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Avant ðpropos  
       La Convention de Minamata sur le mercure est un traité mondial destiné à protéger la santé 

humaine et lôenvironnement contre les effets n®gatifs du mercure. Adopt®e le 10 octobre 2013 ¨ 

Kumamoto, au Japon par une Conférence de plénipotentiaires, la Convention est entrée en 

vigueur le 16 août 2017.  

La C¹te dôIvoire a signé la Convention le 10 octobre 2013 à Kumamoto au Japon et elle est dans 

le processus de sa ratification.   

Cette convention attire lôattention sur une substance particuli¯re, pr®sente partout dans la nature 

et utilisée dans les objets quotidiens et qui est rejet®e dans lôair, le sol et lôeau depuis diverses 

sources. Contrôler les rejets et émissions anthropiques de mercure tout au long de son cycle de 

vie a été un facteur déterminant pour donner forme aux obligations de la Convention.  

La Convention prévoit une série de mesures qui vise à r®glementer lôoǟre et la demande de 

mercure, notamment en limitant les sources spécifiques de mercure telles que lôextraction 

primaire, et à réglementer les produits contenant du mercure ajouté et les procédés de fabrication 

utilisant du mercure ou des compos®s du mercure, ainsi que lôextraction artisanale et ¨ petite 

échelle d'or. 

Dans le cadre des activit®s pr®paratoires ¨ la ratification et ¨ la mise en îuvre de la convention 

de Minamata sur le mercure, il a été initié le projet Evaluation Initiale de la Convention de 

Minamata. A travers lôidentification de la situation nationale et surtout des besoins en ce qui 

concerne la gestion rationnelle du mercure, ce projet a pour objectif majeur de constituer un 

support de base pour orienter les activités à entreprendre afin de répondre aux exigences de la 

Convention de Minamata sur le mercure. II sera donc utile dôencourager lô®laboration de 

politiques et de stratégies pour la prise de décisions après avoir hiérarchisé les domaines 

prioritaires.  

Ainsi, le présent rapport développe-t-il de prime à bord la problématique du mercure et la 

motivation de la ratification de la Convention de Minamata par la C¹te dôIvoire avant de faire 

lô®conomie de lô®valuation de la Convention en six chapitres dont : (i) le Profil national de Côte 

dôIvoire, (ii) lôInventaire national du mercure ; (iii) lôEtude dôimpacts du mercure sur la sant® 

humaine et lôenvironnement, identification des populations à risque et dimension de genre ; (iv) 

lôEvaluation du cadre politique, juridique et institutionnel ; (v) la  Sensibilisation-Opportunités 

dô®ducation et de formation pour les groupes cibles et (vi) le Erreur  ! Signet non défini.Plan 

de mise en îuvre et les priorit®s dôaction.  

Ce document constitue le rapport dô®valuation initiale du mercure de la Convention de Minamata 

en C¹te dôIvoire, qui servira de document dôorientation pour la planification dôinterventions 

ciblées.  

Jôexhorte donc tous les intervenants dans le domaine des produits chimiques, du secteur public 

et priv®, ¨ sôapproprier ce rapport national qui constitue un v®ritable support dô®valuation initiale 

de la Convention de Minamata sur le mercure, dans notre pays. 

 

Prof Joseph SEKA SEKA                                    

Ministre de lôEnvironnement et du Développement Durable 
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Summary Executive  
 

In the process of ratifying the Convention of Minamata 

on mercury, Côte d'Ivoire is participant in the project 

developed by the United Nations Environment called 

"Mercury Initial Assessment" (MIA). In the Group III 

with UN Regional Office for Africa (ROA) as Executing 

Agency, are included C¹te dôIvoire, Burundi, Gabon, 

Congo and the Central African Republic. This project 

aims to facilitate the ratification and implementation of 

Minamata Convention on mercury through the use of 

knowledge and scientific and technical tools. The main 

components of the MIA project are: 

 

((i) implementation of mechanism national coordination 

and organization of the process; (ii) assessment of 

infrastructure and national capacity for the management 

of mercury, including national legislation; (iii) 

development of an inventory of mercury using the 

Toolkit of UNEP and strategies to identify and evaluate 

the sites contaminated by mercury; (iv) identification of 

the challenges, needs and responsibilities to implement 

for an effectiveness of the Minamata Convention on 

mercury; (v) Preparation, validation of the report 

National MIA and the implementation of the activities of 

awareness and dissemination of results. (vi) exchange of 

information, capacity-building and knowledge 

generation. The objective of this study is the 

identification of emission sources, releases and supply of 

mercury on the national territory to assess national 

capacity for the management of mercury and lead to an 

inventory of... sources that will be used to establish the 

profile of the Ivory Coast on mercury. This work is 

articulated around two axis, including : 

- The identification of information sources and data on 

mercury stocks or mercury compounds as well as 

trade and supply sources in the business sector at 

national level;  

- Research and examination of the sources of 

information and data on manufacturing processes, 

emissions and releases of mercury on the national 

territory. It was made from data collection and 

information based on the literature review focused on 

activity reports, records, and results of scientific 

research including studies, briefs and arguments in 

relation to mercury in C¹te dôIvoire. The challenges 

encountered during this project are mainly related to 

the lack of studies and data very specific to mercury 

issues at country level.  

 

The inventory of emissions and releases of mercury 

in Côte d'Ivoire showed that the main sources of 

emissions and releases of mercury are: 

- Products of consumption throughout their life cycle;  

- Production of primary metals (Virgin) through 

artisanal and small-scale gold mining;  

- Incineration and burning of municipal waste as 

health;  

- Others uses in products and processes;  

- Extraction and utilization of fuels as energy source;  

- Cemeteries ; and  

- Production of other minerals and materials via 

cement etc. 

 

Inventory of emissions and releases of 

mercury in Côte d'Ivoire  

The commodity sector of consumption throughout their 

life cycle represents the sector where the presence and 

use of mercury is highest by their estimate to 44 695 kg 

Hg/year. Then comes the production of primary metals 

(Virgin) with fairly high levels of mercury is rejecting 

17,120 kg Hg/year in terms of quantity. The category of 

incineration and burning of waste rejects an amount of 10 

224 kg Hg/year. Finally, the category "Other uses in 

products and processes" rejects about 1040 kg Hg/year. 

The supply of mercury being for most of the time in a 

clandestine manner which does not have the ability to do 

a quantification objective. This clandestine supply made 

from neighboring countries such as Burkina, Mali, Ghana 

and Guinea to be used in the artisanal and small-scale 

gold mining. Indirect supply is made from imported 

products containing mercury in their productions such as 

batteries and lamps, thermometers, blood pressure 

monitors, barometers, switches for electricity. 

Legal and institutional  

 Côte d'Ivoire's legal framework is based on numerous 

texts, but the fact is that the issue of mercury is not 

specifically addressed. Indeed, the management of 

mercury is approached in the form of hazardous 
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chemicals and this within the framework of the 

conventions to which Côte d'Ivoire is a party. 

However, it is necessary to underline the existence of 

some texts in the field of agriculture and body products 

specific to the management of mercury. However, it must 

be noted that these texts alone do not allow an efficient 

management of mercury. 

 

Recommendations  

 It is necessary to draw at the attention of government 

officials and legislators the high quantities of mercury 

released in the environment, to raise awareness about this 

reality of mercury in Côte d'Ivoire in view to achieve a 

better control and management of this pollutant.  The 

ratification of Minamata Convention on mercury is 

therefore an important step for the ecological 

management of mercury to protect health and 

environment. 

 

The assessment of the institutional capacity of Côte 

d'Ivoire identified a number of shortcomings, which have 

been categorized into two main points (1) Inadequacies 

of coordination policies at the government level; (2) 

Limited capacity of actors involved in mercury 

management.  
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RÉSUMÉ 

EXÉCUTIF  
Engagé dans le processus de ratification pour la mise en 

îuvre de la Convention de Minamata sur le Mercure, la 

C¹te dôIvoire sôest inscrite dans le projet développé par 

lôONU Environnement intitul® projet ñ Mercury Initial 

Assessmentñ (MIA) ou Evaluation Initiale du Mercure en 

Afrique. Dans le groupe III dont lôagence dôex®cution est 

le Bureau Régional Afrique du Programme des Nations 

Unies pour lôEnvironnement (PNUE), figurent la C¹te 

dôIvoire, le Burundi, le Gabon, le Congo, et la 

République Centrafricaine. Ce projet vise à faciliter la 

ratification et la mise en îuvre de la Convention de 

Minamata sur le mercure ¨ travers lôutilisation des 

connaissances et outils scientifiques et techniques. Les 

principales composantes du Projet MIA sont les suivantes 

: 

(i) Mise en place de mécanisme nationaux de 

coordination et dôorganisation du processus. (ii)  

Evaluation de lôinfrastructure et des capacit®s nationales 

pour la gestion du mercure, y compris la législation 

nationale. (iii)  Développement dôun inventaire du 

mercure ¨ lôaide de la boite ¨ outils du PNUE et des 

stratégies pour identifier et évaluer les sites contaminés 

par le mercure. (iv) Identification des défis, des besoins 

et des responsabilit®s ¨ mettre en îuvre pour une 

effectivité de la Convention de Minamata sur le mercure. 

(v) Préparation, validation du Rapport National MIA et la 

mise en îuvre des activités de sensibilisation et de 

diffusion des résultats. (vi) Echange dôinformation, le 

renforcement des capacités et la génération de 

connaissances. 

Lôobjectif de cette ®tude est lóidentification des sources 

dô®mission, de rejets et dôapprovisionnement du mercure 

sur le territoire national afin dô®valuer la capacité 

nationale pour la gestion du mercure et dôaboutir ¨ un 

inventaire de ses sources qui servira dô®tablir le profil de 

la C¹te dôIvoire sur le mercure. 

Ce travail sôest articul® autour de deux axes que sont : 

¶ Le Recensement des sources dôinformations et de 
données sur les stocks individuels de mercure ou 

composés du mercure ainsi que le commerce et les 

sources dôapprovisionnement dans le secteur dôactivit®s 

qui se trouve sur le territoire national ; 

¶  La Recherche et lôexamen des sources dôinformations 
et de données sur les procédés de fabrication, les 

émissions et les rejets de mercure sur le territoire 

national. 

Il a été réalisé à partir de collecte de données et 

dôinformations bas®e sur la revue documentaire ax®e sur 

des rapports dôactivit®s, des registres, des r®sultats de 

recherches scientifiques notamment des études, 

mémoires et thèses en rapport avec le mercure en Côte 

dôIvoire. 

Les obstacles qui se sont présentés durant ce travail, se 

r®sument ¨ une insuffisance dô®tudes et de donn®es sur la 

probl®matique du mercure en C¹te dôIvoire. Lôinventaire 

des émissions et des rejets de mercure en Côte d'Ivoire a 

montré que les principales sources d'émissions et de 

rejets de mercure sont : 

- les produits de consommation tout au long de leur cycle 

de vie ; la production de métaux de base (vierge) par le 

biais de l'extraction artisanale et à petite échelle de lôor ; 

l'incinération et la combustion des déchets municipaux en 

tant que santé ; autres utilisations dans les produits et 

procédés ; extraction et utilisation de combustibles 

comme source dô®nergie ; les cimetières ; et la production 

d'autres minéraux et matériaux via le ciment, etc. 

 

Inventaire des  émissions et des rejets de 

mercure en Côte d'Ivoire  

 

Lôinventaire des ®missions et rejets du mercure en C¹te 

dôIvoire a montr® que les principales sources dô®missions 

et de rejets de mercure sont : 

- Les produits de consommation tout au long de leur 

cycle de vie ;  

- La production de métaux primaires (vierge) au travers 

de lôorpaillage ou lôexploitation artisanale de lôor ¨ 

petit échelle ;  

- Lôincin®ration et le br¾lage de d®chets municipaux 
comme sanitaires ;  

- Les autres utilisations dans les produits et procédés  

 

Le secteur de la consommation de produits de base tout 

au long de leur cycle de vie représente le secteur où la 

présence et l'utilisation du mercure sont les plus élevées 

d'après leur estimation, soit 44 695 kg Hg / an. Vient 
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ensuite la production de métaux de base (vierges) avec 

des niveaux de mercure assez élevés, avec une quantité 

rejetée de 17 120 kg Hg / an. La catégorie de 

l'incinération et de la combustion des déchets rejette une 

quantité de 10 224 kg Hg / an. Enfin, la catégorie "Autres 

utilisations dans les produits et les procédés" rejette 

environ 1040 kg de Hg / an. 

L'approvisionnement en mercure se fait la plupart du 

temps de manière clandestine et n'a pas la capacité de 

réaliser un objectif de quantification. Cet approvisionnent 

clandestin fabriqué à partir de pays voisins tels que le 

Burkina, le Mali, le Ghana et la Guinée sera utilisé dans 

l'extraction artisanale et à petite échelle de l'or. Les 

approvisionnements indirects sont fabriqués à partir de 

produits importés contenant du mercure dans leurs 

productions telles que piles et lampes, thermomètres, 

tensiomètres, baromètres, interrupteurs pour l'électricité. 

 

Juridique et institutionnel  

 

Le cadre juridique de la C¹te dôIvoire sôappuie sur de 

nombreux textes mais force est de constater que, la 

question du mercure nôest pas sp®cifiquement adress®e. 

En effet la gestion du mercure est abordée sous la forme 

de produits chimiques dangereux et cela dans le cadre des 

conventions ¨ laquelle la C¹te dôIvoire est partie.  

Cependant il faut souligner lôexistence de quelques textes 

dans le domaine de lôagriculture et des produits corporels 

propre à la gestion du mercure. Mais force est de 

constater que ces textes à eux seuls ne permettent une 

gestion efficiente du mercure. 

 

Lô®valuation des capacit®s institutionnelles de la Côte 

dôIvoire a permis de relever un certain nombre 

dóinsuffisances qui ont ®t® cat®goris®es en deux 

principaux points ci-après : (1) Insuffisances des 

politiques de coordination au plan gouvernemental ; (2) 

Capacités limitées des acteurs intervenant dans la gestion 

du mercure.  

 

 

Recommandations 

 

 Il est nécessaire d'attirer l'attention des fonctionnaires et 

des législateurs sur les quantités élevées de mercure 

rejetées dans l'environnement afin de sensibiliser le 

public à cette réalité du mercure en Côte d'Ivoire afin de 

mieux contrôler et gérer ce polluant. La ratification de la 

convention de Minamata sur le mercure est donc une 

étape importante pour la gestion écologique du mercure 

visant à protéger la santé et l'environnement. 
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Introduction  
La C¹te dôIvoire, soucieuse de pr®server la sant® humaine 

et de protéger son environnement des polluants de toute 

nature chimique, physique, etc., sôest inscrite r®solument 

dans la feuille de route des conventions internationales 

régulant lôusage des produits chimiques dont la 

Convention de Minamata sur le mercure. Cet engagement 

en vue de résoudre les problèmes engendrés par la 

contamination et la pollution par ce produit chimique 

dangereux. 

En effet après trois années de négociation, sous lô®gide 

de lôOnu-Environnement, plus de cent quarante (140) 

pays sont parvenus le 19 janvier 2013, ¨ sôaccorder sur le 

texte dôune convention internationale juridiquement 

contraignante sur le mercure. 

 Cette convention a été signée par les cent quarante (140) 

pays dont la C¹te dôIvoire, lors de la conf®rence 

diplomatique qui sôest tenue, du 7 au 11 octobre 2013 ¨ 

Kumamoto au Japon. Il sôen est suivi au plan national, 

une s®rie dôactivit®s compos®es dôateliers, de s®minaires, 

de recherches, de visites de terrain, de sensibilisation des 

acteurs de développement notamment les Industriels, les 

agriculteurs, les orpailleurs, le personnel de santé, etc. sur 

les risques et les impacts du mercure sur lôenvironnement 

et la sant® des populations. ê titre dôexemple, lôon peut 

citer « Lôatelier de renforcement des capacit®s dans le 

cadre de la pr®paration du plan dôaction national pour la 

r®duction du mercure dans lôexploitation mini¯re 

artisanale et ¨ petite ®chelle de lôor, en c¹te dôivoire » 

tenu le jeudi 29 décembre 2016, à la Direction Générale 

de lôEnvironnement sis ¨ la Riviera. Lôobjectif global de 

la Convention de Minamata est de réduire au niveau 

mondial, les émissions de mercure mais aussi sa 

production et ses usages lors de la fabrication de produits 

et dans les processus industriels, en vue de protéger la 

sant® et lôenvironnement. Cette convention prévoit que 

dôici 2020 des produits utilisant du mercure puissent être 

substitués par des alternatives, en prescrivant un délai de 

15 ans aux Etats pour arrêter lôusage du mercure dans des 

activités minières. 

1. La problématique du mercure  

Le mercure avec ses composés inclus constitue lôun des 

dix produits chimiques extrêmement préoccupants pour 

la santé publique et lôenvironnement selon lóOMS. Cette 

organisation a identifié ce produit comme hautement 

dangereux et des mesures supplémentaires sôimposent 

pour prévenir son effet préjudiciable et irréversible sur la 

santé. Le mercure est un élément présent dans la nature 

que lôon retrouve dans lôair, lôeau et les sols. Il  existe sous 

plusieurs formes : mercure élémentaire également appelé 

mercure métallique, inorganique ou organique, dont les 

effets toxiques sont variables. Le mercure est un élément 

toxique connu, qui est nocif pour les êtres humains, et en 

particulier pour les femmes enceintes, les nourrissons et 

les enfants. Selon lôOMS, la consommation de 

coquillages et de poissons contaminées est toxique pour 

le cerveau et affecte le développement cérébral du fîtus 

et du jeune enfant, lôutilisation de certains savons et 

crèmes pour sô®claircir la peau est toxique pour le rein. 

Sous la forme utilis®e dans lôextraction artisanale de lôor 

le mercure est toxique pour le cerveau et les reins, il y va 

également pour les émanations de mercure provenant des 

thermomètres et tensiomètres cassés. Il est aussi toxique 

pour lôenvironnement entrainant de ce fait un danger 

certain pour la faune et la flore. 

De nos jours la Côte dôIvoire fait face au phénomène de 

lôorpaillage artisanal avec utilisation contrôlée ou non de 

mercure, à un rythme tel que des mesures vigoureuses ont 

été prises par les autorités pour lôendiguer ou le contrôler 

car ne voulant pas hypoth®quer lôavenir des g®n®rations 

futures. Certains sites dôextraction de lôor sont devenus 

méconnaissables du point de vue environnemental 

tellement les dégâts sont impressionnants. Les cours 

dôeaux, sôils en existent encore aux abords de ces sites 

sont contaminés par le mercure, les plantations et 

certaines cultures de rente sont de plus en plus délaissées 

au profit de ces activités dôextraction de lôor faisant 

apparaitre le problème de sécurité alimentaire. Sur ces 

sites on y trouve les groupes vulnérables notamment les 

femmes, les enfants parfois des familles entières, tous 

étant exposés au mercure et à ses effets à court, moyen et 

long terme. 

Généralement, sur le plan international, les rejets de 

mercure dans lôenvironnement résultent pour une grande 

part des activités humaines. La combustion du charbon 

pour la production dô®lectricit® et le chauffage constitue 

de loin la première source dô®missions de mercure. Près 

de la moitié des émissions de mercure dans lôatmosph¯re 

proviennent des centrales électriques et des chaudières 

industrielles au charbon et de lôutilisation domestique de 

ce minerai pour le chauffage et la cuisine. Parmi les 

autres sources importantes dô®missions de mercure, 

figurent les procédés industriels, les incinérateurs de 

déchets et lôextraction minière du mercure, de lôor et 

lôaffinage dôautres métaux. Le mercure étant un élément 

naturellement présent dans lôenvironnement, il  est aussi 
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libéré par lôactivit® volcanique et lô®rosion des roches. Le 

mercure est présent en quantités variables dans de 

nombreux produits, dont les piles et les batteries. Certains 

appareils de mesure comme les thermomètres et les 

baromètres, les commutateurs et les relais électriques 

dans les équipements ; certaines lampes, y compris les 

ampoules à économie dô®nergie utilisées par les ménages 

; les amalgames dentaires ; et certains produits 

cosmétiques et pharmaceutiques humains comme 

animaux, des biocides et pesticides en contiennent 

également. 

2. La Convention de Minamata sur le 

mercure .  

La Convention de Minamata a pour objectif de « 

...protéger la santé humaine et l'environnement contre les 

émissions anthropiques et les rejets de mercure et de 

composés de mercure »1 Ceci reflète les résultats de 

lô®valuation Mondiale du Mercure r®alis®e par le PNUE 

en 2002 et mise à jour par la suite en 2013. 

 La Convention de Minamata sur la base de ses articles 

peut être scindée en quatre grands groupes que sont : 

Les articles opérationnels : Ils partent de 

lôarticle 3 ¨ lôarticle 12. Ces articles traitent des sources 

dôapprovisionnement et de commerce, des produits et 

proc®d®s utilisant du mercure, de lôextraction mini¯re ¨ 

petite échelle, des émissions et rejets du mercure. 

Les articles de soutien : Nous retrouvons ici les 

articles 13 à 15 de la Convention. Ils font référence aux 

m®canismes de soutien et aux proc®dures dôassistance 

techniques et de renforcement des capacités. 

Les articles li®s ¨ lôinformation du public : Ce 

sont les articles 16 à 19. Ils prennent en compte la 

nécessité de partager les informations entre parties, 

dôinformer les populations et toutes les questions li®es ¨ 

la recherche. 

Les articles administratifs : Partant de lôarticle 

20 ̈  lôarticle 35 et aborde les questions administratives 

telles que les rapports et les proc®dures dô®valuations. 

La Convention présente une approche globale de la 

gestion du mercure et couvre les étapes suivantes de son 

cycle de vie :  

                                                 
1 Article 1, Convention de Minamata sur le mercure, 10 octobre 

2013, disponible à : 

https://Treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtd

sg_no=XXVII-17&chapter=27&lang=fr.  

1. Les sources d'approvisionnement et le commerce 

(Article 3) ;  

2. Produits contenant du Mercure Ajouté (Article 4) ;  

3. Procédés de fabrication dans lequel du mercure ou des 

composés du mercure sont utilisés (article 5) ;  

4. L'exploitation minière artisanale et à petite échelle de 

lôor (EMAPE) (article 7) ;  

5. £missions (¨ lôair) (article 8) ;  

6. Rejets (terres et eaux) (article 9) ;  

7. Stockage provisoire du mercure à l'extérieur, autre que 

les déchets de mercure (article 10) ;  

8. Déchets (article 11) ;  

9. Sites contaminés (article 12) ; et 

10. Aspects sanitaires (article 16).  

La Convention établit également certains mécanismes 

qui aideront les pays à s'acquitter de leurs obligations. 

Ceux-ci inclus :  

1. Mécanismes financiers et Ressources (Article 13) ; 

2. Renforcement des capacités, assistance technique et 

transfert de technologie (Article 14) ; 

3. Comit® de mise en îuvre et de conformit® (Article 
15) ; 

4. Échange d'informations (Article 17) ; 

5. Information, Éducation et Sensibilisation du public, 

(Article 18) ; 

6. Recherche, Développement et Surveillance (Article 

19) ; et 

7. Plans de Mise en íuvre (Article 20).  

De façon spécifique, elle vise : 

- Lôinterdiction de lôextraction mini¯re de mercure d¯s 

lôentr®e en vigueur du trait® pour les nouvelles mines 

et dans un délai de 15 ans après ratification par les 

Parties pour les exploitations existantes2 ;  

- Le contrôle des échanges commerciaux avec 

lô®tablissement d'une proc®dure de ç consentement 

écrit »3 ; 

- La fixation de listes ®volutives dôinterdiction ou de 

restriction pour les produits contenant du mercure et 

les procédés utilisant ce métal lourd 4; 

2 Article 3 paragraphe 4 de la Convention de Minamata 
3 Article 3 paragraphe 6 
4 Articles 4 et 5 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-17&chapter=27&lang=fr
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-17&chapter=27&lang=fr


 

EVALUATION INITIALE DE LA CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE EN COTE DóIVOIRE 

 
.  

