
REPUBLIQUE DE GUINEE 

VOL. 5 

ELCTRICITE DE GUINEE 

DIRECTION DISTRBUTION 

AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET 
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Rapport provisoire 

Rkalisk par : SCkou FOFANA, chef service environnement PAESEJEDG 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



TABLE DES MATIERES 



ABBREVIATIONS 

BAD : banque afiicaine de dkveloppement 
BID : Banque islamique de dkveloppement 
BT : basse tension 
CHU: Centre hospitalo-universitaire 
CRD communautk rurale de dkveloppement 
DD : Direction distribution 
DNE direction nationale de l'environnement 
EDG : Electricitb de Guide 
EPI : kquipement de protection individuelle 
FA0 : Fond des nations unies pour l'agriculture 
FEM : Fond pour l'environnement mondial 
IACM : Interrupteur akrien B commande manuelle 
MDDE : Ministkre du dkveloppement durable et de l'environnement 
MT : Moyenne tension 
ONG : organisation non gouvernementale 
PCB : polychlorobiphknyle 
PME petites et moyennes entreprises 
SEG : sociktd des eaux de Guinke 
SOTELGUI : sociktk de tkl6communication de Guinke 
TP : travaux publics 



Introduction 

Dans un contexte de mondialisation, de libkralisation des marchCs et de dCfi des problbmes 
environnementaux lids au dkveloppement, la performance des entreprises sur les plans 
environnemental et social est de plus en plus intCgrCe la prise de ddcision des consom- mateurs et 
des clients corporatifs. 
Les nouvelles pratiques d'affaires pour le maintien et le renforcement de la compCtitivitC des 
entreprises prennent en compte, entre autre, la mise en place de mesures concrktes de prkvention de 
la pollution et d'kco- efficacitk. 

L'Clectricite de GuinCe (EDG) assure le r6le de production, de transport et de distribution du 
courant klectrique. 
L'EDG bknkficie prksentement d'un appui pour renforcer l'efficacitk du service rendu i travers le 
projet PAESE sur financement de I'IDA et le FEM. 
Au ddmarrage du projet un audit environnemental a kt6 rCalise sur le systkme de production et 
transport. Mais comme il ne sert pas A grand-chose de produire et transporter le courant Clectrique 
sans qu'on ne soit a mesure de le distribuer efficacement aux consommateurs, il y a donc lieu de 
penser au renforcement des capacit6s de la direction distribution pour rendre le projet efficacement 
durable. 
C'est le renforcement de la capacitk environnementale et sociale de la direction distribution qui 
constitue I'objet de cette Ctude. 
En fin I'Ctude met I'accent sur le renforcement des capacitks managkriales du service 
environnement de I'EDG. 
En effet, sur un effectif de plus de mille (1000) travailleurs, EDG n'a qu'un seul cadre responsable 
du service environnement situC B un niveau de responsabilite tels que ses efforts seront diluks dans 
la masse des services de EDG. 
Aussi dans cette dtude nous avons pensk A la prkservation du couvert vCgCtal des sites des centrales 
hydrodlectriques pour la protection et le reboisement de ces zones. Si des dispositions ne sont pas 
prises pour rendre ces cours d'eau pkrenne, un jour on finira par kpuiser l'eau dans ces diffkrentes 
retenues. 

Contexte de 1'Ctude 

La r6publique de Guinke a bkndficid d'un prSt spkcial d'investissement de I'IDA d'un montant de 
7'2 millions de dollars US en m e  d'amkliorer les performances techniques et kconomiques du 
secteur de l'klectricitk pilotd par EDG. L'accord de dont a kt15 signe le 07 Novembre 2006. 

L'objectif principal du projet est de soutenir les actions dCjA engagkes par le gouvernement guinken 
en vue d'amkliorer l'efficacitk operationnelle et commerciale de son secteur de 1'Cnergie klectrique 
dans le souci de redresser b moyen terme ce secteur en difficultk afin de ramener ii un niveau de 
performance viable, en guise de prkparation it un plan de rkforme A plus long tenne. 

Objet du rapport 

Le travail consiste it faire un audit environnemental de la direction distribution et l'klaboration d'un 
cadre de gestion environnemental et social. 
La prksente Ctude permet de faire un diagnostic environnemental de la Direction Distribution de 
EDG. 1'1 permet d'avoir une m e  d'ensemble des problkmes environnementaux et sociau liCs A la 
distribution du courant a fin d'envisager des mesures palliatives. En fin les recommandations des 
resultats de cette Ctude permettront le renforcement des capacitks opkrationnelles de l'ensemble des 
travailleurs de cette direction. 



Br6ve description du projet 
I. Amklioration de I'eficacitk de la distribution (rkduction des pertes techniques et 

commerciales, amklioration de la qualitk de l'knergie foumie) 
11. Amelioration de I'efficacitk de la production thermique et hydraulique de Tombo et Garafiri 

par foumiture de pikces de rechange et travaux. 
111. Assistance technique pour une meilleure efficacitk Cnergktique, pour le renforcement des 

institutions et le renforcement des processus d'affaires : 

Milieu d9Ctude 

Conakry 
La ville de Conakry est situee entre les paramktres 9"30 et 9'40 de latitude nord et les mkridiens 
1 3 "vent et 1 3'40 de longitude ouest. 
La presqu'ile s'dtend du nord est au sud ouest sur distance de 36 km au total dont 14 en contact 
avec l'ockan et 16 avec des mangroves. 

La ville de Conakry, considkree comme une zone sp6ciale comprend cinq Communes : Dixinn, 
Kaloum, Matam, Matoto et Ratoma. AdossCe a l'OcCan Atlantique, elle est limitke vers le continent 
par la Prkfecture de Dubrkka au Nord et par la Prkfecture de Coyah B 1'Est. 

La zone de Conakry couvre une superficie de 308 krn2. A sa pointe Ouest, se dessine l'archipel des 
Iles de Loos. La vegetation est essentiellement constituke de mangroves dans les Communes de 
Ratoma et Matoto. Cette vkgktation est menacke de destruction sous l'effet de la pousde urbaine 
marquke par un dkveloppement des constructions individuelles et des activitks du secteur informel. 

Le climat de la zone, de type tropical, est caracGrid par des tempkratures variant entre un 
maximum de 37'5 en avril et un minimum de 24"6 en aolit. La pluviomktrie moyenne annuelle est 
kvaluke a 4.300,7& de pluie avec un maximum en juillet / aolit tandis que la moyenne de 
l'humiditC relative est de 94,6% pour l'humiditk maximum et de 63,1% pour l'humiditk minimum. 
Selon le QUIBB 2002, la population de Conakry est estimke B 1.412.143 habitants soit 51,994 des 
populations urbaines de la Guinke. Le taux d'accroissement annuel est estimk A 6,6%. 40% de cette 
population ont moins de 15 ans ; 2,5% sont des personnes bgkes de plus de 65 ans et 48% sont des 
femmes. 
Situation gkographique 

Aspects sociaux et Cconomiques 

L'agriculture : 

Elle comprend des cultures maraichkres, tubercules, olkagineux, fruits, ckrkales. Et quant a 
l'klevage (surtout de volaille) sont pratiques principalement dans les zones pkriphkriques a caractkre 
rural des Communes de Ratoma et Matoto sous forme familiale. Leur commercialisation assure un 
revenu minimum aux familles qui s'y adonnent. 

Les autres principales activitks de la zone : 

Elles comprennent le commerce, les services, l'artisanat et la peche. Au Port Autonome de 
Conakry, dans la Commune de Kaloum, se dkveloppent les kchanges commerciaux. La @the 
(artisanale et industrielle) occupe une place importante et les mktiers de la pCche sont en plein essor 
dans toute la zone, mCme si on constate une baisse du volume de poissons frais dkbarqubs depuis 
quelques annCes : 27% en 2000 et 29% en 200 1. 



Le petit commerce : 

I1 occupe une grande place dans le secteur informel, et s'effectue dans les marchks du pkrimetre 
urbain. Ces marchks sont classks en trois catkgories : marchks a l'kchelle de la ville, marchks a 
l'kchelle de plusieurs quartiers, marchks a l'kchelle d'un quartier etlou spkcialisCs. L'activitC 
industrielle y est plus dynamique que partout ailleurs dans le pays. Elle s'exerce a travers des unitks 
de fabriques de jus de fruits, de boissons alcooliskes, des produits laitiers, d'oxygkne, de tales, de 
matelas, etc. 

Electricit6 de GuinCe 

L1klectricit6 de Guinke en abrkgke EDG, est nke a la suite de la dissolution liquidation de la Socitt6 
Guinkenne d'Electricit6 SOGEL et de la dissolution de 1'Entreprise Nationale dtElectricitk de Guinke 
Enelgui. Ainsi, I'EDG succede a la Sociktk Nationale dtElectricitk SNE 1'Entreprise Nationale 
dfElectricitk de GuinCe (entreprise nationale) et 1'Enelgui (socikti de patrimoine). 

L'EDG est une entreprise constitute sous la forme de Sociktt anonyme a participation Publique. 
L'Etat est l'actiomaire unique. Cependant elle est gkrke suivant les rkgles de droit commercial. 

L'EDG est chargte du patrimoine et de I'exploitation de l'entretien, de la rehabilitation, du 
renouvellement et du dkveloppement des ouvrages et kquipements de production, transport et 
distribution de I'knergie tlectrique en m e  d'assurer le service public d'klectricitk en Rkpublique de 
Guinte. En dehors de Conakry, EDG exploite actuellement 24 districts a I'intkrieur du pays. 

Structure 

L'tlectricitk de Guinke est dirigke par un directeur gknkral avec deux adjoints dont : 
Le directeur gCnhl  adjoint chargk de l'exploitation 
Le directeur gknkral chargt de l'amklioration de l'efficacitk 

Et dix directions de services dont : 
Direction production et transport 
Direction distribution 
Direction administration et finances 
Direction commerce et marketing 
Direction planification et kquipement 
Direction audit 
Direction informatique 
Direction approvisionnement et logistique 
Direction des ressources humaines . 
Direction exploitation dgionale 

Direction Distribution 

Investissements en cours 
a) Projet rdhabilitation et extension des rCseaux Clectriques de Conakry 

(Commune de Ratoma et Matoto) 
Financement : BAD et BID 
coat : I 9.937.000 Euros 



I1 est financk A hauteur de : 7,501.000.000 d'Euros par la BID et 12,436.000.000 
d'Euros par la BAD 
Objet : remise a niveau et l'accroissement de la capacitk du rkseau MTIBT de 
Conakry de manibre ii distribuer l'knergie fournie par les moyens de production 
et de transport actuels et hturs dans les limites des pertes admissibles 
Composantes : 

Adjonction d'une travke 11 0KV120Kv de 50 MVA au poste source de 
Matoto. 
~khabilitakon et extension de 9,4 Km de rkseaux mixtes MTIBT et 
construction de 88 postes MTtBT 
Rihabilitation et extension de 478 Km de rkseaux BT 
Fourniture et raccordement de 25.00 abonn6es 
Renforcement des capacitks 
Contr6le et suivi des travaux 
Suivi du plan de gestion environnemental et social 
Audit des comptes du projet 

b) Rehabilitation rCseau Clectrique de Kaloum 
Financement : IDA 

Cofit : 4.800.000 $US 
Objet : Amelioration de l'efficacitk du rkseau par rkduction considkrable 

des pertes techniques et une plus grande fiabilitk de l'approvisionnement (amkliorer le 
niveau de tension) et reduire les pertes commerciales en decourageant le vol, etc.. . .. 

Stopper la dkgradation du rkseau 
Amkliorer la qualite du service 
R6duire le nombre de dkfauts, les bris de transfos notamment ; 
Rkduire les pertes techniques 

Composantes : 
Arnklioration de l'efficacitk de la distribution (fourniture transfos, 
poteaux, cbbles, compteurs.. ...) 
Arnklioration de l'efficacitk de la production thermique et 
hydraulique de Tombo, Garafiri, Donkbya et grandes chutes par 
fourniture de pikces de rechange et travaux ; 
Assistance technique pour une meilleure efficacitC CnergCtique, 
pour le renforcement des institutions (lettre de politique sectorielle, 
etude tarifaire) et le renforcement des processus d'affaire. 

- R81e de la direction distribution 

La direction distribution, comme son nom l'indique a pour r6le de rkpartir le courant, la 
surveillance et l'entretien du rkseau Clectrique. 

- Structure 
La direction distribution comprend un directeur assist6 d'un conseill6 technique, trois chef de 
dkpartements, les chefs de services et chefs de divisions. 

- Personnel 
I1 est constitue d'ingknieurs, d'aide ingenieurs, d'administrateurs et d'ouvriers qualifiks 

- Equipements 
La direction est dotke de vkhicules de services, de vkhicules de chantiers et d'outils de travail. 



