sont les 
plantes herbacees. Le seuil de nocivite des retombees pour Ie peuplier tremble est de 5,0 g/m2 

par mois. Chez les especes ligneuses a feuilles caduques, les feuilles les plus jeunes sont les plus 
sensibles, alors que chez les coniferes les aiguilles d'un an sont les plus sensibles. L'epinette 
blanche est consideree comme sensible et l'olivier de Boheme et l'epinette du Colorado sont 
consideres comme resistants (Redmann, 1983). Des experiences ont montre que ce sont les bouts 
des aiguilles des coniferes qui deperissent d'abord lorsque ces arb res sont atteints par de la pous
siere de chlorure de potassium. Voici une liste d'arbres classes par ordre decroissant de vulnera
bilite (ordre croissant de resistance) a Ia poussiere de chlorure de potassium: I'erable a Giguere, 
l'orme blanc, Ie saule, Ie frene vert, l'acacia jaune, Ie pin, Ie lilas, Ie peuplier et l'epinette du 
Colorado (Redmann, 1978). 

6.6 Degradation du polluant 

Le chlorure de potassium ne se biodegrade pas; Ie potassium est cependant un nutriant et 
il sera a la longue absorbe par des organismes vivants. 

6.7 Devenir et effets a long terme 

Il n'y a ni bioconcentration ni bio-accumulation du chlorure de potassium dans les tissus 
des organismes vivants. 



7 PROTECTION DE LA SANTE 

Dans les ecrits publies, on trouve tres peu d'information sur les effets toxiques potentiels 
du chlorure de potassium. On en trouve un peu sur l'ingestion du chlorure de potassium Ie plus 
pur, par l'homme, dans Ie cadre d'utilisations pharmaceutiques. 

Le potassium est un element essen tiel et la quantite totale de potassium presente dans Ie 
corps est etroitement contr6lee par les reins. L'homme tolere l'absorption d'une grande quantite 
de potassium; malgre tout, l'intoxication est possible si de grandes quantites sont absorbees ou 
si les reins fonctionnent mal. 

Les auteurs n'ont trouve, dans les ecrits consultes, aucune norme ni aucune etude ou mono
graphie importante sur la toxicite du chlorure de potassium. De plus, aucune information sur les 
pouvoirs mutagene, teratogene ou cancerigene du chlorure de potassium n'a pu etre tiree de 
l'enquete bibliographique menee par les auteurs. Le chlorure de potassium figure dans l'inventaire 
TSCA de l'EPA (RTECS, 1979). Les donnees toxicologiques resumees ci-apres proviennent 
d'ouvrages de reference fiables et reconnus. 

Notion 

DL min. (2 j) 

DL probable 

Origine 

7.1 Nonnes d'exposition 

Toxicite pour l'homme 

Teneur 

Poussiere nuisible: 10 mg/m3 

ou particules inhalables: 
5 mg/m3 

938 mg/kg pour un jeune 
enfant 
0,5 as g/kg 

7.2 Donnees sur l'action irritante 

7.2.1 Contact avec la peau. - Aucune donne n'a ete obtenue. 

7.2.2 Contact avec les yeux 

Exposition 

• CHEZ LE LAPIN 
500 mg (24 h) 

Effets 

Inflammation grave 

7.3 Donnees sur les proprietes organoleptiques 

Source 

TLV,1983 

RTECS,1979 

TDB (on-line), 1981 

Source 

RTECS,1979 

7.3.1 Odeur. - Le chlorure de potassium est inodore (Kirk-Othmer, 1982). 

7.3.2 Saveur. - Le chlorure de potassium a une saveur saline. 
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Parametre 

Seuil de perception 
Seuil de perception 

Milieu 

Eau 
Eau 

Teneur 

0,Ql70 mol/l 
0,320 g/100 ml 

7.4 Etudes sur les effets toxiques 

Source 

ASTM,1980 
ASTM,1980 

7.4.1 Inhalation (de poussiere) 

Exposition 

60 a 2000 mg/m3 

(expositions prolongees 
et repetees) 

7.4.2 Ingestion 

Exposition 

• CHEZ L'HOMME 
40 a 50 g (KCI) 

0,5 as g/kg 

938 mg/kg (2 j) 

• CHEZ LE COBA YE 
2500 mg/kg 

• CHEZ LE RAT 
2430 mg/kg 

• CHEZ LA SOURIS 
383 mg/kg 

Effets 

Perforation du septum nasal observe chez des mineurs 
travaillant sous terre 

Effets 

A. - Exposition de courte duree 

Source 

NRCC, 1977 

Source 

Une femme de 84 ans ayant deja subi plusieurs defaillances TDB (on-line), 1981 
cardiaques, mais dont l'etat cardiaque semblait s'etre 
stabilise, s'est suicidee en ingerant des supplements 
liquides de potassium. La dose estimee, de 540 a 
720 milliequivalents, etait egale a 40 a 50 g de KCl. 
La dose letale probable se situe entre 30 et 473 ml pour 
une personne de 70 kg. Une grave intoxication est rare 
parce que de fortes doses uniques provoquent generalement 
des vomissements. De plus, en l'absence de trouble renaux 
preexistants, Ie potassium est rapidement elimine. 
Dose letale minimale pour un jeune enfant. RTECS, 1979 