- Le contr¹le de lôextraction mini¯re artisanale ¨ petite 

échelle par la réalisation au travers de plans nationaux 

dôactions visant ¨ r®duire ces pratiques par les £tats 

se déclarant concernés5 ; 

- Le contrôle des émissions atmosphériques et des rejets 

de mercure de diverses grandes installations 

industrielles par lôapplication des meilleures 

techniques disponibles et des meilleures pratiques 

environnementales6 ; 

- La gestion des déchets contenant du mercure7 ; 

- Les aspects sanitaires notamment la prise en compte 

dans un article dédié à la santé qui favorisera notamment 

les ®changes dôinformations, dôactions et de bonnes 

pratiques au niveau mondial8. 

3 . Motivations de la ratification de la 

Convention   

Les raisons qui motivent la ratification de la Convention 

de Minamata se situent à plusieurs niveaux. 

§ Du point de vue économique 

En 2004, la C¹te dôIvoire ¨ travers le Minist¯re en charge 

de lôAgriculture a pris un arr°t®9 Cette interdiction nôa eu 

aucune incidence négative sur la production agricole et 

par ricochet sur lô®conomie ivoirienne. Par cons®quent, la 

ratification de la Convention de Minamata sur le mercure 

viendrait règlementer les autres secteurs tout en 

nôinfluant pas n®gativement sur lô®conomie. 

Cependant, consciente de lôeffet nocif du mercure, la 

communaut® internationale sôest engag®e ¨ proposer des 

alternatives afin que lôinterdiction nôait aucun impact sur 

le revenu des entreprises. 

Toutefois, il importe de faire observer que certains 

produits contenant du mercure et utilis®s en C¹te dôIvoire 

pourraient °tre touch®s par la mesure dôinterdiction d¯s 

202010. 

 

§ Du point de vue social 

La protection de la santé humaine fait partie des 

principaux objectifs de la Convention de Minamata, du 

fait des impacts graves du mercure sur la santé. À cet 

                                                 
5 Article 7 
6 Articles 8 et 9 
7 Article 11 
8 Article 16 

égard, la Convention invite notamment les acteurs de la 

santé et les États à entreprendre des stratégies et des 

actions de prévention en privilégiant les populations les 

plus vulnérables (femmes et enfants).  

En effet, les résultats du projet de réduction des risques 

li®s ¨ lôutilisation du mercure dans lôexploitation mini¯re 

artisanale et ¨ petite ®chelle de lôor, en C¹te dôIvoire 

(2014), ont montr® que lôorpaillage touche aujourdôhui 24 

régions sur les 31 que compte la C¹te dôIvoire.  Cette 

activité est exercée par plus de 500 000 personnes sur 

1000 sites dôorpaillage sur toute lô®tendue de la C¹te 

dôIvoire, dans les milieux ruraux, entrant ainsi en 

concurrence avec lôagriculture. Ils ont aussi montr® que 

les femmes et les enfants sont les plus actifs dans 

lôutilisation du mercure dans le lavage du minerai.  

 

§ Du point de vue financier 

La r®solution des probl¯mes li®s ¨ lôenvironnement 

nécessite une mobilisation de fonds suffisants. La Côte 

dôIvoire par la ratification de cette Convention 

b®n®ficiera dôun appui financier du FEM pour la gestion 

écologiquement rationnelle du mercure. 

 

§ Du point de vue environnemental 

Le mercure est aujourdôhui principalement ®mis par les 

activités humaines telles que les procédés industriels à 

lôexemple de la production de ciment, lôexploitation 

mini¯re, lôincin®ration des d®chets et la combustion de 

combustibles fossiles. La Convention de Minamata sur le 

mercure a d®fini deux sources dô®mission majeures de 

mercure dans lôenvironnement à savoir les émissions 

atmosphériques issues des centrales à charbon et 

lôorpaillage artisanal.  

Quelle que soit la source dô®mission du mercure, les 

impacts directs et indirects sur lôenvironnement sont 

difficilement réparables. Ce faisant, la ratification de la 

Convention de Minamata sur le mercure permettra de 

renforcer davantage le dispositif juridique en matière de 

protection de lôenvironnement dans la gestion des 

produits chimiques. 

9 lôarr°t® nÁ 159/MINAGRI du 21 juin 2004, portant interdiction 

dôemploi en agriculture de certaines substances actives entrant dans 

la fabrication des produits phytopharmaceutiques y compris le 

mercure. 
10 Article 4 paragraphe 3 Annexe A1 
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§ Du point de vue institutionnel  

Sur le plan international, la ratification de la Convention 

de Minamata sur le mercure impliquera la participation 

de la C¹te dôIvoire aux Conf®rences des Parties ¨ la 

Convention, au cours desquelles sont prises 

dôimportantes d®cisions de r®duction et dô®limination du 

mercure. 

Sur le plan régional, la participation aux projets 

régionaux de grande envergure permettra à coup sûr une 

réduction progressive dans la sous-région et une 

circonscription du commerce illicite. 

Sur le plan national, il imp®ratif dôassocier tous les 

acteurs impliqués dans la gestion du mercure et ses 

produits dérivés notamment les ministères en charge de 

lôenvironnement, de lôIndustrie, de la Sant®, du 

Commerce, de lôAgriculture, des Ressources Animales et 

Halieutiques, le secteur privé, les Organisations de la 

Société Civile, les Collectivités locales les populations 

ruralesé 

 

§ Du point de vue juridique 

La Convention de Minamata, signée le 10 octobre 2013 

est la quatrième convention internationale conclue dans 

le domaine de la gestion des produits chimiques et des 

déchets. En effet, elle vient après la Convention de Bâle 

de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières 

de déchets dangereux et leur élimination ; la Convention 

de Rotterdam de 1998 sur la procédure de consentement 

préalable en connaissance de cause applicable à certains 

produits chimiques et pesticides dangereux qui font 

lôobjet dôun commerce international et la Convention de 

Stockholm de 2001 sur les polluants organiques 

persistants (POPs). 

Concernant la Convention de Minamata sur le mercure, 

la C¹te dôIvoire est favorable aux articles 14, 17 et 24 qui 

appellent à une coordination et une coopération renforcée 

avec les Conventions précédentes, afin de favoriser 

lô®change dôinformations et de renforcer lôefficacit® de 

leur mise en îuvre en synergie.  

La Convention de Minamata sur le mercure, par ses 

obligations, est conforme aux dispositions de la 

Constitution ivoirienne. Aussi, viendra-t-elle régler 

d®finitivement le probl¯me de lôorpaillage qui, du reste 

demeure non encore régi par une disposition juridique. 

Ce vide semble rendre inefficace lôaction de lôautorit® 

compétente.  

Au vu de tout ce qui précède, il apparait impérieux de 

procéder de façon diligente à la ratification de cette 

importante Convention internationale, dans la mesure où 

la C¹te dôIvoire en tirera des bénéfices tangibles tant au 

niveau de la protection de la santé humaine que de la 

pr®servation de lôenvironnement.  

En sus, cette Convention est très favorable à la Côte 

dôIvoire et ¨ toute la sous-région car elle dénote de la 

prise de conscience de la Communauté internationale de 

la vuln®rabilit® de la sant® et de lôenvironnement au 

mercure, dôautant plus quôelle ouvre des opportunit®s 

pour mieux faire face aux effets néfastes du mercure. 

La ratification de la Convention de Minamata sur le 

mercure sera lôoccasion pour notre pays de donner un 

signal fort ¨ lôendroit de la Communaut® internationale et 

de consolider notre volont® dô°tre un pays ®mergent qui 

inscrit le d®veloppement durable au cîur de son action. 

4. LõEvaluation Initiale de Minamata (MIA )      

Dans le cadre de la mise en îuvre de la Convention de 

Minamata, lôONU Environnement a développé, un projet 

intitul® ñ Mercury Initial Assessment (MIA)ñ, ou 

"Evaluation Initiale du Mercure en Afriqueñ. Dans le 

groupe III dont lôagence dôex®cution est le Bureau 

Régional Afrique du PNUE, figurent la Côte dôIvoire, le 

Burundi, le Gabon, le Congo, et la République 

Centrafricaine. Ce projet vise à faciliter la ratification et la 

mise en îuvre de la Convention de Minamata sur le 

mercure ¨ travers lôutilisation des connaissances et outils 

scientifiques et techniques. La Côte dôIvoire, ¨ travers le 

Minist¯re de lôEnvironnement et du D®veloppement 

Durable (MINEDD), met en îuvre ledit projet dont les 

principales composantes sont les suivantes :  

(i) Mise en place de mécanismes nationaux de 

coordination et dôorganisation du processus. (ii)  

Evaluation de lôinfrastructure et des capacit®s nationales 

pour la gestion du mercure, y compris la législation 

nationale. (iii)  Développement dôun inventaire du 

mercure à lôaide de la boite ¨ outils du PNUE et des 

stratégies pour identifier et évaluer les sites contaminés 

par le mercure. (iv) Identification des défis, des besoins 

et des responsabilit®s ¨ mettre en îuvre pour une 

effectivité de la Convention de Minamata sur le mercure. 

(v) Préparation, validation du Rapport National MIA et la 

mise en îuvre des activit®s de sensibilisation et de 

diffusion des résultats. (vi) Echange dôinformation, le 
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renforcement des capacités et la génération de 

connaissances. 

 

5 . Le processu s de réalisation du MIA en 

C¹te dõIvoire   

 

Le projet du FEM sur lôEvaluation Initiale du Mercure en 

C¹te dôIvoire a ®t® conu et approuv® lôassistance de 

lôOrganisation des Nations unies pour lôEnvironnement 

comme agence de mise en îuvre pour le FEM et le Bureau 

Régional Afrique (ROA) du PNUE a fourni un soutien 

technique. Le ROA a notamment offert son expertise pour 

la formation ¨ lôutilisation de la bo´te ¨ outils pour 

lôinventaire national, a contribu® ¨ la r®daction et r®vision 

des rapports individuels et du rapport final MIA et de 

manière générale, a soutenu différents rassemblements et 

séminaires organisés tout au long du projet MIA. La 

Direction G®n®rale de lôEnvironnement et du 

D®veloppement Durable du Minist¯re de lôEnvironnement 

et du Développement Durable de la C¹te dôIvoire a ®t® 

d®sign®e comme agence dôex®cution locale.  

La phase de mise en îuvre du projet a commencé le 14 

Décembre 2017 avec les activités suivantes : 

1. La mise en place du mécanisme de coordination via 

la cr®ation dôun Comit® de Pilotage et dôune £quipe 

de Coordination du projet ;  

2. Lôanalyse du cadre l®gislatif et r®glementaire ;  

3. Elaboration du profil national ;  

4. Information et sensibilisation. 

5. 1 - Objectif général  

Il sôagit dôidentifier et ®valuer les sources dô®mission, de 

rejets et dôapprovisionnement du mercure recens®es dans 

les productions ®crites sur lôensemble du territoire 

national. 

5. 2 - Objectifs spécifiques  

    Il sôagit de : 

¶ Recenser les sources dôinformations et de donn®es sur 
les stocks individuels de mercure ou composés du 

mercure, les données commerciales et les sources 

dôapprovisionnement dans les diff®rents secteurs 

dôactivit®s concern®es par le mercure se trouvant sur 

le territoire national ; 

¶ Rechercher et examiner les sources dôinformations et 
de données sur les procédés de fabrication et autre 

proc®d®s industriels source dô®missions et de rejets de 

mercure ; 

¶ Développer un rapport national sur les sources 

dôinformations et donn®es existantes sur le mercure en 

C¹te dôIvoire. 

5. 3 - Résultats  

Le principal résultat de cette étude est :  

¶ Lôidentification et la quantification de mercure ¨ 
travers les rapports, publications et études faisant 

ressortir toutes les cat®gories des sources dô®mission, 

de rejets et dôapprovisionnement du mercure sur le 

territoire national sont réalisées.  

 À ce principal résultat, il faut adjoindre les résultats 

spécifiques suivants : 

    -  Les sources dôinformations et de donn®es sur les stocks 

individuels de mercure ou composés du mercure, les 

données commerciales et les sources 

dôapprovisionnement dans les diff®rents secteurs 

dôactivit®s concern®s par le mercure se trouvant sur le 

territoire national sont recensées ou connues ; 

    -  Les sources dôinformations et de donn®es sur les 

procédés de fabrication et autres procédés industriels 

source dô®missions et de rejets de mercure sont connus ;    

   - Le rapport national sur les sources dôinformations et 

donn®es existantes sur le mercure en C¹te dôIvoire est 

développé ; 

 

6. Méthodologie  

La méthodologie utilisée dans le cadre de ce travail se 

subdivise en deux points : 

6.1 - La revue documentaire  

Cette revue documentaire a consisté à rassembler tous les 

supports et sources dôinformations existants et traitants 

des activités liées au mercure. Comme Hypothèse de 

réussite : côest la disponibilité des personnes détentrice 

des informations et les responsables des institutions 

concernées. 

  

Les sources dôinformations et de donn®es sur le mercure 

sont venues de diverses entités nationales et 

internationales. 
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 Ce travail a donc permis les actions suivantes :  

-  Identification des activités qui utilisent du mercure avec 

leurs sources dôinformations et de donn®es : Il sôest agi 

de faire le point de toutes les activit®s, quôelles soient 

artisanales ou industrielles, qui, à un moment donné de 

leur processus utilisent le mercure. 

-  Identification des activités susceptibles de générer du 

mercure dans leur processus, leurs sources 

dôinformations et de donn®es.  Il sôest agi de faire le point 

des différentes activités utilisant le mercure dans leurs 

productions. 

-  Recenser les produits qui contiennent du mercure et 

leurs sources dôinformations et de donn®es : Cette partie 

du travail réalisée a permis dôidentifier, de classifier les 

produits qui sont généralement des produits importés 

donc non fabriqués ou non produits sur le territoire 

national. 

6.2 - Déplacement dans certaines 

structures de production  

Des descentes sur terrain, des rencontres avec les 

personnes détentrices des informations et pour finir, 

des visites des institutions concernées par la 

probl®matique du mercure afin dô®valuer la l®gislation 

nationale en matière de gestion de mercure et de 

déterminer les lacunes et les besoins ont été 

effectuées.  

6.3 - Lõanalyse des donn®es et informations.  

Cette étape dans la méthodologie a permis de sélectionner 

et de recouper toutes les informations collectées par 

secteurs dôactivit®s afin dôen v®rifier lôexploitation et la 

fiabilit®. Il sôest agi de : 

¶ Évaluer les principaux acteurs nationaux, leur rôle 

dans la gestion du mercure et l'intérêt institutionnel et 

les capacités. 

¶ Analyser le cadre réglementaire, identifier les lacunes 

et évaluer les réformes Institutionnelles et 

réglementaires nécessaires pour la ratification et la 

mise en îuvre rapide de la Convention de Minamata 

dans le pays. 

¶ Identifier les défis, les besoins et les responsabilités à 

mettre en îuvre pour une effectivit® de la convention 

de Minamata sur le mercure 

¶ Identifier et Analyser les cat®gories dô®missions et 
rejets de mercure ; 

¶ Inventorier et Analyser les quantités de mercure 

rejetées en les classifiant en fonction de leurs 

importances et par catégorie ; 

¶ Analyser les procédés de fabrication ;  

¶ Analyser des lacunes et des obstacles ; 

¶ Évaluer les sites pollués ; 

¶ Analyser des actions menées, de la situation actuelle, 

des perspectives 

¶ Élaborer une stratégie ; 

¶ Élaborer des actions 

¶ Proposer des réformes en vue de permettre la 

ratification et la mise en îuvre rapide de la 

Convention de Minamata par la C¹te dôIvoire 

¶ Préparer la validation du Rapport National MIA et la 

mise en îuvre des activités de sensibilisation et de 

diffusion des r®sultats. £change dôinformation, le 

renforcement des capacités et la génération de 

connaissances. 

6.4 - Utilisation de lõoutil dõinventaire 
Toolkit de lõOnu-Environnement  

Les données issues des enquêtes ont servi à alimenter la 

bo´te ¨ outils de niveau 2 de lôONU Environnement 

(Version janvier, 2017) pour lôestimation des quantit®s 

dô®missions et de rejets de mercure au cas par cas.  

 

7. Elaboration des rapports   

Tout ce travail a abouti ¨ lô®laboration des rapports 

suivant : 

ü Rapport de lôidentification des sources dô®mission 
et de rejets de mercure ;  

ü  Rapport de lôanalyse du cadre institutionnel et 

r¯glementaire, de lôidentification des lacunes et 

lô®valuation des reformes r®glementaires 

nécessaires pour la ratification rapide de la 

convention de minamata sur le mercure en côte 

dôivoire ; 

ü  Rapport de lôInventaire national des ®missions et 

rejets du mercure en C¹te dôIvoire ; 

ü Rapport de la strat®gie nationale de lôidentification 
et lô®valuation des sites contamin®s par le 

mercure en C¹te dôIvoire ; 

ü  Rapport sur les Recommandations visant à mettre 

en îuvre la Convention de Minamata ;  

ü  Rapport dô®valuation nationale sur les d®fis et les 

possibilit®s de mise en îuvre de la Convention de 
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minamata sur le mercure dans les secteurs 

prioritaires cl®s en c¹te dôivoire. 

ü Plan de communication 
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Chapitre 1.  Profil 

national de Côte 

dõIvoire  
1.  Géographie et population  

1.1  Géographie  

La C¹te dôIvoire, est un pays dôAfrique de lôOuest, situ®e 

entre les latitudes 4°30 et 10°30 Nord et les longitudes 

2°30 et 8°30 Ouest. Elle est limitée au Nord par le Mali 

et le Burkina Faso, ¨ lôOuest par le Liberia et la Guin®e, 

¨ lôEst par le Ghana et au Sud par lôoc®an Atlantique 

(figure 1). Lôapprovisionnement en mercure se fait pour 

la plupart du temps de manière clandestine, ce qui ne 

donne pas la possibilité de faire une quantification 

Objective. Cet approvisionnement clandestin du mercure 

se fait à partir des pays limitrophes comme le Ghana et la 

Guin®e pour °tre utilis® dans lôexploitation artisanale de 

lôor ¨ petit ®chelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Situation géographique de la Côte d'Ivoire 

 

 

 

 

 

Figure2 Situation administrative de la Côte d'Ivoire 

 

La C¹te dôIvoire a pour capitale politique Yamoussoukro 

(Abidjan demeurant capitale administrative et 

économique). Le pays est membre de la Communauté 

®conomique des ®tats de lôAfrique de lôOuest 

(CEDEAO). La C¹te dôIvoire se caract®rise par un relief 

peu contrasté qui, sous une uniformité apparente, révèle 

des plaines, des plateaux et des massifs montagneux et un 

réseau hydrographique dense, comprenant des fleuves, 

des rivières, des ruisseaux, des lacs et des réservoirs. Au 

plan administratif, le pays est divisé en quatorze (14) 

districts, trente et une (31) régions, cent huit (108) 

départements, cinq cent dix (510) sous-préfectures et cent 

quatre-vingt-dix-sept (197) communes. De nos jours 

quasiment toutes les régions de la C¹te dôIvoire sont 

touch®es par le ph®nom¯ne de lôorpaillage. En effet vint 

quatre (24) régions sur les trente et une (31) que compte 

la C¹te dôIvoire sont touch®es par ce fl®au qui est exerc® 

par plus de 500 000 personnes dans des conditions 

environnementales et sanitaires déplorables. En 2014, 

deux cent cinquante-huit (258) sites avaient été identifiés 

dont cent cinquante-huit (158) sites dans les régions du 

nord et du centre et cent (100) sites dans les régions de 

lôEst. Ces sites dôextraction de lôor sont devenus 

méconnaissables du fait de la dégradation et destruction 

caus®es par lôorpaillage avec utilisation de mercure. 
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1.2 Population 

 

V Tableau 1 : données générales sur la population 

 

Année et référence pour les 

données sur la population 
2014 

PIB (produit intérieur brut) 1 569,93 

USD 

Année et référence pour les 

données liées au PIB 
2014 

Taux de pauvreté 48.9% 

Taux annuel de croissance 

démographique 
2.9% 

Taux de croissance du PIB (en 

2012) 
9.8% 

Indicateur de développement 

humain 
0.43 

Taux dôacc¯s ¨ lôeau potable 61% 

Taux net de scolarisation 

(primaire) 

56.1% 

Secteurs principaux dans 

l'économie du pays (liste) 

Agriculture 

(pèche, 

élevage et 

foret), 

Industrie, 

services 

 

Source : PNUD, banque Mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Profil démographique de la Côte d'Ivoire 

 Population 

RGPH 

2014 

Effectif  Pourcentage 

(%)  

Population 

totale 

22 671 331 100 

Population 

féminine 

10 963 087 48,4 

Population 

masculine 

11 708 244 51,6 

Population 

active (15-64 

ans) 

12 491 695 56 

Population 

urbaine 

11 370 347 50,2 

Population 

rurale 

11 300 984 49,8 

Population 

étrangère 

5 491 972 24,2 

Population 

âgée de moins 

de 15 ans 

9 408 602 41,5 

Densité 

moyenne 

(habitants/ km2) 

70,3 - 

Taux de 

dépendance 

 78,6 

Taux 

dôaccroissemen

t annuel moyen 

- 2,6 

Indice 

synthétique de 

fécondité 

(enfant/femme) 

5 - 

Source : INS, 2014 
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En mai 2014, le dernier Recensement Général de la 

Population et de lôHabitat (RGPH) de la Côte d'Ivoire 

indique que la population totale était estimée à 22 671 

331 habitants avec une densité de 70,3 habitants/km2. 

Elle est compos®e de 11 708 244 dôhommes soit 51,7% 

et de 10 963 087 de femmes soit 48,3%. La population 

vivant en milieu urbain est de 11 370 347 soit 50,2% 

contre 11 300 984 en milieu rural soit 49,8% (1). La Côte 

dôIvoire connait un fort taux dôimmigration, la population 

non nationale était estimée à 5 490 222 personnes soit 

24,2% de la population totale. Certaines communautés de 

cette population non ivoirienne sont rencontrées dans les 

activit®s dôextraction de lôor ¨ petit ®chelle (orpaillage) 

qui utilise de manière incontrôlée le mercure dans des 

conditions de précarité et de mauvaise hygiène. 

2. Profil politique, juridique et institutionnel  

Le profil politique se présent comme suit : le pouvoir 

exécutif et le pouvoir législatif  

2.1 Profil politique 

L'actuelle Constitution de la Côte d'Ivoire a été adoptée 

lors du référendum en 2016. En C¹te dôIvoire, Le 

président de la République est élu pour 5 ans au suffrage 

universel renouvelable une fois.  

Il est commandeur en chef des forces armées, peut 

négocier et ratifier des traités internationaux, peut 

proposer une loi à l'Assemblée nationale ou la soumettre 

au référendum. Il est assisté d'un vice-président, élu en 

même temps que lui. Il nomme le Premier ministre et les 

membres du gouvernement, qui répondent politiquement 

de leurs actes devant lui. En cas de vacance par décès, 

démission ou empêchement absolu, il est remplacé par le 

vice-président, jusqu'à la fin du mandat actuel. 

