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Glossaire

CONTRACTOR: ENTREPRENEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBUCS

COMMUNITY TOILETS: TOILE1TES PUBLIQUES

HARIDJAN: ENFANT DE DIEU, NOM DONNE PAR GANDHI AUX INTOUCHABLES.

PANCHAVAT: CONSEIL DEVILLAGE OU DE CASTE

PANCHAYAT RAJ: GOUVERNEMENT DES PANCHAYATS

SANSTHAN: ASSOCIATION

SCHEDULED CAST: CASTE INTOUCHABLE RECENSEE, AYANT ACCES AUX AVANTAGES

CORRESPONDANT (PROGRAMMES, EMPLOIS, RESERVES...)

SCHEDULED TRIBES : TRIBUS RECENSEES

SHAUCHALAYA: LATRINE

SULABH: AISE, FACILE

SULABH COMPLEXE: SYSTEME DE TOILET~ESPUBLIQUES MIS AU POINT PAR SULABH

SULABH SHAUCHALAYA: LATRINE MISE AU POINT PAR SULABH

SCAVENGERS: PERSONNES CHARGEES DU NET~OYAGEDES LATRINES A VIDANGE MANUELLE

SCAVENGING : ACTION DE NE1TOYER LES LATRINES A VIDANGE MANUELLE
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Avant Propos

La détérioration accélérée des services urbains des pays en voie de développement

accentue l’urgence de solutions alternatives efficientes, dont l’adequation au contexte
local assure Ia perennite. L’innovation technique en Ia matière ne peut être couronnée
do succès si elle fait l’impasse sur los dimensions socio-économiques et culturelles de

son objet.

Ces considerations ont nourri Ia présente investigation qui a cherché a apprehender
l’expérience d’une organisation associative indienne - Sulabh International -

promotrice depuis 1970 de Ia diffusion massive de latrines a double-fosses, syphon et

chasse manuelle (Sulabh Shauchalaya), ainsi que de toilettes publiques dont elle assure
Ia gestion (Sulabh Complexe).

L’expansion de cette action couvrant toute l’lnde (et atteignant même Ia capitale sri-

lankaise) conduisent a s’interroger - au-dela de Ia qualité des produits qui restent peu

novateurs en eux-mémes sur l’approche et les outils spécifiques mis en oeuvre par
cette organisation.

La recherche s’est appuyOe sur une enquête de terrain aupres des acteurs du système
indien des services d’eau et d’assainissement (acteurs lies a Sulabh International et a
son environnement institutionnel et social), ainsi que sur un séminaire monte
conjointement par Sulabh International et Economie et Humanisme, portant sur los

méthodes d’évaluation dans le cadre de programmes d’assainissement a faible coOt en

Inde.

La démarche evaluative d’Economie et Humanisme conçoit l’objet a évaluer - en
I’occurrence I’action Sulabh - comme un système, dont Ia logique et les relations entre

les éléments constitutifs sont a révèler, de même que les rapports complexes qu’il

entretient avec le système plus global que constitue le contexte indien.
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LE CONTEXTE INDIEN DES SERVICES DEAIJ El DASSAINISSEMENT

Si l’Inde aspire a un statut de puissance régionale, voire internationale dans certains

domaines (espace, nucléaire), le PNB par habitant de 306 $ US 1 Ia place parmi les pays
Ies moms développés. Par ailleurs, Ia moitié des 835 millions d’lndiens se situent au
dessous de Ia “ligne de pauvreté”2. La démographie vient en effet obérer une croissance

moyenne du PNB de 6 % par an. Le taux de croissance démographique devrait baisser aux

alentours de 1,7 % en l’an 2000 (contre 2 % actuellement) mais Ia population
atteindra cette méme année un chiffre proche du milliard d’habitants.

Cette dynamique démographique, le processus d’urbanisation croissante et I’exode
rural mal absorbé par Ia faible croissance relative de l’économie, conduisent au
développement d’un espace urbain hypertrophié.

Les services d’eau et d’assainissement accusent le poids de cette dynamique. Leur
relative inefficience est aussi a questionner vis-à-vis du mode de gestion de Ia
problématique urbaine et par consequent dans le cadre d’un contexte politico-

administratif particulier. Cela nous conduira a identifier les acteurs du système des
services d’eau et d’assainissement.

Enfin, notre perspective générale sur ce système abordera Ia dimension culturelle Si

prégnante dans Ie contexte indien.

