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Commentaires 

Pour formuler des commentaires au obtenir des renseignements 
sur l'utilisation de Ia presente methode de reference, s'adresser a : 

M. Gary Sergy 
Direction du developpement technoIogique 
Environnement Canada 
4999, 9Se avenue, piece 210 
Edmonton (Alberta) 
T6B2X3 

M. Richard Scroggins 
Direction des programmes industriels 
Environnement Canada 
Ottawa (Ontario) 
K1AOH3 

Dans Ie present document, la mention d'appellations commerciales 
ne constitue nullement une recommandation de Ia part 
d'Environnement Canada; d'autres produits de valeur 
semblable peuvent etre utilises. 
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Resume 

Le present document decrit en termes explicites une methode de 
reference pour fa determination de la Letalite aigue d' effluents 
chez Ie crustace Daphnia magna «<puce d' eau»). II donne des 
instructions precises pour I' execution d' essais de Letalite aigue 
portant sur des echantillons d' effluents et pour la presentation des 
resultats de ces essais; il complete ainsi les directives generales 
fournies dans Ie document de methodologie intitule Methode 
d'essai biologique : essai de toxicite aigue sur Daphnia spp. 
(Environnement Canada, 1990a). 

Trois methodes sont exposees : 1) pour un essai a concentration 
unique portant sur I' effluent non dilue, sauf indication contraire; 
2) pour un essai a concentrations multiples visant a determiner la 
concentration Letale 50 (CLso) de l'effluent; 3) pour un essai 
portant sur un produit toxique de reference. Des instructions sont 
fournies concernant la detention et I' eLevage des daphnies, les 
installations et I' approvisionnement en eau, la manipulation et Ie 
stockage des echantillons, la preparation des solutions, les 
conditions de l'essai, les observations a faire, les resultats de 
l'essai et les methodes de calcul connexes ainsi que l'utilisation de 
produits toxiques de reference. 





vii 

Table des matieres 

Resume ............................................. v 
Glossaire ............................................ ix 
Remerciements ..................................... xii 

Section 1 
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 

Section 2 
Elevage des organismes ............................... 3 
2.1 Procedes d' elevage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 
2.2 Eau ........................................... 4 
2.3 Conditions physico-chimiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 

Section 3 
Installations ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 

Section 4 
Mode operatoire general pour la determination 
de la letalite aigue d'emuents ........................... 7 
4.1 Etiquetage, transport et stockage des echantillons . . . . . .. 7 
4.2 Conditions de l'essai ............................. 7 
4.3 Preparation des solutions d'essai .................... 8 
4.4 Mise en route de l'essai ........................... 9 
4.5 Observations et mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 

Section 5 
Mode operatoire pour I'essai d'une concentration 
unique d'emuent .................................... 11 

Section 6 
Mode operatoire pour la determination de 
la CLso d'un effiuent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 

Section 7 
Mode operatoire pour I'essai d'un produit 
toxique de reference ................................. 13 



viii 

Section 8 
Presentation des resultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 
8.1 Donnees a consigner au proces-verbal . . . . . . . . . . . . . .. 15 
8.1.1 Effluent....................................... 15 
8.1.2 Installations et conditions de l'essai ................. 15 
8.1.3 Resultats...................................... 16 
8.2 Donnees a verser au dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 
8.2.1 Effluent....................................... 17 
8.2.2 Installations et conditions de l'essai ................. 17 
8.2.3 Resultats...................................... 18 

References ......................................... 19 

Annexe 
Membres du Groupe intergouvernemental sur la 
toxicite aquatique et adresses de l'administration centrale 
et des bureaux regionaux de Conservation et Protection ... 21 



ix 

Toutes les definitions ci-apres s'appliquent aux methodes 
enoncees dans Ie present rapport; les autres definitions figurant 
dans Ie document d'accompagnement detaille (Environnement 
Canada, 1990a) s'y appliquent aussi. 

Aigu - Survenant dans un bref delai, normalement 48 h ou moins 
dans Ie cas des daphnies. 

CEso - Concentration efficace 50, soit la concentration dans I'eau 
d'une substance qui est censee causer un effet particulier, 
letal ou non letal, pour 50 % des organismes soumis a l' essai. 
L' effet particulier doit etre precise, ainsi que la duree 
d'exposition (p. ex., CEso d'inhibition de la mobilite a 48 h). 

CLso - Concentration letale 50, soit Ia concentration dans I' eau 
d'une substance (dans Ie cas qui nous occupe, un effluent) 
qui est censee etrl; letale pour 50 % des organismes soumis a 
l'essai apres une duree d'exposition definie (p. ex., 48 h). 

Conductivite - Expression numerique de la capacite d'une solution 
aqueuse de transporter un courant electrique. Cette capacite 
depend des concentrations des ions en solution, de leur 
valence et de leur mobilite, ainsi que de la temperature de la 
solution. La conductivite s'exprime normalement en 
millisiemens par metre (unite SI), ou en ~mho/cm (1 mS/m = 
10 ~o/cm). 

Contr6le - Traitement reproduisant l' ensemble des facteurs qui 
pourraient influencer les resultats d'une enquete ou d'une 
etude, a I'exception de la condition particuliere faisant l'objet 
de cette etude. Dans un essai de toxicite, Ie contr61e doit 
reproduire toutes les conditions du ou des traitements 
d'exposition, sans porter sur la substance a experimenter. Le 
contr61e est utilise pour etablir I'absence de toxicite en raison 
de conditions de base de l'essai, telles que la qualite de l'eau 
de dilution et I'etat de sante ou la manipulation des 
organismes soumis a I'essai. 

Durete - Somme des concentrations de calcium et de magnesium 
dans I'eau, exprimee en mgIL de carbonate de calcium. 
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Eau de contra Ie/de dilution - Eau utilisee pour Ie contra Ie, pour 
diluer la substance a. experimenter ou a. l'une et l'autre de ces 
fins. 

Eau de dilution - Eau utili see pour diluer la substance a. 
experimenter afin d'en preparer differentes concentrations 
pour l' essai de toxicite. 

Eau desionisee - Eau a. laquelle on a fait traverser des colonnes de 
resine afin d' en extraire les ions et de la purifier. 

Eau reconstituee - Eau desionisee ou distillee au verre a. laquelle 
des produits chimiques reactifs ont ete ajoutes. L' eau douce 
synthetique qui en resulte est exempte de contaminants et 
possede Ie pH et la durete soubaites. 

Effluent - Tout dechet liquide (industriel ou urbain) rejete dans 
l' environnement aquatique. 

Elevage - Ensemble des animaux qu'on eleve dans des conditions 
contra lees afin d'obtenir, par reproduction, des organismes 
devant etre soumis a. des essais. 

Ephippium - Sac ovigere qui se forme sous la partie 
postero-dorsale de la carapace de la daphnie femelle adulte, 
dans des conditions d'elevage difficiles. Les oeufs qui s'y 
trouvent ont generalement ete fertilises par reproduction 
sexuelle. 

Immobilite - Inaptitude a. la nage pendant les 15 secondes suivant 
une legere agitation de la solution d'essai, meme si les 
daphnies peuvent encore bouger leurs antennes. 

Utal - Entrainant la mort par action directe. Dans Ie cas de la 
daphnie, on entend par «mort» la cessation de tous les signes 
visibles du mouvement ou d'activite, notamment en ce qui 
conceme les antennes, les pattes abdominales et Ie battement 
cardiaque observes au microscope. 