2.2 Profil juridique  

Le Parlement est composé de deux chambres :  

¶ L'Assemblée nationale, chambre basse du 

Parlement, compte des membres élus pour cinq 

ans dans des circonscriptions à siège unique. 

¶ Le Sénat, chambre haute du Parlement, aura deux 

tiers des sénateurs élus au suffrage indirect pour 

cinq ans, un tiers nommé par le président. 

Par ordre dôimportance, les normes juridiques ivoiriennes 

se présentent comme suit : 

- La Constitution    

Côest la loi fondamentale du pays. Elle représente un 

ensemble de r¯gles ®crites dont lô®laboration et la 

modification respectent une procédure différente de 

celles applicables à la procédure législative ordinaire. La 

dernière constitution adoptée en Novembre 2016 a 

permis lôentr®e dans la troisi¯me R®publique. Tous les 

textes de lois pris dans le cadre de la gestion du mercure 

doivent impérativement se conformer à la Constitution 

Ivoirienne. 

-  Les traités internationaux    

Régulièrement ratifiés, les traités internationaux ont dès 

leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. 

La R®publique de C¹te dôIvoire est signataire des 

principaux accords multilatéraux et conventions 

internationales en mati¯re dôenvironnement. Celles qui 

sont pertinentes dans le présent contexte sont consignées 

dans lô®tat des lieux des textes r®pertori®s. Ces 

conventions dressent une liste d'obligations et 

d'engagements qui sont à prendre en considération dans 

le cadre d'une gestion efficace des problèmes 

environnementaux aux échelles locales, régionales et 

internationales. De manière plus spécifique la Côte 

dôIvoire est signataire de la Convention de Minamata 

depuis Octobre 2013. 

Au titre des Conventions internationales sur les produits 

chimiques, la C¹te dôIvoire a ratifi® les Conventions ci-

après :  

* La Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (UNFCCC) / 1992 + 

Protocole de Kyoto, ratifié le 28 novembre 2005. Cette 

convention établit un accord-cadre global concernant les 

efforts intergouvernementaux permettant de relever le 

défi présenté par les changements climatiques. Elle 

reconnaît que le système climatique est une ressource 

commune dont la stabilité peut être affectée par des 

®missions de dioxyde de carbone et dôautres gaz ¨ effet 

de serre.  

 

* La Convention de Bamako ratifiée par la Côte 

dôIvoire, le 09 juin 1994 : Cette convention vise 

essentiellement ¨ interdire lôimportation de d®chets 

dangereux et radioactifs, à limiter et à contrôler les 

mouvements transfrontières de ces déchets en Afrique.  

* La Convention de Bâle, ratifiée le 09 juin 1994, vise à 

prot®ger la sant® humaine et lôenvironnement, des 

dangers que représentent la production, la gestion, les 

mouvements transfronti¯res et lô®limination des d®chets 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_universel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_universel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_(C%C3%B4te_d%27Ivoire)
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dangereux et dôautres d®chets. Dans son annexe 1, cette 

convention énumère le mercure et les composés du 

mercure, comme produits dangereux à contrôler.  

* La Convention de Rotterdam, ratifiée en 2003 vise à 

réglementer le commerce international de certains 

produits chimiques et pesticides dangereux. Elle a été 

portée par le PNUE et son annexe 3 prend en compte le 

mercure et ses différentes formes ou composés. La Cote 

dôIvoire poss¯de un point focal pour la Convention de 

Rotterdam. Dans le cadre de la mise en îuvre de cette 

Convention, la C¹te dôIvoire a pris un d®cret interdisant 

les pesticides et produits phytopharmaceutiques 

contenant du mercure dont les détails seront donnés dans 

le chapitre sur les décrets.  

 

* La Convention de Stockholm sur les Polluants 

Organiques Persistants (POPs), ratifiée le 10 juillet 2003 

vise à contrôler, réduire, éliminer les rejets, fuites ou 

émissions de Polluants Organiques Persistants (POP), 

nocifs pour la sant® humaine et lôenvironnement. La C¹te 

dôIvoire poss¯de aussi un point focal Stockholm.  

* La Convention de Vienne pour la protection de la 

couche d'ozone, signée le 22 mars 1985 à Vienne, ratifiée 

le 30 novembre 1992 établit un cadre pour la coopération 

et la formulation des mesures convenues pour protéger la 

sant® humaine et lôenvironnement contre les effets 

n®fastes r®sultant des modifications de la couche dôozone 

par les activités humaines. Les obligations spécifiques 

relatives au contr¹le et ¨ lô®limination des Substances 

Appauvrissant la Couche dôOzone (SACO) sont stipul®es 

dans le protocole de Montréal sur les substances qui 

appauvrissent la couche dôozone.  

Le Protocole de Montréal relatif à la couche d'ozone / 

1987, ratifié le 05 avril 1993 réglementer la production et 

lôutilisation des substances appauvrissant la couche 

dôozone.  

* La Convention du BIT (n°155) concernant la sécurité 

et la santé des travailleurs. Elle est entrée en vigueur le 

11 ao¾t 1981 et impose un certain nombre dôobligations 

aux parties, parmi lesquelles lôobligation dôavoir une 

politique nationale en matière de sécurité et de santé pour 

les travailleurs (article 4).  

* La Convention du BIT (n°148) sur le milieu du travail 

(bruits, pollution de lôair) impose aux parties en son 

article 4, de prendre toutes les mesures pour préserver la 

santé des travailleurs en les préservant des bruits et de la 

pollution de lôair.  

* La Convention n°13 de 1921 sur la Céruse ou plomb 

blanc, ratifi®e par la C¹te dôIvoire le 21 novembre 1960. 

Cette Convention interdit lôusage du plomb blanc ou la 

céruse dans la peinture.  

 

- Les lois    

Ce sont des règles écrites, générales, impersonnelles et 

obligatoires, élaborées par les députés. Elles émanent du 

pouvoir l®gislatif plus pr®cis®ment de lôAssembl®e 

Nationale.  

- Les décrets   

Ce sont des décisions exécutoires à portée générale ou 

individuelle signées par le Président de la République.  

- Les ordonnances  

Ce sont des actes faits par le gouvernement avec 

lôautorisation du parlement dans les mati¯res qui sont du 

ressort de la loi. Lôordonnance avant sa ratification par le 

parlement, a valeur de règlement. À la suite de sa 

ratification, elle a valeur de loi. 

- Les arrêtés   

Ce sont des décisions générales ou individuelles qui 

®manent dôautorit®s telles que les ministres (arr°t®s 

ministériels), de préfets (arrêtés préfectoraux) ou des 

maires (arrêtés municipaux). 

- Les règlements  

Ce sont des actes de portée générale et impersonnelle 

élaborés par les autorités exécutives permanentes. 

 

3.   Profil économique  

3.1 Contexte actuel du secteur de 
lõ®conomie ivoirienne  

Agriculture, élevage, mines, industries, énergies, 

commerce, tourisme et artisanat 

¶ Lõagriculture 

Lôagriculture reste le moteur de lô®conomie ivoirienne 

répartie entre les cultures de rente 61,7% (cacao, café, 

hévéa, coton, Palmier à huile, etc.), céréalières et 

vivrières 33,4% (riz, igname, banane maïs etc.), fruitières 

2,8% (mangue, orange etc.) et maraîchères (tomate, 

choux, carottes concombre, etc.). Cette agriculture utilise 

les pesticides dont certains pourraient contenir du 
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mercure dans leurs compositions notamment celles 

provenant du marché noir. 

Tableau 3 : Principales hypoth¯ses de lôagriculture 

dôexportation Produits (en milliers de tonnes)  

 Rapport Economique et Financier pour la Loi de   Finances 2017 

 

¶ Lô®levage 

Lôélevage est une activit® pratiqu®e en C¹te dôIvoire ; il 

est constitu® dô®levage de volaille, porcins, bovins, ovins, 

caprins, etc. La p°che est pratiqu®e sur lôoc®an 

Atlantique, les fleuves, les lacs. Certains médicaments 

vétérinaires contiennent du mercure notamment certains 

vaccins qui dans leur processus de fabrication utilisent le 

thimerosal compte tenu de ses propriétés en tant que 

conservateur indispensable dans les préparations de 

vaccins multidoses. 

Le thimerosal dans son métabolisme est producteur 

dô®thylmercure qui est composé mercuriel. Selon lôOMS 
Lô®thylmercure ne repr®sente aucun risque pour la sant®. 

Plusieurs vaccins aussi bien pour la santé humaine 

quôanimale sont compos®s de ce produit (17). 

 

¶ Le secteur tourisme /artisanat   

Le secteur tourisme /artisanat se présente comme un 

secteur important dans lô®conomie ivoirienne. Lôon 

enregistre de plus en plus de visiteurs en C¹te dôIvoire.  

Mais depuis 2002, ce secteur a connu un ralentissement 

du fait de la crise militaro-politique qui a débouché sur 

une crise post-®lectorale en 2011. Lôartisanat (forgerons, 

bijoutiers, potiers, etc.) utilise le plus souvent des métaux 

récupérés qui subissent plusieurs procédés dont la fonte à 

partir de combustion de charbon de bois et bois de 

chauffe, en vue de la production pour certains ustensiles 

ou objets de décoration destinés essentiellement à la 

commercialisation pour les touristes. Certains procédés 

peuvent émettre et rejeter du mercure. 

¶ Le secteur des mines  : 

Le sous-sol ivoirien est riche en minerais et en ressources 

®nerg®tiques. Le pays dispose de gisements dôor, de fer, 

nickel, bauxite, manganèse, pétrole et gaz etc. 

Les entreprises minières pr®sentes en C¹te dôIvoire sont 

classées comme suit : (Source : Ministère des Mines et 

Energie) 

¶ Quatre (04) soci®t®s de productions dôor 

¶ Trois (03) entreprises de production de manganèse 

¶ Quatre-vingt-neuf (89) soci®t® dôexploration détenant 

au total 175 permis de recherche ; 

¶ Huit (08) autorisations dôexploitation semi-

industrielle (or, diamant) ; 

¶ Deux (02) autorisations dôexploitation industrielle de 
substances de carrières 

Il existait dans le secteur minier en fin 2014 : 6640 

emplois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En milliers de 

tonnes)  

 

2014  2015  2016  

(Prévu.)  

Café  105,9  126,7  105,0  

Cacao  1 

678,7  

1 825,6  1 670,9  

Banane  362,4  359,9  377,9  

Ananas  56,4  49,8  52,3  

Coton graine  405,2  310,2  405,0  

Huiles de 

palme  

420,1  424,1  445,4  

Caoutchouc  317,3  360,0  370,0  

Anacarde  564,8  702,5  670,0  
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Tableau 4 : Estimation du potentiel minier du sous-sol 

ivoirien (Source : Ministère des Mines et Energie 2014) 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Carte géologique simplifiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Substances  Zone 

dôexploitatio

n 

      Ressources  

Fer Mont Klayo, 

Gao, 

Monogaga 

2,740 millions de 

tonnes 

Nickel 

latéritique 

Sipilou, 

Foungbesso 

298 millions de 

tonnes 

Bauxite  Divo, Bénéné, 

Toumodi 

1, 214 millions de 

tonnes 

Manganèse  Bondoukou, 

Lauzoua, 

Odiénné 

7,5 millions de 

tonnes 

Colombo-

tantalite 

Issia, Touvré 145 tonnes 

Diamant  Bobi, Tortiya 10 milles tonnes 

Or   600 tonnes 
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    A fin décembre 2016, 159 permis de recherche 

minière étaient en cours de validit®. La production dôor 

a atteint 25 tonnes en 2016, contre 23,5 tonnes en 2015 

et la production de mangan¯se sôest ®tablie ¨ 207 

tonnes. Les perspectives à court et moyen termes du 

secteur minier en C¹te dôIvoire sont marqu®es par la 

construction de deux (02) nouvelles mines dôor, dôune 

nouvelle mine de mangan¯se, dôune mine de nickel 

lat®ritique et dôune mine de bauxite (18). 

 

La production de pétrole brut de la C¹te dôIvoire ¨ fin 

septembre 2014 était de 5 216 748 barils, soit 19 109 

barils par jour (19). 

 

La production de gaz naturel de la C¹te dôIvoire ®tait 

de 56 556 219 MMBTU soit une production journalière 

de 154 948 MMBTU. Cette production est en baisse de 

2,95% par rapport aux prévisions de 2014 et en hausse 

de 1,66% par rapport aux réalisations de fin septembre 

2013 (19). 

 

Produits pétroliers : la Société Ivoirienne de Raffinage 

(SIR) : les intrants achetés sô®tablissent ¨ fin septembre 

2014 à 2 400 349 TM. Les achats de pétrole brut porte 

sur une quantité de 2 109 064 TM dont 57 037 TM 

dôorigine ivoirienne soit 2,70% et 2 052 028 TM 

dôorigine ®trang¯re. (CCM). Pour le gaz la SIR a 

acheté 100 235 TM de gaz butane dont 6 948 TM 

dôorigine ivoirienne et le reste import®. Un achat de 

60 515 TM de gaz naturel a été effectué. Les ventes 

totales se sont élevées à 2 455 150 TM dont 1 116 884 

TM pour le marché intérieur et 1 309 465 TM pour les 

exportations.  

 

La raffinerie locale a fournie 1 566 693,3 TM et le 

reste qui sô®tablie ¨ 825 185,2 TM pour les importations 

(19).  

La production totale de produits pétroliers à fin 

septembre 2014 sô®tablit 2 198 940 TM, en hausse de 

1,08% par rapport à 2013 de la même période. 

réalisations de fin septembre 2013 (19). 

Il sôagit du gasoil pour 40,4%, le k®ros¯ne pour 24,5% 

et le super pour 19,2% (19). 

La production de pétrole brut, de gaz naturel, de 

produits pétroliers et le raffinage sont classés parmi les 

sources dô®mission et de rejet de mercure 

 

 

¶ Le secteur industriel  : 

Le secteur industriel situé en majorité au Sud du pays 

est composé de plusieurs unités industrielles (Agro-

industries, etc.). Le secteur industriel ivoirien composé 

de plus de 5200 entreprises en 2014, compte pour 25% 

du PIB. Il est constitu® de 64,5% dôindustries 

manufacturi¯res, 20% pour lôextraction, 13,3% pour les 

BTP et 2,2% pour lô®nergie. Le secteur industriel 

emploie environ 800 000 personnes et les produits 

transformés comptent pour environ 60% des 

exportations (19). Certains procédés de fabrication 

industriels émettent et rejettent du mercure. Le secteur 

manufacturier représente 64,5% du secteur industrie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014  2015  2016  

(PRÉV)  

VAR 

16/15  

PÉTROLE 

(EN 

MILLIERS 

DE 

BARILS)  

6 

901,5  

10 735,1  18 334,8  70,8%  

PÉTROLE 

(EN 

BARILS/JO

UR)  

18 

908,3  

29 411,4  50 232,2  70,8%  

GAZ (EN 

MILLIONS 

DE MÈTRE 

CUBE)  

2 

131,2  

2 224,3  2 291,4  3,0%  

OR (EN 

KG)  

18 

600,0  

23 500,0  24 000,0  

 

2,1%  

MANGANÈ

SE (EN 

TONNES)  

362 

000,0  

263 

200,0  

170 

641,0  

-

35,2%  
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Tableau 6 : Répartition en pourcentage de la valeur 

ajoutée du secteur secondaire en 2014 par type 

d'industrie Source : note industrielle, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : répartition des Parts des différents 

secteurs en 2014, source note industrielle 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les axes de développement de la politique industrielle 

concernent cinq domaines clés : 

 i) Agro-industrie (Palmier à huile, anacarde, coton-

textile, cacao, hévéa, fruits et légumes, etc.). (ii) 

Ressources naturelles non agricoles (Mines, pétrole, 

gaz). (iii) Industries Structurantes (Métallurgie et 

aciérie, cimenterie, chimie, etc.). (iv) Produits de 

consommation (Textile, emballage, médicaments 

génériques, etc.). (v) Industries manufacturières 

légères (Assemblage et montage, équipements, etc.). 

(Note industrielle, 2014). 

Ces domaines dôactivit®s industrielles sont des sources 

connues dô®missions et de rejets de mercure. 

En agro-industrie, le commerce extérieur a enregistré 

pour le sucre 2723,8 milliers de tonnes en 2009 et 887,9 

milliers de tonnes en 2014 ¨ lôexportation. (Minist¯re du 

commerce). 

Lôindustrie du ciment : La production du ciment en 

C¹te dôIvoire est en hausse depuis 2012. Elle est 

annuellement passée de 1 969 677,93 tonnes en 2012 à 

2 601 474 tonnes en 2014 soit une hausse de 32,08 % 

entre 2012 et 2014 et un accroissement de 10,69% en 

moyenne par sur la même période. La cause étant que le 

marché du ciment est de plus en plus demandeur avec 

notamment la politique sociale de logement.  

Le clinker est utilisé le plus souvent dans la fabrication 

de ciment et fait partie des produits contenant du 

mercure. Ainsi la production de ciment utilisant le 

clinker engendre des émissions et rejets de mercure      

(20).  

 

Les centrales thermiques et les barrages 

hydroélectriques ont généré, en 2014, respectivement 

77% et 23% de la production brute dô®nergie ®lectrique. 

(Anaré 2014). Ils sont reconnus comme émettant et 

rejetant du mercure. 

 

Acc¯s ¨ lô®lectricit®  

En septembre 2014 la production totale dô®lectricit® 

sô®tablie à 6057,379 GWhs dont  

78,62% pour lô®nergie thermique et 21,21% pour 

lô®nergie hydraulique en hausse par rapport à son niveau 

de fin septembre 2013. La part thermique est en hausse 

de 9,99%, quant à la part hydraulique elle a connu une 

légère baisse. La production dô®lectricit® de source 

thermique valorisée est en baisse de 15,89% par rapport 

à son niveau de fin septembre 2013.  

Tableau 8 : Indicateurs relatifs ¨   lôaccès lô®lectricit® 

Source : Anaré 2014 

 

 

 

 

Industries extractives 19,98%  

Industries manufacturières 64, 51% 

Energie 2,19% 

BTP 13,32% 

PRIMAIRE  21,22%  

SECONDAIRE 24, 80%  

TERTIAIRE  43,41%   

Droit et taxe à 

l' importation TVA  

10,57%   

Indicateurs/ Année       2013     2014 

 

Taux de desserte          25 %          26 % 

 

Taux de  

Couverture                    36%           38% 

 

Taux dôacc¯s                 76 %          77 % 
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Lôapprovisionnement en gaz et autres combustibles :  

A fin septembre 2014, le secteur a consommé 97 588,83 

tonnes de HVO soit une augmentation de 419,18% par 

rapport à 2013 

ont connues une hausse de 18,86% par rapport à leurs 

niveau de fin septembre 2013, résultant de 

lôaugmentation de la demande nationale qui sô®l¯ve 

4110 863,59 MWh soit une hausse de 11,69% par 

rapport à celle de fin septembre 2013 (19). Au cours de 

lôann®e 2014, les sources dô®nergie fossile, Gaz naturel, 

HVO et GO ont contribu® ¨ la production de lô®nergie 

électrique à hauteur de 6 301 GWhs, répartie comme 

suit : gaz naturel (5788 GWhs), HVO (500 GWhs), GO  

 

(Centrales isolées) (13 GWhs). (Anaré rapport 

dôactivit® 2014). 

 

Pour les ménages, lôEtat encourage lôutilisation du gaz 

butane pour la cuisson dans les ménages de la Côte 

dôIvoire en subventionnant le prix du gaz. Toutefois, 

lôacc¯s de certaines franges de la population aux 

produits pétroliers et au gaz butane reste faible, 20 % en 

2010. Ceci est dû (i) au coût de ces produits qui restent 

®lev® ; (ii) ¨ lôapprovisionnement irr®gulier du march®, 

particuli¯rement en gaz butane et ; (iii) ¨ lôinsuffisance 

de la production et de la faible capacité nationale de 

stockage du gaz butane. 

Les sources dô®nergie fossile, Gaz naturel, HVO et GO 

sont sources dô®mission et de rejet de mercure ainsi que 

la production de gaz butane.  

 

Le bois de chauffe et le charbon de bois constituent 

les principales formes dô®nergie pour les besoins de 

cuisson et de chauffage dans les ménages. Il en est de 

même pour les artisans (forgerons, bijoutiers, potiers, 

fumeurs de poissons, restaurateurs, etc.). Et ces besoins, 

selon les modes de consommation actuels, vont 

certainement croître avec la croissance de la population 

et le développement de lôactivit® ®conomique avec pour 

conséquence une augmentation de la demande en bois 

et en charbon de bois tant dans les villes que dans les 

campagnes. Cette demande qui sôestimait ¨ 10,3 

millions de m3 en 1999 selon la FAO, va croître avec 

un taux annuel de 2% et atteindre 15,6 millions de m3 

en 2020. 

Les filières bois de feu et charbon de bois, principales 

sources dô®nergie thermique des m®nages, souffrent 

dôun manque dôorganisation et la plupart des op®rateurs 

économiques desdites filières exercent dans lôinformel ; 

ce qui entra´ne un probl¯me de suivi des activit®s quôils 

mènent.  

La combustion de bois de chauffe et le charbon de bois 

sont des sources de rejets du mercure. 

L'efficacité énergétique, énergies renouvelables 

 Tout comme en 1984, suite aux effets conjugués du 

deuxième choc pétrolier et du problème de délestage, le 

rationnement de lô®nergie ®lectrique en f®vrier 2010 a 

suscité un nouvel élan dans la mise en place des actions 

dôefficacit® ®nerg®tique. Ainsi, le Minist¯re des Mines, 

du P®trole et de lôEnergie a lanc® en mai 2012, un 

projet de « promotion de lampes basse 

consommation dans les ménages » qui prévoyait la 

distribution de 5 millions dôampoules de basse 

consommation puis du projet pilote « Projet 

dôEconomies dô®nergies dans les bâtiments 

administratifs », qui avait pour objectif, le suivi des 

consommations dô®lectricit® ainsi que la fourniture et 

la pose de batteries de condensateurs pour corriger les 

mauvais facteurs de puissance dans les bâtiments 

publics. Un bilan partiel de la vaste campagne de 

distribution de lampes à basse consommation, lancée 

par le gouvernement en 2012 fait état de la distribution 

de 3 millions dôampoules fluo-compact à Abidjan et 

¨ lôint®rieur du pays en fin 2016. Ce qui a permis un 

effacement de 70 mégawatts de consommation 

dô®nergie.  

Lôobjectif de cette op®ration, ®tait de baisser la 

consommation dô®nergie face aux d®lestages constat®s. 

Dans cette optique, en principe, au 1er janvier 2019, les 

lampes incandescentes devraient avoir disparu du 

marché ivoirien au profit des lampes fluo-compact. 

(Gnigbognima, 2016) 

Lô®nergie solaire devrait °tre exploit®e dans les zones 

rurales et en appoint dans les zones urbaines. 

Lôutilisation de la biomasse dôorigine agricole, de la 

micro hydraulique et de lô®nergie éolienne devrait 

°tre g®n®ralis®e afin dôaccro´tre lôacc¯s de la population 

aux services ®nerg®tiques. La C¹te dôIvoire vise 20% 

dô®nergie durable dans le secteur ®nergétique à 

lôhorizon 2030.  