Etude environnementale 

- Analyse de la situation actuelle de la Direction Distribution 

a) Personnel 
L'encadrement est assurC par les ingknieurs. Le personnel est vieillissant, insuffisant pour 
couvrir l'ensemble des travaux qui lui est assigne. Les travailleurs titulaires se font assistCs par 
les stagiaires nombreux et sans situation administrative 

b) Les sites de la direction distribution 

La direction distribution occupe deux sites situCs en deux endroits: 
le site de l'administration abritant les bureaux des cadres oh les trois bltiments a 
deux niveaux, sont d'un lge tres reculC. Les murs et terrasses sont lCzardCs, la 
peinture, en Ccaille sur les murs, lessivCe par les intempCries ; l'amkre cour est 
jonchd d'ordure de toute nature, le canal d'evacuation des eaux situC h la rentrke de 
la cour est bound d'ordures et d'eaux stagnantes, les toilettes des travailleurs en 
construction sont inachevkes. 
Le site de gestion des Cquipements et matdriels, appelC travaux neufs, abrite un 
grand magasin de stockage et un bltiment servant de bureau pour les chefs de 
service. I1 abrite la station de carburant de EDG. Dans la cour sont garks les vieux 
camions complbtement amortis et hors services, des stocks de view transfos 
dCmantelks, des poteaux et conteneurs servant de magasin de stockage, de vieux 
troncs d'arbres abattus, le canal d'evacuation des eaux de pluies jonche d'ordures 

c) Materiel 
Le matkriel de travail est vieux et incomplet. Manque de caisse a outils. Cette situation affecte 
skrieusement l'exkcution des travaux quotidiens et les interventions d'urgence. I1 n'existe pas de 
stocks de cables, de fils et autres matkriels. 

d) Les kquipements pour les travaux 
Sur cinq (5) camions trois sont en Ctat d'amorti total, on peut plus les rCcup6rer. Certaines de 
leurs pibces servent 21 dkpanner les autres qui tournent tant bien que mal. Ceux qui roulent 
aujourd'hui cofitent beaucoup plus a l'exploitation. Pas de vkhicules kquipk de nacelle pour les 
travaux atriens. 

e) Gestion des dkchets 
Les matCriels et Cquipements rebutks sont stockks dans la cour du site des travaux neufs. Les 
autres dCchets sont regroupCs dans les coins des diffkrentes cours de la direction distribution, 
s'ils ne sont rependus derribre les bltiments. Les huiles des transfos sont rCgCntrCes 21 Tombo 
dans les ateliers de rkparation ou stockkes en attendant leur destruction. 

f) Pollutions observkes 
Les eaux udes stagnent dans les caniveaux d'kvacuation. Les ordures briilCes demkes les 
bltiments sont CparpillCs par les poulets. 

g) Hygikne et sCcuritC 
Les toilettes des employks sont ma1 entretenues. Les travailleurs ne disposent d'tquipements de 
protection individuels pour leur propre skcuritk. Ceux qui en sont complktement dCgradCs. Les 
manteaux sont distribuks une fois l'an. 



h) Service de santC 
Le service santC est unique pour toute l'entreprise EDG. Manque de boite A phannacie pour les 
soins d'urgences en cas d'accident sur les chantiers. 

i) Inventaire des accidents 
Les statistiques sont tenues par le service dcuritk de la direction des ressources humaines. Les 
accidents sont rares. 

j) Equipement de protection individuelle 
Ils sont constituks de tenues, de chaussures, de casques, de lunettes, de loupes etc.. . . 
Mais tous les travailleurs n'en disposent pas. 

k) Protocole en cas d'accident 
En cas d'accident le blessk est soit CvacuC A l'infirmerie de EDG ou refkrC A un CHU ou une 
clinique privCe de la place, des fois si nkcessaire l'interesd peut Ctre CvacuC A l'extdrieure du 
pays. 

1) Plaintes 
Les ouvriers se plaignent de la rkduction de leur effectif, le retard dans leur avancement en 
grade et en kchelon. Les stagiaires rtclament la rbgulation de leur situation administrative. 
11s se plaignent du manque dY6quipements. 

m) Protection incendie 
Manque d'extincteurs tant dans les bureaux que dans les vChicules. 

A. Contexte environnemental et social 

*:* Presentation gCnCrale de la Guinke 

La RCpublique de GuinCe est situke au Sud-Ouest de lYAfrique Occidentale entre 7" 05 et 12' 
51de latitude Nord et 7" 30 et 15" 10 de longitude Ouest, A mi-chemin de l'kquateur et du 
tropique du cancer. 
Elle couvre une superficie de 245.857 Km2. C'est un pays cdtier avec 300 Km de littoral 
atlantique ouest et un relief varik allant des plaines du littoral de la Basse GuinCe aux zones 
montagneuses du Fouta Djallon et la zone des savanes de la Haute Guinbe jusqu'aux chaines 
montagneuses de la forCt atteignant 1700 m d'altitude. 

La grande diversite des paysages rtsultant de la grande variCtk des reliefs contribue a la crkation 
de nombreux climats locaux avec leurs Ccosystkmes propres faisant de la Guinte un pays A 
quatre (4) rCgions naturelles bien distinctes : la Basse GuinCe ou la GuinCe Maritime, la 
Moyenne GuinCe, la Haute Guinke et la GuinCe Forestikre. 

La GuinCe a un relief trks contrastd qui se caractkrise en Basse GuinCe par des estuaires envases 
et des plaines littorales domindes par des falaises et par la chaine montagneuse du Kakoulima 
avec son pic de 1007 m situk A 50 Krn au Nord-Est de Conakry. En moyenne GuinCe, la chaine 
montagneuse du Fouta Djallon d'altitude moyenne de 1000 m avec des pics de 15 1 5 m A Mali, 



composks de plateaux compartimentes par des vallkes et des ravins abrupts. Au nord du Fouta, 
existent de basses plaines qui sont, avec les vastes plaines de la Haute GuinCe, un prolongement 
des plaines soudaniennes. Les plaines de la Haute Guinke, gknkralement alluvionnaires, sont 
drainkes par le fleuve Niger et ses affluents. La Guinke Forestibre est une zone couverte de 
forsts avec une topographic trbs complexe. La dorsale guineenne qui est une chahe de 
montagnes dont le point culminant est le mont Nimba (1752 m d'altitude) domine cette rkgion. 

2. flore 
Sur le plan de la vkgktation, le pays a quatre (4) grands domaines gdo- kcologiques : mangrove, 
forst sbche, savane et for& dense humide. 

La Guinke possbde des kcosysttmes variks : mangroves, forst. (humides, ombrophiles, 
mksophiles et d'altitude), for& dches et savanes qui sont des habitas d'une faune et d'une flore 
diversifiees. 

La mangrove est cette for& amphibie qui fait la transition entre la mer et le continent et qui en 
Basse Guinke s'ktend sur toute la cBte atlantique sur plus de 300 Krn de longueur. 

~utre ' la  mangrove, la Basse Guinke est par endroit couverte par la forst claire cbtiere, une 
zone intertidale d'une importance intemationale pour les oiseaux migratoires d'Afrique- Eurasie 
La pratique d'une agriculture extensive, l'exploitation irrationnelle du bois et les plantations 
agricoles compromettent dangereusement la pkrennisation de cette foret. 

Quant i la savane qui est le rksultat de la dkgradation des formations boides, elle couvre la 
majeure partie du territoire national. On distingue principalement : 

Les savanes guinkennes se dkveloppent sous un climat chaud et assez humide avec des pluies 
relativement peu abondantes avec une longue saison l c h e  au cours de laquelle les herbes 
jaunissent et meurent. . Les savanes guinkennes sont a chaque saison sbche, la proie des feux de 
brousse. 

La for6t dense guinkenne se caractkrise par une formation fermke oh la vkgktation est 
exubkrante, les arbres trbs hauts et ob rbgne une humiditk constante et une demi obscuritk. Les 
plus importants facteurs qui rkgissent le dkveloppement de cette foret dense sont la temperature 
et l'humiditk. Les saisons des pluies sont plus longues (8 9 mois), l'amplitude thermique 
annuelle est faible. 

3. Faune 
La foret dense dche guinkenne, qui couvre la moitik nord de la Guinke a l'exception du Fouta 
Djallon, renfenne sans doute la faune mammalienne la plus riche du pays, avec des anirnaux 
comme le lion, la panthbre, l'antilope, les biches, les agoutis, les li&vres et autres. 

4. Menace sur les Ccosyst&mes 
Les menaces sur les kcosyst6mes sont dus principalement aux effets anthropiques : feux de 
brousse, coupe abusive du bois, l'agriculture extensive sur coteaux, etc. . . . . . . 
L'krosion a provoquk la &dimentation et l'envasement acckIkr6 des cours d'eau, entraAmnt la 

modification des caractkristiques physico-chimiques de l'eau, puis un changement des kquilibres 
biologiques 



5. Agriculture 
L'agriculture est la principale occupation productive en Guinte puisqu'elle concerne plus de 
85% de la population. 
Les activitks agricoles sont pour la plupart menkes sur de petites exploitations individuelles 
dont la taille moyenne est d'environ 2,5 ha par famille de 6 a 8 personnes. Cette moyenne varie 
sensiblement d'une region a l'autre. Elle serait plus faible au Fouta Djallon oh la majeure partie 
des exploitations varierait entre 0,5 et 1 ha, tandis que dans les autres dgions cette moyeme 
varierait entre 1 et 5 ha. 
Les feux de brousse, les divers dkfrichements estimks a environ 1 15.000 ha par an dont 15.000 
ha en foret dense (FA0 1991),le surpiturage, I'exploitation incontralk du bois de chauffe et de 
service, entrainent un processus de degradation des ressources. 

6. Eaux de surface 
Les eaw guintennes sont riches en ressources marines, du plancton jusqu'aux mammiferes en 
passant par les plantes aquatiques, les invertebrts, les poissons et les reptiles. 
Mais a l'etat actue1,la zone catikre guineenne connait une dkgradation progressive qui a un 
impact sur lY6cosystkme marin. Cette degradation a pour origine lYCrosion catikre et les rejets en 
mer des produits pdtroliers, de dechets solides et liquide provocant du coup des pollutions trbs 
significatives. Les sources de ces rejets sont industrielles et domestiques. Ces dechets subissent 
une transformation dans l'eau de mer tout en creant des substances et ClCments nuisibles 21 
l'kcosyst&me marin. La degradation de la mangrove en tdmoigne i sufisance. 

7. Cadre de vie 
Au plan humain et du cadre de vie, la population guintenne estimke en 1997 A environ 7 
millions d'habitant avec un taux de croissance dkmographique moyen e 2.5 C/O est en majoritk 
pauvre et vie en milieu rural, s'occupant essentiellement d'activite agricole. 
L'environnement rural GuinCen presente dans son ensemble un equilibre assez pdcaire au 
regard des impacts nkgatifs des activitCs humaines sur les ressources et les miliew rkcepteurs 
sous forme de degradation du couvert vkgttal, de tarissement des cours d'eau, dYCrosion des sols 
de disparition d'espkce biologique. 
8. Industrie 
Le tissu industriel guiriden est pour le moment de faible densite il est principalement constitut , 

de quelques entreprises minibres et manufacturikres, les premikres etant de taille assez grande 
alors que les secondes sont gtntralement de la dimension de PMI. Les effets de ces quelques 
industries sur les ressources naturelles et l'environnement ne sont pas negligeables. 

La GuinCe dispose d'importants gisements de minerai de bauxite (20 milliards de tonnes), de fer (1 
milliard de tonnes), de nickel (73 millions de tomes), de graphite (11.300 tonnes), de titane 
(100.000 tonnes), d'or (10.000 tonnes) et de diamant (25 millions de carats) qui sont en exploitation 
ou en voie de 1'Ctre. Tous les gisements exploitks le sont A ciel ouvert. 

Les effets des activitesminibres sur les ressources naturelles et l'environnement sont de plusieurs 
ordres dont principalement la degradation des sols et du couvert vegetal, la pollution et 
l'envasement des cours d'eau, la pollution de l'air. 

L'environnement industriel actuel comprend quelques rares industries de transformation 
(notamment l'agro-industrie) et de substitution d'importation (fabrique de savons, de tales, de 
plastiques, ...). 



Le secteur de mat6riaux de construction est quant h lui domink par Ciments de GuinCe h c6tC duquel 
se profilent quelques fabriques de fer h bCton et de tuyaux mktalliques. 

Les industries ont gknkralement un impact significatif sur l'environnement avec les dCchets qu'ils 
produisent et un effet considkrable sur les ressources naturelles qu'elles exploitent. Cependant, la 
GuinCe n'est pas encore un pays vkritablement industriel au regard du peu d'activites d'envergure 
dans ce domaine h l'exception des exploitations miniQes. 

9. Situation 6nergCtique 
Le Gouvernement a poursuivi ses efforts visant a accroitre la capaciti nationale de production 
Cnergktique, h travers I'offensive dCclenchCe pour rkaliser le barrage hydro-klectrique de Garafiri 
(75 mkgawatts de puissance disponible dbs 1999) et rkpondre sans dklai et de f a ~ o n  dtfinitive h la 
demande en klectricitk de la ville Conakry. 

Depuis ces dernikres annkes, on note une nette dkgradation de la fourniture d'knergie tlectrique dans 
la capitale due essentiellement a un manque de moyens pour financer le renouvellement des pieces 
et la maintenance des installations. 

10. Problbmes environnemehtaux majeurs en Guinee 

Le problbme environnemental majeur recensC en Guinke concerne la rkduction drastique de la 
couverture vkgktale du pays par la dkforestation incontr6lCe sous I'effet des dkfiichements et des 
feux de brousse, avec comme consCquences immkdiates 1'6rosion des sols, la perte de la fertilitk des 
terres et de la diversitk biologique. On estime B 86.000 ha la superficie de forst tropicale guinkenne 
perdue chaque annke sur un total en 1990 d'environ 6.692.000 ha , et c'est seulement 0.7% du 
temtoire qui est class6 dans le domaine des aires protCgkes. Sur 190 espkes de mammiferes trouvks 
en Guink, 17 sont menacks d'extinction alors que 6 espbces d'oiseaux sont en voie de disparition 
sur 529 rkpertoriks et parrni 3000 types de plantes dont 88 endkmiques, 36 sont considkrkes comme 
menackes. 

La diminution de la couverture vkgktale et de la diversitk biologique ont entrahk la dkgradation des 
terres qui est le plus grand problbme environnemental du milieu rural guinCen. Un problbme qui 
persistera aussi longtemps que le pays ne sera pas parvenu au rktablissement des nkcessaires 
Cquilibres macro-kconomiques, A la maitrise foncibre, h la mise en oeuvre de politiques de prix des 
ressources naturelles, h la gestion participative des for& 

Bien que les ressources en eau du pays soient potentiellement trbs importantes, leur non maitrise et 
leur gestion inadkquate constituent un veritable problbme qui a ses rCpercussions sur 
l'environnement. 