Lux - Unite SI d'ec1airement, mesurant l'intensite lumineuse par 
metre carre. 1 lux = 0,0929 pied-bougie; 1 pied-bougie = 
10,76 lux. 

Neonate - Daphnie «nee» depuis peu, c.-a.-d. au premier stade 
larvaire, agee de 24 h ou moins. 
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pH - Logarithme negatif de l'activite des ions d'hydrogene, 
mesuree par leur concentration en moles par litre. Cette 
valeur exprime Ie degre ou l'intensite des reactions acides et 
alcalines selon une echelle de 0 a 14, OU Ie nombre 7 
reprcsente la neutralite et les nombres inferieurs 
correspondent, en ordre decroissant, a des reactions acides de 
plus en plus fortes. Les chiffres superieurs a 7 indiquent, en 
ordre croissant, des reactions basiques ou alcalines de plus en 
plus fortes. 

Photoperiode - Duree d'eclairement et d'obscurite au cours d'un 
cycle de 24 h. 

Pretraitement - Dans Ie present rapport, traitement d'un echantillon 
ou de sa dilution avant l'exposition des daphnies. 

Produit toxique de reference - Produit chimique etalon utilise pour 
evaluer la sensibilite des organismes soumis a l' essai et la 
validite des mesures de la toxicite des effluents. 

Salinite - Quantite totale, en grammes, de solides dissous dans 
1 kg d' eau de mer. Elle se determine apres conversion de 
tous les carbonates en oxydes, apres remplacement de tous 
les bromures et iodures par des chlorures et apres oxydation 
de toutes les matieres organiques. La salinite peut aussi se 
mesurer directement grace a un salinimetre/conductimetre ou 
par d'autres moyens (APHA et al., 1989). Elle s'exprime 
habituellement en parties par millier (%0). 

Subletal - Nocif pour les organismes, mais en de~a du niveau qui 
entraine directement la mort pendant la duree de l'essai. 

Toxicite - Capacite propre d'une substance de provoquer des effets 
nocifs chez les organismes vivants. 
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Section 1 

Introduction 

Le present document decrit les modes 
operatoires a employer pour les essais de 
letalite aigue sur Daphnia magna qui sont 
exiges par Ie gouvemement du Canada dans 
les reglements sur la lutte contre la pollution 
applicables a diverses categories 
d'industries. Ces modes operatoires ont 
pour origine des methodes d' essai port ant 
sur des poissons publiees anterieurement par 
Environnement Canada (p. ex., SPE, 1980). 
La presente methode de reference devrait 
etre utilisee conjointement avec un rapport 
plus complet qui presente des explications et 
des details additionnels (Environnement 
Canada, 1990a). 

Par bien des aspects, les modes operatoires 
exposes ci-apres sont semblables a des 
methodes etablies par les provinces 
canadiennes (Colombie-Britannique, 1998; 
Poirier et al., 1988; BNQ, 1990) ou 
employees aux Etats-Unis (EPA, 1982, 
1985a et 1985b; Plotkin et Ram, 1983; 
ASlM, 1983; APHA et al., 1989; Greene 
et al., 1988) et dans d'autres pays (Pays-Bas, 
1980; BHSC, 1982; OCDE, 1981; ISO, 
1982; GITA, 1986). Ces methodes se sont 
revelees fort utiles a la redaction de 
l'ensemble du present document, et elles 
constituent des sources de renseignements 
complement aires tres val abIes. Toutefois, 
aux fins de la reglementation, ce sont les 
modes operatoires presentes ci-apres qu'on 
devrait appliquer. 

L'organisme soumis a I'essai est la «puce 
d'eau» Daphnia magna, petit crustace d'eau 
douce de I'ordre des cladoceres. Cette 
daphnie se retrouve dans les etangs et les 
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lacs de I' Amerique du Nord, y compris 
l'Ouest canadien, et elle est souvent un 
element important des communautes 
aquatiques. Les daphnies sont sensibles a 
une vaste gamme de contaminants 
aquatiques, et elles sont utilisees dans de 
nombreux pays pour des essais de toxicite. 
A cet egard, elles presentent les avantages 
d'une petite taille et d'un cycle biologique 
court, qui permet des essais rapides; elles 
sont en outre relativement faciles a elever en 
laboratoire. 

Trois modes operatoires de base sont decrits 
ci-apres. Le premier porte sur une 
concentration unique d'effluent 
(l'echantillon non dilue, sauf indication 
contraire) et sur un contr6le, et i1 
conviendrait a des essais comport ant une 
cote de reussite ou d' echec. Le deuxieme 
permet d'etablir la concentration letale 50 
(CLso) ou, au besoin, la concentration 
efficace 50 (CEso) d'inhibition de la 
mobilite, c'est-a-dire de determiner Ie degre 
de toxicite de l' effluent au moyen de 
diverses concentrations, dont l' echantillon 
non dilue. Le troisieme s'applique a un essai 
a concentrations multiples portant sur un 
produit toxique de reference, qui permet 
d'evaluer la sensibilite des organismes 
soumis a I' essai a un produit toxique etalon 
ainsi que la precision des donnees produites 
par Ie laboratoire. 

Les essais doivent porter sur des effluents 
contenant de l'eau douce ou ayant une 
salinite inferieure ou egale a 10 %0, definie 
par une conductivite inferieure ou egale a 
1 550 mS/ni a une temperature de 20°C. 



Les effluents de salinite superieure a 10 %0 
qui sont rejetes dans des eaux douces 
devraient aussi faire l'objet d'essais fondes 
sur la presente methode de reference et 
portant sur des daphnies elevees en eau 
douce; pour ceux qui sont rejetes 
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directement en mer, on devrait utiliser une 
espece autorisee par Ie laboratoire regional 
d'Environnement Canada (adresses a 
l'annexe) et acclimatee a une eau de mer de 
salinite semblable a celle de l'echantillon. 



Section 2 

, 
Elevage des organismes 

Des neonates de Daphnia magna doivent 
etre utilisees pour les essais. 

On trouvera ci-apres des exigences 
particulieres pour l'elevage des daphnies; de 
plus amples explications sont foumies dans 
Ie document detaille (Environnement 
Canada, 1990a). II existe divers pro cedes 
d'elevage (EPA, 1982, 1985a; ASTM, 1984; 
Greene et at., 1988; Poirier et at., 1988); on 
peut juger de la reussite de chacun au moyen 
des criteres enonces a Ia fin de la section 2.1. 

2.1 Procedes d'eievage 

II est recommande d'utiliser comme 
recipients d'essai des aquariums, des bocaux 
a large ouverture ou des bechers de verre. II 
faut couvrir ces recipients pour les mettre a 
l'abri de la poussiere et reduire 
l'evaporation. Les recipients et tous les 
accessoires entrant en contact avec les 
organismes, l'eau ou les milieux d'eIevage 
doivent etre fabriques de materiaux non 
toxiques (p. ex., verre, acier inoxydable, 
NalgeneMC, porcelaine, polyethylene). 

L'eau des reservoirs d'elevage devrait etre 
presque entierement remplacee au moins une 
fois par semaine. On devrait alors reduire la 
densite de la population de daphnies adultes 
a 20 animaux ou moins par litre. 