 

Les lampes à basse consommation, ampoules fluo-

compact, les batteries de condensateurs, la biomasse 

sont connues comme ®tant des sources dô®mission et de 

rejet du mercure dont des milliers de tonnes ont été 

enregistré à lôimportation en 2014. Ce domaine prend 

en compte les piles de toutes sortes y compris celle 
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contenant du mercure (piles boutons), les batteries, 

appareils de mesures à mercure (tensiomètre à mercure, 

baromètre, manomètre etc.), les commutateurs 

électriques, les ampoules à incandescence et à basse 

consommation etc. En C¹te dôIvoire, le secteur de 

lôimportation représente une source 

dôapprovisionnement importante du mercure car les 

appareils, machines, équipements électriques, 

susceptibles de contenir du mercure proviennent de 

lôext®rieur. 

 

  Le bois grume a repr®sent® ¨ lóexportation 163,6 

milliers de tonnes en 2010 et 110,4 milliers de tonnes 

en 2014 tandis que le bois autres que grume est de 272,2 

milliers de tonnes en 2010 et 320,2 milliers de tonnes 

en 2014. Selon le Ministère des eaux et forêt (MINEF), 

cent trente (130) entreprises forestières étaient 

enregistrées en juin 2013. Cependant, huit entreprises 

sont ¨ la t°te de 80 % de lôexploitation des grumes et du 

bois dôîuvre. Selon les statistiques du Minist¯re en 

charge de la Planification et du Développement citées 

dans une étude de 2008 sur le commerce régional du 

bois dôîuvre, toutes les entreprises foresti¯res avaient 

des scieries, 30% produisaient également du placage 

déroulé et 10% produisaient du placage tranché. Les 

produits bois sont export®s depuis les ports dôAbidjan et 

de San Pedro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le papier et le carton  

Exportation  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bois de grume 

(1000xm3)  

137,1 148,9 155 143 130,3 157,1 257,7 110,4 

Bois de grume 

transformé 

(1000xm3) 

631 670 697,5 761,7  803,8   

Bois débité 

(1000xm3) 

400 390 271 264 214    

Production 

bois de grume 

(1000xm3) 

1 469 1 409,5 984,3 1 059 942 1 192  1 192  1 192  

Charbon de 

bois (1000 x 

tonne) 

1 077,4 1 138,0  1 192,0 1 226,0 1067,0 1 508,0 1 308 1 308 
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Les importations sont passées de 136,9 milliers 

de tonnes en 2009 à 137, 2 milliers de tonnes en 

2014 tandis que ce secteur représente à 

lôexportation 61,6 milliers de tonnes en 2009 et 

41,3 milliers de tonnes en 2014. Les pâtes à 

papier font partie des sources dô®mission de 

mercure. 

 

La biomasse  

Le charbon de bois a été produit pour 1 308,0 en 

milliers de tonnes en 2014, or la combustion du 

charbon de bois est une source de rejet du 

mercure. 
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4. Services sociaux 

Le Système sanitaire de la C¹te dôIvoire 

comprend un réseau important de formations 

sanitaires composées de Centres Hospitaliers 

Universitaires (CHU), de Centres Hospitaliers 

Régionaux (CHR) disposant de soins spécialisés, 

et dôh¹pitaux g®n®raux.  

 

La politique sanitaire de la Côte Ivoire est 

contenue dans le Programme National de  

Développement Sanitaire (PNDS).  

Le secteur de santé ivoirien public et privé 

produit 25 548,18 kg soit environ 25,55 tonnes 

chaque jour et 9 325 086,92 kg soit environ 

9 325,09 tonnes par an. 62% de ces déchets 

sanitaires sont infectieux, composés de 8% 

dôobjets piquants, coupants, tranchants et 54% de 

déchets médicaux infectieux autres que les 

OPCT. Trente-six pour cent de ces déchets sont 

assimilables aux déchets ménagers et 2% sont 

des déchets chimiques et pharmaceutiques 

(PNGDS 2016-2020). La production nationale de 

déchets sanitaires, tout secteur confondu est 

passée de 13,2 tonnes par jour en 2009 à 25,55 

tonnes par jour en 2016 soit une augmentation de 

93,56%, pouvant t®moigner dôun accroissement 

de lôoffre de soins et dôune utilisation importante 

des services de santé. (PNGDS 2016-2020). 

La majorité des établissements sanitaires utilise 

le br¾lage ¨ lôair libre, dans des fosses non 

sécurisées ou dans une barrique pour éliminer 

leurs déchets (22). Le recours aux décharges 

publiques normalement réservées aux déchets 

solides ménagers et assimilés, est une réalité. 

Seulement six (06) établissements sanitaires sur 

trente et un (31) visit®s disposent dôun 

incinérateur qui du reste, ne sont pas fonctionnels 

dans 83,3% des cas, dû à des pannes (60%) ou à 

un manque de combustible (20%). (PNGDS 

2016-2020).  

Le tri nô®tant pas systématique dans notre 

paysans le cadre de la gestion des déchets malgré 

les sensibilisations qui sont faites, certains 

produits dangereux dont le mercure se 

retrouveront dans nos déchets médicaux et seront 

br¾l®s ¨ lôair libre ou dans les incin®rateurs. Ce 

qui constitue une source de dô®mission et de rejet 

du mercure. 

5. Profil environnemental  

5.1 Climat  

La C¹te dôIvoire se caract®rise par quatre 

régimes climatiques nettement marqués que 

sont (i) le climat soudanais ou régime tropical de 

transition, (ii) le climat Baouléen ou régime 

équatorial de transition atténué, (iii) le climat 

Attiéen ou régime équatorial de transition et (iv) 

le climat des montagnes. Seul le climat soudanais 

se caractérise par deux saisons (une saison sèche 

et une saison des pluies) tandis que les autres 

comportent quatre saisons (deux saisons sèches 

et deux saisons des pluies). 

5.2 Sols et géologie  

Les écosystèmes du milieu terrestre se sont      

développés sur différents types de sols. Ces sols 

qui recouvrent le territoire ivoirien sont 

regroup®s en quatre entit®s dôimportance 

inégale que sont les sols ferralitiques désaturés, 

les sols ferrugineux tropicaux, les sols sur roches 

basiques avec zones de cuirassement et les sols 

hydromorphes ou sols littoraux. 

Les rejets de mercure dans lôenvironnement sont 

issus le plus souvent des activités humaines mais 

étant donné que le mercure est un élément 

naturellement présent dans lôenvironnement, il  

est aussi libéré par lôactivit® volcanique et 

lô®rosion des roches. Zones écologiques résultant 

de la latitude et des zones climatiques présentées 

ci-dessus, le pays est subdivisé en trois grandes 

zones écologiques terrestres (zone guinéenne, 

zone soudano guinéenne et zone soudanienne), 

une zone côtière et une zone marine. 
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5.3 Hydrographie   

Le réseau hydrographique comprend quatre 

bassins principaux : 

Á À lôouest le Cavally (700 km) couvre un 

bassin versant de 28 800 km² dont 

seulement 15 000 en C¹te dôIvoire ; 

Á Le Sassandra qui prend sa source en Guinée 

et draine 75 000 kmĮ en C¹te dôIvoire sur 

une longueur de 650 km ; 

Á Le Bandama, formé du Bandama Blanc, du 

Bandama Rouge (ou Marabouté) et du NôZi 

a une longueur totale de 1 050 km et occupe 

un bassin de 97 000 km² ; 

La Como® ¨ lôest prend sa source au Burkina 

Faso et draine 78 000 kmĮ en C¹te dôIvoire sur 

une longueur de 1 160 km. À ces quatre bassins 

principaux, sôajoutent de petits fleuves côtiers 

dôouest en est : le Tabou, le San P®dro, le 

Niouniourou, le Boubo (5 100 kmĮ), lôAgn®by 

(8 900 km²),  

la Mé (4 300 km²), la Bia qui prend sa source au 

Ghana et dôautres petits bassins, couvrant 8 390 

km² ; les affluents du Niger : le Baoulé, la 

Bagoé et le Gbanhala. La superficie du bassin 

du Niger occupe environ 23 770 km² en Côte 

dôIvoire ; 

Le Koulda qui coule vers le Ghana est un petit 

affluent de la Volta Noire dont la source est au 

Burkina Faso. Il draine environ 7 000 km² en 

C¹te dôIvoire. 

En ce qui concerne les eaux souterraines, on 

distingue deux types dôaquif¯res : 

Á les aquifères fracturés du socle sur 313 000 

km², soit 97 pour cent de la superficie du 

pays, disposent dôune quantit® totale 

estimée à 78 km³ avec un renouvellement de 

35 km³ par an ; 

Á les aquifères de bassins sédimentaires. Les 

ressources totales du bassin sédimentaire 

tertiaire sont évaluées à 7 km³ sur 6 000 km² 

avec un renouvellement de 2.1 km³/an. Quant 

au bassin sédimentaire quaternaire de 1 800 

kmĮ, il subit lôintrusion des eaux de mer et a un 

renouvellement annuel de 0.74 km³. 

Les ressources en eau de surface renouvelables 

sont estimées à 74 km³/an et les ressources en eau 

souterraine à 37.84 km³/an. Considérant une 

partie commune entre eaux de surface et eaux 

souterraines de 35 km³/an, les ressources en eau 

renouvelables totales internes sô®l¯vent ¨ 76.84 

km³/an. Plusieurs rivières entrent dans le pays ou 
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forment la frontière entre la C¹te dôIvoire et un 

pays voisin. Le volume total des ressources 

externes est estimé à 4.3 km³/an, soit un total des 

ressources en eau renouvelables de 81.14 km³/an. 

La plupart des activit®s dôextraction de lôor ¨ 

petit échelle et lôorpaillage clandestin sôexerce ¨ 

proximit® des cours dôeaux. La pollution de la 

Bia par lôactivit® dôorpaillage utilisant le mercure 

a ®t® ¨ lôorigine de m®contentement de 

populations ivoiriennes vivantes à proximité 

principalement celles qui vivent dans la région 

dôAboisso, région frontalière du Ghana. La Bia 

prenant sa source au Ghana, est polluée par 

lôorpaillage exerc® en amont par les Ghan®ens. 

Cette pollution de la Bia a un impact sur les 

populations riveraines utilisant cette eau pour 

leurs besoins. Il a été fait état de troubles de cette 

eau avec changement de sa couleur, de poissons 

morts etc. Ce qui a occasionné des rencontres des 

deux parties côest-à-dire ivoiriens et ghanéens en 

vue de trouver une solution durable à ce 

problème. Un groupe de travail a été créé à cet 

effet. 

Il existe sept (7) barrages hydro-électriques 

que sont : Ayamé 1 de capacité 20 MW et mise 

en service en 1959, Ayamé 2 de capacité 30 MW 

mise en service en 1965, Taabo de capacité 10 

MW mise en service en 1979, Kossou de capacité 

173 MW mis en service en 1979, Buyo de 

capacité 65 MW mise en service en 1980, Grah 

de capacité 5 MW mise en service en 1983 et 

récemment Soubré de capacité 275 MW mise en 

service en 2017. Les barrages hydro-électriques 

sont reconnus comme étant des sources de rejets 

de mercure au travers des opérations de chasses 

hydrauliques effectu®es en p®riode dô®tiage. 

5.4 Forêt  

La zone foresti¯re de la C¹te dôIvoire fait partie 

de la région plus vaste de la Forêt de Haute 

Guin®e (FHG) de lôAfrique de lôOuest, qui 

sô®tend de la Guinée au Togo. Ces forêts abritent 

une vari®t® exceptionnelle dôhabitats riches en 

espèces végétales. On y trouve 2800 plantes 

vasculaires forestières, dont 23% sont 

end®miques, et elles abritent lôune des plus 

grandes variétés de mammifères au monde. 

La forêt est pass®e de 12 millions dôha en 1960 ¨ 

2,802 millions ha en 2007, soit une perte de plus 

de 75% en moins dôun demi-siècle. La 

dégradation des forêts se poursuit à un rythme 

inquiétant ; Les forêts ivoiriennes sont en état de 

régression sur une période d'étude de vingt-cinq 

ans, allant de 1990 à 2015. En 1990, le pays 

disposait de 7,8 millions d'hectares de forêts ; ce 

qui correspondait à une couverture forestière de 

24,36% du territoire. En 2000, 5,1 millions 

d'hectares correspondant à 15,81%. En 2015, 3,4 

millions d'hectares représentant une occupation 

spatiale de 10,56 % du territoire. Le taux de 

déforestation annuel a été estimé à 4.32 % entre 

1990 et 2000 et à 2.69 % entre 2000 et 2015 (12). 

Le processus de bioaccumulation du mercure 

dóorigine naturelle ou anthropique chez les 

végétaux explique le fait que lôutilisation de 

charbon de bois et de bois de chauffe et des 

résidus de végétaux comme combustible soit une 

source de rejet de mercure. 

5.5 Biodiversité et aires protégées  

La biodiversit® ivoirienne est dôune richesse 

considérable. Le dernier inventaire relativement 

exhaustif de la biodiversité terrestre et aquatique 

révèle la présence de 16 034 espèces végétales et 

animales, dont sept cent douze (712) espèces 

avifaunes et cent soixante-trois (163) espèces 

mammifères (13, 14).  Cependant, l'expansion de 

l'agriculture, la déforestation, l'agriculture sur 

brûlis, le braconnage et l'abattage des arbres pour 

le charbon de bois, accentué par une croissance 

démographique de 3,5% par an, ont entraîné la 

destruction des habitats naturels, l'érosion des 

sols et la raréfaction de la faune (15). Le taux de 

biodiversité continue de diminuer, mettant en 

péril les activités qui en dépendent. Avant la crise 

de 2002, un rapport de Union internationale pour 

la conservation de la nature (IUCN) (16) relevait 

quôenviron cinquante-neuf (59) à quatre-vingt- 

neuf (89) espèces de plantes endémiques ou de 

sous-espèces étaient menacées, ainsi que vingt-

six (26) des deux cent trente-deux (232) espèces 

de mammifères connues. 

Les écosystèmes marins et lagunaires sont 

aujourdôhui fortement pollu®s, du fait de 

lôabsence de syst¯me de traitement ad®quat des 

déchets venant des activités domestiques, 

industrielles, agricoles, minières et maritimes. La 

dégradation de la biodiversité est également liée 

(i) aux prélèvements excessifs des éléments tels 

que les bois dôîuvre, les ressources halieutiques, 

et les récoltes de cueillette, et (ii) ¨ lôutilisation 

de produits dangereux pour la pêche. 

En effet, les déchets issus des activités 

susmentionnées et les produits dangereux 
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pourraient contenir du mercure et représenter des 

sources dô®mission et de rejet de ce polluant. 

Cela représente un danger pour la pêche. La 

consommation de poisson contaminés par le 

mercure est considéré comme une source 

dôapprovisionnement voire de rejet de mercure 

(3), toxique pour le cerveau et affecte le 

développement cérébral du fîtus et du jeune 

enfant. 

5.6 Enjeux 

environnementaux  

 La gestion de lôenvironnement en C¹te dôIvoire 

fait face à : 

la réduction du couvert forestier constitué du 

domaine forestier rural et du domaine permanent 

de lôEtat compos® des for°ts class®es, des parcs 

nationaux et réserves. Il est passé de 12 millions 

dôha en 1960 ¨ 2,802 millions ha en 2007, soit 

une perte de plus de 75% en moins dôun demi-

siècle. La dégradation des forêts se poursuit à un 

rythme inquiétant ; 

 

- la perte de la biodiversité liée à la forte 

pression anthropique (déforestation, 

braconnage, urbanisation) ; 

   -  la pollution des écosystèmes (marins et 

lagunairesé) (13) li®e ¨ lôutilisation des 

produits toxiques pour la pêche 

continentale. Cette situation a contribué à 

la diminution drastique de nombreuses 

espèces qui, pour certaines d'entre elles, 

sont menacées de disparition ; 

- la pollution des baies lagunaires (Cocody, 

Banco) qui r®sulte des rejets dôeffluents 

industriels et domestiques sans traitement 

préalable (13). A Abidjan par exemple, le 

dysfonctionnement du réseau de drainage 

des eaux usées (domestiques et 

industrielles) entraîne le dépôt dans les 

baies des matières organiques. De plus, les 

caniveaux dô®vacuation dôeau pluviale, 

recevant anormalement les déchets solides 

du fait du lessivage de la ville et des 

comportements inappropriés des 

populations, drainent ces déchets dans la 

lagune (23); 

- les difficultés de prévention et de gestion 

des effets des catastrophes, lôabsence 

dôun m®canisme dô®valuation et de 

gestion des déchets industriels et 

dangereux tels que ceux déversés par le 

navire Probo Koala en 2006 ; 

- lôintensification de lôorpaillage sur toute 
lô®tendue du territoire, notamment au 

Nord avec lôusage de produits chimiques 

dangereux (cyanure, mercure) ayant pour 

conséquence la dégradation des milieux 

physiques, la pollution des eaux de 

proximité ; 

- lôinsuffisance du cadre réglementaire et 

institutionnel  : Lôengagement de la C¹te 

dôIvoire dans le dialogue international sur la 

protection des ressources 

environnementales sôest concr®tis® par son 

adhésion à divers traités, accords 

internationaux et conventions qui ont connu 

une faible mise en îuvre ; 

- lôinsuffisance des ressources humaines, 
financières et matérielles ; 

- la faible prise en compte du concept de 

développement durable dans les 

politiques et plans sectoriels. En 2014, le 

pays affiche un indice de réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) de seulement 25 % 

(0 % signifiant que le pays « est en retard » 

et 100 % quôil ç a atteint tous les objectifs 

») (TAC, 2014). 

5.7 Profil du genre (analyse genre) (32) 

 

    En C¹te dôIvoire, les questions de Genre ne 

sont pas toujours abordées de façon effective 

pour faire du pays un exemple de pays au 

développement équitable dans la région 

UEMOA.  

Cette situation sôexplique en partie par lôabsence 

dôune v®ritable politique sur lôEgalit® des 

Chances, lôEquit® et le Genre.  

Lôanalyse Genre sôappr®ciera ¨ travers les 

dimensions ci-après :  

Respect et application des droits humains, 

gouvernance et instances de décision, accès et 

contrôle des ressources, barrières  

Socioculturelles et violences basées sur le Genre, 

gestion de la crise, processus budgétaire, 

mécanismes institutionnels. 



 

 EVALUATION INITIALE DE LA CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE EN COTE D ôIVOIRE        41 

 
.  

5.7.1 Respect et application des droits 
humains  

    Dix ann®es apr¯s lôadoption de la D®claration 

et du Programme dôaction de Beijing, les efforts 

déployés pour promouvoir lô®galit® de droits 

entre les sexes et le renforcement du pouvoir des 

femmes en Afrique se sont intensifiés et soldés 

par la ratification de nombreuses conventions et 

de chartes internationales ou régionales.  

En C¹te dôIvoire, le principe de lô®quit® entre 

hommes et femmes est également reconnu dans 

la Constitution du 1er Août 2000.  

Malheureusement, de nombreuses inégalités 

subsistent, essentiellement dues à des raisons 

dôordre culturel, institutionnel et juridique.  

5.7.2 Gouvernance et instances de 
décision  

Le déséquilibre entre les femmes et les hommes 

relev® dans la sph¯re politique est lôexpression de 

ce que les hommes dominent la scène politique. 

Néanmoins, la participation des femmes dans les 

instances politiques sôest am®lior®e depuis la 

Conférence Internationale sur la Population et le 

Développement du Caire en 1994 et la 

Conférence de Beijing en 1995. Au niveau des 

instances politiques, des efforts sont déployés 

pour octroyer ¨ lôensemble des populations les 

m°mes chances dôoccupation de fonctions et de 

responsabilités mais cela reste encore timide. 

Selon le Rapport sur lôEgalit® entre les Femmes 

et les Hommes réalisé en 2006  

par le Ministère de la Famille, de la Femme et des 

Affaires Sociales, lôon note ¨ titre dôexemples 

que 14,13% des ambassadeurs sont des femmes 

en 2004, treize (13) chefs du village femmes sur 

8549.  

    Aussi, les efforts du Gouvernement ivoirien en 

la mati¯re sôinscrivent-ils dans la ratification des 

conventions relatives aux droits humains. 

Cependant, les efforts entrepris par lôEtat en vue 

de la vulgarisation de ces instruments nôont pas 

permis dôaboutir ¨ leur appropriation totale par 

les pouvoirs publics, les institutions judiciaires et 

la population.  

5.7.3 Accès et contrôle des 
ressources  

5.7.3.1 Accès aux ressources 
économiques  

    Pendant vingt ans, le modèle de 

d®veloppement de la C¹te dôIvoire qui ®tait bas® 

sur lôutilisation extensive des ressources 

naturelles, de la main dôîuvre et des capitaux 

étrangers a permis de réaliser des performances 

qualifiées de « remarquables ». 

Les changements prévisibles et imprévisibles ont 

mis à nu la fragilité de ce système de 

développement. Les plans de développement mis 

en place se sont trouvés contrariés par les 

nombreuses inégalités (sociales, économiques...) 

qui existent entre les hommes et les femmes.  

 

  La contribution des femmes au développement 

économique du pays est rarement prise en 

compte. Leur travail nôest ni reconnu ni valoris® 

aux niveaux microéconomique et 

macroéconomique.  

 

    Lôon note ainsi quôau niveau de lôagriculture, 

les femmes constituent une part importante de la 

main dôîuvre non r®mun®r®e notamment dans 

les cultures dites de rente que sont le café, le 

cacao, le coton.  

 

Bien que la participation des femmes soit aussi 

perceptible dans le secteur informel, les revenus 

générés sont en moyenne de 33% inférieurs à 

ceux des hommes. Il y va aussi dans le secteur de 

la gestion du mercure notamment dans les 

activit®s mini¯res comme lôorpaillage clandestin 

ou le pourcentage de femme augmente du fait de 

la pauvreté. 

5.7.3.2 Profil de pauvreté/Genre  

    En C¹te dôIvoire, le Document de Strat®gie 

pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) réalisé 

en 2002, avec le concours de la Banque Mondiale 

nôa pas v®ritablement pris en compte les 

questions de Genre.  

Les analyses et surtout les solutions proposées 

pour améliorer la situation des femmes portaient 

beaucoup plus sur la satisfaction des besoins 

pratiques que des besoins stratégiques. Cette 
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irrégularité sera certainement corrigée dans le 

nouveau document de 2008. Lôenqu°te sur la 

pauvret® r®alis®e en 2002 par lôInstitut National 

de la Statistique montre que la C¹te dôIvoire 

compte près de 40% de pauvres dont 67% sont de 

sexe féminin. 

 

    Lôun des objectifs principaux de la 

comptabilité nationale est de permettre 

lô®laboration des budgets économiques qui 

descellent en principe les déséquilibres dans la 

soci®t®. Force est de reconna´tre quôen C¹te 

dôIvoire, tous les plans et programmes entrepris 

nôont pas int®gr® la dimension Genre et leurs 

budgets sont restés muets sur la question. Par 

conséquent, ces inégalités constatées nous 

interpellent sur les réformes profondes à 

entreprendre pour r®duire lô®cart sans cesse 

croissant entre les femmes et les hommes. Ce qui 

nous renvoie à déterminer la contribution des 

femmes et des hommes dans le Produit Intérieur 

Brut dans la perspective dô®laboration dôun 

budget de lôEtat prenant en compte le Genre.  

5.7.3.3 Accès à la propriété foncière et à 
ƭΩƘŞǊƛǘŀƎŜ  

    La situation de la C¹te dôIvoire en rapport avec 

lôacc¯s et le droit à la terre, à la propriété et à 

lôh®ritage est aussi inqui®tante. Des pesanteurs 

socioculturelles et institutionnelles influent 

fortement sur lôapplication du droit positif. A 

preuve dans la coutume, la femme nôa pas le droit 

dô°tre propri®taire terrien.  