*:* Cadre politique, administratif et juridique en matibre d'environnement 

1. Cadre politique en matiere d'environnement 

Les politiques et stratkgies de dCveloppement actuelles en Guinke s'inscrivent dans des rCformes 
engagCes depuis 1985, qui visent l'assainissement macro-kconomique et financier, la promotion du 
secteur privk, la crkation des infrastructures de base nkcessaires h une croissance kconomique 
accklCrCe couplke avec un appui important au dCveloppement social. Suite a un processus 
d'klaboration qui s'est souvent appuyC sur des dkmarches participatives et la consultation des 



populations a la base, les politiques et stratkgies nationales de rdfkrence sont actuellement les 
suivantes : 

> La politique de dCcentralisation et de dCconcentration : amorcke en dkcembre 1985 
(Ordonnance No 069) avec un accent marque sur la dkconcentration et la dkcentralisation 
territoriales, elle a conduit 38 communes urbaines et 33 communautks rurales de dkveloppement 
(CRD) regroupant 2300 districts ruraux. Elle s'est renforcee par la mobilisation et l'organisation 
de la sociktk civile, structuree en plus de 690 ONG nationales, 78 ONG ktrangtres et environ 3 
800 coopkratives et groupements. En outre, par l'intkgration des processus de planification au 
niveau des CRD et des prkfectures, la dkcentralisation est devenue une composante essentielle 
de la politique de dkveloppement et de l'etablissement de la gouvernance territoriale 
participative. 

> La StratCgie de la RCduction de la PauvretC (SRP) : faisant suite 21 la synthtse d'une skrie 
de documents de strategie (Programme National de Dkveloppement Humain, Stratkgie 
d'Assistance a la Guinke et ((Guide, Vision 2010 )> en particulier) le gouvernement a initie et 
pilot6 l'klaboration de la SRP, en faisant de la participation de toutes les composantes sociales 
de la nation. Le Document de Stratkgie qui en a dkcoulC est considkrk aujourd'hui comme le 
cadre de rkfkrence des interventions du gouvernement et des partenaires au dkveloppement. 

> La Lettre de Politique de DCveloppernent Agricole 2 (LPDA 2) constitue le document de 
rkfkrence de la politique agricole et rurale de la Guinke pour la pkriode 1997 - 2005. Un des 
objectifs majeurs de la LPDA 2 concerne I'utilisation rationnelle et la gestion durable des 
ressources naturelles (sol, eaux et for&) ainsi que la biodiversitk. 

> La DCclaration de Politique Foncihe en Milieu Rural (DPFMR) m6rite Cgalement dlCtre 
citke ici, compte tenu de son importance pour le dkveloppement rural. 

> Le Plan National d9Action Environnemental (PNAE) constitue la base de la politique 
environnementale de la Guinke. Le Plan National d'Action pour 1'Environnement constitue un 
cadre de refkrence adkquat pour faciliter la mise en oeuvre d'une politique participative de 
gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement. Le PNAE a montrd que la 
Guinke dispose d'un potentiel en eau trts condquent, des kcosystkmes varies, une faune et une 
flore riches et varikes et une grande zone maritime, tout en soulignant la presence d'importantes 
pressions anthropiques dues une exploitation inadaptke des ressources. Quatre des cinq thtmes 
retenus pour le programme rural du PNAE ont directement trait a la gestion des ressources 
naturelles : (i) la gestion des terres, (ii) la gestion du couvert vkgetal, (iii) la gestion de la faune 
sauvage et (iv) la gestion des eaux de surface. 

> Le Plan d9Action Forestier National (PAFN) a kt6 adopt6 en 1987 et a fait l'objet d'une 
revue 21 mi parcours en 1992. L'objectif principal du PAFN est dlClaborer une stratkgie de 
dkveloppement globale a long terme du secteur forestier. La politique forestitre repose sur six 
principes : (i) assurer la ptrennitk du patrimoine forestier national, (ii) amknager et garantir les 
surfaces qui doivent Ctre consacrkes de fagon permanente aux forCts, (iii) applique1 les 
meilleures mkthodes pour fournir le maximum de biens et d'avantages pour une dude illimitke, 
(iv) aider et contrbler dans leurs divers aspects l'exploitation, la transformation et la 
commercialisation des produits issus de la forCt, (v) associer Ctroitement I'ensemble de 
I'administration des entreprises, associations, collectivitCs et tous les citoyens a la politique 
forestitre et (vi) faire fonctionner efficacement les instruments de cette politique. 

> Le Schema Directeur d9AmCnagement de la Mangrove (SDAM) a kt6 mis en place en 
1989, avec l'appui de 1'Union Europeenne. I1 a proposk les grandes orientations de 
l'amknagement de la mangrove guinkenne. Celle-ci reprksente un kcosysttme c6tier de premitre 
importance, sur une superficie d'environ 250 000 ha, affectee par une rkgression annuelle de 
4,2%. Son exploitation concerne pres de 2 millions d'habitants comprenant paysans, pkcheurs, 



exploitants forestiers, chasseurs, tous les intermkdiaires des secteurs de distribution du riz, du 
poisson, du bois, et enfin les consommateurs. 

2. Cadre administratif 

En Guinke le ministere du Dkveloppement Durable et de lYEnviromement est chargk de 
gkrer les problkmes enviromementaux. I1 a pour mission la conception, l'elaboration, la 
coordination, la mise en oeuvre, le suivi et 1'6valuation de la politique du gouvernement 
dans les domaines de sauvegarde de l'enviromement, de la gestion ratiomelle des 
ressources naturelles et de l'amtlioration de la qualitk de vie, dans une perspective de 
dtveloppement durable 
A ce titre il est particulitrement chargt : 

d'assurer la protection de l'enviromement contre toutes les formes de degradation ; 
de concevoir, d'tlaborer et de mettre en muvre la legislation et la rkglementation en matikre 
d'enviromement et d'en assurer le suivi et le contrale ; 
de concevoir et d'blaborer la politique nationale de l'assainissement et de veiller a sa mise 
en euvre ; 
de veiller B la prise en compte des principes de dkveloppement durable dans la politique 
sectorielle de 1'Etat ; 
de mener des etudes strategiques et prospectives en ce qui concerne la prkvention et la 
rkduction des risques Bcologiques en matibre d'urbanisation, d'kquipement, de transport, de 
grandes infrastructures, d'utilisation ratiomelle des ressources tnergetiques et de 
dtveloppement des tnergies renouvelables ; 
de mener des etudes d'adkquation de politique nationale en matitre d'urbanisation, 
d'kquipement, de transport et de grandes infrastructures avec la politique enviromementale 
du gouvernement ; 
d'assurer la protection, l'amenagement, la reconstitution et la conservation des forets et des 
aires protkgkes en gknkral et plus particulihrement les 6cosystkmes fragiles ; 
d'assurer l'arnknagement des bassins versants et la conservation des eaux et du sol ; 
De prevenir et de lutter contre toute forme de pollution et de nuisance ; 
De veiller B la protection et A l'exploitation rationnelle des forets et de la faune ; 
De participer A la promotion des ressources d'knergies respectueuses de l'environnement ; 
D'assurer la certification pour la preservation, la transformation et le suivi de la 
commercialisation et l'utilisation du bois et dkrivQ ainsi que les produits forestiers non 
ligneux ; 
De veiller A l'intkgration des prtoccupations enviromementales dans les plans, programmes 
et projets de dkveloppement socioeconomique du pays ; 
De mettre en place et de g6rer les mkcanismes de veille et suivi des tendance de changement 
de l'ktat de l'enviromement nature1 et humain ; 
D'assurer I'information, la sensibilisation et l'education des citoyens en vue de leur 
participation A la protection et B la gestion durable de l'enviromement ; 
De promouvoir et de dkvelopper la cooperation internationale dans le domaine de 
l'environnement ; 
De promouvoir des action de recherche et vulgarisation environnementale en vue du 
dkveloppement endogkne et inttgrk des diffkrentes rkgions du pays ; 
De participer aux nkgociations et de coordomer et faciliter la mise en oeuvre et l'application 
correcte des conventions, traitks rkgionaux et internationaux en matitre d'enviromement 
awquels la Guinke a souscrit. 

1s du cabinet, le ministkre comprend les directions et services rattachds ci-aprks : 
Direction nationale du dkveloppement durable ; 
Direction nationale des for& et de la faune 



- Direction nationale de l'environnement 
- Direction nationale de l'assainissement et du cadre de vie 
- Direction nationale de la diversitk biologique et des aires protkgkes 
- Le centre d'observation et suivi environnemental 
- Le service de protection du milieu marin et de zones c6tihres 
- Le service de gestion des catastrophes et urgences environnementales 

3. Le cadre juridique en matihe d'environnement 

Le droit guinCen de l'environnement s'est notablement e ~ c h i  par l'adoption de toute une s6rie de 
textes lkgislatifs et rkglementaires de portke globale et sectorielle. Parmi ces textes lkgislatifs et 
juridiques, on notera en matikre d'kvaluation environnementale : 

- . L'Ordonnance No 045lPRGl87 du 28 Mai 1987, portant Code de l'environnement qui 
constitue la loi-cadre de gestion de l'environnement ; 

- . en ce qui a trait plus spkcifiquement aux ktudes d'impact, le MinistGre de 1'Environnement 
s'appuiera d'abord sur le Dkcret No 199/PRG/SGGI89 codifiant les etudes d'impact sur 
I'environnement (EIE) qui prkcise les circonstances et conditions en vertu desquelles il est 
obligatoire de prkparer une EIE. Lorsqu'il est ktabli qu'une telle ktude est requise, celle-ci 
doit se conformer aux prescriptions de 1'ArrCtk No 990/MRNE/SGG/90, qui fixe le 
contenu, la mkthodologie et les procCdures de l'ktude d'impact sur l'environnement. 

Ce mouvement de production normative, quoique d6clenchC pratiquement en 1986, s'est poursuivi a 
un rythrne soutenu et a rapidement abouti a la promulgation de plusieurs lois, complktkes dans 
certains cas par leurs textes d'application. 

Ainsi le code minier a kt6 adoptd en 1986 et le code de l'environnement en 1987 

En 1989, en application du code de l'environnement, trois dkcrets importants ont Ctk pris pour: 
prCvenir et maitriser la pollution marine, 
contr8ler les installations classCes, qui sont a l'origine des pollutions les plus prkjudiciables; 
et 
rkglementer les etudes d'impact sur l'environnement. 

Une ordonnance modificative du code de l'environnement a 6tC adopt6e Cgalement en 1989 pour: 
interdire l'importation des dkchets de toute nature et quelle qu'en soit la finalitk; et 
Le dkcret sur les Ctudes d'impact a par ailleurs kt6 complktC par un arrete de 1990 prkcisant 
le contenu, la mCthodologie et la procCdure de cet instrument d'kvaluation Ccologique. 

En 1989, le code forestier et son dkcret d'application sont Venus, dans la foulee de la preparation de 
la politique forestihre, asseoir les bases juridiques de la conservation et du dkveloppement des forCts 
guineennes. Quelques mois plus tard, en 1990, le code de la protection de la faune sauvage et 
rkglementation de la chasse a kt6 promulguk A son tour. Avec la sortie de ce texte, on dispose 
dksomais d'instruments juridiques susceptibles d'assurer la prkservation des ecosyst6mes et des 
milieux sensibles, la sauvegarde des espkces animales et vkgktales en peril et, plus gknkralement, 
une gestion plus rationnelle de la faune sauvage. L'ordonnance de 1989 portant police sanitaire des 
animaux, et de son dkcret d'application, adopt6s quelques semaines avant ce code, avaient dkja 
instituC des mesures tendant 1 proteger le cheptel national contre les maladies contagieuses. 



A cet ensemble de textes, il faut ajouter ceux tels que le code foncier domanial 
(Ordonnance 0/92/019/PRG/SGG/92 du 30 Mars 1992) et le code de l'eau (Loi U94/005/CTRN du 
14 fCvrier 1994), dew lois Cdictant des normes de gestion de deux ressources d'extreme 
importance, le sol et l'eau. 

On observe donc qu'h a l'heure actuelle, l'environnement en gCnCral, les forets, les espbces, les 
Ccosysthmes, le milieu marin, les substances minkrales, les installations clasdes, les Ctudes 
d'impact ecologique, les pollutions, les sols, l'eau, le foncier, font dkja l'objet de textes spkcifiques. 

Des lacunes subsistent cependant dans le droit environnemental guinden. Elles peuvent etre situCes 
A deux niveaux normatifs: celui des legislations sectorielles de base non encore adoptkes, et celui 
des textes complkmentaires qu'il reste 1 prendre en application des lois existantes. 

Le cadre lCg;l et dglementaire pour la protection de l'environnement guineen se compose de textes 
qui Cdictent des rbgles de portke gknirale, et des textes dont les rbgles rkgissent un domaine 
spkcifique de l'environnement. 

Un ClCment commun aux textes legislatifs guinkens relatifs A la protection de l'environnement est 
constituk par leur tendance a favoriser la responsabilisation des populations eu Cgard h la gestion de 
leur propre environnement. Diverses formes de participation populaire sont encouragkes : 
associations Ccologiques, collectivitCs locales, groupements informels ou simples citoyens. C'est 
ainsi que le code de I'enviromement prkvoit que les " associations oeuvrant dans le domaine de 
I'enviromement " peuvent, la discrktion de I'administration Etre reconnues d'utilitk publique et 
btnkficier des avantages propres 4 ce statut ". I1 invite en outre I'autoritC ministerielle chargCe de 
l'enviromement a susciter et B faciliter " la criation et le fonctiomement d'associations de 
protection et de mise en valeur de l'enviromement, tant au niveau national que local. Elle peut les 
associer aux actions et manifestations entreprises par son dkpartement notamment en matihre de 
formation et d'information des citoyens ". 