On peut manipuler les daphnies adultes en 
versant doucement du liquide d'un contenant 
a un autre ou encore en les pipettant ou en 
les siphonnant avec soin. Les daphnies 
neonates sont vulnerables a 
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l'emprisonnement d'air sous leur carapace, 
et on devrait les manipuler Ie moins possible, 
au moyen d'une pipette de verre jetable, 
coupee et polie a la flamme pour assurer une 
ouverture de 5 mm, dont l'extremite devrait 
rester sous l' eau quand on libere les 
daphnies. n faudrait proceder rapidement au 
transfert des organismes, en transportant Ie 
moins d'eau possible dans Ie nouveau 
contenant. 

On doit utiliser au moins une espece d' algue 
verte pour nourrir les daphnies, et il est 
fortement recommande d'utiliser un melange 
d'au moins deux especes. De plus, on peut 
se servir d'un supplement tel que de la 
moulee de levure, de CerophyllMC et de 
truite (Environnement Canada, 1990a, 
annexe C). Pour Ie melange d' algues, il est 
avantageux de combiner une ou plusieurs 
especes d'algues avec une espece de 
diatomee; les algues doivent etre cultivees 
dans un milieu de culture adequat 
(Environnement Canada, 1990a). 

La reus site des elevages de daphnies peut 
etre evaluee au moyen des criteres de sante 
suivants, qui doivent etre respectes pour que 
les elevages puissent etre utilises dans des 
essais de toxicite. Le premier point devrait 
etre verifie constamment et les deux autres 
frequemment : 

• II ne do it pas y avoir d'ephippiums dans 
l'elevage. 

• Les femelles doivent avoir au plus 
12 jours au moment de la naissance de la 
premiere couvee. 



o Les femelles de deux a. cinq semaines 
doivent produire une moyenne de 
15 neonates ou plus par couvee. 

• I1 ne devrait pas mourir plus de 25 % du 
stock de genitrices au cours des sept jours 
precedant I'essai, s'il s'agit d'un elevage 
regroup ant plusieurs groupes d'age. 

Les conclusions d'un essai port ant sur un 
produit toxique de reference (section 7) 
permettent aussi d'etablir si un elevage 
convient a. des essais de toxicite. 

2.2 Eau 

L'eau devant servir pour I'elevage des 
daphnies et comme eau de controle/de 
dilution peut etre de I'eau naturelle ou de 
I'eau reconstituee. 

Dans Ie premier cas, on peut utiliser de I'eau 
souterraine ou de surface non contaminee ou 
de l' eau municipale dechloree, pourvu que 
sa durete se situe entre 80 et 250 mg/L. 
Dans Ie deuxieme cas, on doit utiliser de 
I'eau moderement dure (c.-a.-d. d'une durete 
de 80 a. 100 mgIL). 

S'il faut utiliser de I'eau municipale 
dechloree pour l' elevage ou comme eau de 
controle/de dilution, elle doit etre exempte 
de toute concentration nocive de chlore au 
moment de I'exposition des daphnies. 
L'objectif etabli pour la concentration en 
chlore residuel total dans les elevages et dans 
I'eau de contrOle/de dilution des recipients 
d'essai est d'au plus 0,002 mgIL 
(Environnement Canada, 1990a). 

Si l'on doit utiliser de I'eau reconstituee 
moderement dure (de 80 a. 100 mg/L), on 
peut la preparer au moyen de toute formule 
eprouvee permettant d'obtenir des elevages 
de daphnies qui repondent aux criteres de 
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sante enonces precedemment 
(Environnement Canada, 1990a). Le pH de 
cette eau doit etre compris entre 7,0 et 8,0; 
des valeurs variant entre 7,4 et 7,8 sont 
frequentes (Environnement Canada, 1990a). 
II est necessaire d'ajouter du selenium et de 
la vitamine B12 a. l' eau reconstituee servant a. 
l' elevage des organismes (Environnement 
Canada, 1990a). Ces nutriments peuvent 
aussi etre ajoutes a. de I'eau naturelle, mais 
uniquement si cela est requis pour assurer Ie 
respect des criteres de sante. 

L'eau d'elevage/de controle/de dilution doit 
favoriser de fa~n constante la survie, la 
sante et Ie developpement des daphnies. On 
devrait en mesurer les caracteristiques 
chimiques aussi souvent que necessaire pour 
en consigner Ies variations (au moins la 
durete, Ie pH, la conductivite, I'oxygene 
dissous et les gaz totaux dissous). L' eau ne 
doit pas etre sursaturee en gaz; toute 
sursaturation devrait etre eliminee 
(Environnement Canada, 1990a). On devrait 
effectuer periodiquement une analyse 
chimique plus detaillee sur d'autres points 
precises par Environnement Canada (1990a). 

2.3 Conditions physico~chimiques 

L'eclairement ne devrait pas depasser 
800 lux a. Ia surface de l' eau, et la lumiere 
devrait tendre vers l'extremite bleue du 
spectre (indice de rendu des couleurs 
superieur ou egal a. 90). Des appareils 
fluorescents blanc froid sont appropries, et la 
photoperiode doit correspondre a. une 
.sequence de 16 ± 1 h de lumiere et 8 ± 1 h 
d' obscurite. 

La temperature de I'eau d'elevage doit etre 
de 20 ± 2 °C pendant au moins deux 
semaines avant que les organismes servent a. 
des essais. 



La teneur en oxygene dissous de chaque 
elevage ne devrait pas etre inferieure a 60 % 
de saturation en air. Elle devrait etre 
maintenue a ce niveau, au besoin, grace a 
une Iegere aeration au moyen d'air 
comprime filtre et exempt d'huile, de 
poussieres et d'odeurs. 

Le pH de I'eau utilisee pour I'elevage et 
comme eau de contr6Ie/de dilution devrait 
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etre compris entre 6,0 et 8,5 (de preference, 
entre 6,5 et 8,5). 

On devrait contr6Ier, de preference chaque 
jour, Ia temperature, Ia teneur en oxygene et 
Ie pH de chaque milieu d' elevage, ainsi que 
Ia presence ou I' absence d' ephippiums; une 
verification hebdomadaire ou plus frequente 
est recommandee pour ce qui est de Ia durete 
de l'eau et, s'il s'agit d'eau municipale, pour 
Ie chlore residuel total. 



Section 3 

Installations 

L'essai doit etre realise dans un laboratoire 
distinct, dans une partie du laboratoire 
entouree d'un mur ou d'un rideau pour 
permettre de regler l' eclairement ou dans un 
simulateur d' environnement. L'installation 
doit etre a l'ecart de toute agitation; la 
poussiere et les emanations devraient etre 
reduites au minimum. 