5.7.3.4 Accès aux services sociaux de base  

¶ Acc¯s ¨ lô®ducation  

   Dans le domaine de lô®ducation formelle, lôun 

des principes fondamentaux est lôEducation de 

Base, adoptée dans le cadre du Plan National de 

D®veloppement de lôEducation et de la 

Formation (PNDEF) en 1997. Ce principe rend la 

scolarit® obligatoire jusquô¨ lô©ge de 16 ans pour 

tous les enfants de C¹te dôIvoire sans distinction 

de sexe. Des mécanismes ont été mis en place au 

sein du Ministère de 1Résumé des études 

prospectives 2010-2025, Minist¯re dôEtat, 

Ministère du Plan et du Développement. 2 PNAF 

2003-2007, p.293 

Profil de pauvret® en C¹te dôIvoire, INS, Juillet 

2003 10lôEducation Nationale pour soutenir la 

lutte contre la pauvret® et lôhabilitation des 

femmes. Ce sont entre autres le Plan National de 

Développement du Secteur Education/ 

Formation (PNDEF)  

1998 ï 2010.  

     Tous ces efforts ont permis dôaccro´tre 

lôindice de parit® entre les sexes dans 

lôenseignement primaire qui est pass® de 0, 77% 

à 0, 81% sur la période de 1997 à 20 

00 (Statistiques Education Nationale 2002).  

Malgré toutes ces initiatives du Gouvernement et 

de ses partenaires, lôeffectif des filles scolaris®es 

demeure encore faible par endroit.  

 

¶  Accès aux Services de Santé 

Les problèmes de santé liés le plus couramment 

aux préoccupations de Genre portent sur les 

composantes de la Santé de la Reproduction car 

les services de santé de la reproduction jouent un 

rôle central aussi bien pour les femmes, les 

enfants, les jeunes que pour les hommes.  

La situation de la santé de la mère et de lôenfant 

en C¹te dôIvoire se caract®rise notamment par :  

(i) un fort taux de mortalité maternelle (690 décès 

maternels pour 100 000 Naissances vivantes 1en 

2000 contre 597/100 000NV en 1994 2) ;  

(ii) une recrudescence de la malnutrition vue que 

les maladies de carence affectant les femmes en 

âge de procréer et les enfants constituent des 

causes indirectes de la mortalité maternelle.  

(iii) une mortalité néonatale encore élevée 

(41ă). 

Enfin, le Gouvernement ivoirien a fait de la lutte 

contre le SIDA, une de ses priorités en créant en 

2001, un Ministère en charge de la Lutte contre 

le SIDA (MLS). Selon les r®sultats de lôEnqu°te 

sur les Indicateurs du SIDA (EIS 2005), la 

séroprévalence nationale est de 4,7 % 3en 2005. 

Ce taux montre des disparités entre les sexes, car 

il est plus élevé chez les femmes (6,4%) que chez 

les hommes (2,9%).  

Ces données viennent ainsi confirmer la 

féminisation progressive de la pandémie.  

 

¶ Violences basées sur le Genre et 

barrières socioculturelles  
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Les violences basées sur le Genre sont perpétrées 

sur la base des stéréotypes de tous genres.  

Elles concernent tout acte dirigé contre un 

homme ou une femme du fait des rapports 

sociaux inégalitaires régissant la communauté et 

d®favorisant un groupe. En C¹te dôIvoire, il 

nôexiste pas dô®tudes compl¯tes ciblant les 

violences concernant la soci®t® et surtout lôaspect 

institutionnel.  

Toute cette analyse nous permet de dégager les 

défis majeurs en matière de Genre dans le 

contexte national.  

5.7.4 Défis Majeurs  

Ces d®fis sôappr®cient à quatre niveaux :  

- Genre, Gouvernance et Droits Humains  

- Genre, Cadrage macroéconomique et analyse 

budgétaire  

- Genre, Reconstruction et Services Sociaux de 

base  

- Genre, Renforcement des capacités et 

Mécanisme institutionnel de suivi et évaluation  
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Chapitre II : 

Inventaire 

national du 

mercure   
2.1 Processus de préparation et de 
ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ Řǳ ƳŜǊŎǳǊŜ Ŝƴ 
/ƾǘŜ ŘΩLǾƻƛǊŜ 

Le Ministère de la Salubrité, de 

lôEnvironnement et du D®veloppement Durable a 

mandaté le programme de gestion des produits 

chimiques pour la conduite de cet inventaire qui 

a été réalisé en vue de donner une réponse 

adaptée et mieux orientée pour une meilleure 

gestion écologiquement rationnelle du mercure 

en C¹te dôivoire. Cet inventaire vient faciliter et 

encourager la C¹te dôIvoire ¨ ratifier la 

Convention de Minamata qui permettra de 

prot®ger la sant® et lôenvironnement contre les 

effets néfastes du mercure. 

Le présent inventaire a été réalisé en 2017-

2018. Les donn®es de lôann®e 2014, lorsquôelles 

étaient disponibles, ont été utilisées pour ce 

rapport. Pour toutes les donn®es fournies, lôann®e 

a été précisée. 

Le présent inventaire de rejet de mercure a été 

dress® ¨ lôaide de lôOutil dôidentification et de 

quantification des rejets de mercure mis au point 

par la Division Substances chimiques de 

lôOrganisation des Nations Unies pour 

lôEnvironnement (Division Substances 

chimiques de lôONU-Environnement). Lôoutil 

est disponible sur le site Web de la Division via 

le lien 

http://web.unep.org/chemicalsandwaste/what

-we-do/technology-and-metals/mercury/toolkit-

identification-and-quantification-mercury-

releases 

Il a ®t® ®labor® suivant lôinventaire de niveau2 

de lôoutil. Cet outil est bas® sur les bilans 

massiques de chaque type de source de rejet de 

mercure. Lôinventaire de niveau 2 utilise des 

facteurs défis sur un intervalle pour lequel nous 

choisissons la valeur qui sied aux réalités 

nationales en vue de calculer les absorptions et 

rejets de mercure dans lôenvironnement, appel®s 

facteurs par d®faut dôabsorption de mercure et 

facteurs par défaut de distribution des rejets de 

mercure, respectivement. Ces facteurs sont issus 

des données sur les absorptions et les rejets de 

mercure provenant des types de sources de 

mercure pertinentes identifiées par la 

documentation et les autres sources de données 

pertinentes disponibles. 

Pour les sous-catégories source de mercure ci-

dessous, la présence de dispositifs de contrôle du 

mercure en C¹te dôIvoire nôa pas ®t® prise en 

compte dans les calculs vu que ces dispositifs 

sont quasi inexistants :  

- Combustion de charbon dans les grandes 

centrales électriques ; 

- Combustion de charbon dans les chaudières 

industrielles alimentées au charbon ; 

- Combustion/utilisation de coke de pétrole et de 

pétrole lourd ; 

- Combustion/utilisation de diésel, de gasoil, de 

p®trole, de k®ros¯ne, de GPL et dôautres distillats 

légers ou moyens ; 

- Extraction et traitement du gaz naturel ; 

- Extraction dôor par amalgamation du mercure ¨ 

partir de concentrés ; 

- Production du ciment ; 

- Incinération des déchets 

municipaux/ordinaires ; 

- Incinération des déchets dangereux ; 

- Incinération et brûlage ¨ lôair libre des d®chets 

médicaux ; 

- Syst¯me dô®vacuation/traitement des eaux 

usées ; 

- Amalgames dentaires. 

Pour toutes ces sous-catégories sources de 

mercure, les estimations dôabsorption et de rejet 

ont ®t® r®alis®es suivant lôinventaire de niveau 2 

plus détaillé. Voir la description approfondie de 

ces estimations dans les parties des types de 

sources pertinentes. 

   

 

 

 

 

http://web.unep.org/chemicalsandwaste/what-we-do/technology-and-metals/mercury/toolkit-identification-and-quantification-mercury-releases
http://web.unep.org/chemicalsandwaste/what-we-do/technology-and-metals/mercury/toolkit-identification-and-quantification-mercury-releases
http://web.unep.org/chemicalsandwaste/what-we-do/technology-and-metals/mercury/toolkit-identification-and-quantification-mercury-releases
http://web.unep.org/chemicalsandwaste/what-we-do/technology-and-metals/mercury/toolkit-identification-and-quantification-mercury-releases
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Tableau 10Υ {ƻǳǊŎŜǎ ŘΩ9Ƴƛǎǎƛƻƴκǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳŜǊŎǳǊŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ 
Ŝƴ /ƾǘŜ ŘΩLǾƻƛǊŜ {ƻǳǊŎŜ ŘΩŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƳŜǊŎǳǊŜ 

Catégorie 1 : Consommation énergétique  

Combustion/utilisation du coke de pétrole et 

de pétrole brut lourd  

Combustion/utilisation de diesel, gasoil, 

pétrole, kérosène, GPL et d'autres distillats 

légers à moyens  

Utilisation de gaz naturel brut ou purifié au 

préalable  

Util isation de gaz riche (qualité pour les 

consommateurs)  

Production électrique et thermique par 

combustion de biomasse  

Combustion de charbon de bois  

Catégorie 2 : Production de carburant  

Extraction de pétrole  

Raffinage du pétrole  

Extraction et traitement du gaz naturel  

Catégorie 3 : Production de métaux 

primaires  

Extraction de l'or par des méthodes autres que 

l'amalgamation au mercure  

Production de métal ferreux de première 

fusion (production de fonte)  

Extraction de l'or par amalgamation au 

mercure- sans utilisation de cornue  

Catégorie 4 : Autres productions de 

matériaux  

Production de ciment  

Production de pulpe et de papier  

Catégorie 5 : Production de produits avec 

des teneurs en mercure  

Crèmes et savons éclaircissants pour la peau 

contenant du mercure  

Catégorie 6 : Utilisation et élimination de 

produits avec des teneurs en mercure  

Amalgames dentaires (obturation "argent")  

Thermomètres  

Commutateurs et relais électriques contenant 

du mercure  

Sources de lumière au mercure  

Piles contenant du mercure  

Polyuréthane produit (PU, PUR) avec un 

catalyseur au mercure  

Crèmes et savons éclaircissants pour la peau 

contenant du mercure  

Appareil médical servant à mesurer la 

pression sanguine (tensiomètre au mercure)  

Autres manomètres et jauges contenant du 

mercure  
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нΦн wŞǎǳƳŞ ŘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩŀǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ƳŜǊŎǳǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ  

Tableau 0-1 R®sum® des absorptions de mercure dans lôenvironnement 

C Sous-C Catégorie source Existe ? 

(O/N/ ?) 

Taux 

dôactivit® 

Unités  Absorption 

de Hg 

calculée 

pour 

óSoci®t®ô 

5.1   Catégorie source : Extraction et utilisation des combustibles/sources 

dô®nergie 

      

  5.1.1 Combustion du charbon dans les centrales électriques N   0 

  5.1.2.1 Combustion de charbon dans les chaudières industrielles au charbon 0   0 

  5.1.2.2 Autre utilisation du charbon 0   0 

  5.1.3 Produits pétroliers - extraction, raffinage et utilisation 0   69 

  5.1.4 Gaz naturel - extraction, raffinage et utilisation 0   306 

  5.1.5 Autres combustibles fossiles - extraction et utilisation 0   0 

  5.1.6 Production d'électricité et de chaleur à partir de la biomasse O   157 

  5.1.7 Production dô®nergie g®othermique N   0 

5.2   Catégorie source : Production de métaux primaires (vierges)       

  5.2.1 Extraction (primaire) et traitement initial du mercure (a 0   0 
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C Sous-C Catégorie source Existe ? 

(O/N/ ?) 

Taux 

dôactivit® 

Unités  Absorption 

de Hg 

calculée 

pour 

óSoci®t®ô 

  5.2.2 Extraction dôor (et dôargent) par des proc®d®s dôamalgamation de mercure O   17 120 

  5.2.3 Extraction et traitement initial du zinc N   0 

  5.2.4 Extraction et traitement initial du cuivre N   0 

  5.2.5 Extraction et traitement initial du plomb N   0 

  5.2.6 Extraction et traitement initial de lôor par des m®thodes autres que 

lôamalgamation du mercure 

O   0 

  5.2.7 Extraction et traitement initial de lôaluminium N   0 

  5.2.8 Autres métaux non-ferreux - extraction et traitement 0   0 

  5.2.9 Production de métaux ferreux primaires 0   0 

5,3   Cat®gorie source : Production dôautres min®raux et mat®riaux avec des 

impuretés de mercure 

      

  5.3.1 Production de ciment O   1 301 

  5.3.2 Production de pâte et de papier O   8 

  5.3.3 Production de chaux et dôagr®gats l®gers N   0 
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C Sous-C Catégorie source Existe ? 

(O/N/ ?) 

Taux 

dôactivit® 

Unités  Absorption 

de Hg 

calculée 

pour 

óSoci®t®ô 

5,4   Catégorie source : Utilisation intentionnelle du mercure dans les procédés 

industriels 

      

  5.4.1 Production de chlore alcali avec la technologie de mercure N   0 

  5.4.2 Production de VCM catalysée au mercure N   0 

  5.4.3 Production dôac®tald®hyde catalys® au mercure 0   0 

  5.4.4 Production dôautres produits chimiques et polym¯res catalys®s au mercure N   0 

5.5   Catégorie source : Produits de consommation avec utilisation 

intentionnelle du mercure 

      

  5.5.1 Thermomètres au mercure 0   6 000 

  5.5.2 Interrupteurs électriques et relais contenant du mercure 0   0 

  5.5.3 Sources de lumière contenant du mercure 0   200 

  5.5.4 Batteries à mercure 0   38 495 

  5.5.5 Polyuréthane catalysé au mercure 0   0 

  5.5.6 Biocides et pesticides au mercure 0   0 
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C Sous-C Catégorie source Existe ? 

(O/N/ ?) 

Taux 

dôactivit® 

Unités  Absorption 

de Hg 

calculée 

pour 

óSoci®t®ô 

  5.5.7 Peintures au mercure 0   0 

  5.5.6 Produits pharmaceutiques pour lôhomme et les animaux 0   0 

  5.5.9 Produits cosmétiques et connexes au mercure 0   0 

5.6   Catégorie source : Autre utilisation intentionnelle dans un 

produit/procédé 

      

  5.6.1 Amalgames dentaires au mercure (b 0   1 664 

  5.6.2 Manomètres et jauges au mercure 0   0 

  5.6.3 Produits chimiques et équipement de laboratoire contenant du mercure 0   1 040 

  5.6.4 Usage du métal de mercure dans les rituels religieux et la médecine 

traditionnelle 

0   0 

  5.6.5 Usages de produits divers, usages du métal de mercure et autres sources N   0 

5.7   Catégorie source : Production de métaux recyclés (production de métaux 

secondaires) 

      

  5.7.1 Production de mercure recyclé (« production secondaire ») N   0 

  5.7.2 Production de métaux ferreux recyclés (fer et acier) O   0 
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C Sous-C Catégorie source Existe ? 

(O/N/ ?) 

Taux 

dôactivit® 

Unités  Absorption 

de Hg 

calculée 

pour 

óSoci®t®ô 

  5.7.3 Production dôautres m®taux recycl®s O   0 

5.8   Catégorie source : Incinération de déchets*3     0 

  5.8.1 Incinération des déchets municipaux/généraux N   0 

  5.8.2 Incinération de déchets dangereux N   0 

  5.8.3 Incinération de déchets médicaux O   373 

  5.8.4 Incin®ration des boues dô®puration N   0 

  5.8.5 Incinération informelle des déchets O   20 000 

5.9   Catégorie source : Dépôt de déchets/mise en décharge et traitement des 

eaux usées 

      

  5.9.1 Sites dôenfouissement/d®p¹ts contr¹l®s*3 N   0 

  5.9.2 Élimination diffuse sous contrôle N   0 

  5.9.3 Élimination locale informelle des déchets de production industrielle O   0 

  5.9.4 Décharge informelle des déchets généraux *1*3 O   0 
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C Sous-C Catégorie source Existe ? 

(O/N/ ?) 

Taux 

dôactivit® 

Unités  Absorption 

de Hg 

calculée 

pour 

óSoci®t®ô 

  5.9.5 Syst¯me/traitement dôeaux us®es*2 O   0 

5.10   Catégorie source : Crématoriums et cimetières     0 

  5.10.1 Crématoriums/incinération N   0 

  5.10.2 Cimetières O   749 

SOMME DES ABSORPTIONS ET REJETS QUANTIFIES *1*2*3*4      69 147 

 

Notez que les sous-catégories source suivantes ont contribué le plus aux absorptions de mercure dans lõenvironnement :  

- Production primaire de métaux (17 120 Kg Hg/an) 

- Produits de consommation avec utilisation intentionnelle de mercure (44 695 kg Hg/an)  

- Incinération de déchets (20 373 kg Hg/an) 

- Autre utilisation intentionnelle dans un produit/procédé (2 705 kg Hg/an) 
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Tableau 0-2 Résumé des résultats de l'inventaire du mercure 

 

C Sous-

C 

Catégorie source Existe 

? 

(O/n/ 

?) 

Absorptio

n de Hg 

calculée 

pour 

óSoci®t®ô 

Rejet de Hg calculé, Kg/an 

 

 
 

     

Air  Eau Terre Sous-

produits 

et 

impuretés 

Déchets 

généraux 

Traitement/élimi

nation spécifique 

au secteur 

5.1 

 

Catégorie source : Extraction et 

utilisation des combustibles/sources 

dô®nergie 

        

 

5.1.1 Combustion du charbon dans les centrales 

électriques 

N 0 0 0 0 0 0,0 0 

 

5.1.2.

1 

Combustion de charbon dans les 

chaudières industrielles au charbon 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.1.2.

2 

Autre utilisation du charbon 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.1.3 Produits pétroliers - extraction, raffinage et 

utilisation 

0 69 45 10 0 0 0 14 
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5.1.4 Gaz naturel - extraction, raffinage et 

utilisation 

0 306 61 61 0 153 0 31 

 

5.1.5 Autres combustibles fossiles - extraction et 

utilisation 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.1.6 Production d'électricité et de chaleur à 

partir de la biomasse 

O 157 157 0 0 0 0 0 

 

5.1.7 Production dô®nergie g®othermique N 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 

 

Catégorie source : Production de 

métaux primaires (vierges) 

        

 

5.2.1 Extraction (primaire) et traitement initial 

du mercure (a 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.2.2 Extraction dôor (et dôargent) par des 

proc®d®s dôamalgamation de mercure 

O 17 120 8 935 4 141 4 044 0 0 0 

 

5.2.3 Extraction et traitement initial du zinc N 0 0 0 0 0 0 0 
 

5.2.4 Extraction et traitement initial du cuivre N 0 0 0 0 0 0 0 
 

5.2.5 Extraction et traitement initial du plomb N 0 0 0 0 0 0 0 
 

5.2.6 Extraction et traitement initial de lôor par 

des m®thodes autres que lôamalgamation 

du mercure 

O 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.2.7 Extraction et traitement initial de 

lôaluminium 

N 0 0 0 0 0 0 0 
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5.2.8 Autres métaux non-ferreux - extraction et 

traitement 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.2.9 Production de métaux ferreux primaires 0 0 0 0 0 0 0 0 

5,3 

 

Cat®gorie source : Production dôautres 

minéraux et matériaux avec des 

impuretés de mercure 

        

 

5.3.1 Production de ciment O 1 301 1 041 0 0 260 0 0 
 

5.3.2 Production de pâte et de papier O 8 8 0 0 0 0 0 
 

5.3.3 Production de chaux et dôagr®gats l®gers N 0 0 0 0 0 0 0 

5,4 

 

Catégorie source : Utilisation 

intentionnelle du mercure dans les 

procédés industriels 

        

 

5.4.1 Production de chlore alcali avec la 

technologie de mercure 

N 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.4.2 Production de VCM catalysé au mercure N 0 0 0 0 0 0 0 
 

5.4.3 Production dôac®tald®hyde catalys® au 

mercure 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.4.4 Production dôautres produits chimiques et 

polymères catalysés au mercure 

N 0 0 0 0 0 0 0 
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5.5 

 

Catégorie source : Produits de 

consommation avec utilisation 

intentionnelle du mercure 

        

 

5.5.1 Thermomètres au mercure 0 6 000 600 1 800 0 - 3 600 0 
 

5.5.2 Interrupteurs électriques et relais contenant 

du mercure 

0 0 0 0 0 - 0 0 

 

5.5.3 Sources de lumière contenant du mercure 0 200 23 0 15 - 163 0 
 

5.5.4 Batteries à mercure 0 38 495 0 0 0 - 38 495 0 
 

5.5.5 Polyuréthane catalysé au mercure 0 0 0 0 0 - 0 0 
 

5.5.6 Biocides et pesticides au mercure 0 0 0 0 0 - 0 0 
 

5.5.7 Peintures au mercure 0 0 0 0 0 - 0 0 
 

5.5.6 Produits pharmaceutiques pour lôhomme et 

les animaux 

0 0 0 0 0 - 0 0 

 

5.5.9 Produits cosmétiques et connexes au 

mercure 

0 0 0 0 0 - 0 0 

5.6 

 

Catégorie source : Autre utilisation 

intentionnelle dans un produit/procédé 

        

 

5.6.1 Amalgames dentaires au mercure (b 0 1 664 83 583 0 0 499 499 
 

5.6.2 Manomètres et jauges au mercure 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.6.3 Produits chimiques et équipement de 

laboratoire contenant du mercure 

0 1 040 0 343 0 0 343 354 

 

5.6.4 Usage du métal de mercure dans les rituels 

religieux et la médecine traditionnelle 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.6.5 Usages de produits divers, usages du métal 

de mercure et autres sources 

N 0 0 0 0 0 0 0 

5.7 

 

Catégorie source : Production de 

métaux recyclés (production de métaux 

secondaires) 

        

 

5.7.1 Production de mercure recyclé 

(« production secondaire ») 

N 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.7.2 Production de métaux ferreux recyclés (fer 

et acier) 

O 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.7.3 Production dôautres m®taux recycl®s O 0 0 0 0 0 0 0 

5.8 

 

Catégorie source : Incinération de 

déchets*3 

 

0 

      

 

5.8.1 Incinération des déchets 

municipaux/généraux 

N 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.8.2 Incinération de déchets dangereux N 0 0 0 0 0 0 0 
 

5.8.3 Incinération de déchets médicaux O 373 373 0 0 0 0 0 
 

5.8.4 Incin®ration des boues dô®puration N 0 0 0 0 0 0 0 
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5.8.5 Incinération informelle des déchets O 20 000 20 000 0 0 0 0 0 

5.9 

 

Catégorie source : Dépôt de 

déchets/mise en décharge et traitement 

des eaux usées 

        

 

5.9.1 Sites dôenfouissement/dépôts contrôlés*3 N 0 0 0 0 0 0 0 
 

5.9.2 Élimination diffuse sous contrôle N 0 - - - - - - 

 

5.9.3 Élimination locale informelle des déchets 

de production industrielle 

O 0 0 0 0 - - - 

 

5.9.4 Décharge informelle des déchets généraux 

*1*3 

O 0 0 0 0 - - - 

 

5.9.5 Syst¯me/traitement dôeaux us®es*2 O 0 0 0 0 0 0 0 

5.1

0 

 

Catégorie source : Crématoriums et 

cimetières 

 

0 

      

 

5.10.

1 

Crématoriums/incinération N 0 0 0 0 - 0 0 

 

5.10.