La sensibilisation a l'enviromement, qu'elle prenne la forme de l'tducation de la formation ou de 
l'information, reprksente une autre constante des 1Cgislations environnementales. Le code de 
l'enviromement en confie la responsabilitb a w  organismes publics et privCs d'enseignement, de 
recherche et d'information, qu'il charge de sensibiliser l'ensemble des citoyens aux problbmes 
d'enviromement, d'une part en intkgrant dans leurs activites des programmes permettant d'assurer 
une meilleure connaissance de l'environnement guinken ; de I'autre en favorisant la diffusion de 
programmes d'kducation et de formation aux problbmes d'enviromement. 

Conformement au code de I'eau, I'utilisation d'eau A des fins non domestiques necessite I'obtention d'un 
permis ou concession. D'autre part, le code de I'eau prkise que des mesures (prdci&s dans le code) 
doivent Ctre prises pour prevenir les effets nuisibles des eaux. Ces mesures n'ont pas 6th rnises en place par 
EDG. 

4. Le ministhe de l'urbanisme et de l'habitat 

- AmCnagement et lotissement des parcelles d'habitation 

I1 doit prkckdb la rkalisation de tous les Bquipements sociaux : eau et klectricitb 

- Titre foncier 

Les titres fonders sont delivres par le Ministhre de I'Urbanisme et de IrHabitat. Le conse~ateur national 
atteste de la propriete du terrain avec publication au journal officiel. 



Pour obtenir un titre foncier, un dossier doit Ctre diposd au niveau de IVrbanisme sous le couvert d'un 
g6om2tre expert. 

- Autorisation de construire 

Toute construction fait I'objet d'une demande administrative aupr2s du Ministere de IVrbanisme. 

- Situation administrative des domaines de EDG 

En vue de rkgulariser la situation administrative de ses domaines, la  direction GCnerale de EDG 
vient de crker un projet denornmk cc projet de rbgularisation des domaines fonciers de 
EDG >>. 
I1 a pour objet : 
- L a  collecte des informations sur le patrimoine de I'EDG; 
- Regularisation des documents des domaines acquis ; 
- Suivi pour la  r6cup6ration des domaines de 1'EDG illkgalement occupes ; 
- Dkmarche pour le dkguerpissement des domaines occupds, spoliks et emprises des rkseaux 

de transport et de distribution ; 
- Dklimitation et sCcurisation des zones d'emprises des complexes hydroklectriques ; des 

centrales thermiques et des rkseaux de transport et de distribution ; 
- Etude et realisation des travaux d'amdnagement des domaines rktrockdts et des sites des 

futures infrastructures. 

5. Politique de sauvegarde de l'environnement de la Banque Mondiale 

En plus des codes et ICgislations environnementales nationales, les politiques de sauvegarde 
environnernentales et sociales de la Banque Mondiale doivent &re prise en considbration. 

Basks sur la port& des activitds de projet, la PO 4.01 (Cvaluation environnementale) est applicable 3 ce 
projet. Cependant, les politiques relatives aux habitats naturels (PO 4.04), a la &curit6 des barrages (PO 
4.37) et a la lutte contre les parasites (PO 4.09) doivent bgalement Ctre considerfks dans le prCsent projet, 
comme une mesure precautionnaire visant a s'assurer des impacts minirnaux. Les politiques de sauvegarde 
de la Banque Mondiale exigent la consultation et la divulgation publique. Les rkferentiels utilisis seront ceux 
existant a la date du rapport, sachant qu'une nouvelle version de ces politiques est attendue courant 2006. 

POLmQUE 

Evaluation Envimnementale (PO 4.01) 

Habitats Naturels (PO 4,047 

Skurite' des barrages (PO 4,37) 

Fbresterie {PO 4.36) 

Lutte conb-e les parasites (PO 4.09) 

Populations autochtones (PO 4.10) 

Proprie'rP culturelle (PO 4.1 1) 

R&inMation involontaire de pemnnes (PO 4.12) 

Projets relati6 aux voks d'eau internationah? (PO 1.50) 

> L'evaluation environnementale PO 4.01 (EE) de projets propo&s pour un financernent de la Banque 
Mondiale vise a s'assurer que ces projets soient environnernentalement sains et durables, et ainsi a 
amkliorer le processus de prise de decision. LTE est une procedure dont I'btendue, la profondeur et le 
type d'analyse dCpendent de la nature et de I'echelle du projet propod et de I'impact qu'il est 
susceptible d'avoir sur I'environnement. Elle consiste A Cvaluer les risques que peut prdsenter le projet 

APPL IC~BIL d 
Oui 

Oui 

Oui 

Nan 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 



sur I'environnement et les effets qu'il est susceptible d'exercer dans sa zone d'influence, 21 analyser les 
alternatives possibles du projet, identifier les moyens drameliorer la dledion du projet, sa localisation, 
sa planification, sa conception et son execution en prevenant, en minimisant, en attenuant ou en 
compensant ses effets nhatifs sur Irenvironnement et en renforwnt ses effets positifs. L'EE prend en 
consideration I'environnement naturel (air, eau, sols) ; la santi et la dcurite humaine ; les asp- 
sociaux (reinstallation involontaire, populations autochtones, et proprietk culturelle) et les aspects 
environnementaux transfrontaliers et globaux. Elle envisage le contexte naturel et le contexte social 
drune maniere int&jr&. Dans ce contexte, il est peu probable qu'il y ait des impacts environnementaux 
significatifs et/ou irreversibles. Neanmoins, les projets doivent mettre en evidence ces impacts 
environnementaux mineurs qui seront evalues et atb5nu6 au travers le plan de gestion 
environnementale. 

9 La politique relative a la conservation des a habitats naturels w (PO 4.04) est declench& par n'importe 
quel projet des lors qu'un changement ou une dhradation significative des habitats naturels, 
directement (A travers la construction) ou indirectement (a travers les activites hurnaines induites par le 
projet), peuvent &re identifib. La Banque ne soutient pas les operations impliquant un changernent ou 
la d&jradation significative d'habitats naturels critiques. La proddure dr4valuation environnementale 
(PO 4.01) doit identifier tous les habitats naturels critiques dans la zone d'influence d'un projet. Pour 
drautres habitats naturels, la Banque ne soutient pas les projets presentant des degradations 
significatives moins qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant d'en limiter les impacts et 
qurune analyse complete ait montre que les benefices du projet seront substantiellement sup4rieurs aux 
coots environnementaux. Si le projet wnvertit ou dbrade les habitats naturels de rnaniere significative, 
des mesures appropriees acceptable par la Banque, visant les rkduire, doivent &re envisagees de 
manitire a maintenir un sedeur hlogiquement protege. 

9 La politique relative A la a skurite des barrages * (PO 4.37) demande que seuls des professionnels 
qualifib et expkrimenth peuvent superviser la conception et la construction d'un nouveau barrage, En 
raison de graves condquences qurentrainent le dysfonctionnement ou Iran-& d'un barrage, la Banque se 
soucie fortement de la skurite des nouveaux barrages et des barrages deji existants dont un projet 
directement finand par I'Institution est directement dependant. La Banqw peut financer les types de 
projet ne comportant pas de nouveau barrage mais appele a dependre de la bonne marche d'un 
barrage existant ou d'un barrage en construction (BEC) cites ci-apr&s : centrale eledrique ou systkmes 

' 

dradduction dreau puisant directement dans un reservoir contr6le par un barrage existant ou un BEC. 

9 La politique li& a la a lutte contre les parasites * (PO 4.09) privilhie I'utilisation de methodes 
bilogiques ou environnementales et limite le recoun aux pesticides chimiques de synthese. Lors de 
Irevaluation d'un projet, la Banque apprkie dans quelle mesure le cadre rblementaire et les institutions 
du pays considere sont de nature promouvoir et faciliter I'adoption de methodes sans risque. 

CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

A Description du projet et principales composantes environnementales et sociales 

1. Le projet comprend trois composantes : i) CREST (Commercial Reorientation of the 
Electricity Sector Toolkit) visant A renforcer les infrastructures de distribution, A amCliorer la qualit6 
du secteur Clectrique, la satisfaction client et A rCduire les perks; ii) la rthabilitation de la centrale 
hydraulique de Garafiri et de la centrale thermique de Tombo pour augrnenter leur rendement; iii) 
la promotion de la maitrise de la demande d'tnergie, la promotion de la participation du secteur 
privk (a l'investissement et ii la gestion), r'assistance pour le renforcement des capacitks d'EDG en 
matiere de gestion technique et financikre. 



2 Sur le plan environnemental et social, les principales sous composantes concerneraient le 
suivi de la mise en ceuvre des mesures environnementales, la sensibilisation a la protection de 
l'environnement, les mesures de restauration des sols, la protection et la gestion de l'enviromement, 
les mesures d'accompagnement pour amkliorer le cadre et les conditions de vie de la population. 

3 I1 convient de noter qu'il ne s'agit pas de la construction d'une nouvelle centrale, mais 
plutat de la rdhabilitation de centrales hydrauliques et thermiques existantes, en vue d'amtliorer la 
production et la distribution du service Clectricitk. Cette rkhabilitation visera donc le renforcement 
des installations techniques et n'induira aucune expropriation des habitations ou d'autres structures. 

4 Les principales pdoccupations enviromementales touchent plus particulibrement la gestion 
des rejets liquides et solides (huiles ustes, contenants, dechets industriels et spkciaux.. .), mais aussi 
atmosphkriques, la contamination des sols et les aspects liks A la sCcurit6 (risques sanitaires.. .). 

5. Vu la taille de ce projet et la nature des sous-projets potentiels, sa localisation dans des regions 
peu sensible A l'environnement et les incidences environnementales facilement maitrisables par la 
mise en ceuvre des mesures approprikes, le projet serait class6 dans la Catkgorie B selon la politique 
d'kvaluation environnementale de la Banque Mondiale (OP 4.01), exigeant un plan cadre de gestion 
environnementale et sociale. 

L'e'valuation des conditions environnementales mene'e dans cette dude pendant les visites du 
terrain indique que la zone d'incidence directe est ponctuelle crest-ci-dire limitke aux deux sites de 
la Direction distribution et le long des lignes, les dzfle'rents endroits d'intewention et surtout social 
et les mesures pre'conise'es permettront d'atte'nuer les impacts &gat@. 

B. Criblage des impacts et principaux impacts environnementaux et sociaux 

P Criblage des impacts et mesures d9attCnuation 

Les activitts de la direction distribution s'exercent essentiellement sur les rtseaux moyenne 
tension (MT), basse tension (BT) et les postes 

Movenne tension MT 

I1 est constituk de lignes souterraines ou de lignes adriennes de 1 x 148mm2 et 1 x 54,6mm2, de 
poteaux en bCton classe D E,en bois, de traverses, d'ancrage, de jeu de coupe circuit, de transfos, de 
chaines d'isolateurs, IACM, de jeu de parafoudre, etc. . . . 



Pannes MT 
RCseaux aCriens : elles sont dues A des chutes d'arbres sur les fils, les coups de foudres qui 

cassent les isolateurs, l'action des grands vents qui font tomber les corps ktrangers sur les 
reseaux, les accidents de circulation sur les reseaux 
Rkparation 

Remplacement de poteaux cassis, remplacement des isolateurs cuss&, des ferrures 
difirmis, rk@ction des kpissures, ilagage des emprises, respect des normes de construction 
ktablies par le minist2re de 1 'habitat. 

Dotation des services de dkpannage d'kquipements et de matkriels adiquats et formation 
continue du personnel exploitant. 

RCseaux souterrains : les pannes sont dues au claquage des boites de fonction, les ciibles 
bless& par les travaux de fouille de terre par les travaux de TP, de la SEG, de SOTELGUI, 
etc.. .Les pannes peuvent &re les dkfauts sur les boites d'extrkmitk et les kquipement de postes. 
Rkparation 

Remplacement des boftes cramke et remplacement des iquipements endommagks. 
Comme pricaution ci prendre le repirage du track des lignes par des borne au cours de 

la construction des lignes. 

DifficultCs : Manque d'kquipements de protection et de skcurit6 
Manque ~ 'EPI,  manque d'klagage des emprises 
Construction d'habitats dans les emprises des lignes et autour des postes cabines, 

des immeubles collant les lignes 
Manque d'outillage (caisse A outils) 
Personnel insuffisant 
Manque de plan de formation 

Solutions propos&es : 
Doter la direction d'iquipements et matiriels de travail. Autrement dit renouvellement du pare 
autos, approvisionnement en stocks de matiriels et de caisses a outils. Elaboration d'un 
programme deformation continue pour l'ensemble des travailleurs de la direction distribution. 

Basse tension 
I1 est constituk poteaux petit jean, poteaux en b6ton classe D, poteaux en bois, pinces de 
suspension, cible torsade, etc .. 
Pannes : 

Les pannes sont dues gknkralement A la mauvaise qualit6 du riseau. Plus de 70% sont constitues 
de rkseaux de fortunes avec des matkriels inadkquats. 
I1 arrivez trouver que tout un secteur soit aliment6 par un r6seau monophas6 ou biphad. Ce la 
entrabe souvent des chutes de lignes ou que deux phases, par l'effet des vents, se touchent. Ce qui 
endommage les transfos. I1 existe aussi des kseaux de clandestins qui, sans aucune norme, causent 
des dkgits knormes sur les rkseaux par consequent d'knormes pertes pour l'entreprise. 

RCpar ation 
Remplacement des matkriels endommagis et remise de la fourniture de courant. 

Postes : 
11s sont p&fabriqu6s, ma~onn6s ou sur portiques. Leurs sites sont souvent encombrks par les petits 
commerbants ou-les beti& artisans. ~e s -~os t e s  sont souvent vandalisks. 



Difficult& : 
La principale difficult6 dans la foumiture de courant A Conakry et h l'intkrieur du pays 

reside dans la faiblesse de I'offie par rapport h la demande. Partout oii il y a le courant tout le 
monde veut l'avoir h la fois et de fagon ininterrompue. 
A Conakry, le dkpartement exploitation a Ctk amen6 A creer quatre regimes d'alimentation h savoir : 

a) rkgime d'alimentation variable de un jour sur deux aliment6 de 18 heures A 6 heure du 
matin, et le 2""" jour de 0 heure h 6 heure du matin 

b) rkgime d'alimentation permanente pour la commune de Kaloum (zone de l'administration) 
et les sites stratkgiques 

c) regime permanent h partir de 18 heures jusqu'h 6 heures du matin 
d) regime permanent a partir de soit 22 heures ou de 0 heure ii 6 heures du matin. 