Les reservoirs d'essai doivent etre assez 
grands pour que la densite de chargement ne 
depasse pas une daphnie par 15 mL de 
solution. On peut utiliser des bechers de 
verre borosilicate (de 150 ou 250 mL) ou des 
eprouvettes de verre a bouchon visse; on 
peut aussi se servir de sacs de plastique 
inerte et non toxique (p. ex., en 
polyethylene, en polypropylene ou de 
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marque Whirl-PakMC), qui ne doivent pas 
etre reutilises. Il est recommande de couvrir 
les recipients d'essai; si I'on soup~onne la 
presence de composes volatils dans 
I' effluent, on do it les fermer et laisser Ie 
moins possible de vide d'air. Les recipients 
et tout Ie materiel ou l'equipement pouvant 
entrer en contact avec les solutions d'essai 
ou I'eau de contrale/de dilution ne doivent 
pas contenir de substances pouvant etre 
entrainees dans les solutions d'essai ou 
absorber les produits toxiques qu' eUes 
contiennent. Tous les recipients et appareils 
doivent etre nettoyes et rinces a fond avec de 
l'eau de contra Ie/de dilution ou de l'eau 
desionisee conformement a de bonnes 
pratiques de laboratoire. 
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Section 4 

Mode operatoire general pour Ia determination 
de la letalite aigue d' effiuents 

4.1 Etiquetage, transport et stockage 
des echantillons 

Le volume requis pour les echantillons 
depend du nombre de daphnies expo sees a. 
chaque solution d'essai, des exigences 
concernant la densite de chargement, des 
concentrations d'essai et de l'utilisation de 
repetitions. Normalement, Ie volume 
necessaire est de 2 Lou plus (selon les 
exigences de l'analyse chimique), tant pour 
les essais a. concentration unique que pour 
ceux vis ant a. etablir une CLso. 

Les contenants utilises pour Ie transport et Ie 
stockage des echantillons doivent etre 
fabriques de materiaux non toxiques (p. ex., 
verre, polyethylene ou polypropylene). IIs 
doivent etre neufs, ou encore nettoyes a. fond 
et seches, et on devrait les rincer avec de 
I' eau non contaminee, puis avec 
l'echantillon a. recueillir. II faudrait les 
remplir afin de reduire les vides d'air, puis 
les fermer hermetiquement. L' etiquette 
qu'ils portent doit indiquer au moins Ie type 
d'echantillon, la source, la date et l'heure du 
prelevement ainsi que Ie nom des preposes a. 
I' echantillonnage. 

Les echantillons ne devraient pas geler. 
Pendant Ie transport, its devraient etre 
conserves dans I' obscurite, a. une 
temperature de 1 a. 8°C (de preference, de 
4 ± 2°C) si Ie voyage dure plus de deux 
jours. A I'arrivee au laboratoire, ils peuvent 
etre ramenes immediatement ou pendant Ia 
nuit a 20 ± 2°C, et les essais peuvent 

ensuite etre entrepris. S'ils sont stockes a. 
l'installation d'essai, il faut les conserver 
dans l'obscurite et au frais (a. moins de 8 °C 
et, de preference, a. 4 ± 2°C). 

L'essai des echantiI10ns devrait etre entrepris 
Ie plus tot possible apres leur prelevement. 
II devrait debuter dans les trois jours et doit 
etre commence au plus tard cinq jours apres 
la fin des prelevements. On doit agiter 
vigoureusement les echantillons juste avant 
d' en verser des ali quotes pour preparer les 
solutions. Les sous-echantillons (c.-a.-d. les 
echantillons repartis dans deux ou plusieurs 
con tenants) doivent etre combines. 

4.2 Conditions de l'essai 

II s'agit d'un essai statique, c.-a.-d. sans 
renouvellement des solutions, d'une duree de 
48 h. La densite de chargement des 
daphnies ne doit pas depasser un organisme 
par 15 mL. II ne faut pas nourrir les 
daphnies pendant l'essai. Celui-ci n'est pas 
valable si plus de 10 % des organismes 
temoins meurent ou laissent apparaitre un 
comportement stresse evident (p. ex., 
immobilite). 

L'essai doit etre mene a. 20 ± 2°C, la durete 
des solutions etant superieure ou egale a. 
25 mgIL. Les solutions ne sont pas aerees, 
ni leur pH corrige. L' eclairement et la 
photoperiode (16 ± 1 h de lumiere, 8 ± 1 h 
d'obscurite) doivent etre les memes que 
pendant l'elevage (section 2.3). 



L'essai doit etre realise sans correction du 
pH de I'echantillon ou des solutions .. 
Toutefois, si I'on desire comprendre dans 
queUe mesure les valeurs extremes du pH 
(c.-a-d. les valeurs inferieures a 6,0 ou 
superieures a 8,5) peuvent contribuer a la 
letalite aigue de l'echantillon ou des 
solutions, on peut effectuer paraUelement un 
deuxieme essai (avec correction du pH). Si 
deux essais sont ainsi menes, les resultats 
definitifs devraient etre ceux obtenus a la 
suite de I'essai sans correction du pH. 
Environnement Canada (1990a) fournit des 
explications et des details concernant la 
correction du pH. CeUe-ci compte parmi les 
techniques d'evaluation d'identification de la 
toxicite qui permettent de definir la cause de 
la toxicite des echantillons (Mount et 
Anderson-Carnahan, 1988). 

4.3 Preparation des solutions d'essai 

La temperature de l'echantillon d'effluent et 
de I'eau de contr61e/de dilution doit etre 
ramenee a 20 ± 2 °C si eUe ne se situe pas 
deja dans cet intervalle. 

Comme il est possible que la durete de 
I'echantillon d'effluent soit tres faible, il faut 
la mesurer avant de preparer les solutions. 
Si elle est inferieure a 25 mg!L, il faut la 
ramener a 25 ± 5 mg!L en y ajoutant du 
bicarbonate de sodium (NaHC03), du sulfate 
de calcium (CaS04-2H20), du sulfate de 
magnesium (MgS04) et du chlorure de 
potassium (KCI) dans les proportions 
suivantes : 1,6, 1,265, 1,0 et 0,0667 (voir les 
formules applicables a I'eau reconstituee : 
Environnement Canada, 1990a, tableau 2). 
Pour chaque augmentation de durete de 
5 mg!L, il faut ajouter les quantites suivantes 
de produits chimiques a chaque litre 
d'effluent : 5,11 mg de NaHC03, 4,04 mg de 
CaS04·2H20, 3,19 mg de MgS04 et 
0,213 mg de KCI. 

8 

L'eau de controle/de dilution doit etre la 
meme que celle qui a servi a I' elevage 
(section 2.2). Si I'on en augmente la 
temperature, il faut eviter la sursaturation en 
gaz. L' eau doit avoir une teneur en oxygene 
de 90 a 100 % de saturation en air, obtenue 
au besoin grace a une aeration vigoureuse au 
moyen d'air comprime exempt d'huile 
pass ant par des pierres de barbotage ou un 
diffuseur en verre. 

Les recipients d'essai devraient etre rinces 
avec de I'eau de controle/de dilution juste 
avant d'etre utilises. Les solutions d'essai 
doivent etre preparees immediatement avant 
leur utilisation; leur volume doit etre 
suffisant pour faciliter l'echantillonnage et 
les premieres mesures chimiques. II faut 
bien les melanger avec une baguette de 
verre, un agitateur en teflon ou un autre 
dispositif non reactif. Tous les bechers ou 
eprouvettes, dispositifs de mesure, appareils 
d' agitation et contenants pour Ie transfert des 
daphnies doivent etre nettoyes et rinces a 
fond, conformement aux modes operatoires 
normalises. 