2 

Cimetières O 749 0 0 749,06 - 0 0 

SOMME DES ABSORPTIONS ET REJETS 

QUANTIFIES *1*2*3*4  

 

69 147 31 326 6 938 4 808 413,2 43 100,139 898 
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Tableau 0-3 Résumé des rejets de mercure 

Catégorie source Rejet de Hg calculé, Kg/an 

 Air  Eau Terre 

Sous-

produits 

et 

impuretés 

Déchets 

généraux 

Traitement/élimination 

spécifique au secteur 

Total des rejets 

par catégorie 

source 

Pourcentage 

des rejets 

totaux*3*4 

5.1: Extraction et utilisation 

des combustibles/sources 

dô®nergie 

263,5 70,9 - 153,0 - 44,6 532 1% 

5.2: Production de métaux 

primaire s (vierges) 
8 934,9 4 140,8 4 044,1 - - - 17 120 20% 

5.3: Production dôautres 

minéraux et matériaux avec 

des impuretés de mercure*1 

1 048,6 - - 260,2 - - 1 309 1% 

5.4: Utilisation 

intentionnelle du mercure 

dans les procédés 

industriels 

- - - - - - - 0% 

5.5: Produits de 

consommation avec 

utilisation intentionnelle du 

mercure (cycle de vie 

complet) 

622,5 1 800,0 15,0 - 42 257,5 - 44 695 51% 
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Catégorie source Rejet de Hg calculé, Kg/an 

5.6: Autre utilisation 

intentionnelle dans un 

produit/procédé*2 

83,2 925,9 - - 842,6 853,0 2 705 3% 

5.7: Production de métaux 

recyclés 
- - - - - - - 0% 

5.8: Incinération et brûlage 

des déchets 
20 373,0 - - - - - 20 373 23% 

5.9: Dépôt de déchets/mise 

en décharge et traitement 

des eaux usées*3*4 

- - - - - - - 0% 

5.10: Crématoriums et 

cimetières 
- - 749,1 - - - 749 1% 

SOMME DES REJETS 

QUANTIFIES*3*4  
31 326 6 938 4 808 413 43 100 898 87 482 100% 

Notes : 

*1 : Les quantités estimées comprennent la quantité de mercure dans les produits qui a aussi été comptabilisée dans chaque catégorie de produit. 

Pour éviter la double comptabilisation, les rejets dans le sol provenant de la décharge informelle de déchets généraux ont été soustraits des TOTAUX. 

*2 : Les estimations des apports et rejets dans lôeau comprennent les quantit®s de mercure qui ont aussi ®t® comptabilis®es dans chaque catégorie de source. 

Pour ®viter la double comptabilisation, les apports, et les rejets dans lõeau provenant de, circuit d'®vacuation/traitement des eaux usées ont été soustraits systématiquement des 
TOTAUX.   
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Comme l'illustre le tableau ci-dessus, les 

catégories de sources suivantes contribuent 

aux principales absorptions de mercure. 

- Produits de consommation avec 

utilisation intentionnelle de mercure 

(44 695 kg Hg/an)  

- Incinération de déchets (20 373 kg Hg/an) 

- Production primaire de métaux (10 375 

Kg Hg/an) 

- Autres utilisations intentionnelles dans 

un produit ou procédé (5 201 kg Hg/an) 

- Production dôautres min®raux et 

matériaux avec des impuretés de mercure 

(1 309 kg Hg/an)  

Les sous-catégories individuelles de rejet 

de mercure contribuant aux absorptions de 

mercure les plus élevées étaient :  

Batteries à mercure (38 495 kg Hg/an) 

Incinération informelle de déchets (20 000 kg 

Hg/an) 

Lôextraction dôor (et dôargent) par des 

proc®d®s dôamalgamation au mercure (10 

375 kg Hg/an) 

Thermomètres au mercure (6 000 kg Hg/an) 

Amalgame dentaire (4 161 kg Hg/an) 

Production de ciment (1309 kg Hg/an) 

Produits chimiques et équipement de 

laboratoire contenant du mercure (1 040 kg 

Hg/an) 

Combustion de charbon dans les centrales 

électriques (04 kg Hg/an) 

Cimetières (749 kg Hg/an) 

Incinération de déchets médicaux (373 kg 

Hg/an) 

Gaz naturel ï Extraction, raffinage et 

utilisation (306 kg Hg/an)  

Source de lumière contenant du mercure (200 

kg Hg/an) 

Production dô®lectricit® et de chaleur ¨ partir 

de la biomasse (157 kg Hg/an) 

Le mercure contenu dans les déchets et les 

eaux us®es produits en C¹te dôIvoire provient 

du mercure contenu dans les produits et les 

matériaux. Les fractions de déchets et les 

eaux usées ne constituent donc pas des 

absorptions originelles de mercure dans 

lôenvironnement (¨ l'exception des d®chets 

importés). Les déchets et les eaux usées 

peuvent cependant représenter des voies 

substantielles de circulation du mercure dans 

lôenvironnement.  

Les catégories ci-dessous se sont révélées 

être les principales voies de circulation du 

mercure contenu dans les déchets et les eaux 

usées :  

× Produits de consommation avec 

utilisation intentionnelle de 

mercure  

- Batteries à mercure (38 495 kg Hg/an) 

- Thermomètres au mercure (5 400 kg 

Hg/an) 

 

× Autre utilisation intentionnelle 

dans un produit/procédé  

- Produits chimiques et équipement de 

laboratoire contenant du mercure 

(343 kg Hg/an) 

 

× Crématoriums and cimetières 

Dans cet inventaire, les facteurs de rejet 

par défaut ont été utilisés pour l'estimation 

des rejets de mercure provenant du traitement 

des déchets et du traitement des eaux usées en 

général. Les facteurs par défaut étaient basés 

sur les données de la littérature concernant les 

teneurs en mercure dans les déchets et les 

eaux usées, et ces données n'étaient 

disponibles que dans les pays développés. 

Les calculs effectués indiquent que les 

facteurs de rejet par défaut pour les déchets 

généraux et les eaux usées peuvent entraîner 

une surestimation des rejets de mercure 

provenant de ces sources (voir la partie sur les 

données relatives aux déchets dans ce 

rapport). Cela peut constituer une priorité 

dans le travail de suivi, si possible. 

La présentation détaillée des absorptions 

et des rejets de mercure pour tous les types de 

sources de rejets de mercure présents dans le 
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pays est illustrée dans les parties suivantes du 

rapport. 

Les tableurs de lôoutil utilis® dans 

l'élaboration du présent inventaire sont 

présentés avec ce rapport ou peuvent être 

soumis sur demande. 

нΦнΦм 9Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƳŜǊŎǳǊŜ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ   

Les sous-catégories individuelles de rejet 

de mercure contribuant aux rejets de mercure 

les plus élevés dans l'atmosphère étaient  

- Produits de consommation avec 

utilisation intentionnelle de mercure 

(44 695 kg Hg/an)  

- Incinération informelle de déchets (20 

000 kg Hg/an) 

- Production primaire dôor par 

amalgamation du concentré (2 923,6 Kg 

Hg/an) 

- Autres utilisations intentionnelles dans 

un produit ou procédé (2 705 kg Hg/an) 

Production de ciment (1 309 kg Hg/an) 

Combustion de charbon dans les centrales 

électriques (0 kg Hg/an) 

Thermomètres au mercure (600 kg Hg/an). 

 

2.2.2 Rejets de mercure dans lõeau  

Les catégories de rejet de mercure 

contribuant au rejet de mercure dans lôeau 

sont : 

Extraction et utilisation des 

combustibles/sources dô®nergie (70,9 kg 

Hg/an) ; 

Production de métaux primaires (vierges) (3 

331,5 kg Hg/an) ; 

Produits de consommation avec utilisation 

intentionnelle du mercure (cycle de vie 

complet) (1 800,0 kg Hg/an) ; 

 Autre utilisation intentionnelle dans un 

produit/procédé (925,9 kg Hg/an) 

 

 

 

 

2.2.3 Rejets de mercure dans le sol   

      Les catégories de rejet de mercure 

contribuant au rejet de mercure dans le sol 

sont : 

-     Production de métaux primaires (vierges) 

(3 302,2 kg Hg/an) ; 

Produits de consommation avec utilisation 

intentionnelle du mercure (cycle de vie 

complet) (15,0 kg Hg/an) ; 

Crématoriums et cimetières (749,1 kg Hg/an)  

2.3 Données et inventaire 
ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ Ŝǘ 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜǎκǎƻǳǊŎŜǎ 
ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

La production de pétrole brut de la Côte 

dôIvoire ¨ fin septembre 2014 ®tait de 

5 216 748 barils, soit 19 109 barils par jour. 

La production de gaz naturel de la Côte 

dôIvoire ®tait de 56 556 219 MMBTU soit 

une production journalière de 154 948 

MMBTU. La raffinerie locale, à savoir la 

Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) a 

fourni 1 566 693,3 TM et le reste qui sô®tablie 

à 825 185,2 TM pour les importations.  

La production totale de produits pétroliers à 

fin septembre 2014 sô®tablit 2 198 940 TM. 

Les données pour effectuer les calculs ont 

été obtenues à partir de la communication en 

conseil des Ministres du ministère en charge 

du p®trole et de lô®nergie (septembre 2014). 

2.3.1 Sous-catégorie combustion du 
charbon dans les chaudières à charbon 

Cette sous-catégorie ne représente pas une 

source émettrice de mercure dans 

lôenvironnement. En effet, aucune centrale à 

charbon nôexiste ¨ ce jour en C¹te dôIvoire. 

En effet les centrales thermiques de Vridi et 

dôAzito fonctionnent au gaz et au carburant. 

Le projet de construction de deux centrales 

électriques au charbon dans la région de San 

Pedro nôa pas encore vu le jour.  

Les données obtenues pour effectuer les 

calculs proviennent de lôinstitut national de la 

statistique, du ministère en charge du 

commerce (2014). Aucune approximation 
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nôa ®t® effectu®e vue que les centrales ¨ 

charbon sont inexistantes sur le territoire 

national et les données obtenues sont fiables.  

2.3.1 Sous-catégorie produits 
pétroliers- Extraction, raffinage et 
utilisation  

Elle représente aussi une source émettrice 

de mercure dans lôenvironnement. Les ®tapes 

de lôExtraction et du Raffinage constituent 

les phases pour lesquelles du mercure est 

émis dans les matrices environnementales en 

ce sens quôelles rejettent respectivement 44 et 

93 kg Hg/an. Le mercure émis de ces sous-

cat®gories est essentiellement ®mis dans lôair, 

le traitement et/ou lô®limination sp®cifique au 

secteur et dans lôeau. En effet, au niveau de 

lôextraction, les quantit®s de mercure émises 

sont distribu®es dans lôeau. En ce qui 

concerne le raffinage du pétrole, le mercure 

®mis est distribu® dans lôair et dans le 

dispositif de traitement et/ou dô®limination 

spécifique au secteur. 

2.3.2 Sous-catégorie utilisation de 
ƭΩŜǎǎŜƴŎŜΣ Řǳ ŘƛŜǎŜƭΣ Řǳ ƳŀȊƻǳǘ ƭŞƎŜǊΣ 
du kérosène, du GPL et des autres 
distillats légers  

Cette sous-catégorie représente, en ce qui 

la concerne, une source émettrice de mercure 

dans lôenvironnement avec un taux 

dôabsorption de 22 kg Hg/an essentiellement 

rejet® dans lôair.  

Les données pour effectuées les calculs 

ont été obtenues à partir de la communication 

en conseil des Ministres du ministère en 

charge du p®trole et de lô®nergie (septembre 

2014). 

2.3.4 Sous-catégorie 
extraction/Raffinage de gaz naturel  

La Sous-catégorie Extraction/Raffinage 

de gaz naturel est aussi une source dô®mission 

mercurielle dans lôatmosph¯re de parce 

quôelle g®n¯re environ 3 016 kg Hg/an 

distribués en majorité dans les impuretés ou 

sous- produits, puis dans lôair et lôeau. 

Les données pour effectuées les calculs 

ont été obtenues à partir de la communication 

en conseil des Ministres du ministère en 

charge du p®trole et de lô®nergie (septembre 

2014). 

2.3.5 Sous-catégorie production 
ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ 
biomasse  

Lôutilisation de charbon de bois et de bois 

de chauffe et des résidus de végétaux comme 

combustible pour le chauffage industriel et la 

cuisine a entrainé une production élevée de 

biomasse dôenviron 7 013 556 tonnes en 

2009.  

Les données utilisées sont issues du 

minist¯re en charge de lô®nergie (2014). 

La sous-cat®gorie production dô®lectricit® 

et de chaleur à partir de la biomasse 

représente une source non négligeable 

dô®mission de mercure en C¹te dôIvoire. En 

effet, ce secteur émet environ 157 kg Hg/an 

qui sont tous distribu®s dans lôair. 

2.4 Données et inventaires sur la 
production de métal primaire 
(vierge) 

La sous-cat®gorie extraction de lôor par 

des proc®d®s dôamalgamation de mercure 

représente la seconde source la plus émettrice 

de mercure dans lôenvironnement ivoirien. 

En effet, les proc®d®s dôamalgamation du 

minerai entier et du concentré sont les 

principaux utilis®s pour lôextraction mini¯re 

artisanale et ¨ petite ®chelle de lôor. Ces deux 

proc®d®s repr®sentent un taux dôabsorption 

de 10 375 kg Hg/an. Cette quantité de 

mercure émise est essentiellement distribuée 

dans lôair, lôeau et le sol en des proportions 

sensiblement identiques. Aucun dispositif de 

contrôle et de réduction de la pollution 

nôexiste dans les sites dôorpaillage. 

 Les données obtenues pour effectuer les 

calculs proviennent de lôinventaire de 

mercure effectué dans le secteur de 

lôorpaillage en C¹te dôIvoire entre 2014 et 

2016.  

Au regard de ce que la pratique dôEMAPE 

est plus que non négligeable de par sa 

distribution dans 90% des régions du pays et 

de sa population de plus de 50 000 mineurs, 

la C¹te dôIvoire d®veloppera un PAN 
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sp®cifique ¨ lôorpaillage comme le requi¯rent 

les dispositions de lôArticle 7 et de lôAnnexe 

C de la Convention. Ce PAN explicitera les 

quantités de mercure émanentes de ce 

secteur.  

2.4.1 Données et inventaire 
ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
minéraux et matériaux avec des 
impuretés de mercure 

   La production du ciment en C¹te dôIvoire 

est en hausse depuis 2012. Elle est 

annuellement passée de 1 969 677,93 tonnes 

en 2012 à 2 601 474 tonnes en 2014.  

2.4.2 Sous-catégorie production de 
ciment sans Co Incinération de déchets  

La sous-catégorie production de ciment 

sans Co Incinération de déchets représente la 

source principale de cette sous-catégorie 

identifi®e en C¹te dôIvoire comme ®mettrice 

de mercure. En effet, ce secteur émet près de 

1 301 kg Hg/an qui sont distribués 

majoritairement dans lôair puis dans les sous-

produits. Les cimenteries exerçant en Côte 

dôIvoire sont pour la plupart localis®es ¨ 

Abidjan dans les zones industrielles de 

Koumassi, Treichville, Yopougon, Attinguié 

et San Pedro.  

Les données utilisées pour effectuer les 

calculs sur la production de ciment de 2012 ï 

2014 sont issues de la Direction de la 

production industrielle et de la compétitivité. 

Par ailleurs, la liste des cimenteries 

contribuant aux émissions de mercure est 

déroulée ci-après :  

- Abeille Groupe, Abidjan Marcory ; 

- Africa Cement, Abidjan - Koumassi ; 

- CIM Ivoire (CIM Metal Group), Abidjan 

- Treichville ;  

- CIMAF (Ciment de lôAfrique SA), 

Abidjan ï Yopougon  

- Ciments Modernes, Abidjan 2 Plateaux 

Vallons 

- CIMINTER, Abidjan ï Treichville  

- GRAPHICA Ivoire, Abidjan ï 

Treichville ;  

- LAFARGEHOLCIM Abidjan -

Treichville ; 

- LIMAK AFRICA, Abidjan Riviera 

Attoban 

- Prestige Ciment CI, Abidjan ï 

Yopougon ; 

- S2CMC -CI, Société Commerciale de 

Ciment et Matériaux de Construction, 

Abidjan ï Marcory ;  

SCA, Soci®t® des Ciments dôAbidjan, 

Treichville ;  

SOCIM, Société des Ciments du Sud-

Ouest, Zone Portuaire ï San Pedro.   

2.4.3 Sous-catégorie Production de 
pâte et de papier  

Dans la même catégorie de source, la 

sous-catégorie Production de pâte et de 

papier représente également une source 

dô®mission de mercure avec un taux 

dôabsorption de 7,791 kg Hg/an dont la quasi-

totalit® se retrouve dans lôair.  

Les données utilisées pour les calculs 

proviennent du Ministère en charge de 

lôindustrie et des mines (2014) 

2.5 Données et inventaires 
conŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 
intentionnelle du mercure dans les 
procédés industriels 

La C¹te dôIvoire ¨ lôinstar de bon nombre 

de pays en développement ne dispose pas de 

procédés industriels utilisant le mercure. 

Ainsi, tous les procédés industriels 

mentionnés à lôarticle 5 de la Convention de 

Minamata sont inexistants en C¹te dôIvoire. 

Dôo½, lôinventaire de mercure avec usage du 

toolkit est venu prouver lôinexistence de ses 

sous-cat®gories en C¹te dôIvoire. 

 

 

 

 

2.6 Données et inventaires concernant 
les produits de consommation 
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fabriqués avec usage intentionnel 
du mercure 

Cette catégorie de source est la principale 

source dô®mission de mercure dans les 

matrices environnementales en C¹te dôIvoire 

avec un taux dôabsorption total de 44 695 kg 

Hg/an. De façon plus explicite, nous avons ce 

qui suit :  

2.6.1 Sous-catégorie Thermomètre à 
mercure 

La sous-catégorie Thermomètre à mercure 

repr®sente une importante source dô®mission 

de mercure dans lôenvironnement un taux 

dôabsorption 6000 kg Hg/an.  

Cette quantité de mercure provient de 

lôensemble des thermom¯tres m®dicaux ¨ 

mercure distribu®s dans lôensemble des 

formations sanitaires et pharmacies du pays. 

Lesdits thermomètres une fois 

(endommagés) usagés vont reprendre leur 

mercure pour la plupart dans les déchets 

généraux, lôeau et lôair. Les donn®es sur les 

thermomètres ont été obtenu via les 

statistiques douani¯res dôimportation de 

2014. Plus dôune centaine dôimportateurs de 

thermomètres à mercure figurent dans les 

registres dôimportations des douanes. Ces 

importateurs sont diss®min®s sur lôensemble 

du territoire national.  

2.6.2 Sous-catégorie source de lumière 
contenant du mercure 

Cette sous-cat®gorie nôest pas en reste des 

secteurs émetteurs de mercure dans cette 

catégorie. En effet, les lampes à mercure 

contribuent à hauteur de 200 kg Hg/an aux 

émissions de mercure. Lequel mercure est 

distribué decrescendo dans les déchets 

g®n®raux, lôair et le sol.  

Les données utilisées pour les calculs 

proviennent du ministère en charge de 

lô®nergie dans le cadre du projet de 

lôefficacité énergétique lancé en 2012 avec 

distribution de 3 millions dôampoules ¨ basse 

consommation fluoro-compact en 2016. 

2.6.3 Sous-catégorie Batteries à mercure 

Enfin, la Sous-Catégorie Batteries à 

mercure est à son tour la plus émettrice de 

mercure parmi les sous-catégories de cette 

catégorie. En effet, ce sont 38 495 kg Hg/an 

qui sont émis en moyenne par an au travers 

de cette sous-catégorie. Ce mercure est 

distribué essentiellement dans les déchets 

généraux. Les données relatives aux batteries 

contenant du mercure ont été obtenues au 

travers des statistiques douanières sur les 

enregistrements des importations nationales.  
À ce niveau, toutes les piles importées sont 
enregistrées comme piles à oxyde de 
mercure. Cette erreur demeurée dans les 
fichiers des douanes de la C¹te dõIvoire est la 
même que celle de tous les pays africains. 
Dõo½ les facteurs dõabsorption affect®s ¨ la 
quantité de pile rendent élevée, la quantité 
de mercure ®mise dans lõenvironnement par 
les piles.  

Relativement au piles boutons, il est à noter 

que ces piles sont en usage courant dans notre 

pays. Ces piles sont utilisées dans les 

montres, les télécommandes et autres biens. 

Elles sont importées principalement des pays 

asiatiques de manière formelle comme 

informelle. Les données statistiques 

officielles en provenant des statistiques 

douanières, sur ce type de piles les 

enregistrent comme des piles à oxyde de 

mercure.  Ainsi, la quantité de mercure émise 

dans lôatmosph¯re en provenance de ces piles 

est élevée au regard de ce que ces piles ont 

été considérée comme des piles à oxyde de 

mercure au sens strict du terme. Tant il est 

vrai que ces piles contiennent du mercure, 

elles ne sont pas des piles à oxyde de mercure 

comme le décrit la nomenclature scientifique. 

Elles ont été considérées comme telles par la 

nomenclature douanière.  

 

2.7 Données et inventaires concernant 
autres utilisations intentionnelles dans 
les produits ou procédés 

2.71 Sous-catégorie amalgames dentaires 
au mercure 

Lôamalgame dentaire est un mat®riau 

dôobturation compos® dôun alliage à base de 

mercure, dôargent, de cuivre et dô®tain.  Cet 

alliage quaternaire est fabriqué et utilisé par 

les dentistes pour obturer les cavités dentaires 
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dans les soins restaurateurs en odontologie 

conservatrice.  Il peut se présenter soit sous 

forme de mercure pure (mercure liquide) 

mélangé à une poudre composée des autres 

métaux, soit sous la forme de capsules pré-

dosées contenant du mercure et de la poudre 

dôalliage de m®taux.  

Le mercure peut °tre rejet® dans lôair, lôeau, 

les sols et les déchets au cours de la phase de 

pr®paration, dôutilisation et dô®limination de 

lôamalgame en question. Des rejets peuvent 

également se produire à la suite des décès des 

personnes ayant subi une obturation dentaire 

avec de lôamalgame au mercure. 

Au niveau de la pratique dentaire en Côte 

dôIvoire, lôobturation des dents cari®es avec 

le mercure constitue une pratique très 

ancienne et fortement répandue sur le 

territoire national. En effet, les centres de 

sant® et les cliniques dentaires lôutilisent 

fréquemment, sans en être soucieux des 

risques que cela comporte pour la santé 

humaine et lôenvironnement. On assiste aussi 

de nos jours à une utilisation des capsules à 

mercure pré-dosées. En 2000, 80% des soins 

de restauration dentaire se faisait à base 

dôamalgame dentaire. En 2018, la tendance 

des soins de restauration est ¨ lôusage des 

matériaux alternatifs à plus de 85%. 

Cependant des quantités importantes 

dôamalgames sont encore en stock au niveau 

de la facult® dôOdonto ï stomatologie pour 

des enseignements à titre de mémoire ainsi 

que dans certaines cliniques dentaires  

Les r®sidus dôamalgames dentaires issus des 

soins de restauration se retrouvent dans les 

déchets des cabinets dentaires. De la même 

façon, les eaux résiduaires de ses cabinets, en 

contiennent sûrement du fait des rejets 

provenant de la pose et de la dépose des 

amalgames.  

Dans cette catégorie de source, la sous-

catégorie Amalgames dentaires au 

mercure est également une des plus 

émettrice de mercure avec près de 4 161 kg 

Hg/an. Le mercure des amalgames dentaires 

se retrouve distribu® dans lôeau, les d®chets, 

lôair et le traitement/®limination sp®cifique 

qui constitue en fait lôincorporation dans le 

corps des patients. Les données de calculs ont 

été obtenues sur la base de la population 

nationale et la distribution des dentistes par 

frange de la population.  

