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L'homme semble enfin avoir compris qu'il fallait 
mettre, un frein A ta pollution de son environnement. 
Comme ra relev6 le Club de Rome, la pollution est une 
fonction complexe de la population, de I'industrialisa- 
tion et de d6veloppements technologiques particuliers. 
II est donc actuellement difficile de pr6voir l'avenir, 
mais I'existence de ta pollution ne fait pas de doute et 
l'on salt qu'elle a d6jA d6pass~ les limites admissibles 
dans certaines parties du globe. Ses r6percussions sur 
rhomme font I'objet d'(~tudes epid6miologiques dont 
la r6alisation et rinterpr~tation se heurtent A des dif- 
ficult(~s consid6rables. N6anmoins on commence & en- 
trevoir la r6alit6 du risque et les voix se font de plus 
en plus nombreuses pour exiger des mesures de pre- 
vention. 

Nous allons essayer, A propos de la pollution par 
le plomb et le mercure, de cerner aussi objectivement 
que possible les faits connus. 

GrAce A rexp6rience acquise en milieu industriel 
on connaTt parfaitement les troubles provoquC, s par ces 
deux m6taux; on a ~galement pu 6tablir quelles ~taient 
les concentrations maximums ,<tol(~rables,> ~ ne pas d6- 
passer pendant la journ~e de 8 h d'un travailleur. 

En mati(~re de pollution de I'environnement il con- 
vient de tenir compte des points qui la diff~rencient de 
la pollution en fabrique: les concentrations de toxiques 
sont certes tr(~s inf~rieures, mais toute la population y 
est expos6e pendant le nycth(~m6re: b6b6s, vieillards, 
malades n'y (~chappent pas. La question cruciale est de 
savoir si ces faibles concentrations - qui tendent & 
augmenter progressivement vu le  d6vetoppement de ta 
technique, de I'industrie et de I'economie en g~n(~ral - 
exercent d~j& ou sont susceptibles d'exercer dans 
I'avenir un effet nocif sur la sant~ d'une population qui, 
elle aussi, est en progression constante et par la m~}me 
contribue A aggraver la pollution. 

La r~ponse variera probablement selon la concep- 
tion que I'on se fait de la notion de ,,sant6>,. Ceci est 
bien iltustr6 par la figure 1, adapt(~e de Colucci et al. [5] 

Parmi la population expos(~e la fraction 1 ne pr(~- 
sente aucun trouble biologique d~celable. En II il existe 
des troubles biologiques dont on connaTt encore mal la 
signification exacte (par exemple diminution de racti- 
vit(~ de renzyme ALA-D chez les sujets expos6s au 
plomb). En III les modifications biologiques repr~sen- 
tent les signes premonitoires certains d'une I(~sion or- 
ganique; & d6faut de correction r6volution en IV sup 
viendra fatatement. II est clair que plus nos moyens 
d'investigation s'affineront plus le stade I se r6tr(~cira 
au profit du stade I1. Et c'est I& pr6cis6ment que git 
toute la philosophie de la sant~. Quelle est la limite? 
Entre Iet II ou entre II et II1? 

Abordons des donn~es plus concr(~tes: les m~taux 
Iourds, notamment le plomb et le mercure ont ceci de 
particulier qu'ils ont un effet cumulatif. Comme te re- 
16ve I'OMS [8] r~quilibre n'est souvent atteint qu'apr(~s 
une exposition prolong~e. Leur action est sujette A de 

La concentration de milieux ambiants en plomb 
et en mercure attelnt des valeurs inqui~tantes, 
avec rindustrialisation croissante. L'abaissement 
de ia teneur en plomb de la benzine et d'autres 
mesures de protection s'imposent d'urgence. 
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multiples inconnues, telles que variations de sensibilit6 
individuelle, hypersensibilit~ 6ventuelle du fcetus et de 
I'enfant, signification des indices infracliniques, effets 
g6n6tiques et mutag6nes, interaction d'un ou de plu- 
sieurs m6taux sur tes autres. 