1 Asian Yearbook ,1990 p. 6

2 dest-à-dire en dessus du nivoau nócessaire puor obtonir une ahmentaI~on adaptée do point do vue nutrituonnel at

de satisfaire los bosoms de base non-alimentalres
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CHAPITRE I

1 - La crise de I’espace urbain

L’lnde présente une situation spécifique avec un taux d’urbanisation relativement

faible (25 % en 1985) 1 et une concentration de plus de 60 % de Ia population
urbaine dans les villes supérieures a 100 000 habitants (villes de classe 1) 2 La

population rurale est dispersée dans 576 000 villages 3. II existe une douzamne de

métropoles (plus d’un million d’habmtants), qui regroupent 27% de Ia population

urbamne 4.

Une double tendance s’exerce:

- L’urbanisation progresse beaucoup plus rapidement que Ia croissance

démographique, 4 contre 2 % l’an

- Elle s’accompagne d’une concentration croiSsante dans les villes Ies plus peuplées

(voir tableau 1). En ran 2000, rlnde possèdera vingt villes de plus d’un million

d’habitants, dont quatre (Bombay, Delhi, Calcutta et Madras) abriteront plus de 10
millions d’habitants.5

La population urbaine actuelle doit s’approcher des 190 millions d’individus 38 %
vivant au dessous de Ia ligne de pauvreté.

Avec une croissance mensuelle de 600 000 personnes Ies infrastructures urbaines ne

peuvent accueillir les migrants qui s’entassent dans les bidonvilles

Lannée Asle Pacifique 1989 .p 25 Le taux chinois est de 29 % at Ia rnoyenne mondlale de 43 %

2 Tableau 1 an annexe

~ National Master Plan - India. International Drinking Water Supply and Sanitation Decade 1981-1990, p. 3 - New Delhi

~ G.R Pahulajani Country paper for the study meeting on management and produchvity of urban ser~iices. INGUL-

APO, Lyon, Avrll 1989, p. 25.

The state of India’s environment 1984-85, p. 138. New-Delhi

2



LE CONTEXTE INDIEN DES SERVICES DEAU ET DASSAINISSEMENT

La “bidonvillisation” concernerait entre 20 et 30 % des urbains, 40% dans les plus
grandes villes. Cette masse, équivalente a Ia population de Ia France, constituera une part

toujours plus importante des grandes cites. On estime qu’en I’an 2 000, Bombay aura
75% de sa population vivant dans ce type d’habitat1 -Dans Ia même yule, le bidonville de

Dharavi, le plus grand du monde, abrite 400 000 habitants, avec une densité de 4 000

personnes a l’hectare 2 Pour les plus démunis, il ne reste que Ia rue. us sont environ
600 000 personnes a Calcutta et 500 000 a Bombay.

Par ailleurs, I’habitat en dur présente lui aussi des caractéristiques de “précarité”. En

effet, iI est souvent peu entretenu, et on estime ainsi qua Bombay, 15 % de Ia population

vit dans des immeubles menaçant do s’effondrer 3.

Enfin, Ia faible couverture de Ia population, aussi bien par les services urbains (eau et

assainissement.en particulier), que par les services do sante proprement dits, se traduit
par une situation sanitaire particulièrement mediocre. Chaque année 1,5 million

d’enfants de moms de 5 ans meurent ~ et le taux de mortalité infantile est de 104 pour

mille 5. A Calcutta, les habitants de bidonvilles (35 % de Ia population) contractent dans
l’année pour 76 % dentre eux des maladies respiratoires, pour 66 % des désordres

gastro-intestmnaux et pour 35 % des infections virales Q

of G.R. Pahilajani, p 28

2 Mahesh N Buch, Planning the Indian city, p. 45, New Delhi .1987

~ lnde. le deli de I~envuronnement p. 156, Center For Science and Environment of Delhi, L~Harmattan 1988. voir aussi

Politiquas d’amenagement urbain it Bombay, J C. Lavigne et alil. Eoonomie at Humanisrne. 1987.

~ National master plan for India, international drinking water supply and sanitation decade 198 1-1990. p..2, New

DelhI, 1983

5Cf Asia Year book p. 7

6 Cf the State of lndia~s environment p 146

* SOURCE INDIA TODAY 31 JANVIER 1988-1 LAKH :100 000
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CHAPITRE 1

Ces donnees révèlent les caronces des services d’eau et d’assamnissement face aux

besoins énormes de ce sous-continent, et aux dynamiques démographiques et spatiales
existantes.

2 - La situation des services d’eau et d’assainissement

Avant de décnre les différents niveaux do competence, les acteurs, les dynamiques et

los politiques a l’oeuvre, nous aimerions presenter Ia situation du secteur.