2.7.2 Sous-catégorie produits chimiques et 
équipements de laboratoire contenant du 
mercure 

Cette sous-catégorie nôest pas demeur®e 

en reste des sous-catégories émettrices de 

mercure. En effet, sur la base des données 

démographiques nationales, les émissions de 

mercure provenant de cette sous-catégorie 

ont été estimées à 1 040 kg Hg/an. Ces 

quantités de mercure sont distribuées dans 

lôeau, les d®chets g®n®raux et le 

traitement/élimination spécifique au secteur.  

2.8 Données et inventaire concernant la 
Production de métaux recyclés 
(Production de métaux secondaires). 

La production de métaux recyclés est une 

activit® bel et bien existante en C¹te dôIvoire. 

Cependant, cette activité est faite de manière 

informelle. Cela concoure à une opacité de la 

divulgation des données émanent dudit 

secteur. De ce fait, il nôa pas ®t® possible 

dôobtenir des donn®es permettant dô®valuer 

les émissions de mercure provenant de ce 

secteur.  

2.9 Données et inventaire concernant 
ƭΩƛƴŎƛƴŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ōǊǶƭŀƎŜ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ  

ê lôimage des pays en d®veloppement, 

lôincin®ration des d®chets repr®sente une 

source non-n®gligeable dô®mission de 

mercure. La C¹te dôIvoire ne demeure pas en 

reste de cette situation. Côest ainsi que :  

2.9.1 Sous-catégorie incinération de 
déchets médicaux  

Cette sous-catégorie est contributrice des 

émissions de mercure à hauteur de 373 kg 

Hg/an. Le mercure provenant de cette sous-

cat®gorie est totalement ®mis dans lôair.  

Les données obtenues pour les calculs 

proviennent du Ministère en charge de la 

sant® et de lôHygi¯ne Publique notamment du 

Plan National de Gestion des Déchets 

Sanitaires (PNGDS 2016 ï 2020) 
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2.9.2 Sous-catégorie brûlage informel des 
déchets (brûlage des déchets en plein air 
dans les décharges et de façon informelle)  

La sous-catégorie brûlage informel des 

déchets est dans cette catégorie, la plus 

émettrice de mercure. En effet, ce sont près 

de 20 000 kg Hg/an qui sont distribués dans 

lôenvironnement au travers de lôair. Les 

données obtenues pour les calculs 

proviennent du ministère en charge de 

lôEnvironnement et du Minist¯re en charge de 

la sant® et de lôHygi¯ne Publique notamment 

du Plan National de Gestion des Déchets 

Sanitaires (PNGDS 2016-2020) 

2.10 Données et inventaire concernant 
ƭΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛon, la mise en décharge ou 
ƭΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ κ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ 
des eaux usées.  

Les activités de traitement des eaux usées 

existent bel et bien en C¹te dôIvoire. 

Cependant jusquô¨ la fin de lôop®ration de 

collecte des donn®es, il nôa pas ®t® possible 

dôobtenir les informations relatives aux 

quantit®s dôeaux us®es arrivant dans les 

stations de refoulement et même celles 

dô®puration.  Partant de cela, il nôa pas ®t® 

possible dôestimer le mercure provenant de 

cette catégorie de source.  

2.11 Données et inventaire relatifs aux 
Crématorium et Cimetières 

Les activités inhérentes à la sépulture des 

défunts se résument essentiellement à leur 

ensevelissement en C¹te dôIvoire. Cela est d¾ 

aux pratiques religieuses elles-mêmes 

d®coulant de la culture et de lôhistoire des 

peuples vivant sur le territoire national. 

La sous-catégorie Cimetières représente 

pour cette catégorie de source la principale 

contributrice aux émissions de mercure. En 

effet, ce sont 749 kg Hg/an de mercure qui 

sont ®mis dans lôenvironnement au travers de 

lôensevelissement des corps. Le mercure 

provenant des corps est distribué totalement 

dans le sol et contribue ainsi à sa charge 

mercurielle. Lacunes dans les données et 

priorités pour un éventuel suivi. 

 

Au terme de cet inventaire sur les rejets de 

mercure il ressort quôen C¹te dôIvoire les 

principales sources dô®missions et de rejets 

de mercure sont :        

- la production de métaux primaires 

(vierge) au travers de lôorpaillage ou 

lôexploitation artisanale de lôor ¨ petit 

échelle ;  

- les produits de consommation tout au 

long de leur cycle de vie ;  

- lôincin®ration et le br¾lage de d®chets 
municipaux comme sanitaires ;  

- les autres utilisations dans les produits et 

procédés ;  

- lôextraction et lôutilisation des 

combustibles comme source dô®nergie ;  

- les cimetières ; et 

- la production dôautres min®raux et 

matériaux via les cimenteries etc. 

Il est impératif de prendre des mesures 

dôatt®nuation et de contr¹le effectif des 

émissions et rejets du mercure dans les 

matrices environnementales que sont lôair, 

lôeau et le sol en vue de protéger la santé et 

lôenvironnement des effets n®fastes du 

mercure. En ce qui concernant les sites 

potentiellement contaminés les principaux 

sont les sites dôextraction artisanales ou ¨ 

grande ®chelle de lôor et les avec d®p¹ts de 

résidus et de sédiment, les décharges et les 

cabinets dentaires qui utilisent lôamalgame 

dentaire. 

Il faut mettre en place une stratégie 

nationale en vue dôune meilleure r®ponse ¨ la 

probl®matique du mercure en C¹te dôIvoire.  

La ratification de la convention de Minamata 

est une opportunité qui viendra renforcer la 

prévention dans le cadre de la gestion du 

mercure 

 

2.12 Evaluation des sites 
Contaminés  

 

Au titre des sites contaminés par le mercure 

en C¹te dôIvoire, lôon note :  
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- Sites dôextraction de lôor ¨ par 

amalgamation au mercure ;   

 - Sites dôutilisation et ®limination de produits 

avec des teneurs en mercure ; 
-  Cabinets dentaires o½ lôamalgame 

dentaire est utilisé ; 
-  les aires de stockage des appareils de 

mesure au mercure usagés aussi bien dans les 

centres hospitaliers que dans les institutions 

de recherches et académiques ; 

- Dépôt/décharge de déchets et traitement des 

eaux usées ; 

- Sites dôincin®ration des d®chets et br¾lage ¨ 

l'air libre des déchets médicaux 

- Sites dôenfouissement des d®chets ménagers 

contenant certains produits contenant du 

mercure ajouté.  

 

Au niveau des sites pollués il existe un 

véritable risque sanitaire et environnemental 

voire socio-économique. Une évaluation des 

risques pour chacun des sites pollués au 

mercure a été réalisée et les impacts sont 

présentés dans le chapitre 4 du présent 

rapport. Toutefois, il est important 

dôexpliciter le choix de ces diff®rents sites 

comme supposés contaminés par le mercure. 

En effet, de tous ces sites listés ci-dessus, 

seuls quelques-uns ont fait lôobjet dôune 

étude approfondie de la teneur en mercure 

des matrices environnementales les 

composant. Cependant au regard des activités 

qui y sont men®e et des pratiques, lôon a 

décidé de les considérer comme contaminés, 

dôo½ lôappellation de « sites potentiellement 

contaminés par le mercure ».  

 

нΦмнΦм /ŀǎ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊ Ł 
petite échelle par amalgamation au 
mercure 

Les inventaires de mercure réalisés en Côte 

dôIvoire entre 2014 et 2016 dans le cadre du 

projet SAICM sur la réduction des risques 

                                                 
11 Rapport du projet de réduction des risques liés à 

lôusage du mercure dans lôEMAPE en RCI, 2016.  

li®s ¨ lôutilisation du mercure dans 

lôexploitation mini¯re artisanale et ¨ petite 

®chelle de lôor en c¹te dôivoire (projet 

ex®cut® par lôONUDI) a r®v®l® que lôactivit® 

dôorpaillage se d®roule dans la quasi-totalité 

des régions du pays. En effet 29 régions sur 

les 31 que comptent le pays sont touchées par 

lôEMAPE. Ce sont effet plus de 500 sites ont 

été répertoriés sur lôensemble du territoire au 

cours de la période. Dans le cadre du projet 

de rationalisation de lôorpaillage (PNRO) 

entre 2012 et 2016, ce sont près de 48611 sites 

clandestins qui ont été déguerpis car utilisant 

du mercure ou du cyanure ou parfois les deux 

produits chimiques simultanément. 

Toutefois, bon nombre de ces sites ont été 

recolonisés, faisant de ces sites de véritables 

points noirs de mercure dans le pays vu que 

le mercure utilis® dans lôorpaillage est, en 

grande partie, rejet® dans lôair lors du brulage 

des amalgames mercure-or, dans les eaux et 

le sol lors du processus dôamalgamation des 

minerais dôor. Par exemple, ce sont près de 

6 054 ng/m3 de mercure qui ont été mesuré 

dans lôair de Tchianan dans le d®partement de 

Tengrela au Nord de la C¹te dôIvoire contre 

964 ng/m3 dans lôair de la commune de Hir® 

et 1323 ng/m3 dôair dans la localit® de 

Kokoumbo dans le Centre-Ouest de la Côte 

dôIvoire12.  

 

нΦмнΦн {ƛǘŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ 
produits avec des teneurs en mercure 

Les sites dôutilisation et ®limination de 

produits contenant du mercure ajouté sont 

considérés comme des sites potentiellement 

contaminés du fait du manque de précautions 

prises pour la manipulation du mercure. En 

effet, considérant les centres de santé où des 

thermomètres et autres instruments à mercure 

sont utilisés, près de 10% des thermomètres 

se cassent ou sont accidentellement brisés 

lors de la prise des constantes. Les cas les 

plus flagrants de brisure se rencontrent dans 

12 R®sultats de lôEvaluation qualitative des ®missions 
atmosph®riques de mercure en C¹te dôIvoire, 2013.   
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les salles de consultations pédiatriques13. Le 

mercure ainsi libéré de propage dans les 

salles et restent dans lôair de ces salles 

pendant plusieurs semaines. Il en est de 

même pour les salles de stockage des 

équipements biomédicaux usagés dans les 

centres de sant® o½ lôon mesure des teneurs 

®lev®es en mercure dans lôair du fait dôun 

stockage inadéquat des équipements usagés 

contenant du mercure. Par exemple, dans lôair 

des CHU de Treichville et de Cocody à 

Abidjan, lôon a mesur® respectivement 

338,31 ng/m3 et 496,88 ng/m3 de mercure 

dans lôair des salles de stockage des 

équipements biomédicaux en fin de vie14. Il 

en a ®t® de m°me pour les mesures dans lôair 

de la d®charge dôAkouedo où des quantités de 

mercure oscillant en 21 et 1070 ng/m3 de 

mercure ont été mesurés aussi bien au niveau 

des zones dôenfouissement et de brulage de 

déchets ménagers tout comme au-dessus des 

lixiviats émanant de ladite décharge.  

 

2.12.3 Cabinets dentaires ƻǴ ƭΩŀƳŀƭƎŀƳŜ 
dentaire est utilisé 

Les cabinets dentaires où du mercure est 

utilisé représentent des sites contaminés au 

mercure à cause des vapeurs de mercure 

®mises lors des soins dôobturations des caries 

avec des amalgames dentaires contenant du 

mercure. En effet, les campagnes de mesures 

effectuées dans 48 cabinets dentaires 

dôAbidjan entre 2016 et 2017 ont r®v®l® des 

émissions moyennes de mercure entre 634 et 

5854 ng/m3 de mercure dans lôair de ces 

cliniques du fait des soins de restauration 

utilisant des amalgames dentaires au 

mercure15.   

 

2.12.4 Evaluation des risques sur les sites 
pollués  

Lô®valuation des risques sur les sites 

dôorpaillage a révélé les points suivants :  

                                                 
13 Constat effectué lors de la compagne de mesure de 

mercure dans les centres de sant® dôAkouedo-Abidjan en 

mai 2017 par JVE-CI.  
14 R®sultats de lôEvaluation qualitative des ®missions 
atmosph®riques de mercure en C¹te dôIvoire, 2013  

¶ Un Manque dôhygi¯ne et de salubrit® au 
niveau des sites pollués dans le cadre de 

lôorpaillage ; 

¶ La qualit® de lôeau de boisson ; 

¶ Les expositions au mercure se font de 

manière directe soit par inhalation de 

vapeur mercurielle ou de contact avec la 

peau ; 

¶ Les aliments sont pris sur place sur les 

lieux dôextraction de lôor ; 

¶ Les pauses sieste aussi se font sur les sites 

¶ Les risques de déscolarisation car certains 

®coliers d®laissent lô®cole pour se 

retrouver en train dôaider leurs parents ¨ 

extraire lôor. Parfois côest une famille 

toute entière qui se retrouve dans cette 

activité ; 

¶ Les risques socio-économiques car 

certaines cultures jadis considérées 

comme commerciales sont délaissées au 

profit de cette activité ; 

¶ Lôapparition de nouvelles maladies 

inconnues par les populations ; 

¶ La déforestation et la dégradation des sols 

et du paysage dans ces zones ;  

¶ Lôapparition de r®seaux de vendeurs de 
stup®fiants et trafique dôarme ¨ feu 

entrainant une insécurité permanente. 

 

нΦмнΦр aŜǎǳǊŜǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ ǇƻǳǊ atténuer 
les impacts des risques posés par les sites 
contaminés  

Dans le but de parer aux manquements 

observ®s sur les sites dôorpaillage lors de 

lô®valuation des risques, les mesures 

dôurgences ci-après ont été proposées :  

Mesures générales 

 

 

- Renforcer la réglementation en matière de 

lôexploitation mini¯re et en mati¯re de 

dentisterie ;  

15 Mercurial intoxication in dental Clinic, Myth or Reality, 

2017. 
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- Renforcer le monitoring environnemental et 

biologique ; 

- Mettre en place un organe veille 

environnemental et sanitaire des sites 

pollués ; 

- Faire la promotion des alternatives dans la 

lôexploitation mini¯re et dans la dentisterie ; 

- R®duire les risques dôexpositions au 

mercure à travers la sensibilisation des 

populations travaillant sur les sites pollués ; 

- Renforcer les capacités au plan national des 

acteurs de la lutte contre lôutilisation 

incontrôlée du mercure et sa détention 

illégale notamment les Douaniers, les 

policiers ; 

- Faire la promotion de lôutilisation des 

sources dô®nergies propres ; 

- Eliminer de lôextraction mini¯re de lôor, 

lôutilisation du mercure. 

 Mesures sp®cifiques aux sites dôorpaillage 

 -  Les travaux de réhabilitation et 

de mise en  sécurité  

 Le plan de fermeture et de 

réhabilitation doit être soumis 

à lôapprobation des administrations charg®es 

respectivement des Mines et de 

lôEnvironnement. 

 La réhabilitation doit se faire selon 

la loi no 2014-138 du 24 mars 2014 portant 

code minier dans ses articles 141 et 145. 

 Le plan de fermeture doit prendre en 

compte les aspects suivants : 

- Le nettoyage du site dôexploitation 

- Le d®montage et lôenl¯vement des 

installations minières 

- Le traitement et la réhabilitation du site 

- La surveillance post-réhabilitation 

- Les possibilités de reconversion du site 

- La remise à disposition officielle du site 

aux autorités compétentes  

Ceci pour ce qui doit se faire en conformité 

avec la loi. 

Sôagissant de lôorpaillage clandestin, les 

activités de réhabilitation sont quasi 

inexistantes et le paysage et lôenvironnement 

sont abandonnés dans un état de dégradation 

avancé. 

2.13 Lacunes relatives aux données 

Les principales lacunes relatives aux 

données étaient les suivantes : 

- M®connaissance de lôutilisation ou de la 
présence du mercure dans les procédés 

industriels par les employés ; 

- Difficult® dans lôaccessibilit® des donn®es ; 

- Non spécificité du mercure lors de 

lôenregistrement de certains produits ; 

- Non actualisation des donn®es lorsquôelles 
sont disponibles ; 

- Insuffisance de la durée impartie à 

lôinventaire ; 

- Manque de formalisation de plusieurs 

secteurs dôactivit® (difficile de collecter les 

données dans le secteur informel) 

 

2.13.1 Priorités majeures pour une 
évaluation approfondie et /ou des actions  

- N®cessit® dôune longue période pour un 

inventaire plus exhaustif sur tout le 

territoire national. 

- Nécessité de formation approfondie sur 

lôutilisation des toolkits 

- Communication sur le projet dôinventaire et 
exhortation au personnel des secteurs 

dôactivit®s cibl®s ¨ une franche 

collaboration avec les consultants en charge 

de lôinventaire. 

- Sensibilisation sur les dangers relatifs au 

mercure en utilisant les médias nationaux 

(presse écrite, radio et télévision)  

- Communication sur les produits contenant 

du mercure (pour permettre une meilleure 

connaissance des produits contenant du 

mercure) 

Chapitre III  : 

Analyse des 
cadres politique, 
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institutionnel et 

juridique en 

C¹te dõIvoire par 
rapport à la 
Convention de 

Minamata  
 

3.1 Evaluation du cadre politique 

3.1.1 Cadre politique existant en 
lien avec la gestion du mercure   

Il existe des cadres dûment de politiques 

pouvant avoir un lien avec la gestion de 

mercure. Ce sont :  

ü Au niveau étatique de manière 

générale 

 

- La Politique Nationale de 

Développement 2016-2020 

- Document Stratégie de Réduction de 

la Pauvreté (DSRP) 

La C¹te dôIvoire a pr®sent® officiellement 

(Février 2009) son Document Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté (DSRP). Le risque 

associ® ¨ cette initiative est lôint®gration 

insuffisante du secteur de lôenvironnement 

dans le document. En effet, lôon en est encore 

¨ r®duire lôenvironnement en sa composante 

« nature è en oubliant que côest un secteur ¨ 

caractère holistique intégrant à la fois les 

ressources naturelles sensu stricto et le cadre 

de vie des populations comme le stipule le 

Code de lôenvironnement. Une telle vision 

r®duit la port®e de lôenvironnement et des 

ressources naturelles dans le DSRP. De plus, 

il nôappara´t nullement dans le DSRP, les 

indicateurs Environnement et Pauvreté, lien 

essentiel pour mettre en évidence les progrès 

accomplis en matière de lutte contre la 

pauvret® et de protection de lôenvironnement 

et du cadre de vie. 

La C¹te dôIvoire sôest engag®e dans le 

processus DSRP dès le sommet de Libreville 

en janvier 2000. Après avoir mis le cadre 

institutionnel de pilotage en juillet 2000 puis 

confirm® en f®vrier 2001, lô®quipe sôest mise 

au travail selon lôapproche participative 

apr¯s des consultations aupr¯s de lôensemble 

des couches de la population au niveau 

central que régional (administration, société 

civile, secteur priv®, ®lusé), de m°me que 

les partenaires au développement, pour 

préparer un DSRP-Intérimaire en discussion 

depuis octobre 2001, apr¯s lôatelier de 

lancement du 28 Mai 2001 par le Premier 

Ministre, Ministre de la Planification du 

Développement, et Chef du Gouvernement . 

Le Document de Stratégie de Réduction de 

la Pauvret® vise lôam®lioration des 

conditions de vie des populations, 

notamment les plus vulnérables, par une 

alimentation saine et suffisante, lôacc¯s ¨ 

lôeau potable, aux services énergétiques de 

base, aux services et soins de santé de 

qualit®, ¨ lô®ducation, ¨ un environnement 

sain et à un habitat décent. Il intègre la 

promotion et le respect des droits de 

lôhomme, lô®quit® du genre et lôatteinte des 

OMD comme conditions pour accéder au 

développement durable. 

- Plan National de Développement 

(PND 2012-2015)  

Le PND replace la planification stratégique 

au cîur de lôaction publique et capitalise sur 

les acquis du processus du Document de 

Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

(DSRP), à travers la prise en compte des défis 

nouveaux n®s des diff®rentes crises quôa 

connues le pays. 

Le PND est le nouveau cadre de référence des 

interventions publiques et de dialogue 

politique, pour :  (ii) favoriser lôalignement 

du budget de lôEtat sur les priorités 

stratégiques, (iii) fournir une base de 

programmation crédible des actions de 

développement, (iv) décliner de manière 

opérationnelle les résultats attendus des 

actions de développement, (v) obtenir une 

plus grande cohérence dans les actions des 

différents départements ministériels, (vi) 

am®liorer lôefficacit® et lôefficience des 

d®penses publiques, (vii) servir dôoutil de 

plaidoyer pour la mobilisation des ressources 
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extérieures y compris les investissements 

privés et (viii) fournir un outil de suivi -

évaluation des actions de développement. 

Le PND aborde des thématiques qui sont 

numérotées de 1 à 6. Les questions de la santé 

et de lôenvironnement sont comprises dans les 

thématiques 2 et 5. 

 

ü Minist¯re de lôEnvironnement et 
du Développement Durable 

 

- Plan National dôAction 

Environnemental 

Ce Plan dôAction adopt® par le Conseil des 

Ministres, le 13 décembre 1995, répond à une 

des préoccupations majeures du 

Gouvernement de se doter dôun outil 

performant de gestion rationnelle des 

ressources naturelles et de préservation de 

lôenvironnement. 

Ce plan comprend dix Programmes portant 

sur (i) le développement agricole durable, (ii) 

la préservation de la diversité biologique, (iii) 

la gestion des établissements humains, (iv) la 

gestion de la zone littorale, (v) la lutte contre 

la pollution et autres nuisances industrielles, 

(vi) la gestion int®gr®e de lôeau, (vii) 

lôam®lioration de la gestion des ressources 

®nerg®tiques, (viii) la recherche, lô®ducation, 

la formation et la sensibilisation, (ix) la 

gestion intégrée et coordonnée de 

lôinformation environnementale, enfin sur(x) 

lôam®lioration du cadre institutionnel et 

réglementaire. 

La prise en compte de lôenvironnement est 

implicite dans ce document. Souvent, 

lôimpact sanitaire nôest pas pr®cis®, ni 

développé. Mais lôanalyse sous-entend que 

les effets n®gatifs sur lôenvironnement auront 

un effet négatif sur le bien-être et la santé des 

êtres humains, partie intégrante de 

lôenvironnement au sens large. 

- La Stratégie Nationale de Développement 

Durable est conforme à la structure de 

lôAgenda 21 adopt® au Sommet de Rio en 

1992. La première partie de la SNDD 

sôemploie ¨ d®finir le cadre conceptuel de 

mise en vigueur de la stratégie, en définissant 

notamment le développement durable. La 

seconde partie rappelle les grandes 

conclusions du diagnostic national en mettant 

en exergue les atouts, contraintes, 

opportunités et menaces, au regard des 

ambitions de promotion nationale du 

développement durable.  Les citoyens, les 

opérateurs du secteur privé et les pouvoirs 

publics sont les points dôancrage de cet 

exercice. La troisième partie aborde la vision 

nationale de la SNDD pour les 15 années à 

venir ainsi que les défis à relever, à travers la 

mise en îuvre de cette premi¯re strat®gie, 

pour construire les bases du développement 

durable dans le pays. Les axes stratégiques 

dôintervention et les m®canismes de suivi-

évaluation sont également déclinés ici. La 

quatrième partie est relative aux modalités de 

mise en îuvre de la strat®gie. Elle rappelle 

notamment les éléments susceptibles 

dôassurer le succ¯s du processus et, ®nonce 

les indicateurs qui devraient permettre 

dô®valuer les progr¯s r®alis®s par lôensemble 

des acteurs. Enfin, la SNDD est assortie dôun 

plan dôactions strat®giques devant permettre 

sa mise en îuvre au cours de la p®riode 

retenue. 