On doit mesurer la teneur en oxygene 
dissous au moins dans la solution de la 
concentration la plus eIevee (normalement, 
l'echantillon non dilue) au moment de sa 
preparation. Seulement lorsque cette valeur 
est inferieure a 40 % ou superieure a 100 % 
de saturation en air, il faut, avant 
I' exposition des daphnies, commencer a 
preaerer toutes les solutions d'essai, y 
compris les solutions de controle, a raison 
d'au plus 7,5 mLimin .VI (Environnement 
Canada, 1990a). Cette periode de 
pre aeration doit etre limitee a 120 minutes 
ou, si cette duree est plus courte, au temps 
voulu pour obtenir 40 % de saturation en air 
dans la solution d'essai de la concentration la 
plus elevee (ou 100 % de saturation, s'il y 
avait sursaturation). On doit aussitot 
interrompre l'aeration, deposer les daphnies 



dans les solutions et mettre en route I'essai, 
qu'on ait obtenu ou non de 40 a 100 % de 
saturation dans toutes les solutions d'essai. 
L'aeration devrait etre assuree par des bulles 
d'air comprime passant par un diffuseur 
d' air propre en verre de silice ou par une 
pipette de verre jetable (Environnement 
Canada, 1990a). La taille des bulles d'air 
devrait etre de 1 a 3 mm. 

4.4 Mise en route de l'essai 

Chaque recipient d' essai doit porter un code 
ou une etiquette precisant c1airement la 
concentration de Ia solution ainsi que Ia date 
et I'heure du debut de I'essai; de preference, 
Ies concentrations a experimenter devraient 
etre placees selon un ordre aIeatoire. 

On doit utiliser des neonates pour l'essai. 
Pour les obtenir, on enleve des milieux 
d'elevage des femelles adultes portant des 
embryons dans leur cavite d'incubation, 24 h 
avant l'essai; elles sont transferees dans des 
bechers de verre propres (de 400 a 
1000 mL) contenant de l'eau de contr6le/de 
dilution et un inoculum de nourriture prepare 
suivant la concentration utilisee pour 
l'elevage. La temperature de l'eau do it etre 
de 20 ± 2 °C et sa teneur en oxygene dissous 
de 90 a 100 % de saturation en air avant 
l'introduction des adultes; i1 ne devrait pas y 
avoir d'aeration. La densite de chargement 
devrait etre d'environ 20 adultes ou moins 
par litre dans les bechers. Les neonates que 
l'on retrouve Ie lendemain sont utilisees pour 
l'essai de toxicite. 

II est souhaitable, mais non absolument 
necessaire, d'utiliser des femelles agees de 
deux a quatre semaines et d'eviter ainsi 
celles qui sont trop jeunes ou senescentes. 
On peut remplir periodiquement des 
reservoirs d'elevage separes avec des 
neonates, qui, de deux a quatre semaines 
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plus tard, seront devenues des adultes dont la 
progeniture pourra servir a des essais. 

Pour mettre en route I' essai, on doit 
introduire dans chaque solution d'essai et de 
contr6le des nombres egaux de daphnies 
neonates, soit au moins dix par solution, sans 
depasser la densite de chargement d' au plus 
un individu par 15 mL. L' ordre selon lequel 
on depose les daphnies dans les recipients 
d'essai devrait etre etabli au hasard au 
prealable. Les neonates devraient etre 
manipulees conformement aux instructions 
de la section 2.1; il faudrait remplacer celles 
qui flottent ou qui sont blessees 
immediatement apres leur transfert. 

4.5 Observations et mesures 

On devrait noter au debut de l'essai la 
couleur, la turbidite et I'odeur de 
I'echantillon, ainsi que la presence de soli des 
flottants ou decantables. II faudrait aussi 
observer I'apparence des solutions d'essai, et 
consigner les modifications evidentes 
survenant au cours de l'essai. 

Au debut et a Ia fm de I' essai, une fois 
terminees les observations biologiques, i1 
faut mesurer Ie pH et la teneur en oxygene 
dissous de chaque solution d'essai, y 
compris les solutions de contr61e. On 
devrait mesurer Ia conductivite de chaque 
solution au moins au debut de I'essai et, 
chaque jour, mesurer la temperature de 
solutions representatives. 

La durete de la solution de contr6Ie et de la 
solution composee d'effluent non dilue doit 
etre mesuree au debut de I' essai. On doit se 
servir pour cela de volumes melanges dans 
des bechers, une fois toutes les corrections 
faites et juste avant qu'on s'en serve pour 
remplir les recipients servant a l' essai 
(section 4.3). 



On devrait faire des observations generales 
des cas de narcose et de nage ou de 
comportement inhabitue1 au debut de 
I 'exposition. A la fin de l'essai (apres 48 h), 
il faudrait consigner Ie nombre de daphnies 
mortes dans cbaque recipient. La mort 
s'entend ici de l'immobilite des antennes, 
des autres appendices et du coeur, observes 
grace a un microscope a dissection. 

Certains produits toxiques narcotiques 
peuvent rendre les daphnies completement 
immobiles et ralentir leur rythme cardiaque 
pour qu'il soit de seulement un ou deux 
battements a la minute. Dans ce cas, Ie 
battement cardiaque devient Ie critere 
definitif de la mort. Lorsqu'on soup<;onne 
qu'il s'agit d'un tel cas de narcose et qu'on 
ne peut observer Ie coeur avec soin, on 
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devrait consigner Ie nombre de daphnies 
immobilisees a 48 h. L'immobilisation 
s'entend ici de l'inaptitude a la nage pendant 
15 secondes apres une legere agitation de la 
solution, meme si les antennes bougent 
encore. 

II est plus facile d'observer les daphnies si 
l'on dispose les recipients d'essai contre un 
fond noir ou si on les eclaire de cOte ou en 
dessous. Les solutions opaques et les 
solutions de contr61e correspond antes 
peuvent etre deposees dans des boites de 
Petri pour observation, mais seulement a la 
fin de l'essai (Environnement Canada, 
1990a). Au besoin, on peut verser les 
solutions dans des tamis a la fin de l'essai et 
suspendre a nouveau les daphnies dans I'eau 
pour observation. 
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Section 5 

Mode operatoire pour I' essai d'une 
concentration unique d'effluent 

Toutes les conditions, methodes et 
installations prevues aux sections 1,2,3,4, 7 
et 8 s'appliquent au.present mode operatoire. 

L' essai porte sur une seule concentration 
d'effluent, soit l'effluent non dilue, sauf 
indication contraire, et sur une solution de 
contrcle. On doit prevoir des repetitions (au 
moins trois pour l'effluent et trois pour la 
solution de controle), dix daphnies au moins 
etant deposees dans chacun des recipients. 

Le resultat de cet essai est Ie pourcentage de 
mortalite a 48 h, consigne au proct~s-verbal 
pour chaque repetition (n ~ 10). Si 
l'immobilisation est Ie seul effet biologique 
observe (section 4.5), Ie resultat de l'essai est 
Ie pourcentage de daphnies immobilisees a 
48 h,consigne lui aussi pour chaque 

repetition. On utilise couramment une 
valeur de 50 %, car elle permet des mesures 
plus precises que des valeurs telles que 20 ou 
80 %, plus proches des valeurs extremes de 
distribution des effets toxiques. 