2.1 - L’apprpvisionnement en eau

une couverlure trés inégale du territoire

L’approvisionnement en eau est un élément essentiel dans les domamnes économique,

sanitaire et politique ; les élus Iocaux sont souvent jugés sur Ieur capacité a amener l’eau

dans un quartior. Or, seulement 67 % des agglomerations du pays disposaiont en 1980

d’un système municipal d’approvisionnemerit en eau1. L’accès a l’eau concernait Ia quasi-
totalité des urbains (environ 80 %) et 41 % des ruraux en 1985 (voir tableau 2). Ces

chiffres globaux recouvrent naturellement de grandes disparités suivant los Etats, los
villos et les quartiers. Par ailleurs, “le fait d’avoir accès a l’eau” ne préjuge en rien de
Ia quantité et do Ia qualité do celle-ci.

La population urbaine ayant accès a l’eau potable est do 95 % dans un Etat rolativement

urbanisé comme le Gujarat, (voir tableau 3); 72,4 % dans le Tamil Nadu, urbanisé a
20,3 %.

Los chiffres (officiels) donnés par G.R Pahiladjani tendraient a montrer une couvorture
plus large de Ia population des métropoles (villes do plus d’un million d’habitants) avec

93 % en moyenne 2 II convient do relativiser ces données avoc cellos du schema ci-
après.3:

1 Cf Management of Urban Services p. 15

2 ~ G.R Pahiladjani, table 3

3kidia Today 31/01/88
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LE CONTEXTE INDIEN DES SERVICES D’EAU El D’ASSAINISSEMENT

Ainsi une ville comme Bombay peut couvrir Ia totalitO de sa population (99 %), mais

seuIemont 58 % do sos foyers possèdent une connexion domestique. Pour Calcutta los

chiffres sont rospectivoment de 95 % et 33 % 1~

Quoiqu’il en soit, on peut noter uno certaine concentration des moyens do distribution
d’eau dans los métropoles. Elles fournissont plus de Ia moitié do l’eau desservie par les

villes do plus de 100 000 habitants alors qu’elles ne représentent quo 38 % de leur

population.

Le fort accroissoment de Ia population urbaine a pour corollaire un approvisionnement

on eau do plus en plus difficilo. II ne somble cependant pas quo l’on puisse her
strictement mauvaise couverture urbaine do l’approvisionnement en oau et forte

croissanco. Des villes comme Bhopal (671 000 habitants) ou Nagpur (1 545 000
habitants) approvisionnent en eau rospectivement 78 % ot 75 % de Ia population.

Pourtant, ces villes ont crus au cours de Ia décennie 1971-1981 do 125 % et 40 % 2.

Les situations apparaissent donc ties diversifiées. Entrent en iou Ia position

géographique (proximité de nappes phréatiques, do fleuves, pluviométrie), Ia politique

do l’Etat ot les capacites de gostion locale (en particulier, Ia presence d’un tissu

économique générateur de revonus).

1 A noter qu’une étude ritcente fait mention dun taux da connexion do 53% in. Appropriate Technical Design of Low

Income Settlement Infrastruofure. Research Report n°5. p. 79. Indian Human Settlements Programme IHSP - 1988

2 Cf Management of urban Services p 20 at tableau 4.

THE CIVIC BREAKDOWN
~ h~f P~. ~ .*~ ~ .~
~. % .f t, ~
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CHAPITF1E 1

II existe a l’intérieur méme des villes de fortes disparités. Une étude réalisée en

1986 1 a analyse un échantillon de viIles do tailles diverses. Los differences entre los
zones sorit considérables. Ainsi a Tiruchirapalhi, ville de 360 000 habitants du Tamil-

Nadu, Ia population desservie par l’eau vane de 52 a 96 % suivant les quartiers, avec

des écarts extremes do disponibihité de 168 %. Une plus petite ville, Sehore (52 000

habitants) couvre, solon les zones, de 25 a 90 % de sa population, avec une disponibilité
par tête variant do 172 %. Baroda (734 000 habitants) dessert totalemont sa population
on eau, mais avec des disponibihités par tête qui fiuctuent dans un rapport de 1 a 8,6 2•

La quantite d’eau disponible vane dans des proportions importantes entre les

villes. Sur les 212 vmlles de classe 1, seulement 34 aVaient une disponibihité supérieure

a 200 Ipcd (liters per capita per day)3 et 78 inférieure a 100 lpcd. Dans le cas des

métropoles, Ia moyenne est do 202 lpcd.