En ce qui concerne le plomb, malgr6 les progr6s 
de la prevention, plusieurs cas d'intoxication survien- 
nent encore dans les milieux industriels: fabriques 
d'accumulateurs, fonderies, mati(~res plastiques, etc. 
Si les graves troubles neurologiques signah~s par la 
litt~rature ont pratiquement disparu - & part dans la 
pathologie infantile dont nous reparlerons plus loin -- 
les manifestations ,,classiques,, d'intoxication sont fr6- 
quentes: coliques, constipation, an6mie, hypertension. 
Les m6canismes pathog~niques sont (~claircis: le plomb 
bloque & diff6rents paliers certains enzymes n6cessai- 
res ~ la transformation des pr6curseurs de I'h(~moglo- 
bine, en particulier la &-aminol6vulinase (ou ALA-d6- 
hydratase = ALA-D), ce qui a permis de disposer de 
deux tests extr(}mement utiles: le dosage de I'acide 
~-aminol~vulinique dans les urines qui, au-dessus de 
20 A 30 mg par litre signe une menace d'intoxication, 
et la diminution de I'activit6 de rALA-D, test trop sen- 
sible en mati(~re de pathologie professionnelle, mais 
pr~cieux en mati6re d'(~cologie: il suffit en effet d'une 
16g(~re augmentation du plomb dans le sang, bien inf(~- 
rieure au seuil critique d'intoxication (70 ~ 80 ~g/  
100 ml) pour que rALA-D soit touchZ~e. 

Par la ration alimentaire [1, 12, 18, 24] on absorbe 
de 200 & 500/~g/Pb chaque jour dont 90 % sont imm6- 
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diatement excr~tds et dont 5 & 10 % en moyenne sont 
r~sorb~s. En prenant une moyenne de 400/xg de plomb 
ingdr~ chaque jour et un taux de rdsorption de 7,5 ° 
on volt que 30/xg de plomb sont r6sorb~s en moyenne 
par jour par la population non expos6e profession- 
nellement. 

Le syst6me respiratoire repr~sente la seconde voie 
d'introduction du plomb dans I'organisme. L'air des 
r~gions rurales en contient au maximum 0,1 /xg/m 3, 
celui des r~gions urbaines de 1 ~. 3/xg/m 3 en moyenne, 
et bien davantage parfois; dans les grandes villes la 
teneur du Pb varie selon la hauteur du pr616vement et 
varie aussi I~g~rement de jour et de nuit. Des mesures 
faites & Francfort par Georgii et al. [9] sont significati- 
ves& cet ~gard (tableau 1); les m~mes auteurs notent 
qu'il existe une corrdlation nette entre les valeurs de 
Pb et de CO. 

Tableau 1 (Pb en /~g /m 3) 

Jour Nuit 

6 m de hauteur 3+_0,15 2__.0,1 
12 m de hauteur 3+--1,5 1,7+-0,1 
35 m de hauteur 2 4-1 1,3 +- 0,2 

Le pourcentage de plomb parvenant aux alv(~oles 
est de I'ordre de 40% (les a6rosols inhales dans les 
villes sont form,s en grande partie de poussi~res ,<res- 
pirables,,) dont les 85 % sont rdsorb~s. 

En prenant une moyenne de 2 #g de plomb par m 3 
d'air et un volume respiratoire de 15 m 3 (qui tient 
compte approximativement du volume respiratoire pen- 
dant les p~riodes de repos et d'activitd), c'est donc 
30 /~g de plomb qui sont inhales chaque jour, dont 
12/~g parviennent aux alv6oles et 10 l~g sont finalement 
r6sorb~s. 

Le plomb se fixe essentiellement sur la membrane 
des ~rythrocytes et se d6pose surtout darts le foie et 
dans les reins. Toute augmentation du plomb rdsorb6 
a pour consequence immediate une ~=l~vation de la 
plomb~mie et de la plomburie jusqu'& atteinte de I'~qui- 
libre. Une partie du plomb r~sorbd est 61imin6 par les 
selles, les urines et la sueur; une faible partie est 
stock~e sous forme inactive darts le squelette. 