Min d'obtenir une valeur unique 
representant Ie pourcentage de mortalite (ou 
d'immobilisation) pour l'effluent et pour la 
solution de contro!e, on doit combiner les 
donnees sur les mortalites (ou les cas 
d'immobilite) obtenues pour chacune des 
repetitions. L'essai n'est pas valide si l'on 
constate la mort ou un comportement stresse 
evident (p. ex., immobilite) chez plus de 
10 % des organismes temoins (lorsque les 
donnees sont combinees), ou chez plus de 
deux organismes dans tout recipient d' essai. 
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Section 6 

Mode operatoire pour la determination 
de la CLso d'un emuent 

Toutes les conditions, methodes et 
installations prevues aux sections 1, 2, 3, 4, 7 
et 8 s'appliquent au present mode operatoire. 

L'essai porte sur au moins cinq 
concentrations d'effluent et sur une solution 
de contr6le (entierement composee d'eau de 
dilution). La concentration la plus elevee 
doit etre l'effluent non dilue, et chaque 
concentration successive doit correspondre a 
au moins 50 % de la precedente. nest 
avantageux d'utiliser une serie geometrique 
(ou logarithmique), p. ex., des 
concentrations de 100, 50, 25, 12,5 et 6,3 %. 
Les concentrations peuvent etre basees sur 
d'autres proportions ou sur des series de 
dilutions normalisees (Environnement 
Canada, 1990a, annexe D). 

On devrait calculer la CLsa a 48 h et ses 
limites de confiance a 95 % et indiquer la 
methode utilisee pour ces calculs. Des 
programmes informatiques existent a cette 
fin (Environnement Canada, 1990a), et on 
devrait y avoir recours. Un programme 
particulier est recommande; les personnes 
qui fournissent une disquette peuvent se Ie 
procurer au pres d'Environnement Canada 
(adresses a l'annexe), avec la permission de 
c.E. Stephan (1977). On devrait verifier 

toute CLsa calculee par ordinateur en 
examinant, sur une echelle de probabilite 
logarithmique, la courbe des pourcentages de 
mortalite apres 48 h pour les diverses 
concentrations d' effluent (Environnement 
Canada, 1990a). 

Si la mort ne peut etre confirmee, on devrait 
calculer une CEsa d'inhibition de la mobilite 
a 48 h (section 4.5) au lieu d'une CLsa. 
Statistiquement, la CEsa et ses limites de 
confiance se calculent de la meme fa~n que 
la CLsa, a ceci pres que Ie critere d' effet est 
different. 

On peut prevoir des repetitions de chaque 
concentration, mais cela n'est pas necessaire. 
Si on Ie fait, les donnees obtenues doivent 
etre combinees pour Ie calcul de la CLsa. La 
precision de I' estimation augmente avec Ie 
nombre d'organismes, mais pas 
necessairement son exactitude. 

L'essai n'est pas valide si l'on constate la 
mort ou un comportement stresse evident 
(p. ex., immobilite) chez plus de 10 % des 
organismes temoins (les donnees etant 
combinees s'il y a des repetitions) ou chez 
plus de deux organismes temoins dans tout 
recipient d' essai. 
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Section 7 

Mode operatoire pour Pessai d'un 
produit toxique de reference 

On doit utiliser un produit toxique de 
reference pour evaluer la sensibilite relative 
des daphnies ainsi que Ia precision des 
donnees produites par Ie laboratoire. Le ou 
les produits en cause doivent faire l'objet 
d'un essai dans les 14 jours precedant ou 
suivant tout essai d' effluent. Les conditions 
et les methodes a respecter sont identiques a 
celles enoncees a la section 4 et determinees 
par Environnement Canada (1990a), a ceci 
pres que c' est un produit chimique de 
reference, et non un effluent, qui est mesure 
et soumis a l'essai. On doit utiliser pour ces 
essais l'eau d'elevage/de controle/de dilution 
(section 2.2) qui sert couramment aux essais 
d' effluents. 

On recommande d'utiliser comme produits 
toxiques de reference un ou plusieurs des 
composes suivants : chlorure de sodium 
(N aCl), bichromate de potassium (K2Cr207) 
ou sulfate de zinc (ZnS04' 7H20). La CLso 
a 48 h devrait etre determinee pour Ie ou les 
produits de reference utilises et exprimee 
sous forme de mgIL de N aCl, de chrome 
(Cr+++) ou de zinc (Zn++) (Environnement 
Canada, 1990a). Les solutions meres 
devraient etre preparees Ie jour meme de leur 
utilisation ou entreposees dans l'obscurite; 
les solutions de bichromate de potassium 
devraient etre conservees dans des bouteilles 
a bouchon de verre, et Ie pH des solutions de 
zinc devrait varier de 3 a 4. 

Les concentrations des produits toxiques de 
reference dans toutes les solutions meres 
devraient etre mesurees au moyen de 
methodes chimiques appropriees (APHA 

et al., 1989). Au moment de la preparation 
des solutions d'essai, on devrait prelever des 
aliquotes au moins dans la solution de 
controle et dans les solutions a teneur 
inferieure, moyenne et superieure; ces 
aliquotes devraient etre analysees 
immediatement ou stockees pour analyse 
future, au cas ou la CLSO serait atypique (a 
l'exterieur des limites de controle). Si eUes 
sont stockees, on devrait les tenir a 
l'obscurite, a une temperature de 4 ± 2°C; 
les solutions de zinc devraient etre 
preservees avant d'etre stockees. Les 
aliquotes stockees necessitant une mesure 
chimique devraient etre analysees aussitot 
l'essai de toxicite termine. II est souhaitable, 
mais non necessaire, de mesurer les 
concentrations dans les memes solutions a la 
rm de l' essai, une fois terminees les 
observations biologiques. Le ca1cul de la 
CLso devrait etre fonde sur les 
concentrations mesurees, si elles different 
appreciablement (c.-a-d. d'au moins 20 %) 
des concentrations nominales. 

Vne carte de controle (Environnement 
Canada, 1990b) ou un document semblable 
doit etre etabli et mis a jour pour chaque 
produit toxique de reference utilise. On doit 
y inscrire les CLso successives qui sont 
ca1culees, pour determiner si eUes 
s'inscrivent dans un intervalle de ± 2 fois 
l' ecart type de Ia moyenne geometrique (ou 
de la moyenne arithmetique, lorsque les 
donnees ne sont pas reparties normalement) 
des CLso ca1culees anterieurement. On 
recalcule la moyenne geometrique et ses 
limites de controle (± 2 fois I' ecart type, 



toujours calcule sur une base logarithmique) 
pour chaque eLso successive jusqu' it ce que 
les statistiques se stabilisent (EPA, 1985a; 
Environnement Canada, 1990b). Si une . 
CLso s'inscrit en dehors des limites de 
contr6le, la sensibilite des organismes et la 
vaJidite des essais recents port ant sur des 
effluents sont douteuses. On doit alors 
verifier toutes les conditions d' elevage; selon 
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les constatations faites, il se peut qu' on 
doive prolonger l'acclimatation de l'elevage 
et Ie soumettre it une nouvelle evaluation au 
moyen d'un ou de plusieurs produits 
toxiques de reference, ou encore etablir un 
nouvel elevage et Ie soumettre it des essais 
pour voir s'il convient it des essais de 
toxicite (section 2.1). 



Section 8 

Presentation des resultats 

Voici un resume des exigences de la presente 
methode de reference en matiere 
d'etablissement du proces-verbal des essais 
et de tenue de dossiers. Pour de plus amples 
details ou des explications, on peut consulter 
les sections precedentes du present document. 