Là aussi, ii faut considérer cos chiffres comme un plafond. hIs datent du recensement de
1981, et même si d’incontestables efforts ont éte réahisés, leur portée a ete fortement

amoindrie par Ia poussée oxceptionnelle do Ia démographie.

Quoiqu’iI en soit, do nombreusos cites restont encore en deca do conditions satisfaisantes.

Ainsi, Madras foumit un maximum do 75,8 lpcd (Tableau 4), Ce quu ost peu face aux
125 Ipcd recommandés par le Ministère dos travauX publics, et plus encore aux 182

lpcd indiqués par los Nations Unies (pour une yule do taBle équivalente).

des ressources menacées

L’eau distribuée dans los villes provient a 85 % dos oaux do surfaces, 12 % des nappes

phréatiques, le resto étant fourni par une combinaison des deux 4. L’lnde est un pays
relativoment arrosé, avoc uno pluviométrie annuelle moyenne de 1170 mm ; los

rossourcos en oau sont donc importantes, mais soumises a do fortes contraintos.

1 Cf Management of Urban Services (létude prend en compte I’eau non domastique, dont I’importance est

negligeable dana las petites villas

2 Cf Management of Urban Services p. 23

3 Pahilajani p. 2

~ Cf Pahilajani p 2
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LE CONTEXTE INDIEN DES SERVICES D’EAU El DASSAINISSEMENT

L’irnigation par pompe est Ia plus grande utilisatrice, même si sa part tend a diminuer

au fur et a mesure do l’industnialisation et de I’urbanisation progressives du pays. En
1974, l’irrigation absorbait plus de 90 % des eaux utiles et, solon los estimations, elle

dovrait en utihiser au moms 70 % vers 2025 ~. Los surfaces irniguées ont ete
multiphiées par 5 de 1949 a 1987. C’ost principalement I’irrigation a raide dos eaux

souterramnes qui a connu une forte progression do 1961 a 1974, l’irnigation par puits

tubes est passée do 1 % dos surfaces irniguées a 17 % 2~

Dans do nombreusos regions, le sur-pompage fait baisser dangereusoment le niveau do Ia
nappe phreatique. Los petits paysans sont les premiers touches, car leurs ressources ne

Ieur permettent pas do creuser plus profondément.

Dans los regions cOtières, cette suroxploitation des eaux souterraines a souvent entralné
Ia remontée d’eau salée impropre a Ia consommation et a l’irnlgation. Los deltas de ha

Godavari, do Ia Krishna et do Ia Cauvery sont touches (Andhra Pradesh). Dans les plaines
côtières du Saurasthra au Gujarat, Ia surface touchée a triple ontre 1971 et 1977 3.

La disponibilité en eau est affectée dans plusieurs regions par d’autros
dysfonctionnements do l’écosystèmo : pollution, sur laquelle nous alhons revenir dans 10

paragrapho suivant ; déboisement accéléré, qui réduit Ies capacités do retention do l’eau

pluviale - - -

L’ensemble de cos problèmes d’onvironnement contribue a rendre l’approvisuonnement en

eau dos villos do plus on plus précaire. Ainsi, plus de Ia moitié du Tamil Nadu est touchée

par une sécheresse ondémiquo. La ville de Madras connait do tels problèmes

d’approvisionnement on eau -pas plus do 55 lpcd- qu’il fut méme envisage de Ia déplacer!

Une yule comme Bangalore, réputée jadis pour son climat agréable, connait un
réchauffemont sensible au nivoau d’une generation.

1 Cf Inde le défL. p. 122

2 Cf Inde : le delL. p. 125

3Cflnde ledéfi. p.123
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CHAPITRE 1

Ahmedabad se trouve dans une region relativoment peu arroséo et a connu des 1979 des
problèmes graves d’approvisionnement on eau. Los 450 stations de pompago, installOes

le long do ha rivière Sabarmati, provoquent une baisse de Ia nappe phreatmque de 1,5 a 2
metres par an. La rivière s’est trouvée asséchée a plusieurs reprises par ce pompage

excossif et près des deux tiers de cette yule de plus de deux millions d’habitants, a ete
privé d’eau pendant plusieurs jouns.

Deux autros phénomènes, d9mportance on Indo, doivent être pris en compto pour
apprécier Ia disponibilite en eau potable : los pertos du système d’approvisionnement ot
Ia qualite de l’oau distnibuée.

un système de distribution peu performant

On estime quo Ies portes totales dues aux fuites sont do I’ordre do 15 a 20 % du volume

distribué ~• L’Otude du National Institute of Urban Affairs2 évalue los pertes, pour un
échantillon do 9 villes do tallIes differentos, ontre 30 et 40 %.