D'oO provient ce m~tal? La teneur ,,normale,, du 
sol est estim~e de 2 & 50 ppm; sous I'effet de l'activitd 
humaine les valeurs peuvent aller jusqu'& 1000 ppm, 
par exemple pr6s d'industries polluantes. D'apr~s une 
recente 6tude de Teworte [19] la production mondiale 
de plomb a pass~ environ de 1 800 000 tonnes en 1951 

4 000 000 de tonnes en 1972. Les quantitds utilisdes 
aux USA ont passd de 930000 tonnes en 1961 
1 260 000 tonnes en 1971, en Allemagne de I'Ouest de 
260000 & 340000 tonnes et en Italie de 110000 & 
210000 tonnes. Dans ces trois pays la proportion de 
la quantit~ totale de plomb diminue en ce qui concerne 
I'utilisation pour les cables, I'imprimerie, les moulages, 
les alliages, les coussinets, les produits en plomb non 

r6cupdrables. Pour ces secteurs, I'article de Teworte 
donne les chiffres suivants (tableau 2): 

Tableau 2 
Pourcentage de Pb utilis6 pour c&bleries, imprimeries, alliages, 
coussinets, sous produits non r~cup~rables par rapport ~ la quan- 
titd totale utilis~e (en 1000 tonnes) 

Quantit6 totale util is~e 

% utilis~ pour 
c&bles, atl iages, etc. 

USA BRD Italie 

1961 197t 1961 1971 1961 1971 
932 1263 261 342 110 208 

21,4 15 53,2 36,2 55 38,9 

On constate en revanche une plus grande utilisa- 
tion dans la fabrication des accumulateurs (de 24,4 & 
26,9% e n l t a l i e e t d e 2 5 & 3 3 %  enBRD) dem~meque 
pour les pigments (sauf aux USA). 

Pour le plomb alkyl~ le pourcentage utilis6 atteint 
les chiffres suivants (tableau 3): 

Tableau 3 
Pourcentage de Pb alkyl~ utilis~ par rapport ~ la quantit6 totale 

USA BRD Italie Grande 
Bretagne 

1961 1 9 7 1  1961 1971 1961 1971 1961 1971 

% de Pb 
alkyl~ 16,5 19 1,5 3 4,5 7,2 7 12,7 

11 est clair que des d6gagements d'oxyde de plomb 
peuvent se produire & proximit6 de fonderies ou d'usi- 
nes d'incin~ration de d~chets, quand la temperature 
atteint 600 ° et davantage. Les fabriques d'accumula- 
teurs ne posent gu~re de probl~mes car le plomb est 
r6cup6r~; de m(~me, sur le plan de la pollution, le plomb 
des c&bleries, le plomb employ~ comme amortisseur 
du bruit dans I'industrie du b&timent ou comme pro- 
tection contre les radiations ne peut (~tre consid6r~ 
comme une source notable de danger; les canalisa- 
tions en plomb sont de plus en plus rares, quant aux 
pigments, aux peintures et aux vernis & base de plomb 
on connaR leur importance dans la gen~se du satur- 
nisme chez les enfants. 

II existe peu de documents concernant le rapport 
entre la pollution provoqu~e par I'industrie et la pollu- 
tion par les gaz d'6chappement; pour le grand Cologne 
(superficie de 521 km 2 avec 1 150000 habitants) on in- 
dique [6] que les sources de plomb rel~vent pour 25 
tonnes par annie de I'industrie, pour 93 tonnes par ano 
nee des moteurs ~. essence. 

En Suisse on autorisait dans la Super benzine 
(utilis6e le plus couramment) I'adjonction de plomb 
alkyl6 correspondant & une teneur de 0,63 g de plomb 
par litre. Cette teneur va probablement 8tre abaiss6e 
& 0,4 gL On sait que 75 % s'6chappe dans I'atmosph6re 
sous forme de fines particules de m6tal 616mentaire, 