Cette rkpartition pennet de donner du courant A des moment fixes sans trop chargk le reseau et 
surtout les transfos. 
Mais l'inconvknient est que quand un client se trouve h la limite de deux rkgimes d'alimentation, il 
s'arrange A se brancher sur les deux A la fois. Cela entraine des surcharges sur les transfos, fait 
sauter les coffrets qui les protkgent et des fois le transfo prend feu. C'est ce qui a fait glter la 
plupart des transfos rebut& et qui se trouvent stockks dans la cour des travaux neufs de la direction 
distribution. 
D'aprks nos enquetes ces branchements proviennent des lots de b4nkvoles qui sont lkgions dans les 
quartiers. 
Les actes de vandalismes par vol de fils, de clble de mise h la terre, d'huile transfos sont fikquents. 

Recommandations : 
Augmentation de la capacitk de production et de foumiture de courant par la construction 

d'autres ouvrages thermiques et surtout hydrauliques par EDG; 
Mise en conformiti des rkseaux B T ;  
Surveillance rkguli2re du riseau par le renforcement de la capacitk d'intervention des 

inspecteurs en les dotant d'kquipements et d'outils de travail ; 
Le respect par les agents des consignes et prockdures en vigueur ; 
Dotation en matiriels et kquipements dm dzfkrentes antennes (au nombre de quatre) pour 

une intervention rapide ; 

Les transformateurs 

Ils sont de diffkrentes provenances : France, Maroc, Inde, Egypte et Dakar. Ils sont refioidis h 
l'huile comme diklectrique en gknkral de l'huile minkrale ONAN. I1 a k g  rkv616 par le recensement 
effectuk par la Direction Nationale de I'Environnement (DNE) que certains transfos de EDG ktaient 
refioidis huile contenant du PCB. La DNE en collaboration avec le FEM a envisagk un 
recensement systkmatique et ktiquetage de tous les transfos suspects en vue de leur dkclassement et 
la destruction de toutes les huiles contenant du PCB. 
En Guinke les transfos tombent en panne des suites de surcharge qui gate les coffiets de protection. 
Ils s'kchauffent ce qui entraine des deversements d'huiles et parfois ils prennent feu. Les transfos a 
dkpanner sont envoyks dans les ateliers de rkparation ti  Tombo ; ceux qui sont compl6tement gltes 
sont dkclassks et stockks aux travaux neufs. 
Ils subissent desfois des actes de vandalisme par vol d'huile. Les perte de jeu de parafoudre, de jeu 
de coupe circuit et fisibles peuvent endommager les transfos. 

Recommandations : 
~uweillance rkgu2itb-e du riseau par une inspection rigoureuse ; 
Dotation des inspecteurs d'appareils de contrdle et d'kquipements adkquats ; 
Le respect des consignes et prockdure d'urgence 
Ratissage des lignes ri rkgime d'alimentation mixte 



Les dCchets 

11s sont constitubs pour l'essentiel de divers types de dkchets. Les maeriels dkmanteles, les 
carcasses de transfos jonchent la cour de travaux neufs. Les troncs d'arbres coupks, les ordures 
mtnageres repandues derriere les bltiments, les caniveaux contenant des ordures de toute sorte. 

Un tri des de'chets ge'nirh par les activitis sur les rkseaw est a mettre en place. Une 
dzfe'renciation entre les dichets banaw (non souille's) tels que le bois, les cartons, les ferrailles ... 
et les de'chets souille's ou toxiqua fits usagis, huiles, chzffons, solvants, ...) est d rialiser sur les 
deux sites de la distribution. Les dichets seront quantifi& et tbacuh ou valorisis vers des filikres 
existantes et contr6lies notamment pour l a  dichets toxiques. 
Un contrat de nettoyage d'ordures avec les PME de la place s 'avhre nicessaire pour la sante' des 
travailleurs. 
Autres difficult& 

Les rCseaw d'EDG sont souvent de fortune. 11s subissent des actes de vandalisme par vol de fils, 
d'huiles, de cibles de mise la terre, de poteaux sont victimes d'accidents de circulation. 

Le manque d'equipements et de materiels entraine souvent du retard dans travaux de dkpannage. 
Le retard du dkpannage des transfos a souvent entrain6 des kmeutes dans certains quartiers 
obligeant l'intervention des forces de l'ordre avec toutes les cons6quences que cela provoque. 

Le manque d'information et de sensibilisation des consomrnateurs sur les regimes de fourniture a 
souvent kt6 a l'origine des kmeutes et descentes des jeunes des quartiers dans la rue. 
La dtmotivation des travailleurs par le manque d'kquipements, de materiels et ~ ' E P I  affecte 
serieusement l'efficacitk des services rendus. 
Occupation de l'emprise des rkseaux et les sites des postes par les habitations. 

> Besoins en renforcement des capacitbs et formations 

Le principal problkme de distribution du courant klectrique b Conakry reside dans l'insuffisance de 
l'offie par rapport a la demande. 
Le sous tquipement des services de la distribution en matkriels et moyens de service 
La faiblesse des Cquipes du personnel par rapport au volume du travail A rkaliser. 
Le manque de motivation par retard dans l'avancement en grade et en kchelon 
Le manqued'un plan de formation continue et un plan de gestion environnementale et sociale 
Un appui en equipements et matkriels de travail ainsi de la formation du personnel est nkcessaire 
pour les ateliers de dkpannage des transfos. 
La renovation des bitiments de la direction et sa dotation en materiels de bureau est nkcessaire 
Apprentissage de tous les travailleurs B conduire les vkhicules de chantier pour les rendre plus 
eficaces sur le terrain. 
L'appui au projet de rkgularisation des domaines fonciers de EDG 

> Les coats des mesures de renforcement des capacites 

Equipements : 
Trois (3) camions grues 6quipts de nacelles 
Quatre (4) vkhicules 4 x 4 tout terrain 
Dix (10) motos tout terrain 10 
Matkriels de contrble et de mesure 
Caisses b outils 

PM 
PM 

7.000 Euros 
PM 
PM 



Echelles PM 
Equipements de protection individuels PM 
Appui au projet rkgulation des domaines : trois motos 2.000. GNF 

Formation des travailleurs 
Rhovation des bdtiments 
Matkriels de bureau 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.000 Euros 
70.000 Euros 

PM 

PM : pour mtmoire 



Plan de Skurib5 

Elements (sources) 

Travail en hauteur 

PLAD'ACTION PARTICULIER 

Mesures de prevention 
deterrnindes 

Interdire la prksence des 
travailleurs en bordure du vide 

Installation des dispositifs de 
protection contre les chutes 
Gardes corps (partout oh il y a 
risque de tomber) d'une 
hauteur de 3 rn ou plus. 
Harnais de skcuritt. 

Risques 
identifies 
(besoins 

identifies) 
Moyens de 
protection contre 
les chutes 

LORS DES TRAVAUX EN HAUTEUR 

Modalitks et echeanciers de mise en 
application 

ContrGle 1 suivi 
Aviser les travailleurs de ne pas se tenir i ces endroits. 

Techniques de construction et processus opkratoires visant cet 
objectif. 
Foumir les rnatkriaux nkcessaires. 
Respecter les exigences de rksistance et de conception. 

Fournir harnais de skuritk conforme Bun lien de retenu 
n'exckdant pas 1,2 rn et un dispositif d'ancrage, le tout offrant 
une rksistance de 18 Kilo newtons i la rupture. 
Prkvoir des s h c e s  de formation sur le port du harnais au 
moment de I'accueil et pkriodiquernent par la suite 

FrCquence 
En continu 

En continu 

Au besoin 
Au besoin 

Au besoin 

Avant le dCbut des travaw en 
continu 



PLAN D'ACTION PARTICULIER 
- 

E h l e n h  (sources) 

Appareil de levage 

Camioa flkhe 

Risques identifiks 
(besoins identifibsl 

Conformite des 
appareils de levage 

Electnsation ou 
Clectrocution 

Renversement 

Ecrasement 

UTILISATION 

Mesures de prevention 
dbterminbes 

Tout appareil de levage doit 
Stre conforme a la norme le 
rtgissant 

S'assurer que personne 
n'effectue un travail pour 
lequel une pike, une charge, 
un klkment de machinerie 
risque de s'approcher d'une 
ligne tlectrique 
Le conducteur doit : 
- avoir le permis s'il est 
requis ; 
- assurer la stabilitk du 
camion avant I'utilisation ; 
- ne pas dkpasser la capacitk 
de I'appareil (charge 
nominale). 
- aucune charge ne doit se 
trouver au-dessus d'un 
travailleur ; 
- respecter les normes 
d'utilisation du fabricant ; 
- s'assurer qu'un signaleur 
soit sur les lieux. 

D'UN APPAREIL DE LEVAGE 

Modalitbs et kchkanciers de mise en 
Application 

Contrale / suivi 
Le contrema7tre et les travailleurs doivent s'assurer de 
I'inspection de la machinerie. 

Respecter les distances d'approche minimale. 

Suspendre les travaw lors de grands vents (exckdant 70 
krnheure). 

Frkquence 
Avant le debut des travaux. 

En continu 

- 
Avant le dCbut des travaux. 



PLAN D'ACTION GENERAL 
1.1- Protection Incendie 

PLAN D'ACTION GENERAL 

Elements (sources) 

I. 1.1- Protection 
Incendie 

Modalitks et kchkanciers de mise en 
application 

1.2- PROTECTION INDIVIDUELLE 

ElCments (sources) 

1.2.1 - Protection de la 
T&te 

1.2.2- Protection des 
pieds 

Risques 
identifies 
(besoins 

identifibs) 
lncendie 

Explosions 

ContrGle I suivi 
Inspecter et remplir le registre de vkification des extincteurs. 

Informer le personnel sur les prockdures d'utilisation des 
extincteurs. 

Mesures de prhention 
dCterminCes 

S'assurer que toutes les personnes 
intervenant sur le chantier portent le 
casque de stcuritt. 

S'assurer que toutes les personnes 
intervenant sur le chantier portent des 
bottes de skcuritt sur le chantier (bottes i 
cap d'acier) 

Risques identifies 
(besoins identifies) 

Blessure ti la t6te 

Blessure aux pieds 

Mesures de prhention 
dCterminCes 

Placer des extincteurs : 

- dans chaque vkhicule destint 
au transport. 
- ti proximitk des activitks de 
soudage et d'oxycoupage. 
- dans les bureaux 
- dans les aires de repas. 
- Dans les Cquipements lourds. 

FrCquence 
Une fois par mois. 

Lors de I'accueil ou des stances 
d'information 

Modalitks et kchkanciers de mise en 
application 

Contr6le I suivi 
S'assurer de la disponibilitk et du port adtquat 
des Cquipements. 

Voir i faire remplacer ces iquipements lorsque 
dkfectueux ou inefficaces. 

Vkrifier le port de ces kquipernents. 

S'assurer de la disponibilitk et du port adCquat 
des kquipements. 

Voir i faire remplacer ces equipements lorsque 
dtfectueux ou inefficaces. 

Vkrifier le port de ces kquipements 

Frequence 
Avant le dtbut des 
travaw 

Au besoin. 

Quotidiennement. 
Avant le dkbut des 
travaux 

Au besoin. 

Quotidiennement 



1.2.3- protection de 
I'ouie 

Surditt temporaire ou I S'assurer du port des tquipements de 
permanente protection auriculaire pour toutes 

personnes expostes ti des bruits 
anormalement Clevts. 

S'assurer de la disponibilitk et du port adkquat 
des tquipements. 

Remplacer ces tquipements lorsque dtfectueux 
du inefficaces. 

1 Vtrifier le port de ces tquipements. 

travaux. 

Au besoin. 

Quotidiennement. 

PLAN D'ACTION GENERAL 

1.2- PROTECTION 

EMments (sources) 

1.2.4- Protection des 
yeux et du visage 

1.2.5- Protection des 
voies respiratoires 

INDNIDUELLE 

Risques identifiCs (besoins 
identifies) 

Blessure aux yeux et au visage 

Inhalation de gaz toxiques ou 
de particules. 

Mesures de prevention 
determinees 

S'assurer du port d'une protection des 
yeux et du visage a toutes les personnes 
exposkes 9 : 
- particules en mouvement (meulage, 
etc..) ; 
- rayonnement ultraviolet (soudure) ; 
- substances clangereuses (corrosives sous 
forme de gaz, vapeur, furnke). 
S'assurer du port d'un systkme de 
protection des voies respiratoires pour les 
personnes expostes 5 des gaz toxiques ou 
5 des particules dans I'air ambiant 

Modalitks et kchkanciers de mise en 
application 

Contrale 1 suivi 
S'assurer de la disponibilitt et du port adkquat 
des tquipements. 

Voir faire remplacer ces tqu~pements lorsque 
dtfectueux ou inefiicaces. 

Verifier le port de ces tquipements. 

S'assurer de la disponibilitt et du port adtquat 
des Cquipements. 

Voir 5 faire remplacer ces tquipements lorsque 
dtfectueux ou inefiicaces. 

Venfier le port de ces tquipements. 

Friquence 
Avant le debut des 
travaux 

Au besoin. 

Quotidiennement 

Avant le dtbut des 
travaux. 

Au besoin. 

Quotidiennement 



PLAN D'ACTION GENERAL 

1.3- TENUE DES 

Elbments (sources) 

1.3.1- Acces au chantier 
de construction 

1.3.2- Voie de circulation 
et poste de travail 

1.3.3- Ouverture 
temporaire dans 
plancher ou toit 

1.3.4- Eclairage des 
travaux de nuit. 