Ces chiffres paraissent optimistes, d’autant qu’ils incluent los pertos dues aux
connoxions illegalos, qui solon h’étude en question, représentent Ia plus importante
source de “fuites~.En offet, los pertes hors connexions illégales sont estimées a 21 %, Ia

part Ia plus importante revonant aux pertes Ions do Ia distribution ot au niveau du
consommateur final (en particulier aux bornes-fontamnes).

1 Cf Inde - Ia deft, de l’environnemant . p. 165

2 Cf Management of Urban Services p. 26

8



LE CONTEXTE INDIEN DES SERVICES D’EAU El DASSAINISSEMENT

II convient do signaler Ia difficulté de mesurer l’approvisionnement en eau, Ce qui

conduit a rohativiser los donnéos existantes. En effet, l’eau distribuée n’est souvent pas
mesurée. Nous avons vu précédemment l’importance des connexions “illégales”, donc non
comptabilisées. A Baroda et Tiruchinapalli, deux des plus importantes villes do

l’échantillon (rospectivement 734 000 et 361 000 habitants), 73 % des connexions

n’ont pas de compteur. Dans d’autres villes, los compteurs no fonctionnent pas. A
Villupuram (77 000 habitants), Ia moitié des compteurs étaient hors d’usage lors do
l’étude. De plus, une proportion significative de I’eau, do 6 a 29 % dans I’échantillon, est

distribuée au travors dos bornes-fontaines publiques. Tout ceci rend très difficile

l’ostimation dos pertos d’eau.

L’étude montre Ia faible capacité de maltrise des pertes par les instances municipales qui

gèront Ia distribution. Los capacités techniques et l’équipement pour détocter les pertes
dans le système do distribution sont, en effet, ou inadéquats ou inexistants. La tuyauterie

ost obsolete, son remplacement, voire son entretien, sont gelés par l’état do cnise
financière quo connaissent les administrations locales.

La maintenance des équipements so révèle être un des points les plus faibles du

système d’approvisionnement en eau. Le manque do personnel qualifie est Ia raison
pnincipale mise on avant par los administrations municipales.

La faible performance des systèmes d’approvisionnemont se manifesto également par Ie
niveau d’utilisation des capacités installées. Hormis Ies baissos du niveau des sources

d’approvisionnement, los raisons los plus souvent invoquées pour expliquer Ia non-
utilisation des capacités installées so référaient a : un approvisionnoment électrique
irrégulier ot inadéquat ; Ia non-disponibilité de pompes do reserve ; I’absence

d’équipements do reparation des pompos.

Ainsi, sun l’échantillon de l’étudo precitee, 10 taux d’utilisation dos capacites installées
vane dans une fourchette do 52 a 87 % le taux étant relativoment meilleur pour los

villes s’approvisionnant auprès de rivières, do lacs ou d’une combinaison do plusieurs

sources.

Si l’eau roste plus ou moms disponible, encore faut-il savoir de quelle qualité d’eau il

s’agut. Los problèmes do pollution des sources et Ia faiblesso du système de distribution so

conjuguent pour quo Ia qualité do l’eau au niveau du consommateur soit peu satisfaisanto.
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une eau de gualité mediocre

L’industrialisation, très soutenue, est restée peu contrOlée, amnsm do nombreuses usines

déversent directement leurs effluents dans les couns d’eau. L’agniculture intensive de Ia
revolution verte n’est pas on reste los engrais pénètrent los sources, des produits

chimiques interdits dans les pays occidontaux continuent a être épandus Chaque année
(7.500 t do DDT, 33.000 t de BHL, 3 000 t do pérathion de methyl, etc.). IJurbanisation

enfin vient apporter son lot de pollutions.

Le National Engineering and Environment Research Institute avance un taux do pollution

des ressources en eau de 70 % 1 Le National Institute of Urban Affairs estimo, do son
côté, qu’en 1980 un tiers des sources d’approvisionnement urbain étaient malsaines 2~
Nous reviondrons sun cot aspect au paragraphe suivant.

Au niveau du système de distribution d’eau potable, nous avons note
précédemment le mauvais état des canalisations ; ii en ost do même pour los tuyaux

d’évacuation des eaux uséos. La fréquonto proximité des doux rOsoaux, l’absence do

système de drainage efficace et Ia presence de nombreuses latrines entrainent une

contamination importante de roau potable distribuée ; ha pénétnation d’eau contaminée
étant facilité par les baisses de pression dues aux fuites et a l’intermittence chronique de

Ia distribution.