1 C'est chose faite ! 
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d'oxydes, d'halogenures et autres sels de plomb, et 
sous forme aussi d'a6rosols. La consommation de ben- 
zine a passe de 200000 tonnes en 1947 & plus de 
2400000 en 1972, ce qui repr~sente un rejet dans 
l'atmosph~re de 110 tonnes de pfomb en 1947 et de 
1200 & 1300 tonnes en 1972! I1 est par consequent pour 
le moins curieux de constater que dans certains milieux 
on cherche ~. nier la nocivite des gaz d'~chappement 
sous pr~texte que la pollution g~n~rale par le plomb 
n'a pas encore provoqu~ de cas d'intoxication et que 
les autres sources exercent une influence plus impor- 
tante. It est aussi curieux de constater que dans I'ap- 
pr~ciation de la pollution alimentaire on semble ignorer 
qu'elle est, en partie tout au moins, provoqu6e par le 
rejet du plomb des gaz d'~chappement. D'autres argu- 
ments, plus ou moins pertinents, ont aussi ~t~ ~voqu~s, 
ainsi la stabilit~ du plomb dans le sang depuis 20 ans. 
A c e  sujet on ne saurait trop insister sur la fragitit~ 
des r~sultats de plomb~mie, en rapport avec les diff6- 
rences de m6thodes et avec I'absence de standardisa- 
tion pour une m~me m~thode (une ~quipe de cher- 
cheurs sous l'~gide de la CEE a montr~ r~cemment 
avec quelle r~serve il fallait tenir compte des valeurs 
de ptombemie obtenues par d'excellents laboratoires 
entrain~s ~. I'absorption atomique, ~tant donn6 la dis- 
persion des r6sultats!). Les optimistes ~voquent aussi 
les possibilit~s d'adaptation de I'organisme; cet argu- 
ment ne saurait ~tre retenu par ceux qui sont charges 
d'organiser la pr6vention. On souligne 6galement la 
marge qui s6pare le taux du plomb de l'atmosph~re de 
celui constat~ dans certains milieux professionnels, 
I'absence de difference entre la plomb~mie de chauf- 
feurs de taxis de jour et de nuit, I'absence de corre- 
lation entre I'augmentation du ptomb atmosph~rique 
et de la plomb6mie, etc. A ceci s'oppose une s~rie d'ar- 
guments dont nous mentionnerons les principaux: le 
plomb se d~pose dans le squelette et peut ~tre <,r~ac- 
tiv~>> sous I'influence de divers stresses (maladies, ac- 
couchement, lactation, troubles du m~tabolisme phos- 
phocalcique); & Zurich les concentrations moyennes 
de plomb dans l'atmosph~re ont pass~ de 1,5 /~g/m 3 
en 1949 a 2,7 pg/m 3 en 1963 et & 3,8 #g/m 3 en 1970 
[11]; des vaches laiti~res affourag~es avec du foin pro- 
venant des bas-cSt~s des autoroutes ont pr~sent~ une 
accumulation marquee de ce m6tal dans certains orga- 
nes (19 fois plus dans les os que chez les animaux de 
contr61e, 4 fois plus dans le lait) la plomb~mie est en 
moyenne plus ~lev~e chez 50 sujets habitant depuis 
3 ans au moins pros d'une autoroute que chez 50 autres 
sujets vivant & proximit~ de I'oc~an [20]; la concentra- 
tion de plomb atmosph~rique augmente de 5 % chaque 
annie & St-Diego en Californie, avec composition iso- 
topique des a~rosols de plomb similaire ~. celle des 
additifs de plomb isol6s de la benzine [3]; il existe une 
difference significative entre ~coliers de la ville et de la 
campagne pour trois tests 6tudi~s, soit plomb6mie, 
acide delta-aminol~vutinique et ALA-D [141t; mOme 

quant aux graves probl~mes pos6s par les intoxications 
infantiles, surtout aux USA, des voix de plus en plus 
nombreuses s'~16vent actuellement pour suspecter 
d'autres sources que les peintures plombif6res ing~- 
r~es, uniquement en cause jusqu'ici, en particulier les 
poussi~res des rues polluees par les gaz d'echappe- 
ment [4, 7, 13, 16, 17]. 