- La Stratégie Nationale de Gestion des 

Produits Chimiques  

Elle comprend les principales orientations de 

la politique nationale en la matière et les 

mesures concr¯tes que la C¹te dôIvoire 

envisage de mettre en îuvre en vertu de ses 

priorités et de ses engagements 

internationaux, notamment ceux pris lors de 

la 1ère Conférence Internationale sur la 

Gestion des Produits Chimiques (SAICM) 

tenue à Dubaï en 2006. Ce document est une 

proposition de stratégie pour la gestion des 

produits chimiques dont le but est de mettre 

en place un système de gestion permettant de 

protéger la santé des populations et de 

contribuer au développement durable du 

pays. 

- la Stratégie Nationale et du Plan 

dôactions de la Gestion des D®chets en C¹te 

dôIvoire (p®riode 2013 ï 2015) consiste à 

disposer dôun document qui sert de cadre de 

référence pour la politique de gestion des 

déchets. Résoudre le problème des déchets 

dans la situation de lôurbanisation acc®l®r®e 
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et la croissance anarchique de nos villes 

constitue une tâche ardue pour la Côte 

dôIvoire, et ceux qui en assurent 

lôorganisation. Le principal probl¯me r®side 

en fait dans le maniement des déchets après 

son évacuation dans des habitations, des 

commerces et des industries diversesé 

Côest cette probl®matique que la présente 

Strat®gie Nationale et Plan dôactions 

sôefforce de r®soudre. Il est ¨ cet effet articul® 

autour de cinq parties à savoir : 

  une première partie qui 

pr®sente la C¹te dôIvoire dans sa 

diversité écologique, physique et 

socioéconomique ; 

  une deuxième partie qui 

définit les objectifs et les principes 

directeurs en matière de gestion des 

déchets ; 

  une troisième partie qui dresse 

un état des lieux de la gestion des 

d®chets en C¹te dôIvoire, une revue 

du cadre juridique et institutionnel 

relatifs à la gestion de 

lôenvironnement en g®n®ral et plus 

spécifiquement à la gestion des 

déchets ; et une analyse des différents 

obstacles à une gestion efficiente des 

déchets ; 

  une quatrième partie qui 

propose les grandes orientations de la 

gestion des d®chets en C¹te dôIvoire. 

  Une cinquième partie qui 

enfin propose un plan dôactions pour 

la gestion des déchets en Côte 

dôIvoire. 

 

ü Ministère de la Santé et de 

lôHygi¯ne Publique (MSHP) 

 

- le PNDS 2016-2020 met un accent 

particulier sur lôam®lioration de 

lôassainissement et de lôhygiène de 

lôenvironnement dans la lutte contre la 

maladie. 

 

- Politique et stratégie nationale de 

communication pour le développement 

sanitaire" avait été élaboré en 2000 

 

- La Politique nationale Santé-

Environnement   2016 ; 

Lôobjectif g®n®ral du document de politique 

est de contribuer ¨ lôam®lioration de lô®tat de 

santé et le bien-être des populations en 

agissant sur les facteurs de risque liés à 

lôenvironnement. 

Cinq (05) objectifs spécifiques permettront 

dôatteindre lôobjectif g®n®ral ®nonc® plus 

haut. Il sôagit (i) de r®duire la morbidit® et la 

mortalité imputables à des facteurs de risques 

liés à l'environnement, (ii) de réduire 

lôexposition aux facteurs environnementaux 

impactant la santé des populations, (iii) 

réaliser des études scientifiques dans le 

domaine de la Santé-Environnement, (iv) 

conduire un processus de suivi-évaluation 

des maladies li®es ¨ lôenvironnement et (v) 

mener des actions de CCC en faveur de la 

population. 

De ces objectifs, douze (12) axes prioritaires 

sont développées pour minimiser les 

risques. Il sôagit de (i) renforcer la base 

scientifique des connaissances en matière de 

Santé-Environnement, (ii) améliorer la 

gouvernance Santé-Environnement, (iii) 

rendre accessible lôeau potable, les services 

dôassainissement et dôhygi¯ne ¨ toute la 

population, (iv) renforcer lôhygi¯ne 

alimentaire, (v) améliorer le cadre de vie et 

de travail, (vi) protéger la Santé des enfants 

et des femmes, (vii) gérer les déchets, (viii) 

lutter contre les vecteurs, (ix) gérer les 

produits chimiques, (x) lutter contre les 

pollutions et le changement climatique, (xi) 

gérer les catastrophes naturelles et liées aux 

activités humaines et (xii) promouvoir la 

culture de Santé-Environnement.  

La question du mercure est intégrée et 

adressé dans le cadre de la gestion des 

produits chimiques et des déchets sanitaires. 

 

- Plan national de gestion des déchets 

sanitaires (PNGDS) 2016 ï 2020   

Côest un document de r®f®rence qui trace le 

cadre général pour une planification unique, 

cohérente et concertée des interventions en 

matière de gestion des déchets à tous les 

niveaux de la pyramide sanitaire.  



 

 EVALUATION INITIALE DE LA CONVENTION DE MINAMATA SUR LE MERCURE EN COTE D ôIVOIRE        73 

 
.  

Lôobjectif g®n®ral du PNGDS 2016-2020 est 

dôam®liorer la gestion des d®chets sanitaires 

en C¹te dôIvoire ¨ lôhorizon 2020. Quatre 

(04) objectifs stratégiques et onze (11) 

objectifs spécifiques sôen d®gagent : 

1. Objectif stratégique 1 : Renforcer le 

cadre juridique et institutionnel 

2. Objectif stratégique 2 : Renforcer la 

communication pour le changement 

social et comportemental des acteurs 

3. Objectif stratégique 3 : Renforcer les 

capacités de la filière de gestion des 

déchets sanitaires 

4. Objectif stratégique 4 : Développer 

un système de financement pérenne 

du secteur de la gestion des déchets 

sanitaires et le partenariat public-

privé  

Le secteur de la gestion des déchets sanitaires 

ne constitue pas encore une réelle priorité 

nationale et le secteur priv® ne sôy int®resse 

pas v®ritablement. Il sôagit donc, fort des 

différents engagements, des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur et de 

lôambition dôam®liorer la qualit® de lôoffre de 

soins, de renforcement le financement du 

secteur. Pour ce faire, le présent plan propose, 

une contribution des établissements 

sanitaires en application du principe 

pollueur-payeur, une augmentation des 

dotations budg®taires de lôEtat et une 

motivation du secteur privé à investir dans la 

gestion des déchets sanitaires.  (MSHP, 

PNGDS 2016-2020). 

La Politique Nationale de promotion de 

lôHygi¯ne 2016 ï 2020 ; Lôobjectif g®n®ral 

visé par la Stratégie Nationale de Promotion 

de lôHygi¯ne et d®coulant de lô®tude 

diagnostique, est dôam®liorer les conditions 

dôhygi¯ne individuelle et collective 

susceptibles de contribuer durablement à la 

lutte contre la maladie et ¨ lô®mergence de la 

C¹te dôIvoire dôici 2020. Cinq (05) objectifs 

stratégiques se dégagent : 

1. Améliorer la gouvernance du secteur 

de lôhygi¯ne ¨ travers un 

renforcement du cadre institutionnel 

et juridique et définir les rôles et 

responsabilités des acteurs ; 

2. Renforcer la communication en 

direction des populations ; 

3. Renforcer les capacités des acteurs en 

matière de formation et de durabilité 

des infrastructures, des équipements 

et matériels de promotion de 

lôhygi¯ne ;  

4. Identifier un mode de financement 

durable de la promotion de 

lôhygi¯ne ; 

5. Développer un partenariat dynamique 

avec le secteur privé et les 

collectivités territoriales. 

La SNPH, en fonction de ses objectifs et des 

r®sultats qui en sont attendus, va sôarticuler 

autour des thématiques suivantes : 

- lôhygi¯ne alimentaire ; 

- Lôeau potable ; 

- lôhygi¯ne hospitali¯re ; 

- lôhygi¯ne en milieu scolaire et 

universitaire ;  

- lôhygi¯ne corporelle y compris 

lôhygi¯ne menstruelle et lôhygi¯ne des 

mains ; 

- lôhygi¯ne environnementale ou du 
cadre de vie, prenant en compte 

lô®limination des excr®ta et des eaux 

usées, la gestion des déchets, la lutte 

contre les nuisances sonores, 

olfactives et visuelles, la pollution 

atmosphérique, le ravalement des 

faades, lôembellissement ; 

- lôhygi¯ne en situation dôurgence. 

Lôop®rationnalisation de ces objectifs se 

décline en quatre (04) axes stratégiques qui 

se caractérisent par un ensemble de 

composantes structurées elles-mêmes par des 

actions concrètes.  

3.1.2 Insuffisances des politiques de 
coordination au plan gouvernemental  

 

Nous notons au niveau national, une absence 

de gestion intégrée des questions liées au 

mercure qui prend sa source dans le manque 

de coordination réelle entre les ministères et 
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au sein des minist¯res, aux fins dôune gestion 

écologiquement rationnelle du mercure. Le 

cloisonnement très souvent remarqué au 

niveau des ministères et même au sein des 

ministères. Ce qui ne facilite pas cette gestion 

intégrée tant souhaitée de la problématique. 

Les Capacités limitées des acteurs 

intervenant dans la gestion du mercure. Il 

nous a ®t® donn® de constater quôil nôexiste 

pas de véritables structures de traitement et 

dô®limination du mercure en C¹te dôIvoire. 

Ce qui est le plus visible ici côest le sous-

équipement et la non qualification du 

personnel quand ces structures existent. Cette 

déficience induit donc une absence partielle 

ou totale de sécurité au niveau des sites ou le 

mercure est rencontré. Cela se laisse aisément 

percevoir dans le domaine de lôorpaillage 

clandestin. 

 

3.2 Cadre juridique existant en lien avec la 
gestion du mercure 3.2.1 La constitution 

Côest la loi n° 2016-886 du 08 novembre 

2016 qui porte Constitution de la République 

de C¹te dôIvoire. Elle a consacr® lôentr®e de 

la C¹te dôIvoire dans la troisi¯me r®publique. 

La Constitution Ivoirienne consacre « Le 

droit à un environnement sain sur l'ensemble 

du territoire national pour tous les citoyens » 

en son Article 27. En sus son Article 40 

stipule que « La protection de 

l'environnement et la promotion de la qualité 

de la vie sont un devoir pour la communauté 

et pour chaque personne physique ou 

moraleé è. 

Tous les projets doivent ainsi obligatoirement 

sôinscrire dans la droite ligne de la 

Constitution pour ce qui concerne le volet 

environnemental.  

3.2.2 Les Conventions Internationales 

ü La Convention Cadre des Nations 

Unies sur les Changements 

Climatiques (UNFCCC) / 1992 + 

Protocole de Kyoto, ratifié le 28 

novembre 2005. Cette convention 

établit un accord-cadre global 

concernant les efforts 

intergouvernementaux permettant de 

relever le défi présenté par les 

changements climatiques. Elle 

reconnaît que le système climatique 

est une ressource commune dont la 

stabilité peut être affectée par des 

émissions de dioxyde de carbone et 

dôautres gaz ¨ effet de serre.  

 

ü La Convention de Bamako ratifiée 

par la C¹te dôIvoire, le 09 juin 1994 : 

Cette convention vise essentiellement 

¨ interdire lôimportation de d®chets 

dangereux et radioactifs, à limiter et à 

contrôler les mouvements 

transfrontières de ces déchets en 

Afrique. 

ü La Convention de Bâle, ratifiée le 09 

juin 1994, vise à protéger la santé 

humaine et lôenvironnement, des 

dangers que représentent la 

production, la gestion, les 

mouvements transfrontières et 

lô®limination des d®chets dangereux 

et dôautres d®chets. Dans son annexe 

1, cette convention énumère le 

mercure et les composés du mercure, 

comme produits dangereux à 

contrôler.  

ü La Convention de Rotterdam, 

ratifiée en 2003 vise à réglementer le 

commerce international de certains 

produits chimiques et pesticides 

dangereux. Elle a été portée par le 

PNUE et son annexe 3 prend en 

compte le mercure et ses différentes 

formes ou composés. La Cote 

dôIvoire poss¯de un point focal pour 

la Convention de Rotterdam. Dans le 

cadre de la mise en îuvre de cette 

Convention, la C¹te dôIvoire a pris un 

décret interdisant les pesticides et 

produits phytopharmaceutiques 

contenant du mercure dont les détails 

seront donnés dans le chapitre sur les 

décrets. 

 

ü La Convention de Stockholm sur les 

Polluants Organiques Persistants 

(POPs), ratifiée le 10 juillet 2003 vise 

à contrôler, réduire, éliminer les 
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rejets, fuites ou émissions de 

Polluants Organiques Persistants 

(POP), nocifs pour la santé humaine 

et lôenvironnement. La C¹te dôIvoire 

possède aussi un point focal 

Stockholm.  

ü La Convention de Vienne pour la 

protection de la couche d'ozone, 

signée le 22 mars 1985 à Vienne, 

ratifiée le 30 novembre 1992 établit 

un cadre pour la coopération et la 

formulation des mesures convenues 

pour protéger la santé humaine et 

lôenvironnement contre les effets 

néfastes résultant des modifications 

de la couche dôozone par les activit®s 

humaines. Les obligations 

spécifiques relatives au contrôle et à 

lô®limination des Substances 

Appauvrissant la Couche dôOzone 

(SACO) sont stipulées dans le 

protocole de Montréal sur les 

substances qui appauvrissent la 

couche dôozone. 

Le Protocole de Montréal relatif à la 

couche d'ozone / 1987, ratifié le 05 

avril 1993 réglementer la production 

et lôutilisation des substances 

appauvrissant la couche dôozone. 

ü La Convention du BIT (n°155) 

concernant la sécurité et la santé des 

travailleurs. Elle est entrée en vigueur 

le 11 août 1981 et impose un certain 

nombre dôobligations aux parties, 

parmi lesquelles lôobligation dôavoir 

une politique nationale en matière de 

sécurité et de santé pour les 

travailleurs (article 4). 

ü La Convention du BIT (n°148) sur 

le milieu du travail (bruits, pollution 

de lôair) impose aux parties en son 

article 4, de prendre toutes les 

mesures pour préserver la santé des 

travailleurs en les préservant des 

bruits et de la pollution de lôair. 

ü La Convention n°13 de 1921 sur la 

Céruse ou plomb blanc, ratifiée par la 

C¹te dôIvoire le 21 novembre 1960. 

Cette Convention interdit lôusage du 

plomb blanc ou la céruse dans la 

peinture. 

3.2.3 Les lois 

ü La loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 

portant Code de lôEnvironnement  

Elle fixe le cadre général des champs de 

renforcement des textes juridiques et 

institutionnels relatifs ¨ lôenvironnement.  

Lôarticle 5 du Code de lôEnvironnement 

stipule que « la présente loi s'applique à 

toutes les formes de pollution telles que 

définies à l'article 1er du présent Code et 

susceptibles de provoquer une altération de 

la composition et de la consistance de la 

couche atmosphérique avec des 

conséquences dommageables pour la santé 

des êtres vivants, la production, les biens et 

l'équilibre des écosystèmes ». Cela sou tend 

que le l®gislateur a pris sur lui dôinclure de 

manière implicite la pollution générée par le 

mercure, étant entendu que ce produit est 

dangereux aussi bien pour la santé que 

lôenvironnement. 

Lôarticle 8 du m°me code mentionne que 

« Aux termes de la présente loi, sont visées 

les substances ou combinaisons de 

substances fabriquées ou à l'état naturel 

susceptibles, en raison de leur caractère 

toxique, radioactif, corrosif ou nocif, de 

constituer un danger pour la santé des 

personnes, la conservation des sols et sous-

sol, des eaux, de la faune et de la flore, de 

l'environnement en général, lorsqu'elles sont 

utilisées ou évacuées dans le milieu 

naturel ». 

Le mercure étant un produit chimique dont 

les formes répondent aux critères de 

dangerosité et de nocivité, aussi bien pour la 

sant® que pour lôenvironnement, il pourrait 

être régulé par le présent code. 

Le chapitre II  du Code de lôenvironnement 

porte une attention particulière à 

lôenvironnement humain, en insistant sur le 

fait quôil doit °tre pr®serv® par les personnes 

morales ou physique quelles que soient leurs 

activités.  

Dans ce chapitre, lôarticle 26 stipule que 

« Tous les déchets, notamment les déchets 
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hospitaliers et dangereux, doivent être 

collectés, traités et éliminés de manière 

écologiquement rationnelle afin de prévenir, 

supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la 

santé de l'homme, sur les ressources 

naturelles, sur la faune et la flore et sur la 

qualité de l'Environnement ». Il ressort donc 

de cet article que les déchets de mercure 

couverts par lôarticle 11 de la Convention de 

Minamata peuvent être régulés par un texte 

dôapplication sp®cifique aux d®chets 

mercuriels. 

Toujours dans le même chapitre, lôarticle 28 

indique que « lô®limination des d®chets doit 

respecter les normes en vigueur et être 

conçue de manière à faciliter leur 

valorisation. » 

À cette fin, il est fait obligation aux structures 

concernées de : 

- développer et divulguer la connaissance des 

techniques appropriées ; 

- conclure des contrats organisant la 

réutilisation des déchets ; 

- réglementer les modes de fabrication. 

Lôarticle 76 interdit de rejeter dans les zones 

maritimes et lagunaires, toutes substances 

susceptibles de détruire la faune et la flore et 

de constituer un danger pour la santé des êtres 

vivants ;  

Cet article pourra aider la C¹te dôIvoire, sôil 

est appliqué, à se conformer aux dispositions 

de lôarticle 9 de la Convention de Minamata.  

Les articles 33, 34 et 35 quant à eux 

établissent les principes généraux liés à la 

protection de lôenvironnement notamment le 

principe pollueur-payeur qui a fait lôobjet 

dôun d®cret sp®cifique. 

Quant à lôarticle 39, il stipule que « Tout 

projet important susceptible d'avoir un 

impact sur l'environnement doit faire l'objet 

d'une étude d'impact préalable. Il en est de 

même des programmes, plans et politiques 

pouvant affecter l'environnement. »  

Sur cette base, un décret imposant une étude 

dôimpact environnement et sociale pour les 

projets de développement a été pris.  

Lôarticle 51 mentionne que « Il est institué 

des périmètres de protection en vue de la 

conservation ou de la restauration des : 

- écosystèmes, 

- forêts, boisements, espèces et espaces 

protégés, 

- monuments, sites et paysages, 

- systèmes Hydrauliques et de la qualité des 

eaux, 

- espaces littoraux ». 

Une application de cet article pourrait aider à 

prévenir les risques de pollutions par le 

mercure de ces différentes entités avec leur 

périmètre de protection. Cela permettrait de 

faire respecter les dispositions des articles 7, 

9 et 11 de la Convention de Minamata. 

Au travers de lôarticle 55, lô£tat sôengage ¨ :  

- faire de l'environnement et de sa protection 

une politique globale et intégrée ; 

- prendre toutes dispositions appropriées 

pour assurer ou faire assurer le respect des 

obligations découlant des conventions et 

accords internationaux auxquels il est partie 

; 

- interdire toute activité menée sous son 

contrôle ou dans les limites de sa juridiction, 

susceptible d'entraîner une dégradation de 

l'environnement dans un autre État ou dans 

des régions ne relevant d'aucune juridiction 

nationale ; 

- îuvrer en toute coop®ration avec les autres 

États pour prendre les mesures contre la 

pollution transfrontière. 

Lôapplication dôun tel article t®moigne de la 

volont® de la C¹te dôIvoire ¨ mettre en îuvre 

les dispositions de la Convention de 

Minamata dans leur intégralité. 

Lôapplication de lôarticle 63 du Code de 

lôEnvironnement, pourra aider ¨ mettre en 

îuvre les articles18, 13 et 14 de la 

Convention de Minamata. Cet article rappelle 

que « L'État prend les mesures adéquates 

pour introduire l'éducation, la formation et la 

sensibilisation environnementales dans les 

programmes d'enseignement à tous les 

niveaux. Il peut donner son agrément aux 
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associations de défense de l'environnement et 

leur allouer des subventions ». 

Lôarticle 73 du Code de lôEnvironnement 

devrait renforcer la mise en îuvre de lôarticle 

18 de la Convention car stipule que : Les 

établissements et institutions publics ou 

privés ayant en charge l'enseignement, la 

recherche et l'information sont tenus dans le 

cadre de leurs compétences respectives : 

- de sensibiliser aux problèmes 

d'environnement par des programmes 

adaptés 

- d'intégrer dans leurs activités des 

programmes permettant d'assurer une 

meilleure connaissance de l'environnement 

Lôarticle 74 met en place certaines 

institutions capables dôadresser la question 

du mercure en ce qui concerne les émissions, 

les rejets et les déchets en mentionnant que : 

pour lôapplication de la pr®sente loi, il est 

créé :  

- un Réseau de Réserves Biologiques en 

proportion avec l'intensification de 

l'exploitation des sols 

- un Observatoire de la Qualit® de LôAir ; 

- une Agence Nationale de l'Environnement 

(ANDE), établissement public de catégorie 

particulière dotée de la personnalité morale 

et de l'autonomie financière 

- un Fonds National de l'Environnement 

(FNDE) 

- une Bourse de Déchets 

Par ailleurs, le juge des référés est compétent 

pour constater ou, faire cesser 

immédiatement toute pollution ou toute forme 

de dégradation de l'environnement. 

Les articles 75 à 83 et 86 du Code 

lôEnvironnement portant sur les mesures 

préventives et pénales devraient pouvoir 

permettre de se conformer aux articles relatifs 

au commerce, utilisation, déversement, 

immersion et incinération des produits et 

composés de mercure. 

ü La loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 

dôorientation sur le d®veloppement 

durable  

Elle vise à préciser les outils de politique en 

matière de développement durable et 

concilier la protection et la mise en valeur de 

lôenvironnement, du d®veloppement 

économique et du progrès social. Cette loi 

définit les objectifs fondamentaux des actions 

des acteurs du développement durable. 

Selon son article 2 qui d®finit lôobjet et le 

champ dôapplication, ç elle vise à : 

- Préciser les outils de politique en matière 

de développement durable. 

- Intégrer les principes du développement 

durable, dans les activités des acteurs publics 

et privés. 

- Élaborer les outils de politique en matière 

de changements climatiques ; 

- Encadrer les impacts économiques, sociaux 

et environnementaux liés à la biosécurité ; 

- Définir les engagements en matière de 

développement durable des acteurs du 

développement durable. 

- Concilier la protection et la mise en valeur 

de l'environnement, du développement 

économique et du progrès social. 

- Créer les conditions de l'utilisation 

rationnelle et durable des ressources 

naturelles pour les générations présentes et 

futures ; 

- Encadrer lôutilisation des organismes 

vivants modifiés. » 

Les activités utilisant le mercure doivent 

donc se conformer à ces différentes 

indications pour leur gestion durable. 

ü La loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 

portant Code Minier   

Cette loi fixe les modalit®s dôexploitation en 

matière minière sur toute lô®tendue du 

territoire national. 

Les activités régies par le Code Minier, 

doivent être conduites de manière à assurer la 

protection de la qualit® de lôenvironnement, 

la réhabilitation des sites exploités et la 

conservation du patrimoine forestier selon les 

conditions et modalités établies par la 

réglementation minière.  




































































































































