Dose letale 50 RTECS, 1979 

Dose letale minimale RTECS, 1979 

Dose letale 50 RTECS, 1979 

• CHEZ UNE ESPECE NON lDENTIFIEE 
Dose inconnue (24 h) Des animaux sont morts d'insuffisance respiratoire, 

parfois precedee de convulsions et accompagnee de 
gastro-enterite, de deshydratation des organes et 
de necrose tubulaire renale precoce. Les survivants 
ont souffert d'anorexie, de polydipsie, de polyurie, 
de fievre, de convulsions et de derangements gastro
intestinaux. 

TDB (on-line), 1981 



7.4.3 Administration par voie sous-cutanee 

Exposition 

• CHEZ LE PORC 
2210 mg/kg 

• CHEZ LE COBA YE 
2550 mg/kg 

Effets 

Dose letale minimale 

Dose letale minimale 

Source 

RTECS, 1979 

RTECS, 1979 

7.4.4 Mutagenicite, teratogenicite et carcinogenicite. - Aucune donnee n'a ete obtenue. 

7.5 Symptomes et consequences de l'intoxication 

7.5.1 Inhalation 
1. Legere irritation des muqueuses du nez (Lefevre, 1980) 
2. Eternuements (Lefevre, 1980) 

7.5.2 Ingestion 
1. Indolence (TDB (on-line), 1981) 
2. Malaises abdominaux (TDB (on-line), 1981) 
3. Nausees (TDB (on-line), 1981) 
4. Vomissements (TDB (on-line), 1981) 
5. Irritation du tractus digestif (TDB (on-line), 1981) 
6. Diarrhee (TDB (on-line), 1981) 
7. Affaiblissement general (TDB (on-line), 1981) 
8. Vertige (TDB (on-line), 1981) 
9. Paresthesie (TDB (on-line), 1981) 
10. Confusion menta1e (TDB (on-line), 1981) 
11. Para1ysie flasque (TDB (on-line), 1981) 
12. Hypotension (TDB (on-line), 1981) 
13. Arythmie cardiaque et b10cage du coeur (TDB (on-line), 1981) 
14. Mort (TDB (on-line), 1981) 

7.5.3 Contact avec 1a peau. - Aucune donnee n'a ete obtenue. 

7.5.4 Contact avec 1es yeux. - Aucune donnee n'a ete obtenue. 
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8 COMP ATIBILITE CHIMIQUE 

8.1 Compatibilite entre Ie chlorure de potassium et divers agents 

En general 
Feu • Se sublime a 1500 °c Sax, 1979 

Corps 
Acide sulfurique A l'etat de traces, NFPA,1978 

et pergamate explosifs s'il y a 

de potassium • melange 

Trifluorure de brame • Attaque rapidement NFPA,1978 
par Ie chlorure 
de potassium 



9 MESURES D'INTERVENTION ET DE SECURITE 

9.1 Mesures recommandees 

Les brefs exposes qui figurent dans la presente section sont repris des ouvrages sur lesquels 
a porte notre enquete bibliographique. Leur formulation d 'origine a ete respectee pour eviter 
toute deformation de sens; ce faisant, il a ete impossible d'empecher que n'apparaissent des 
divergences entre les sources d'information. Toutefois, les divergences au sujet de mesures qui 
s'appliquent a des cas particuliers ne sont qu'apparentes, 1'information pouvant etre correcte 
ou non selon la situation. Enfin, Ie lecteur notera que la mention d'une mesure ne constitue 
d'aucune fayon une recommandation de la part d'Environnement Canada. 

9.1.1 Danger d'incendie. - Le chlorure de potassium est un corps ininflammable qui 
n'entretient pas la combustion (Kerr-McGee MSDS, 1980). 

9.1.2 Mesures. d'intervention en cas de deversement 

9.1.2.1 Information generale. - Arreier ou ralentir Ie deversement, si cela ne presente 
aucun risque. 

9.1.2.2 Deversement sur Ie sol. - Si Ie produit est a 1'etat solide, Ie ramasser a la pelle et Ie 
deposer dans des recipients en vue de sa recuperation ou de son elimination (ERG, 1980; 
Kerr-McGee MSDS, 1980). Si Ie produit est a 1'etat liquide, dans la mesure du possible Ie confiner, 
Ie laisser absorber dans du sable ou d'autres materiaux absorbants incombustibles, puis ramas
ser a la pelle et deposer dans des recipients (munis de couvercles) en vue d'une elimination 
(ERG, 1980). 