Dans une population non professionnellement ex- 
posse on trouve en moyenne 20 F~g de plomb pour 
100 ml de sang [22]. Dans la population professionnel- 
lement expos6e on observe couramment des signes 
d'intoxication & partir de 80/~g de plomb pour 100 ml 
de sang. Chez les enfants des taux de 80/~g/100 ml ont 
provoqu~ de tr~s graves intoxications avec enc~phalo- 
pathie et coma, et des concentrations de 40 & 50 l~g/ 
100 ml sont d~j~ susceptibles d'entrainer des ph6no- 
m6nes morbides. C'est pourquoi les seuils consid~r6s 
comme admissibles chez I'adulte ne sauraient s'appli- 
quer aux enfants. Pour Knelson [10] la limite serait de 
30 i~g/100 ml (ces chiffres ~tant aussi valables pour la 
femme enceinte, ~tant donn~ le passage transplacen- 
taire de plomb). Nous rappellerons d'autre part que 
l'on constate une augmentation de I'acide delta-amino- 
I~vulinique dans les urines d~j& & partir d'une plom- 
b~mie de 40/~g/100 ml, preuve d'une alteration biolo- 
gique. Bien plus, toute pr6sence de plomb dans le sang 
exerce, comme on I'a vu plus haut, une action inhibi- 
trice sur I'activit~ de I'ALA-D, dont ta signification, il est 
vrai, nous ~chappe actuellement. 

La marge de s~curit6 entre la plomb6mie r~put~e 
<<toxique>> de 80 /~g pour 100 ml (pour I'adulte) et la 
plomb6mie de la population en g~n~ral n'est donc pas 
considerable. L'OMS a fix~ actueliement la dose heb- 
domadaire tol6rable de plomb pour I'homme & 3 mg 
(dose ne s'appliquant ni aux nourrissons ni aux en- 
fants). Si I'on se r6f~re aux doses absorb~es actuelle- 
ment chaque jour par les voies respiratoires (en 
moyenne 10 #g) et par la voie digestive (environ 30/~g, 
on voit que I'on arrive en une semaine & 280 FLg Pb [2]; 
soit le dixi~me de la dose admise par I'OMS pour 
I'adulte. Toutefois les informations parvenues & cette 
organisation permettent de penser que selon le degr6 
d'urbanisation, la situation topographique, les condi- 
tions atmosph~riques et le type d'habitat, la quantit~ 
de plomb inhal~e darts les villes pourrait dans certains 
cas atteindre 100 /~g/jour, ce qui repr~sente une r~- 
sorption de 34,5 /~g/jour et de 240 /~g/semaine. En 
ajoutant la r~sorption par les voies digestives on arrive 
& pros de 500/~g de plomb r~sorb~s par semaine, soit 
le sixi~me de la dose tol6rable. Tout programme de 
prevention doit prendre en consideration les faits sui- 
vants: inconnues quant & la signification de certains 
troubles biologiques et aux effets g6n~tiques et muta- 

1 A la suite de ce travail la teneur en plomb de I'eau potable 
a 6t~ d~termin6e; aucune di f ference signif icat ive n'a ~t~ trouv~e 
entre la vi l le (2,45_+1,20 / ig /1)  et la campagne (2,19_+0,77 ,ug/1) 
[21]. 
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g~nes, r~alit~ du stockage du plomb dans I'organisme, 
possibilit6 de lib6ration sous certaines influences, plus 
grande sensibilit6 des enfants, diff6rences de sensibi- 
lit6 individuelle. La source principale sur laquelle il est 
possible d'agir et qui ne saurait qu'augmenter & I'avenir 
est repr~sent6e par la benzine alkyl~e. C'est pourquoi 
les m~decins se rendraient, & mon avis, d'une cou- 
pable I~g~ret~ en ne recommandant pas aux I~gisla- 
teurs une r6duction importante et si possible, I'~limi- 
nation de plomb dans I'essence. 

Le risque de pollution par le mercure est beau- 
coup plus circonscrit que pour le plomb. En effet, tes 
quantit~s de mercure atmosph~rique sont extrOmement 
faibles. Pour la population g~n~rale les principaux vec- 
teurs sont I'eau et les poissons contamin~s par I'eau. 
Le risque se limite actuellement aux grands estuaires 
et aux r6gions cSti~res des mers et des lacs pollu~s. 