Sauf indication contraire d'Environnement 
Canada, tous les renseignements enumeres a 
la section 8.1 doivent etre communiques a 
Environnement Canada pour chaque essai de 
toxicite mene a terme. Ces renseignements 
doivent etre foumis conformement aux 
reglements pertinents et dans la forme et par 
les moyens precises par Environnement 
Canada * (presentation manuelle ou 
informatique; mode de transmission; forme et 
contenu). 

Environnement Canada peut aussi exiger la 
communication d' informations 
additionnelles, telles que des renseignements 
requis en vertu d'un reglement particulier ou 
necessaires pour faciliter la comprehension 
ou l' evaluation des donnees consignees au 
proces-verbal. 

Sauf indication contraire d'Environnement 
Canada, les renseignements enumeres a la 
section 8.2 doivent etre consignes et verses 
au dossier pour une peri ode de cinq ans, et 
on doit pouvoir les produire a la demande 
d'Environnement Canada. Us serontrequis 
de fac;on moins frequente, par exemple 
pendant une verification ou une enquete. 
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8.1 Donnees a consigner 
au proces-verbal 

8.1.1 Effluent 

• Nom et adresse de l'installation 
produisant l' effluent. 

• Date et heure du prelevement de 
I' echantillon. 

• Type d'echantillon (p. eX.,«effluent non 
traite de I'usine», «effluent terminal de 
l'usine», «rejet de la lagune de 
deversement en cas d'urgence», 
«lixiviat» ). 

• Breve description du lieu de prelevement. 

.. Methode d'echantillonnage (p. ex., 
«echantillon instantan6>, «echantillon dis
continu», «echantillon composite de 24 h, 
avec prelevement de sous-echantillons a 
toutes les heures»). 

• Personne ayant preleve l'echantillon. 

• Indication si l'echantillon a gele (en tout 
ou en partie) pendant Ie transport. 

8.1.2 Installations et conditions de l'essai 

• Type et methode d'essai (p. ex., «essai a 
concentration unique», «mode operatoire 
prevu dans la methode de reference SPE 
lJRM/14»). 

* Pour obtenir des details, priere de communiquer avec un des bureaux enumeres a l'annexe. 



• Indication de tout ecart par rapport au 
mode operatoire prevu dans Ie present 
document. 

• Nom du laboratoire d'essai et ville ou il se 
trouve. 

o Espece d' organisme soumis a l' essai. 

• Date et heure de mise en route de l'essai 
definitif. 

• Personnes ayant mene l'essai et verifie les 
resultats. 

• pH, temperature, teneur en oxygene dis
sous et conductivite de l'effluent non dilue 
et non corrige, juste avant la preparation 
des solutions d'essai. 

• Renseignements sur toute correction de la 
durete de l'echantillon d'effluent et, Ie cas 
echeant, mesures effectuees avant et apres 
la correction. 

• Renseignements sur toute aeration des 
solutions d'essai (debit, duree) avant 
l'introduction des daphnies. 

• Concentration et volume des solutions 
d'essai, y compris les solutions de 
controle. 

• Mesures de la teneur en oxygene dissous, 
du pH, de la temperature et de la . 
conductivite de chaque solution d'essai (y 
compris les solutions de controle) 
effectuees pendant l'essai. Mesures de la 
durete des solutions composees a 100 % 
d'effluent et d'eau de controle. 
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• Estimation la plus recente de l'age ala 
naissance de la premiere couvee et du 
nombre moyen de neonates par couvee. 

• Nombre de neonates par recipient d'essai 
et de millilitres de solution par daphnie. 

8.1.3 Resultats . 

• Nombre de daphnies mortes ou immobi
lisees dans chaque solution d'essai (y com
pris les solutions de control e) apres 48 h. 

• Pour les essais a concentration unique, 
nombre de daphnies mortes (ou immobi
lisees, si la mort ne peut etre confirmee) 
dans chacun des trois recipients d'effluent 
et des trois recipients de controle (n C!! 10) 
a la fin de I' essai. Valeur moyenne 
representant Ie pourcentage de mortalite 
(ou d'immobilisation) pour l'effluent et 
pour la solution de controle. 

• Pour les essais a concentrations multiples, 
eLso a 48 h et limites de confiance a 
95 %, calculees par ordinateur. Le cas 
echeant, CEso d'inhibition de la mobilite a 
48 h et limites de confiance a 95 %. In
dication de la methode statistique utili see 
(p. ex., «probabilite logarithmique», 
«moyenne mobile»). 

• Derniere valeur de la eLso a 48 h (et de 
ses limites de confiance a 95 %) calculee 
pour Ie ou les produits toxiques de 
reference. Produit(s) en cause. Date de 
mise en route de I' essai. Moyenne 
geometrique des eLso calculces 
anterieurement et limites de contrOle 
(± 2 fois l'ecart type). 



8.2 Donnees a verser au dossier* 

8.2.1 Effluent 

o Description detaillee du lieu de 
prelevement, de la source et du type 
d'effluent. 

• Type de contenant(s) et d'etiquette ou de 
code utilises. 

• Volume ou poids de I' echantillon, ou les 
deux. 

• Conditions de transport et de stockage 
(temperature, duree). 

• Apparence et autres proprietes (observa
tions sur la couleur, la turbidite, l'odeur et 
la presence de solides flottants ou 
decantables ). 

• Modification de la couleur, precipitation, 
floculation, rejet de substances volatiles et 
autres modifications survenues pendant la 
preparation des solutions d'essai. 

• Mode operatoire et resultats de toute ana
lyse chimique (p. ex., teneur en soli des en 
suspension, durete). 

8.2.2 Installations et conditions de ['essai 

• Adresse du laboratoire d'essai. 

• Description des installations d'elevage et 
d'essai, y compris leur agencement 
general et leurs moyens d'isolation. 

• Source et date d' obtention des organismes 
soumis a l'essai. 
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• Conditions norm ales d'elevage : con
tenants, emplacement, ec1airement, 
temperatures, aeration, frequence du 
remplacement de l'eau, densite maximale, 
type de nourriture, ration et frequence de 
l'alimentation. 

• Bref resume des conditions et modes 
operatoires propres aI' essai en ce qui 
touche I'elevage des daphnies, s'ils 
different de la pratique courante. 

• Source de I'eau d'elevage/de controle/de 
dilution. Pretraitement habituel, s'il y en a 
un (p. ex., correction de la temperature, 
aeration, dechloration). Methodes de 
preparation et de stockage de I' eau 
reconstituee, si l' on en utilise. Type et 
concentration de tout nutriment ajoute 
(p. ex., selenium, vitamine BI2). 

• Mesures (moyennes et intervalles) de la 
qualite de l'eau d'elevage/de controle/de 
dilution. Renseignements a foumir : 
durete, pH, conductivite, teneur en 
oxygene dissous et chlore residuel total 
(s'il s'agit d'eau fournie par une 
municipalite). Renseignements a ajouter 
de preference : gaz totaux dissous, 
a1calinite, solides, carbone organique, 
couleur, ions mineraux, metaux, 
ammoniac, nitrites et pesticides 
organophosphores. 

• Systemes de reglage de l'ec1airement et de 
Ia temperature. 