Pour redonner a une terre agricole sa productivite normale, on peut appliquer de la chaux 
de dolomie a une dose d 'environ la moitie de la quantite de chlorure de potassium residuelle dans 
Ie sol (Redmann, 1978). 

9.1.2.3 Deversement dans 1'eau. - Dans Ia mesure du possible, confiner Ie Iiquide et Ie 
recuperer pour traitement. Le chlorure de potassium peut eire enleve de 1'eau par osmose inverse. 

Si Ie confinement et l'elimination sont impossibles, s'assurer que Ia teneur soit abaissee en deya 
du seuil de toxicite pour Ia vie aquatique. 

9.1.3 Elimination du polluant. - Le chlorure de potassium recueilli sur Ies lieu x d'un 
deversement ne doit jamais etre rejete dans Ies eaux de surface ou dans des egouts. II doit etre 
transporte dans une de charge pour produits chimiques, avec I'approbation des services de protec
tion de 1'environnement (Kerr-McGee MSDS, 1980). 

9.1.4 Appareils et vetements de protection. - Avant d'entrer dans une zone ou ni Ie 
produit deverse ni ses proprietes ne sont connus, il faut revetir un scaphandre resistant aux agents 
chimiques et porter un appareil respiratoire isolant. 

Si Ie produit deverse s'avere etre du chiorure de potassium, on peut porter un masque 
antipoussieres pour se proteger au besoin (Kerr-McGee MSDS, 1980). 



10 CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 

10.1 Information generale 

Le chapitre 10 donne en principe des renseignements qui permettent au lecteur de mieux 
comprendre Ie processus d'intervention et les mesures de lutte que requiert un deversement 
accidentel. Les cas rapportes sont choisis en fonction de certains criteres; il ne faut pas voir dans 
Ie nombre de cas decrits une indication relative a l'ampleur ou a la frequence des deversements. 

Lorsqu'il y aura une nouvelle edition du present guide, les auteurs procederont a une mise 
a jour qui permettra de presenter dans ce chapitre toute information pertinente qui rendra 
compte du progres des techniques d'intervention. 



11 IDENTIFICATION ET DOSAGE DU POLLUANT 

Les methodes d'analyse utilisees pour l'identification et Ie dosage des polluants chimiques 
d'interet prioritaire sont expliquees dans les lignes qui suivent. 

Les methodes ctecrites et les references signalees ont ete choisies en fonction d'analyses 
d'echantillons d'air, d'eau et de sol devant etre faites dans un laboratoire de chimie dote d'un 
equipement standard, eloigne du lieu d'ou proviennent les prelevements. Les auteurs ont consulte 
les sources habituelles exposant les methodes normalisees ou recommandees, et decrit sommaire
ment celles qui s'appliquent a chaque produit chimique. Parmi ces sources, on compte des publi
cations du National Institute for Occupational Safety and Health des Etats-Unis (NIOSH), de 
1'Environmental Protection Agency des Etats-Unis (EPA), de l' American Water Works Associa
tion, de l' American Society for Testing and Materials et de l' American National Standards Insti
tute. 

Lorsque les methodes normalisees ou recommandees ont ete jugees fiables et suffisam
ment specifiques pour 1'analyse des echantillons provenant des matieres deversees et du milieu 
touche et lorsqu'elles ne necessitaient pas un equipement de laboratoire hautement specialise, 
nous n'avons pas cherche plus loin. Enfin, lorsque nous avons decouvert des tests simples et 
fiables, couramment utilises dans 1'industrie, nous les avons signales. 

11.1 Dosage du polluant present dans l'air (analyse quantitative) 

11.1.1 Spectrophotometrie d'absorption atomique (NIOSH, 1979). - La technique vaut 
pour des teneurs en chlorure de potassium, sous forme de potassium, variant entre 4,2 et 
84 J,lg/m3 (1 a 30 ppb). 

Un volume connu d'air est aspire a travers un fiItre d'ester cellulosique de 37 mm de 
diametre, a pores de 0,8 J,l, place dans un porte-filtre a cassette a deux pieces. Nous recomman
dons un echantillon de 180 1, preleve a un debit de 1,5 limn. 