Le mercure inorganique existe sous forme de va- 
peur de mercure ~l~mentaire et sous forme de sels 
mercureux ou mercuriques et de complexes dans les- 
quels les ions mercuriques peuvent former des liaisons 
r~versibles avec des ligants tissulaires tels que les 
groupes thiols des prot~ines. L'absorption par voie 
gastro-intestinale est n~gligeable pour le mercure ~l~- 
mentaire; pour les diff~rents compos~s inorganiques 
la resorption est variable selon leur solubilit~ dans 
I'eau. 

Le mercure organique est form(~ de compos~s dans 
lesquels le mercure est li~ directement & un atome de 
carbone au moins, par liaison covalente. Parmi les 
compos~s organiques les d6rivOs alkyl~s ont une im- 
portance toxicologique capitale; ils sont enti~rement 
r~sorb~s par les voies digestives; ils traversent le pla- 
centa; la dissociation entre le carbone et le mercure 
s'op~re difficilement et I'action toxique de ces produits 
est due semble-t-il & la molecule intacte ou & des com- 
pos~s & plus courte chatne carbon~e (m~thyl, ~thyl) 
qui traversent facilement toutes les membranes et agis- 
sent essentiellement sur le syst6me nerveux. Les autres 
compos~s organiques tels que les sels aryl~s (par 
exemple le nitrate de m~thoxim6thyl-mercure) tendent & 
se m~taboliser en ions mercuriques et affectent donc 
les reins et le foie avant que ne se d~veloppent des 
troubles neurologiques [15]. 

Dans le sol 15 % du ph~nyl-mercure est converti 
en mercure m~tallique en un mois; I'~thyl-mercure est 
d~compos~ partiellement, le m~thyl-mercure est stable. 

Les alkyls mercure p~n~trent essentiellement dans 
les globules rouges (contrairement au mercure inor- 
ganique qui se trouve surtout dans le plasma); ils sont 
tr~s lentement ~limin~s (environ 1 %  par jour) et s'ac- 
cumulent donc dans I'organisme. 

Le mercure naturellement present dans le sol et 
dans les eaux ne joue gu~re de rSle en matiOre de 
pollution. C'est I'activit~ humaine, surtout I'industrie 
(industrie chimique, industrie ~lectrique, fabrication de 
m6dicaments, de d~sinfectants, de produits de beaut6, 

d'explosifs, de fongicides, etc.) et, en une moindre 
mesure I'agriculture qui en sont la source principale. 

On connait les catastrophes survenues au Japon 
(Minimata et Niigata) au cours desquelles des poissons 
contamin~s par du mercure (utilis6 comme catalyseur 
dans la fabrication du chlorure de vinyle) avaient & leur 
tour empoisonn6 environ 150 personnes dont 46 mou- 
rurent & la suite de graves troubles neurologiques cen- 
traux. II a ~t6 prouv~ depuis Iors que les bact~ries 
ana6robies de la boue pouvaient convertir te mercure 
inorganique en compos~ m~thyl~! La chaine alimen- 
taire s'~tablit comme suit: algues et boues~poissons 
~homme. Ces d~couvertes alarmantes ont suscit6 
d'innombrables recherches portant sur les biotransfor- 
mations du mercure et sur la teneur en mercure chez 
les poissons, les aliments et t'homme. 

Le tableau 4 indique les quantit~s de mercure 
trouv6es dans les aliments dans diff6rentes r~gions. 

Tableau 4 Hg aliments ug/kg 
Mercure dans tes aliments 

Oeufs 29 t0" t 
Lard 18 3* I (Suede) 
Foie de boeuf 16 5* 
Viande, oeufs 3 & 15 (Danemark) 
Oeufs 7 (Hollande, Belgique, 

Allemagne, Italie) 

Brochet non contamin6 
Brochet (eaux pollu6es) 
Thon am~ricain en boite 
Poissons (victimes Japon) 

50 & 100 
1000 

100 & 600 
20 000--40 000 (M6thyI-Hg) 

* Apr~s interdiction du Hg alkyl~ pour traiter les semances 

D'apr~s les donn~es actuelles la majeure partie 
du methyl-mercure de la ration alimentaire provient du 
poisson. 