Mesures de prevention 
dbterminees 

Le site sera cl6tur6. L'accts au chantier 
doit se faire par les endroits prtvus ti 
cette fin. 
S'assurer que les voies de circulation et 
les postes de travail sont tenus en bon 
ordre. 

S'assurer qu'aucun danger ne rtsulte de 
I'entreposage ou de I'accumulation des 
rebuts ou rnatitres dangereuses. 

S'assurer que l'ouverture est entourke 
d'un garde-corps. 

Eclairage additionnel. 

LIEUX 

Risques identifies (besoins 
identifies) 

Dangers lnhtrents a un 
chantier 

Accts facile, pas 
d'encombrement et risque de 
chute 

Chute 

Visibilitk 

Modalitks et echeanciers de  mise en 
Application 

ContrSle I suivi 
Au dkbut du chantier. 

Assurer un nettoyage rtgulier. 

Entreposer adtquatement et 
minimiser les rebuts et les 
rnatikres dangereuses sur le 
chantier. 

Vtrifier I'installation et la 
Prksence. 

Vtrifier si l'tclairage est suffisant. 

Frkquence 
En continu 

En continu 

En continu 

En continu 

AU besoin 



PLAN D'ACTION GENERAL 

1.4 OUTILS 

Elements (sources) 

1.4.1- Appareil et outil 
Clectrique 

1.4.2- Rallonges de fils 
electriques 

Modalitks et kch6anciers 

ET INSTALLATION ELECTRIQUE 

Risques identifies 
(besoins identifih) 

Electrisation ou electrocution 

Electrisation ou tlectrocution 

de mise en application 
Contrale I suivi 

Verification des outils ou appareils. 

S'assurer que les outils ou appareils 
sont conformes. 

Verification des rallonges 
(disposition et type). 

Inspecter les lieux 

Mesures de prdvention 
dbtermintes 

I1 est interdit de travailler sur de 
Yequipement 6nergisC. 

Les procMures de cadenassage s'appliquent 
en tout temps. 

S'assurer que tout outil ou appareil 
Clectrique est mis i la terre 5 moins qu'il 
n'ait une double isolation. 

Chaque travailleur o e u m t  sur de 
I'tquipement pouvant a r e  CnergisC doit 
cadenasser I'kquipement avec son propre 
cadenas. 
S'assurer qu'elles sont munies d'un 
troisikme conducteur pour la mise i la terre 
(exception : rallonge pour Cclairage) et que 
celles non utilistes sont dCbranchCes. Ces 
rallonges doivent etre de type industrielle. 

Suspendre les fils 5 une hauteur minimum de 
2,4 m et les protkger s'ils passent sur le sol. 

Frequence 
En tout temps. 

Avant le debut des travaux. 

Avant le dkbut des travaux. 

En continu. 



PLAN D'ACTION GENERAL 

1.4 OUTILS ET 

ElCments (sources) 

1.4.3-  it^^ de jonction, de 
distribution et prises de courant 
1.4.4- Interrupteur d'une entree 
de service, d'une artere ou d'un 
circuit dCrive 
1.4.5- Travail en milieu humide 

1.4.6- Panneaux de distribution 
(source Clectrique) 

(SUITE) 

Mesures de prevention 
d4terminCes 

S'assurer que ces installations sont 
fermks. 

S'assurer qu'ils ne sont pas verrouillCs en 
position fermke. 

Eviter que la personne ayant B faire dans 
les bo'ites de jonaion ou de distribution 
puisse avoir les pieds dans I'eau. 
S'assurer qu'ils sont clairement identifies. 

INSTALLATION ELECTRIQUE 

Risques identifib 
(besoins identifibs) 

Electrisation ou Clectrocution. 

Electrisation ou Clectrocution. 

Electrisation ou tlectrocution. 

Electrisation, tlectrocution, 
dommage mat6riel. 

Modalites et echeanciers 

de mise en application 

Contrdle I Suivi 

Aviser les travailleurs concern6s. 

lnspecter les installations. 

Aviser les travailleurs concernes. 

lnspecter ces interrupteurs. 

Installer un faux plancher surkleve sous les 
Mtes  tlectriques. 

Vtrification de leur identification 

Frequence 

En continu. 

En continu. 

En continu 

En continu 

En continu 

En continu 



PLAN D'ACTION GENERAL 

1.5 FORMATION 

El4ments (sources) 

1.5.1- Connaissance du plan 
sante et skuritk 

ET INFORMATION 

Risques identifies 
(besoins identifies) 

Mesures de prkvention 
dbterminbes 

- Stance &information portant 
sur : 

. les proctdures B suivre en cas &accident ; 

., la localisation des trousses et des 
numtros de tklkphone d'urgence ; 
. le r61e du secouriste ; 
. I'utilisation des extincteurs ; 
. les rtgles gtntrales du chantier ; 
. la localisation de I'ensernble des 
installations ; 
. les obligations de chacun en teme de : 

-responsabilitts 
-port obligatoire de I'tquipernent de 

protection 
-mtthodes de travail 

Modalitbs et kchkanciers 

d e  mise e n  application 

ContrBle I Suivi 

Consigner toutes les rencontres 
dans des registres (hfbrence, 
annexe). 

Frkquence 

Lors de I'accueil et 
des pauses sbcuritb. 



PLAN D'ACTION GENERAL 

Mesures de prevention 
determinees 

Nombre sussant de secouristes sur le 
chantier 

Equiper le chantier d'un nombre adkquat 
de trousses. 

Nombre de trousses : 
(nombre adiquat de trousses lorsque le 
temps requis pour y avoir accb est 
approximativement de 5 minutes pour tous 
les travailleurs). 
Infirmihre ou infinnier en poste au 
chantier. 

1.6 PREMIERS 

ElCments (sources) 

1.6.1- Secouristes 

1.6.2- Trousses 

1.6.3- Infirmih, infirmier et 
local 

Modalites et 6cheanciers 

SOINS / PREMIERS SECOURS 

Risques identifies 
(besoins identifies) 

Blessures 

Blesswes 

Blessures 

de mise en application 

Contrale 1 Suivi 

S'assurer de la presence, en tout 
temps pendant les heures de travail, 
du nombre requis de secouristes 
sur le chantier. 

Identification : 
- Casque afichant une croix ; 
- Autre : Dossard rouge 

Maintenir propre, complhte et en 
bon etat. 

Munir de I'equipement, fournitures 
medicales et autres. 

Frequence 

En continu 

En continu 

En continu. 

En continu. 



PLAN D'ACTION GENERAL 

1.7 LOCAUX 

Elbments (sources) 

1.7.1- Locaux divers 

DIVERS 

Risques identifibs 
(besoins identifibs) 

Contamination 

Hygikne 

Mesures de 
prevention 

dtterminbes 

Local pour prendre les 
repas. 

Cabinets d'aisance. 

Modalites et 6cheanciers 

de mise en application 

Contrdle I Suivi 
S'assurer de la mise en place si nkessaire : 

- roulottes 
- cabanes 
- locaux 
- autre : 

Mahodes d'installation adtquates. 

Entretien hygitnique. 

S'assurer de la mise en place si nkcessaire : 

- roulottes ; 
- cabanes ; 
- locaux 
- autre :.. . .. . . . .. . . . .. 

Mkthodes d'installation adequates. 

Entretien hygitnique. 

Frequence 
Au dkbut des travaux. 

Au dtbut des travaux. 
En continu. 

Au debut des travaux 

Au debut des travaux 
En continu. 



Budget rbcapitulatif des PGES 

Conclusion et recommandations 

Designation Coiits 

Le renforcement de la capacit6 op6rationnelle de la Direction Distribution de EDG est une priorit6 
pour la Direction gCnkrale de l'entreprise ti fin de rendre plus efficace la fourniture du courant 
tlectxique aux populations qui en ont besoin. 
La direction distribution doit Stre bien tquipte tant en mattriels qu'en moyens de dkplacement pour 
qu'elle joue pleinement son r6le dans cette entreprise. Elle doit Stre respectueuse des normes 
environnementales et sociales. 
Le renforcement de l'effectif des travailleurs et leur immatriculation ti la caisse de stcuritt sociale 
sont nkcessaires 
La restauration de ses bases, la motivation et la formation des travailleurs doivent Ctre soutenues par 
la direction gkntrale. 
Les dispositions doivent Ctre prises pour Cviter l'intervention intempestive des bkntvoles sur les 
lignes. 
En outre le respect des plans de lotissement et des constructions doit se faire de fagon rigoureuse en 
vue d'kviter l'envahissement des emprises des lignes par les constructions anarchiques. 
C'est pourquoi la Direction gdntrale de EDG doit appuyer les efforts du projet rtgulation des 
domaines de EDG. 
En fin 1'Etat doit renforcer le parc de production ti fin de donner le courant Clectrique h tous les 
citoyens et A moindre prix. 

PGES direction distribution 

PGES direction production et transport 

Renforcement service environnement EDG 

Reboisement des sites des centrales hydroklectriques 
Les travaux de reboisement se feront sur une pCriode 
de 5 ans au moins. 

Total. ............ 

PM 

1.042.000 Euros 

50.000 Euros 

1.028.000 Euros 1 an 

.................... 



Annexes 
A Projet reboisement des sites des centrales hydroklectriques de EDG 
B Devis rksultant de l'audit environnemental et social des centrales de Tombo et des centrales 

hydroklectriques de Garafiri, DonkCya, BanCah et Grandes Chutes 
C. Photographies rkaliskes sur les sites de DD 
D. Liste des personnes rencontrbes 
E. Questionnaire 
F. Bibliographic 

DOCUMENTS CONSULTES 

1. Rapport d'audit environnemental de Tombo et centrales hydroklectriques fait par 
BEL/BURGEAP Avril2006 

2. Etudes d'impact enviromemental du projet Plan Directeur d'klectrification et projet 
d'klectrification rurale par Decon- SE - Tropic environnement AoQt 2006. . 

3. Code de l'klectricitk 
4. Code de l'eau 
5. code de l'environnement 
6. manuel de conduite rkseau : prockdure de consignation des rkseaux de distribution 
7. DCcret portant crkation et attribution du ministhe du dkveloppement durable et de 

1 'enviromement 
8. Evaluation des impacts sur l'enviromement 2eme kdition de Pierre Andrk et coll. 

Personnes rencontrkes 

1. Mr Ousmane CONDE Directeur Distribution / EDG 
2. Abdoul fataye LANIKPEKOUN, chef dkpartement maintenance et travaux 
3. Mouctar DIALLO, chef dkpartement 
4. El.hadj Moumini Chef de dkpartement exploitation et dkpamage 
5. Yaya CISSE, Chef de division mesure 
6. Fassouma MARA, chef de dkpartement 
7. Madame Halimatou Tandbta DIALLO, Directrice nationale de 

1 'environnement 
8. Mr Alimoulaye BAH, Directeur national adjoint de I'enviromement 
9. Kalil SAVANE, chef de service exploitation et dkpannage 
10. Sidiki CONDE, chef service EIES, MDDE 





Photo 1 : Troncs d'arbres coupds et tourelle de cdble exposds dans la cour de travaux neufs 

Photo 2 : Poteaux d'dclairage public, poteau bdton et transfos d6mantelCs dans la cour de 
travaux neufs 



Photo 3 : Transfos dtmantelks dans la cour de travaux neufs 

Photo 4 : Poteaux bCton et transfos dCmantelCs dans la cour de travaux neufs 



Photo 5 : Epaves de camions dans la cour de travaux neufs 

Photo 6 : Transfos, poteaux, tourelle et view pneus dans la cour de travaux neufs 





Photo 7 : Canalisation remplie d'eau sale et d'ordures A la rentrke de la direction distribution 

Photo 8 : La fagade du grand magasin des travaux neufs 



Photo 9 : La faqade du bureau du directeur de la distribution avec des tuyaux 

Photo 10 : La fagade arrikre du bureau du directeur de la distribution 



Photo 11 : Epaves de vkhicules de services de la direction distribution 

Photo 12 : Magasin de stockage de matkriels klectriques dkmantelks de la distribution 





avec des stagiaires et ouwiers attendant leur programmation. 

Photo 14 : L'intkrieur de la renide avec des tas d'immondices de la distribution 



Photo 15 : L'ambre cour de la direction distribution 

Photo 16 : l'amkre cour de la direction avec les toilettes des travailleurs en construction 







Audit de la direction distribution de EDG 

Questionnaire 

1 Prksentation et attribution de la Direction Distribution 
- Structure, 
- effectif et qualitk du personnel 

2 Attributions 
- Les problCmes des 5 demibres annkes (fonctionnement) 
- Les plaintes ou les rkclamations 

3 Projets encours d'exkcution 
- Lieu bknkficiaire 
- objectifs 
- composantes 
- coots 

4 Projets en perspective 
- Lieu bknkficiaire 
- objectifs 
- composantes 
- coots 

5 Description des kquipements concemks par la direction 
- Rkseaux moyenne tension MT 
- Rkseaux basse tension BT 
- Postes 

a)Transformateurs 
- Provenance des transfos 
- Dates de mises en service 
- Qualitk des huiles de refroidissement (diklectrique), nature 

- Comment les transfos sont refroidis ? S'ils sont refroidis A l'huile comment sont- 
ils entretenus ? Contiennent-ils du PCB ? 