• Source d'ec1airement, photoperiode et 
mesures anterieures de l'ec1airement ala 
surface des reservoirs d'elevage et des 
recipients d'essai. 

* Ces donnees doivent etre conservees pendant cinq ans a l'installation d'essai, dans Ies bureaux du responsable 
des rejets ou a ces deux endroits. Certaines d'entre elies peuvent s'appliquer a une serie d'essais et etre 
consignees et conservees dans un rapport general. 



• Description des recipients d'essai (dimen
sion, forme et materiau), des couverc1es et 
de leurs methodes .CQurantes de nettoyage 
ct de rin~age. 

• Methode d'obtention des neonates 
soumises a l' essai. 

• Pourcentage de mortalite dans l' elevage 
au cours des sept jours ayant precede 
I'essai. 

• Apparence des solutions; toute modifica
tion survenue pendant I'essai. 

• Concentrations d'essai des produits toxi
ques de reference, tant nominales que 
mesures. Indication de I'ensemble de 
donnees utilise pour estimer la CLso. 

• Toute mesure de la qualite de I'eau des 
solutions d' essai non consignee au proces
verbal (section 8.1.2). 
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8.2.3 Resultats 

• Observations du nombre de daphnies mor
tes (ou immobilisees, si la mort ne peut 
etre confirmee) non consignees au proces
verbal (section 8.1.3) (p. ex., a 24 h). 

• Observations du comportement et 
I' apparence des daphnies dans chaque 
solution d'essai faites au cours ou a la tin 
de I'essai. 

• Confirmation de la verification par 
representation graphique de toute CLso 
produite par ordinateur. 

• Motif de la substitution du nombre de 
daphnies immobilisees au nombre de 
daphnies mortes. 
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Annexe 

Membres du Groupe intergouvernemental sur la toxicite 
aquatique* 

Gouvernement jederal** 

P. Wells (president <\ctuel) 
PE, Dartmouth (N.-E.) 

B. Moores 
St. John's (T.-N.) 

K. Doe / 
Dartmouth (N.-E.) 

W. Parker 
Dartmouth (N.-E.) 

N. Bermingham 
Longueuil ( Quebec) 

C. Blaise 
Longueuil (Quebec) 

G. Elliott 
Edmonton (Alberta) 

R. Watts 
North Vancouver (C.-B.) 

K. Day 
Institut national de recherche sur 
les eaux 

Burlington ( Ontario) 

B. Dutka 
Institut national de recherche sur 
les eaux 

Burlington ( Ontario) 

C. Kriz 
Direction des programmes federaux 
Ottawa (Ontario) 

D. MacGregor 
Direction des produits chimiques 
commerciaux 

Ottawa (Ontario) 

P. MacQuarrie 
Direction ~es produits chimiques 
commerCIaUX 
Ottawa (Ontario) 

* 
• * 

Au mois de juillet 1990. 
Environnement Canada, Conservation et Protection . 

R. Scroggins 
Direction des programmes industriels 
Ottawa (Ontario) 

G. Sergy 
DirectIOn du developpement 
technologique 
Edmonton (Alberta) 

P. Farrington 
Direction de la qualite des eaux 
Ottawa (Ontario) 

GOllvernements provinciaux 

C. Bastien 
Ministere de I' Environnement du Quebec 
Sainte-Foy (Quebec) 

G. Westlake 
Ministere de l'Environnement de 
l'Ontario 
Rexdale (Ontario) 

W. Young 
Ministere de l'Environnement et de la 
Securite publique du Manitoba 
Winnipeg (Manitoba) 

K. Lauten 
Ministere de I' Environnement et de la 

Securite publique de la Saskatchewan 
Regina (Saskatchewan) 

J. Somers 
Ministere de l'Environnement de 
I' Alberta 

Vegreville (Alberta) 

S. Horvath 
Ministere de I' Environnement de la 
Colombie-Britannique 
Vancouver (C.-B.) 

G. van Aggelen 
Ministere de l'Environnement de la 
Colombie-Britanniq ue 
North Vancouver (C.-B.) 
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fiM:1hresses de Padministration centrale et des bureaux 
IregR([))IDl2UX de Conservation et Protection 

Administration centrale 
351, boulevard Saint-Joseph 
Place Vincent-Massey 
Hull (Quebec) 
K1A OH3 

Re1ion de I' Atlantique 
15 etage, Queen Square 
45, promenade Alderney 
Dartmouth (Nouvelle-Ecosse) 
B2Y 2N6 

Region du Quebec 
1141, route de l'Eglise 
C.P.IOlOO 
Sainte-Foy (Quebec) 
G1V 4H5 

Region de I'Ontario 
25, avenue St. Clair est, 6e etage 
Toronto (Ontario) 
M4T 1M2 

Region de l'Ouest et du Nord 
Twin Atria nO 2, piece 21 () 
4999, 9Se avenue 
Edmonton (Alberta) 
T6B 2X3 

Region du Pacifique et du Yukon* 
224, rue Esplanade ouest 
North Vancouver (C.-B.) 
V7M 3H7 

Un programme informatiyue en BASIC pour Ie calcul de la ClSO existe et peut etre reproduit sur une disquette 
formatee de 13 em compatible IBM, foumie par I'utilisateur. Pour se procurer ce programme, communiquer 
avec Ie laboratoire de toxicite aquatique it cette adresse. 



SERlE DE LA PROTECflON DE L'ENVIRONNEMENT 

Exemple de numerotation : 

Categories 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 

Reglements/Lignes directrices/ 
C;odes de pratiques 
Evaluation des problemes et 
options de contr61e 
Recherche et developpement 
technologique 
Revues de la documentation 
Inventaires, exam ens et enquetes 
Evaluations des impacts sociaux, 
economiques et environnementaux 
Surveillance 
Propositions, analyses et 
enonces de principes generaux 
Guides 

Numero de rapport portant I'identification SPE 3/HA 

Code de sujet 

Categorie de rapport 

Serie de la Protection de I' environnement 

Sujets 

AG 
AN 
AP 
AT 
CC 
CE 
CI 
FA 
FP 
HA 
IC 
MA 
MM 

NR 
PF 
PG 
PN 
RA 
RM 
SF 
SP 

SRM 
TS 
TX 
UP 
WP 

Agriculture 
Technologie anaerobie 
Polluants atmospheriques 
Toxicite aquatique 
Produits chimiques commerciaux 
Consommateurs et environnement 
Industries chimiques 
Activites federates 
Traitement des aliments 
Dechets dangereux 
Chimie inorganique 
Pollution marine 
Exploitation miniere et 
traitement des mineraux 
Regions du Nord et rurales 
Papier et fibres 
Production d' electricite 
Petrole et gaz naturel 
Refrigeration et climatisation 
Methodes de reference 
Traitements de surface 
Deversements de petro Ie et de 
produits chimiques 
Methodes de reference normalisees 
Systemes de transport 
Textiles 
Pollution urbaine 
Protection/preservation du bois 

Des sujets et des codes additionnels sont introduits au besoin. On peut obtenir une liste des publications 
de la SPE en s'adressant aux Publications de la Protection de l'environnement, Conservation et Protection, 
Environnement Canada, Ottawa (Ontario) KIA OH3. 

Cette publication est imprimee sur du papier contenant des rebuts recycles. 

hlUn. .. fKYCk, ! 