La concentration limite dans les eaux de poisson 
a ~t6 fix~e par I'OMS & 1 /xg/I (en Suisse & < 3 ~g/I). 
Dans une 6tude r6cente il n'a pas 6t6 possible de d6- 
celer le mercure dans I'eau potable pr~lev6e & divers 
endroits de Lausanne et de ses environs [21]. La si- 
tuation dans les lacs suisses a 6t6 ~tudi~e par Vernet 
et Thomas [23]. Nous en r~sumerons les points essen- 
tiels: 

Les s~diments des lacs de Bienne, Brienz, Joux, 
Tuna, Saoseo, Boden, L~man et du Rh6ne ont 6t6 ana- 
lys6s en Hg total. Tous sauf ceux du lac de Brienz pr~- 
sentent une contamination mercurielle due soit & la 
pollution atmosph~rique soit & des sources industriet- 
les ou urbaines. 

La teneur en Hg provenant de I'environnement 
g6ologique a ~t6 estim~e au maximum ~. 200 ppb 
(200 /xg/kg). La r6p~tition des campagnes d'6chan- 
tillonnage entre 1964 et 1971 montre un apport impor- 
tant de Hg d'origine industriel entre 1965 et 1967 et 
d6s cette date un accroissement r6gulier des teneurs 
jusqu'en 1971. Voici les chiffres donn6s par Vernet et 
Thomas pour 1971 (tableau 5): 
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Tableau 5 
Teneur en Hg des sOdiments du RhOne et du Lac L~man en 1971 en 
ppb (Vernet et Thomas) 

RhOne avant Naters 107 (pollution de base) 
Naters 64-336 
Entre ViOge et Sierre 1818 
Entre Sierre et Martigny en moyenne 300 
Entre Martigny et Monthey pointes ~ 1000 
La plus haute teneur 
& rembouchure du RhOne 2437 

Les p r ~ l e v e m e n t s  sOquent ies  fa i ts  & la Por te  du 
Scex  on t  donn~  les va leu rs  su i van tes  de  1964 & 1971 
( tab leau  6): 

Tableau 6 
Teneur en Hg dana lea s(~diments du RhOne prOlev~s ~ la Porte du 
Scex en ppb (Vernet et Thomas) 

An n(~e 1964 1965 1967 1970 1971 

Hg ppb 169 171 521 970 1404 

La dose  h e b d o m a d a i r e  t o l e r a b l e  p r o v i s o i r e  a ~t~ 
f ix~e par  la FAO-OMS (1972) & 0,3 mg de  m e r c u r e  to ta l  
par  personne,  don t  pas p lus de  0,2 mg sous f o r m e  de 
m~ thy l -mercu re .  Dans les po issons  il s e m b l e  que  la 
dose  de  m e r c u r e  ne d e v r a i t  pas dOpasser  0,5 ppm.  

Le t a b l e a u  7 i n d i q u e  les t eneu rs  de  m e r c u r e  t rou-  
vOes chez  r h o m m e .  

Tableau 7 
Hg dana I'organisme en /~glg (ppm) 

Sang Globules Cheveux 
total rouges 

SuOde et USA (population 
ne mangeant pas de poisson) - 0,004-0,005 2,5 
USA (Michigan) 0,052 0,096 - 
Canada (Ontario) 0,15 0,29 96 
Finlande 0,27 0,52 56 
Japon (cas d'intoxication) 0,2 0,4 - 
Japon (cas fatal) 1,3 2,4 500 

A no te r  qu '& par t  les g raves  i n t o x i c a t i o n s  su rve -  
nues au Japon,  a u c u n e  man i f es ta t i on  p a t h o l o g i q u e  de  
la p o p u l a t i o n  en g~n~ra l  n 'a  pu, j usqu ' i c i ,  ~ t re  at t r i -  
b u t e  & la po l l u t i on  pa r  le Hg. 