Ainsi a Madras, 96,5 % des échantillons prélevés sont contaminés par des matièros
fécales, on particulier a cause do ha générahisation do h’usage des latrines 3.

1 ~ Linde : Ia ditfi de l’environnement, p. 125 et suivantes

2 Ct Management of Urban services p. 15

~ Cf Inde Ia deli de renvironnement, p 164
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2.2 - L’évacuation et le traitement des déchets

Ia collecte des eaux usées

Les donnees relatives a ce domaine sont a manier avec precaution, los sources no sont pas

totalemont homogènes. Solon Ia Planning Commission (tableau 2), seulement 10 % de Ia

population disposerait d’un moyen d’évacuation des excrements ; soit environ 1/3 des
urbamns et moms de 1 % des ruraux. Le Centre pour Ia science ot l’environnement do
Delhi 1, estime quanit a Iui quo 10 % des ménages urbains sont relies ~ un système

d’egouts, et pour Calcutta, I’IHSP a évalué a 5 % ha population concernée par un tel
système ; a 35 % cello ayant accès a des latrines a voie humide et a 30 % colle utihisant

des latrines a voie séche 2

B. Pathak 3 estime quant a Iui a 4,1 millions 10 nombre des latrines vidangees par des
scavengers4 au debut des années 80. Si I’on reprend Ia proportion do 6,8 personnes par

latrine qu’il a utilisé pour l’Etat du Bihar, nous aunons donc 28 millions do personnos

concernées, soit environ 17 % des urbains. Si l’on utilise 10 taux do 14 % do pensonne

utilisant une fosse septique, on pout globalement ostimer qu’entre un quart et un tiers de
Ia population urbaine défèque en milieu ouvert.

Seules 43 villes de plus de 100 000 habitants (Sun 212) disposent d’un système
d’égouts. Les 12 métropoles généront a elles seules 53 % des eaux usées de toutes les

villes de plus do 100 000 habitants, leurs systèmes d’égouts couvrant en moyenne 63 %
do hour population (voir tableau 4).

II faut ajouter l’élément du cout pour los usagors. En effet, le raccordoment au réseau do

tout-à-l’égout pout représentor do 12 a 20 ans do loyer.

1 ~ Inde . Ia deft p. 162

2 Cf Appropriate Technical p 83.

Une étude sur échantillon faite en 1973-74 - cttéa par B Pathak dans Sulabh Shauchalaya. A study of directed

change ,p 8 -. estimait qua 20 % des ménages étaient relies it un système d~egouts, 14,1 % dusposaient de losses

septiques . -

~ Scavenger’s Ia viciange des latrines eat I~oeuvredes personnes, adultes at enfants, identifies it Ia caste Bhangi,

qui portent sur leur tête las seaux contenant las excrements
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le traitement des eaux usées

Les capacités de traitement sont très largement insuffisantes. Cellos des

villes do classe 1 sont concontréos a hauteur do 78 % dans los métropolos. Do plus,

aucune do ces grandes villes no dispose de stations d’épuration conrespondant a
I’importance ot aux caracténistiquos des effluents, industriels en particulier

(pétrochimie, fabriques d’engrais, d’insecticides, do caoutchouc, tanneries, etc). Cette

pollution roquiererait une certaine sophistication des installations do traitemont du fait
de ha presence do métaux lourds, et d’agents chimiques divers.

La pollution des cours d’eau n’est pas uno chose nouvohle. En 1955, Ia pollution do Ia
Yamuna avait cause plus do 40 000 cas d’hépatite virale a Delhi. Aujourd’hui, Co fleuve

roçoit chaque jour plus de 200 millions do litres d’eaux usées, rejetés sans aucun

traitement. II faut y ajouter 20 millions de litres d’effluents industriels, dont un domi-

million de DDT.

Le Gange, fleuve sacré, symbole do purification pour des milliers d’indiens qui y
pratiquent Ieurs ablutions, ost devenu un receptacle pour los déchets do toutes sortes.

Los pratiques religieuses, tolles I’immersion des défunts incinérés ou les bains, viennent
comphiquer Ia situation. A Bénarès, haut lieu do pèleninage, chaque année 6 millions de

personnes se baignent a proximité du lieu do dévorsement annuel de 60 millions do litres
d’eaux usées et non traitées. En raison du coOt croissant du bois utilisé pour los

cremations, un quart dos 40 000 corps brülés chaquo année n’est qu’à demi-brOlé et
néanmoins immergé dans 10 fleuve. A cola, il taut ajouter hes corps des lépreux qui, solon

Ia tradition, sont immorgés sans être brOlés, ainsi que les quoiques 60 000 carcasses

d’animaux morts, abandonnées chaque année dans los eaux du fleuve1.