Le fiItre d'echantillonnage est transfere dans un becher pro pre de 125 ml et l'on y ajoute 
6,0 ml d'acide nitrique a 10 p. 100. Le Mcher est recouvert d'un verre de montre et chauffe a 
165 °c sous la hotte. On continue a chauffer jusqu 'a ce que Ie filtre se dissolve et produise une 
solution legerement jaumltre. Le verre de montre est rince avec de l'acide nitrique a lOp. 100, 
et l'eau de rinc;age est versee dans 1~_Mcher. L'echantillon est place au bain-marie jusqu'a ce que 
Ie liquide so it completement evapore. On ajoute ensuite 5 ml d 'acide nitrique a 10 p. 100 et on 
chauffe l'echantillon a 100 °c pendant 5 minutes. La solution est transferee dans une fiole jaugee 
de 10 ml. On ajoute 0,2 ml de sulfate de cadmium a 50 mg/ml. On complete Ie volume jusqu'au 
trait de jauge avec de l'acide nitrique a 10 p. 100. 

Un volume de 2 ml de l'echantillon est aspire dans la flamme d'un spectrophotometre 
d'absorption atomique adequat muni de briileurs air-acetylene et oxyde nitreux-acetylene, d'une 
lampe a cathode creuse au deuterium, de detendeurs a deux chambres pour l'air, l'acetylene et 
l'oxyde nitrique, ainsi que d'un ruban chauffant et d'un rheostat pour Ie detendeur d'oxyde 
nitrique. L'absorption est mesuree a 766,5 nm et la teneur, determinee a l'aide d'une courbt:: 
d'etalonnage. 

11.2 Identification du polluant present dans l'air (analyse qualitative) 

Le chlorure de potassium present dans l'air peut etre caracterise a l'etat de potassium par un 
test de coloration de flamme. L'echantillon est preleve de la meme maniere qu'en 11.1.1, et 
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digere. Un fil de platine propre est trempe dans l'echantillon et place dans la partie la plus chaude 
de la flamme d'un bec Bunsen. Une couleur de flamme violet pale de faible intensite indique la 
presence de potassium (Welcher, 1955). 

11.3 Dosage du poHuant present dans l'eau (analyse quantitative) 

11.3.1 Photometrie de flamme (ASTM, 1979). - La photometrie de flamme peut permet
tre de me surer une teneur en chlorure de potassium a l'etat de potassium de 1 a 100 mg/l (ppm). 
Un minimum de 2 1 d'un echantillon representatif est preleve et place dans un contenant appro
prie. Si l'echantillon est trouble, il est filtre sur un papier filtre de 11 cm sans residus. L'echantil
Ion est ensuite aspire dans la flamme d'un photometre de flamme approprie. L'intensite de 
l'emission est mesuree a 768 nm et la teneur de l'echantillon est determinee a l'aide d'une courbe 
d'etalonnage. 

11.4 Identification du poHuant present dans l'eau (analyse qualitative) 

Un test de coloration de flamme peut servir a determiner la presence de chlorure de potas
sium sous forme de potassium dans l'eau. L'echantillon est preleve comme en 11.3.1 . Un fil de 
platine propre est trempe dans l'echantillon et place dans la partie la plus chaude d'un bec 
Bunsen. Une flamme de couleur violet pale de faible intensite indique la presence de potassium 
(Welcher, 1955). 

11.5 Dosage du poHuant present dans Ie sol (analyse quantitative) 

11.5.1 Photometrie de flamme (Hesse, 1972). - On peut mesurer une teneur variable 
(selon la portion d'extrait atomisee) en chlorure de potassium a l'etat de potassium par photo
metrie de flamme. 

Un echantillon de 1,0 g de particules de sol de 0,15 mm (passe sur un tamis dont les mailles 
font 0,15 mm), pese avec precision, est place dans un creuset en platine et humidifie avec deux 
gouttes d'eau. Un volume de 5 ml d'acide fluorhydrique et de 0,5 ml d'acide perchlorique a 
60 p. 100 est ajoute a l'echantillon. Le creuset est presque comph~tement recouvert par son 
couverc1e et Ie melange est chauffe a 200 °c jusqu'a evaporation complete du liquide. On laisse 
refroidir Ie creuset et on ajoute 5 ml d'acide chlorydrique 6 M. On remplit ensuite Ie creuset 
d'eau a moitie. On fait bouillir doucement Ie contenu du creuset pendant 5 minutes. Le residu 
dissous est transfere dans une fiole jaugee de 100 ml et Ie volume est complete jusqu 'au trait 
de jauge. 

L'echantillon est aspire dans la flamme d'un photometre de flamme adequat a une longueur 
d'onde d'environ 768 nm et la teneur de l'echantillon est determinee a l'aide d'une courbe 
d 'etalonnage. 

11.6 Identification du poHuant present dans Ie sol (analyse qualitative) 

Le chlorure de potassium present dans Ie sol sous forme de potassium peut etre caracte
rise par la coloration de la flamme. L'echantillon est preleve et digere comme en 11.5.1. Un 
fil de platine pro pre est trempe dans l'echantillon et place dans la partie la plus chaude de la 
flamme d'un bec Bunsen. Vne flamme de couleur violet pale de faible intensite indique la pre
sence de potassium (Welcher, 1955). 
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