- des transformateurs ont-ils kt6 dkmantelks ? Si oui 2 i  quelles dates ? 
- comment se fait le dkclassement des transfos 
- comment sont gkrks les transfos dkclassks ? 
- difficultks, solutions envisagkes 
- Les transfos de Dakar : qualitks et quantitks, qu'est qui a motivk leur choix 
- Ateliers de dkpannage des transfos (Tombo) 

b) Rkseaux 
bl ) Moyenne tension MT 

- qualitk des fils utilisks, sources 
- Rkparation rkseau MT 
- Dkmantblement rkseau MT 
- Difficultks rencontrkes 
- Solutions proposkes 

b2) Basse tension BT 
- qualit6 des fils utilisks, sources 
- Rkparation rkseau BT 
- DkmantClement rkseau BT 
- Difficult& rencontrkes 
- Solutions proposkes 



ProcCdure d'ur~ence 
- Que ce passe t-il en cas du coupure du courant ? 
- Y a-t-il une prockdure d'urgence ? (Pour les employks) 

MatCriels et Cqui~ements 
- Type de matkriels et Cquipements 
- Difficultks et solutions 
- Mode d'utilisation matkriel et solution 
- Gestion du materiel et kquipement rebutks - - 

Insaections et surveillances 
- Y a-t-il une liste de contr6le pour les inspections (copie a fournir) 
- Qu'est ce qui est surveillk, par qui, A quelle frkquence ? 
- Y a-t-il des appareils de contr6le 
- Risques de rupture de rkseaux 
- Est-ce une obligation rkglementaire, a quelle frkquence ? 
- Que ce passe t-il en cas de ksultat non conforme 
- Y a-t-il des actions correctrices A prendre par jour ? 
- Y a -t-il eu des dommages sur les rkseaux ? 
- Comment se font les rkparations ? 
- Que fait-on des matkriels dkclassts ? 
- A qui les informations relatives A la maintenance et aux inspections sont 

elles transmises ? 
ProcCdures et inspections 

- Liste des consignes, prockdures et inspections en vigueur dans les travaux 
concernant l'environnement l'hygibne et la skcuritk 

- Y a-t-il un manuel environnement (a consulter) 
- Y a-t-il un manuel d'hygibne et skcuritk (a consulter) 
- Qui doit intervenir sur les rkseaux 
- Hygibne et skcuritk 
- Les rtseaux sont-ils surveillks 24h /24 
- Y a -t-il des agents de skcuritk 
- Y a-t-il des visites de l'inspection du travail 
- Les conditions sont-elles kt6 contr6lkes pour le gouvernement 
- Y a-t-il des systbmes de skcurib5 existant pour protkger I'accbs aux installations 
-Y a-t-il eu des actes de vandalismes 
-Y a -t-il un registres des accidents ?liste des accidents sur les deux annkes passes 

et statistique sur les cinq annkes passkes 
-Y a-t-il eu des plaintes dkposkes par les employks si oui de quelle nature 
-Y a en a t-il toujours en cours d'inspection 
-Y a -t-il un responsable d'hygibne et skcuritk 
-Y a-t-il un responsable environnement 
-Y a-t-il un manuel d'hygibne et skcuritk 
-Y a-t-il un programme de formation, liste des formations dispenskes (notamment 

en terme d'environnement d'hygibne et stcuritk) 
- Combien de personnes suivent ces formations (copie liste) 
- quels kquipements de protection individuelle (EPI) ou de skcurit6 dispose les 

services o i  sont ils stockks, comment ils sont gkrks (chaussures, casques, lunettes, harnais, ceintures 
de stcurit6 . . . . .) 



Impact environnemental 
- Quelles mesures ont etk prises pour rkduire l'impact des installations sur 

l'environnement et le paysage ? 
- Quels ont kt6 les impacts sur la communautk, la faune, la flore ? 
- Quels sont les impacts sur les voies de transport ? 
- Que se passerait il en cas d'incendie due au court circuit sur l'habitation transfos 

et ligne ? 
-Quel type d'extinction est utilisk ? 

DCchets banals 
- Quels types de dkchets sont constitu6 par les rkseaux ? Carcasses ? 
- Quels types de dkchets sont collectb par vos activitks?en quelle 

quantitk ?bois ?dkchets urbains ? 
-Oh ils sont collectks ?comment ils sont tries ?comment ils sont traitks ? 
-Comment sont gkrkes les huiles avant et aprks usage ? 
-Disposez-vous d'un manuel relatif a la gestion des dkchets dangereux ? 



Projet de renforcement de la capacitd managhiale du service 
environnement d'EDG 

Le service environnement est un outil d'accroissement de la responsabilitk environnementale de 
l'entreprise EDG. 

Dans un contexte de mondialisation, de libkralisation des marchks et de dkfi des problbmes 
environnementaux liks au dkveloppement, la performance des entreprises sur les plans 
environnemental et social est de plus en plus intkgrke A la prise de decision des consom- mateurs et 
des clients corporatifs. 
Les nouvelles pratiques d'affaires pour le maintien et le renforcement de la compktitivitk des 
entreprises prennent en compte, entre autre, la mise en place de mesures concrbtes de prkvention de 
la pollution et d'kco efficacitk. 

Objectif gCnCral 

Sensibiliser les diffkrents acteurs pour une meilleure prise en compte des enjeux environne- 
mentaux associks aux activitks d'une entreprise d'klectricitk en s'appuyant sur l'expkrience de 
diffkrentes organisations. 

fitre sensibilise aux exigences du dkveloppement durable et connaitre les enjeux 
environnementaux associks 21 la production et au transport d'klectricitk 
Connaitre les attributions et prkoccupations des diffkrents acteurs du domaine de 
l'environnement 
Identifier les activitks associkes A la gestion de l'environnement dans une entreprise 
d'klectricitk 
Se familiariser avec les aspects organisationnels de la prise en compte de I'environnement 
dans une compagnie d'klectricitk (information' environnementale, ressources humaines et 
matkrielles, budget, etc.) 

Pour mieux faire percevoir le sens de notre dkmarche nous avons essaye d'identifier quelques 
problkmes environnementaux au niveau de certaines Directions A EDG. I1 reviendra aux dkcideurs 
d'apprkcier le bien fond6 du soutien que requikre le service environnement pour son plein 
kpanouissement. 

Diagnostic environnemental de I'EDG 

I1 n'est pas exhaustif, mais d6montre que les problbmes environnementaux existent be1 et bien dans 
presque toutes les Directions. 

Direction GCnCrale 

Mettre l'accent sur l'aspect genre pour garantir la promotion de la couche fkminine 
Facilit6 l'accks 21 l'information pour tous les travailleurs 
Garantir la gouvemance 
Manque de documents de propriktks de tous les sites d'EDG (titres fonciers). Que ce soit A Conakry 
ou A l'intkrieur du pays, il n'est existe nulle part un document attestant de la propriktk de EDG tant 
sur les bdtiments qu'occupent les bureaux que les sites des installations qu'elle exploite. Les sites de 
ces installations sont pour la plupart envahis par les habitations. 



Direction production et transport : 

Les problbmes environnementaux existent tant au niveau de la production que du transport 

a) La production 

A EDG le courant klectrique est produit par les centrales thermiques ou par les centrales 
hydroklectriques. 

Thermique : 
Le combustible est soit le mazout (fuel lourd) ou le gasoil qui, dans leur combustion, kmettent de 

la fumke dans l'atmosphbre. Aussi leur utilisation entraine des dkversements d'huile ou de gasoil 
pouvant polluer la terre, la mer ou les nappes aquifires. 
A Tombo une partie des huiles perdues est recueillie dans les caniveaux et va en mer (pollution 
marine). 
La production thermique ntcessite l'usage de matdriels qui crke des dkchets banals constituks de 
chiffons, sciures de bois et autres dtchets. 

Dans les prkfectures les sites sont inappropriks (nuisance sonore), centres de charge inadaptks, la 
gestion des huiles, de carburants et des dkchets banals se font mal. 

Hydraulique : Les eaux de nettoyage des centrales contenant des huiles sont rejetkes dans les 
fleuves, les dtchets banals sont ma1 gkrks, ainsi que les matkriels rebutks. 
Les berges sont dkboiskes et les bassins versants fortement entamks par l'action anthropique. 
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Les retenues d'eau sont de veritables nids de moustiques et d'autres maladies hydriques. Elles 
constituent de grands risques de noyades pour les populations riveraines et leurs animaux. Leur 
prksence a un impact sur les rapports sociaux entre les villages riverains. 

b) Le transport 
Les rkseaux de transport haute, moyenne et basse tension ont des impacts majeurs sur 
l'environnement. En plus de la modification du paysage qu'ils provoquent, il y a l'occupation de 
I'espace et les risques d'klectrocution engendrks par les chutes de conducteurs et aussi les 
frbquents elagages des emprises des lignes. 
Les emprises des lignes sont occupdes par les populations soit pour l'habitat ou pour les 
activitks agropastorales. 

Direction Distribution 

Les rkseaux sont obsolktes, On peut citer aussi la mauvaise qualitd des lignes donnant 
l'impression d'une toile d'araignee et des rnatkriels utilids de seconde main. 
L'envahissement des sites des postes par les populations et les habitats construits sous les 
lignes. L'extension des lignes est constituke de rkseaux de fortune, de branchements clandestins. 
A l'intkrieur du pays, par manque de pieces de rechange, on utilise du tout venant. 
Transfo fonctionnant base de Polychlorobiphknyle (PCB), dangereux pour la santb des 
travailleurs. 
Do a l'extension anarchique des villes, les centres de charge sont devenus inapproprids. 

Direction commerce et marketing 

Ici on parlera le cat6 social de l'environnement. 
I1 s'agit des mauvaises facturations qui ambnent les clients B toujours faire des rkclamations, le 
manque de sensibilisation pour les dklestages et le temps pris pour les dkpannages des transfos 
qui a poussk des citoyens de certains quartiers a descendre dans la rue ces derniers temps a 
Conakry et surtout le manque de pibces de rechanges. 



Direction informatique 

Au niveau de cette Direction on parlera de la mauvaise gestion du materiel rebut6 ou dCclass6. 

Direction des ressources humaines 

I1 s'agit ici de la sante et la dcurite des travailleurs ainsi que le dCsagr6ment cause a u  anciens 
travailleurs dans le traitement de leurs dossiers de prise en charge par la caisse de securitk sociale. 

Direction planification et Cquipement 

La prise en compte du volet envirohement de tous 1es projets 

Direction Rkgionale 

C'est la gestion des problkmes environnementau A l'intkrieur du pays parmi lesquels le retard 
prolongk dans la fourniture de courant dans certaines localitks. Le reseau de la plupart des 
prkfectures est obsolbte, rCalisC souvent avec du materiel de tout genre. I1 donne l'allure d'une toile 
d'araignke au-dessus de certaines arthres de prefectures. Les fils de t~lCcommunication sont 
souvent confondus i c e u  de I'tlectricitL 
On y constate la mauvaise gestion du matkriel dCclassC et une occupation anarchique des emprises 
des lignes. 
L'extension du reseau se fait avec de la ferraille ou du bois de mauvaise qualite. Les abris des 

postes sont vandalids. 



Adoption d'une politique 

A l'heure de la mondialisation 1'Electricitk de Guinte (EDG) ne peut pas Cvoluer sans une politique 
environnementale pertinente et respectueuse des normes standards en matikre de production, 
transport et de distribution du courant klectrique. 
Elle doit se conformer aux lois, rkglements, politiques gouvernementales et souscrire A toutes les 
conventions en la matibre. Elle doit intkgrer h toutes les ktapes de ses activitks la gestion qualitative 
des problbmes environnementaux. 
Pour se faire, elle a besoin d'avoir sa propre rkglementation klaborke dans le cadre d'un plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES) qui couvre toutes les ktapes de ses activitks. 
Ce PGES peut Ctre rtalisk soit par un consultant sptcialiste en la matikre ou un bureau d'ktudes 
conseils. 
La mise en euvre de PGES se fera par un personnel form6 conskquemment. 

I1 ressort de ce bref apergu des problbmes environnementaux qu'h EDG les enjeux sont nombreux. 
Pourtant il faut faire face B ces dkfis avec tous les moyens materiels et humains que cela requikre. 
Depuis sa creation, l'effectif du personnel du service environnement n'a jamais dtpassk deux 
cadres. La tache accomplir est immense. 
Aujourd'hui pour plus de mille travailleurs il est p+vu d'employer un seul cadre chargC de 
l'environnement. Si d'autres dispositions ne sont pas prises, le r6le de l'environnementaliste risque 
de se noyer dans la masse de tous les problkmes qu'il a A risoudre. 

A notre humble avis et pour que le service environnement joue pleinement le r6le qui lui est 
dCvolu, il faut opkrer a l'interne. I1 s'agit de sklectionner au moins un cadre par direction, un cadre 
au niveau des districts, un cadre pour chaque centrale hydroklectrique et leur assurer une formation 
en kvaluation environnementale en rapport avec le Centre d' Etude et de Recherche en 
Environnement (CERE) de 1'Universitt de Conakry. 
Une fois la formation en kvaluation environnementale terminke, ces cadres, parallblement h leur 
fonction dans l'entreprise, assureront le rble d'agent de l'environnement dans leur service 
d'affectation. 11s seront en collaboration avec le chef service environnement pour tous les problkmes 
environnementaux d'EDG. 
Le chef service environnement mettra h la disposition de ces cadres ainsi formks toutes les 
informations qu'il dispose et assurera la formation continue de ce personnel afin de les rendre plus 
efficace. I1 organisera une formation ptriodique de ces cadres pour une remise h niveau permanente. 
Ces cadres pourront assister A des sCminaires ou a des confkrences sur les thkmes d'actualitk en 
environnement pour une remise h niveau continue. 