Très souvent co n’est qu’une partie do l’eau qui est traitée. A Bhopal, Ia capacite do

traitoment ropresente 65 % do Ia capacité d’approvisionnement on eau. Memo là oO
existent des installations de traitement, il manque des produits chimiques, des filtros,

des techniciens qualifies et des capacités d’analyse péniodique de l’eau. Enfin, il faut

signaler l’absence d’un système do drainage efficace, qui.avec los engorgements du réseau
d’évacuation dOs au manque do maintenance, contribue ~ aggraver ha situation sanitaire

des vihies.

1Cf lnde Ia deli..
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le traitement des d~chetssolides

Los déchets provionnent de diverses sources (ménages, industries, commerces,
institutions, etc). Beaucoup sont jetés dans los rues. Là oü font défaut los toilettes, les

déchets dos rues contiennent des matières fécales. Les déchets d’animaux no sont pas

rares, en effet environ 3 millions d’animaux sont utilisés en vihle pour tirer dos

charrettos. Los rues sont également utilisées pour los rojets des debris do construction

ou do demolition.

La capacité do collecte est rapidement saturée. Los déchots sont récupérés par des canaux
ouverts, ou par des balayeurs et transportés par camions ouverts he plus souvont jusqu’à
des décharges, sans contrOle, ni restriction. Los orduros sont fréquemment amoncelées,

sans être recouvertes do matière inerte.

L’étudo du National Institute of Urban Affairs montre quo dans los neuf villes analysées,

Ia moyenne do déchets sohides produits par habitant et par jour tourne autour do 300 g.
Lo taux do collecte so situo pour l’échantillon entre 60 et 86 %. Cela pose des problèmes

sanitaire: chaque jour a Bhopal plus de 100 tonnes no sont pas collectées ; 40 tonnes a
Villupuram, pourtant 5 fois moms donsément peuplée. A Tiruchirapahhi, oü Ia capaclté
dos poubelles ost supénieure aux rejets, 16 tonnes no sont pas collectées

quotidionnement.

Les difficultés de ha collecte des déchets no tiondraient pas tant a ha capacité installée en
poubelles, qu’a leur mauvaise distribution par rapport aux densités do population,
compte tenu dos problèmes de collecte manuello et do transport.

Los moyens manuels de collecte affectent he bon ramassage des déchets, he materiel est

obsolete, le nombre du personnel n’évolue pas au mOme rythme quo celui de ha

population, et d’après cortains administrateurs municipaux, hes employés charges du

nettoioment constituoraient un groupe de pression quo se disputent Ies différents partis

cela conduirait a un certain manque do motivation, favonisé par ailleurs par los
mauvaises conditions do travail.
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Lo transport des déchets solides semble bien constituer un point critique. Dans presque
toutes los villes étudiées, plus do ha moitié du parc do véhicules était hors d’usage.

Hormis Un vieillissement general du parc, nous retrouvons comme pour l’eau, he
problème do ha maintenance : manque de pièces détachées, do capacités de reparation,

défaut d’un entrotien constant que los villes n’ont pas les moyens d’assurer.

2.3 - Des services d’eau et d’assainissement en crise

Au plan national, deux tiers des cas de maladies trouvont leur ongmne dans Ia qualité do
l’eau. D’oO un coOt énorme pour he pays, puisquo 73 millions de journées de travail

soraient ainsi perduos chaque année. Ces pertes et he traitemont do ces maladies

représentent 6 milliards de roupies par an, soit environ 500 millions do dollars1. Cet

énorme problème do sante pubhique est lie a ha crise actuelle du système d’eau et
d’assainissement cetto crise est multiforme.

le système est sous-dimensionné

- capacités do mobihisation do l’eau non adaptées a un système d’approvisionnement
dépendant des eaux do surface ollos mémes soumises a une forte concurrence des

usagers

capacites de traitoment primaire inadaptées aux niveaux et aux formes do pollution

rencontrées

- réseaux de distribution inadaptés a ha demande;

manque de moyens matériels ot humains pour ha collecte et l’évacuation des déchets:

sanitaires, égouts, poubelles, bennes a orduros

- faibles capacités do traitement dos déchets.

Ces doux derniers points sont oux-mêmes générateurs do contaminations.