En rOsum~ la po l l u t i on  pa r  le p l o m b  et  le m e r c u r e  
reprOsente des r i sques  d e  len te  imprOgna t i on  pou r  la 
p o p u l a t i o n  en g~nOral,  qu i  jusqu ' i c i ,  & pa r t  les enfants ,  
n 'en a a p p a r e m m e n t  pas sou f fe r t  ma is  qui  est  exposOe 
~ g a l e m e n t  a de  mu l t i p l es  subs tances  t o x i q u e s  te ls  que  
canc~r ig~nes ,  pes t i c ides ,  add i t i f s  a l imen ta i r es ,  m o n -  
o x y d e  de  carbon ,  o x y d e s  d 'azo te ,  a n h y d r i d e  su l fu reux ,  
etc. don t  on i gno re  & peu pros tou t  des  ac t i ons  syne r -  
g iques.  

Le p rob lOme de  la po l l u t i on  ne peu t  ~t re s~par6  de  
c e u x  d e  la s u r p o p u l a t i o n  et  de  r i n d u s t r i a l i s a t i o n  qu i  
en son t  les p r i n c i p a u x  responsab les .  Une a t t i t ude  pas-  
s ive  v is -a-v is  de  ces p r o b l ~ m e s  ne se jus t i f i e  pas, d ' au -  
tan t  p lus  que  les m o y e n s  ex i s t en t  d ' y  remOdier .  

R6sum~ 
Cet article donne une vue d'ensembte sur les probl~mes posOs 

par Is pollution par le plomb et le mercure. II s'agit de m~taux cu- 
mulatifs qui impregnent lentement rorganisme de rhomme. La 
charge a tendance & augmenter, en relation avec rindustriatisation 
et la surpopulation. Le plomb s'avOre surtout dangereux pour lea 
enfants et il eat absolument n~cessaire de r~duire sa concentration 
dans ressence. Le mercure ne reprOsente actuellement un risque 
que pour les consommateurs de poissons au voisinage d'industries 
qui rejettent des dOchets de ce metal. 

Zusammenfassung 
Verunreinigung durch Blei und Quecksilber 

Es wird eine 0bersicht L~ber die Probleme gegeben, die sich 
im Zuaammenhang mit der Verschmutzung durch Blei und Queck- 
silber stellen. Beide Elemente akkumulieren und durchdringen lang- 
sam den menschlichen Organismus. Die Belastung nimmt mit dem 
Wachstum der BevOlkerung und der Industrialisierung st&ndig zu. 
Die Bleiaufnahme durch Atemwege und Verdauungstrakt betr&gt 
schon heute beim erw&hnten Mann etwa 1/lo der vonder WHO feat- 
gesetzten HOchstmenge, kann unter ungOnstigen Umst&nden sogar 
1/6 erreichen. Blei ist vor allem f~r Kinder gef&hrlich. Obschon das 
als Treibstoffzusatz ben~tzte Blei nur 3-19 % des insgesamt ver- 
wendeten ausmacht, ist der Motorfahrzeugverkehr eine der Haupt- 
quellen der Luftverschmutzung mit diesem Metall. Es ist daher drin- 
gend nOtig, die Bleikonzentration im Benzin zu senken. 

Quecksilber stellt bisher lediglich fL~r jene Personen eine Ge- 
fahr dar, welche Fische aus industriell verunreinigten Gew&ssern 
geniessen. 

Summary 
Pollution through lead and mercury 

The problems in connection with pollution by lead and mer- 
cury are reviewed. Both elements accumulate and slowly penetrate 
the human organism. The load increases as population grows and 
industrialization progresses. In adult man, lead intake through the 
respiratory and digestive tracts amounts already to about one tenth 
of the upper limit specified by the World Health Organization, and 
can reach one sixth under unfavorable circumstances. Lead is par- 
ticularly dangerous for children. Although lead additives to gasoline 
amount to only 3-19 percent of total lead used, motor vehicle traffic 
is one of the principal sources of air pollution due to this metal. 
There is, therefore, an uogent need for reduction of the lead content 
of gasoline. 

Mercury has so far a risk for those persons only who eat fish 
from industrially polluted waters. 
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