Etudes rCaliskes par L A F O ~ T  (BEL) en partenariat avec BURGEAP 

Projet PAESEJEDG 

Devis rksultant de l'audit environnemental et social des centrales de Tombo et 
des centrales hydroClectriques de Garafiri, DonkCya, BanCah et Grandes Chutes 

Centrale de Tombo 

No 
1 

2 

3 

Coots estimes en € 
10.000 

50.000 

60.000 

Designation 
Evaluation des impacts d'un incendie 
sur les populations riveraines 
Etude de faisabilitk d'un dispositif de 
collecte plus approprit des effluents 
(dkshuileur) ou de stockage adkquat 
ou klimination plus rationnel (four) 
Rkparation de l'incinkrateur SEREP 

Observations 

Dotation de la Centrale d'un vkhicule 60.000 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

1 1 

Rkparation du SEREP mobile 
Renforcement de la capacitk de 
l'incinkrateur 
Installation de lavage de gaz 
Dotation en pompes pour la collecte 
des rejets de combustibles et des 
effluents 
Montage d'un projet de gestion des 
rejets du parc de Tombo 
Rkalisation des mesures des kmissions 
atmosphkriques en sortie de cheminks 
Rkalisation d'une ktude 
complkmentaire des impacts 
environnementaux (avec campagne de 
prelbvements et d'analyses) 
Sous total 1 

50.000 
50.000 

100.000 
50.000 

30.000 

10.000 

80.000 

550.000 



Centrales hydroClectriques 

No 
1 

2 

3 

4 
5 

6 

DCsignation 
RCalisation d'une Ctude de suivi des 
impacts du site de Garafiri 
RCalisation d'une Ctude des impacts 
environnementaux (avec campagne de 
prklhvement et d'analyses) 
Remise en Ctat des systhmes 
d'extinction automatique 
Reboisement ii Garafiri 
Mise en place d'un plan de 
management environnemental 
Surveillance des retenues d'eau 
(qualit6 des eaux, gestion des 
s6diment.s et l'Ccosyst&me aquatique) 
Sous total 2 

Coots estimCs en € 
20.000 

20.000 

50.000 

50.000 
40.000 

50.000 

230.000 

Observations 



Devis des recommandations gCnCrales 

Total : 1.042.000 Euros 
Arr6tk le prksent devis A la sornme de un million quarante deux mille Euros 
(1.042.000 Euros) 

No 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

Dksignation 
Elaboration d'une procedure de 
gestion des dkchets 
Sensibilisation du personnel pour une 
meilleure gestion de l'environnement 
Sensibilisation du personnel aux 
impacts environnementaux 
Realisation de mesures des niveaux 
sonores A l'intkrieur des biitiments 
Realisation des mesures des niveaux 
sonores h l'extkrieur des biitiments 
Formation d'employks comme 
sauveteurs/secouristes 
Mise a disposition d'kquipements de 
protection individuelle adaptb 
Mise en place d'une prockdure 
d'information des riverains en cas de 
problbmes au niveau des sites pouvant 
avoir un impact sur ceux-ci 
Augmentation du nombre 
d'extincteurs 
Formation du personnel A l'utilisation 
d'extincteurs 
Realisation d'exercice de 
manipulation des extincteurs et 
d'kvacuation 
Mise en place de rktentions adaptkes 
pour les produits dangereux 
Elaboration d'un inventaire des 
produits dangereux et d'une prockdure 
de gestion associke 
Mise en application du plan d'action 
notamment l'inventaire des problkmes 
environnementaux le long des lignes 
hautes tensions, des postes et des 
transfonnateurs 
Mise en aeuvre du plan de formation 
etabli par EDG 
Sous total 3 

Coiits en € 
30.000 

15.000 

1 1.000 

2 1.000 

2 1.000 

10.000 

10.000 

13 .OOO 

30.000 

10.000 

4.000 

50.000 

4.000 

17.000 

16.000 

262.000 

Observations 



Projet de reboisement 

Justification du projet 

Le reseau hydraulique de la Guinee souffre A present d'un grave deficit pluviometrique. 

Cette rbduction du volume des precipitations a tendance a rendre beaucoup de cours 

d'eau irreguliers. C'est pourquoi on assiste A I'assechement du lit de certains cours d'eau 

en saison seche. 

Cette reduction est due non seulement a I'avancee de la sahelisation, mais aussi et 

surtout a I'effet anthropique. 

En effet, I'augmentation du nombre des populations s u r  terre et I'accroissement de 

besoins font que les hommes exercent une forte pression s u r  le couvert vegetal pour des 

fins agricoles, d'elevage, de construction d'habitat, d'industrie et autres.. . .. 

C'est justement ces pratiques de I'homme qui font que les cours d'eau qui abritent les 

ouvrages hydroelectriques d'EDG souffrent la plupart du temps d'un deficit d'eau 

nbcessaire pour la prodl~ction de I'energie hydroelectrique. 

Le manque du volume d'eau n6cessaire dans les retenues obligerait EDG A utiliser le 

thermique pour satisfaire les besoins de ses clients. Mais compte tenu du prix du 

baril de petrole ( 130$US en 2007) sur le march6 international, le prix du KWh du 

thermique sera trks 61ev6. 

C'est pour palier A cet etat de fait que la Direction d'EDG veut engager une action de 

grande envergure dans le reboisement des berges des diffkrentes retenues et les t8tes 

de sources des cours d'eau qui les alimentent. 

11 est prkvu dans ce projet, en plus du reboisement, la rkalisation des gabions pour 

lutter contre 1'6rosion mais aussi un appui aux paysans par la plantation d'arbres 

fi-uitiers. Le projet pr6voit un appui aux organisations paysannes en vue de leur 

trouver d'autres sources de revenus pour diminuer leur pression sur 1'6cosyst~me de 

ces localit6s. I1 s'agira par exemple d'encourager la realisation des palmeraies 

amklior6es, les cultures potaghres et autres ainsi que l'amenagement des bas-fonds 

pour aider les groupements paysans. Nous signalons de passage que Kindia est une 

zone de production agricole par excellence. 



L'btat actuel des differentes retenues 

1. Grande chute 

Caracteristiques : 

Annee de realisation 1951 - 1956 Cours d'eau : Samou 

Volume total de la retenue : Vt =2.00Hm3 Bassin versant 895 Km2 

Volume utile Vu= 1 .OO Hm3 Debit moyen 16 m3ls 

Puissance installee Pi = 25 MW Debit caract crue 65 m3ls 

Hauteur de chute nette 11 6 m Long barrage 475 m 

Les berges de la retenue de grande chute sont deboisees par les habitants de la zone 

pour des fins qgricoles, d'elevage, pour la production de bois de chauffe et de charbon. 

On y remarque une forte erosion sur la rive droite. Le couvert v6getal est serieusement 

affecte par les mauvaises pratiques agropastorales avec I'usage des feux de brousse. 

La retenue est victime surtout du voisinage irnrnkdiat de la compagnie des bauxites de 

Kindia et sa citk d'habitation. 

2. Donkeya 

Caractbristiques : 

Annee de realisation 1963 - 1966 Cours d'eau : Samou 

Puissance installee 15 MW Volume total 14 Hm3 

Hauteur de chute 64 m Volume utile 9 Hm3 

Equipement 2 groupes de 2 x 7,5 MW 

Le voisinage immediat de cette retenue est envahi par les habitations et les fermes 

avicoles. La brousse tend a disparaitre. Une vegetation herbeuse ( paille) tres sensible 

aux feux, se substitue aux forets d'entant. On y rencontre un Clot d'arbres (acacia) A c6te 

du barrage en rive gauche realis6 par le projet regional de reboisement de Kindia. 

Aucune for& n'existe dans cette zone qui abrite des groupements d'eleveurs de bovins, 

caprins et d'ovins. On y pratique I'exploitation artisanale du diamant. 



3. Banea 

Caracteristiques : 

Annee de realisation : 1970 Cours d'eau : Samou 
Volume total Vt = 264 Hm3 Puissance installee 5 MW 
Volume utile Vu = 21 8 Hm3 Hauteur de chute (maximin) : 24'5 1 12m 

La rive droite est deboisee par la pratique agropastorale. La chaine de montagne qui 

abrite les tQtes de sources sont decoiffees. En rive gauche, le projet regional de Kindia y a 

realise une dizaine d'hectares de reboisement. II existe dans la localite des groupements 

de femmes et d'hommes formes par le projet de Kindia et qui disposent des pepinieres 

d'essences forestieres pour le reboisement. 

La retenue de Banea est victime surtout du voisinage immediat du chef lieu de la Sous- 

prefecture. L'inondation d'une bonne partie des bas-fonds par la retenue du barrage de 

Banea oblige les habitants de la zone A pratiquer la culture sur coteaux. 

On y apertpit une forte erosion des flancs des chaines de montagnes. L'exploitation 

artisanale du diamant provocant le transport d'alluvions y est pratiquee. 

En outre il faut prtciser que les trois ouvrages grande chute Donkkya et Banta sont rtalists en strie 

sur le meme fleuve : la Samou. 

C'est pourquoi un accent particulier doit &re mis sur la protection des t6tes de sources de 

Banea, qui est a I'amont des autres, et le reboisement des berges pour servir de rideaux 

de protection en bande le long des retenues. 

4. Garafiri 

Caracteristiques : 
Annee de rhalisation 1995 - 2000 Cours d'eau Konkoure 
Volume total 1.600.000 m3 Bassin versant 2480 Km2 
Volume utile 1.320.000 m3 hauteur barrage 75 m 
Puissance installbe 75 MW Longueur barrage 725 m 
Trois groupes de 25 MW Superficie du lac 91 Km2 

La retenue de Garafiri est alimenthe par trois principaux cours d'eau : 
- le Pike qui prend sa source dans la Sous-prefecture de Gongore a Pita ; 

le Kagan qui vient de Sous-prefecture de Koba a Dalaba 

- Le Konkoure, principal cours d'eau et dont le Fleuve porte le nom, qui vient 

de Mamou 

Le bassin versant de cet ouvrage est shrieusement entame par I'effet anthropique a 

travers les pratiques agropastorales. Les berges sont denudees en maints endroits. On ne 



rencontre que des ilots d'arbres a partir du barrage. Les berges sont menacees par les 

feux de brousse souvent provoques par les eleveurs de la localite. 

5. Kinkon 

Caracteristiques 

Annee de realisation 1964 - 1966 Puissance installee 3,2 MW 

Volume total 3,05 Hm3 Hauteur de chute (madmin) 105 1 86 

Volume utile 2'74 Hm3 

C'est une petite retenue, compte tenu de la taille de des ouvrages, qui est menacee par 

les pratiques nefastes des agriculteurs et des eleveurs, comme tous les cours d'eau des 

massifs du Fouta Djallon. 

Les berges sont serieusement deboisees. On y confectionne les briques dont la cuisson 

demande beaucoup de bois. La vegetation est clairsemee dans le voisinage immediat des 

ouvrages de Kinkon. 

6. Tinkisso 

Caracteristiques : 

Annee de realisation 1970 Volume total 346.000 m3 

Puissance installee 1,5 MW Volume utile 1 13.000 m3 

Hauteur de chute (madmin) 65 1 60 m 

La retenue se trouve dans la zone de savane. Elle souffre d'un deboisement pousse par 

les paysans et les 6leveurs. Le bassin versant est couvert d'une vegetation herbeuse 

(paille) tres sensible aux feux de brousse. 

On y pratique la fabrication des briques cuites. Cette activite decime le peu de bois qui 

existe encore dans la zone. 

La destruction du couvert vegetal du bassin versant provoque un ensablement pousse de 

la retenue. Ce qui lui a valu une operation de dragage dans un passe recent. 

Pour justifier que I'effet des variations climatiques entraine une baisse du volume d'eau 

dans les diffgrentes retenues par consdquent la baisse de production de courant 

electrique avec une baisse des recettes d'EDG, nous allons demontre I'exemple du cas de 

Garatiri qui est le plus grand ouvrage actuellement en exploitation. 



Avec un bassin versant de 2480 Km2, le module de Garafiti en 1990 6tait de 71 mas. En 

I'an 2000 ce module est tomb6 A 70'9 m3/s soit un deficit de Oylm3/s. 

Pour un jour ce deficit est de : 

24hures x 60minutes x 60secondes x Oylm3/s = 8.640m3 

Pour six (6) mois (soit 180jours) de pluies en moyenne en Guin6e ce d6ficit est de : 

180 x 8640 m3 = 1.555.200 m3/an 

L'energie perdue est de : 

1.555.200 x 25 MW / 53m3/s = 733 MW 

25 MW puissance d'une turbine 

53 m3Ls debit d'une turbine 

Soit une perte moyenne saisonniere de : 733MW x 24heures = 17.592 MWh 

Ou 17.592.000Kwh 

La valeur de cette perte au taux actuel de EDG en consommation domestique basse 

tension monophase dont le tarif homologu6 est : 90 GNF/ kwh, (juillet 2008) 

Nous obtenons une perte de : 

17.592.000 kwh x 90 GNF/Kwh = 1.583.280.000 GNF 



Le reboisement 

Le projet consiste au reboisement de toutes les tQtes de sources des differentes retenues, 

mais aussi et surtout le repeuplement boise des berges. 

Le reboisement des berges par des essences a croissance rapide servira de rideaux de 

protection pour les plans d'eau. 

Les essences seront constituees d'acacia, de Melina, de teck et d'anacardier. 

L'usage de l'anacardier constituera une autre source de revenu pour les populations avoisinantes. 

I I travaux I I I 

Devis des travaux 

organisations I I I 

localites 
Etudes 

Grande 

Chute 

Donkeya . 

Baneya 

Garafiri 

Tinkisso 

Kinkon 

Activites 
Etudes et suivi des 

Montant ($US) 
85.000 

1 1.028.000Euros I 
NB : Appui a I'organisation paysanne prevoit 

observations 

reboisement et gabions 

amenagement bas-fonds 

reboisement 

amenagement bas-fonds 

reboisement et gabions 

amenagement bas-fonds 

reboisement et gabions 

amenagement bas-fonds 

reboisement 

amenagement bas-fond 

reboisement et gabions 

amenagement bas-fonds 

paysannes 

Total 

- la sensibilisation 
- I'alphabetisation 
- I'achat d'intrants agricoles: semence, engrais, petit outillage, produits 

phytosanitaires. 

Appui aux I 

1.285.000 $US 

120.000 

80.000 

100.000 

50.000 

130.000 

70.000 

175.000 

75.000 

70.000 

30.000 

70.000 

30.000 

200.000 
I I 

140 hectares 
68'8 hectares 

140 hectares 
43 hectares 

157 hectares 
60,2 hectares 

21 5 hectares 
64'5 hectares 

100,33 hectares 
43 hectares 

78 hectares 
25'8 hectares 
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