1 ~ Inde . Ia deli p 126
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l’écoulement des flux est perturbé par l’inefficience du système

- inefficacité matérielle : équipements obsoletes, genérateurs do portes, do gouhots
d’étranglements ot d’interruptions du service (materiel do collecte, systèmes

d’égouts et de drainage, systèmes do transport)

- inefficacité humaine : manque do personnel qualifié, démotivation.

Ia gestion des services est d~ficiente

- los ressources nécessaires a ha bonne marche du système font défaut;

- los acteurs concernés par ce problème no sont pas impliqués: los consommatours ne

sont ni touches, ni responsabilisés ; les administrations locales sont insuffisammont
impliquées dans Ia gostion et ne sont pas en position do force. Cola pose le probhème

de leur place dans Ia gestion des services urbains face aux instances administratives

supérieures

- il n’existe pas do “marché” do l’eau et do l’assainissement : Ia domande (revonus et

bosoms des consommateurs) n’est pas connue, I’approvisionnement en eau n’est pas
mesuré, les couts no sont pas évalués, los coOts düs a Ia pollution no sont pas
intomalisés. Le coOt reel du service n’est pas facturé et une part importante des

revenus tanifaires potentiels n’est pas perçue (connexions ullégales, déporditions).

En fait, l’mnadéquation complete du système rend difficile ha determination du coOt
reel ot il est difficile do parler de “marché” lorsque l’offro est a ce point défaillante.

Enfin, ces dysfonctionnoments engendrent des effets de feed-backs négatifs cumulatifs

I’eau usée non-traltée vient renforcor Ia pollution des cours d’eau qui approvisionneront

ultérieurement dos sources ; he mauvais entretion accélére ho vieillissement des

installations ot accroit los portes, ainsi que l’ongorgoment de certains réseaux (égouts),
l’effet immédiat étant une contamination accrue.
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des dysfonctionnements globaux

La situation do crise quo nous rotnouvons dans los différents domamnos de I’eau et do
I’assainissement est a rapprocher, au-delà des spécificités do ces Socteurs, a des
phénomènes globaux. La crise do l’assainissemont renvoie aux difficultés do gestion do cet
immense système qu’est l’lnde. Malgré un certain développement a marche réguliere (et

forcée) depuis l’indépendance, l’lndo n’a pas su géror sa croissance. Cello-cm reste en

général, sun longue pérmode, supénioure a h’accroissement démographique. Néanmoins,

l’Indo no parviont pas a se degager do son statut do pays sous-développé. Son PIB par tête

connait bien une croissance continue, mais cotte moyenne cache dos evolutions très

différentes suivant los Etats ethos couches sociales.

Parallèlement a une dynamique démographique vigourouse, a un développement soutonu

de l’industnie et a un type d’agrmculture intensive, ha pression sur l’écosystème so fait
toujours plus forte. Dans un enivironnement dégradé, les populations no cessent d’exercer
une pression croissante en terme d’activités, mais aussi de besomns auxquels le pays no

salt pas répondre.

La dynamique urbaine, surtout cello des grandos villes 00 Ia croissance annuelle dépasse

cello du PNB, est I’illustration Ia plus criante d’une evolution mal maitrisée, conduisant

a une situation intenable a terme. En 20 ans (1981-2001), Ia population urbaine do
I’lnde va doubler pour atteindre environ 315 millions de personnes. La gestion des

services urbains de Ia péniode a venir réclame donc dos mesures exceptionnelles face aux
défis qui s’annoncent.

Jusqu’a present, ha gestion des services urbains a repose essentiellement sur los
municipalités qui ont toujours dO évoluer entre une autonomie très relative

(continuellement monacéo par he pouvoir étatique ou fédéral) et un contexto de pohitiques
urbaines peu dynamiques. La crise do ha gostion municipale ost également cello du

système bureaucratique et politique indien. La structure déficiente des instances et des

politiques de I’urbain et Ia perle do capacite gestionnaire dos villes exphiquent ainsi Ia
degradation do ha qualité des services d’eau et d’assainissement. Après ce panorama sur Ia

situation de I’eau et do I’assainissement, il nous faut identifier los acteurs du système et

leurs pohitiques ; determiner los dynamiques qui conduisent aux contraintes actuehles ot
dégager ha place do Sulabh danis los perspectives s’off rant a ce système.
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3 - Les acteurs du système d’offre des services d’eau
et d’assainissement

Le contexte indion se caractérise par quatre données ossentielles a une bonne

comprehension do notre probhématique

- I’organisation et Ia dynamique d’offre des services d’eau et dassainissement
s’inscrivent dans he système fédérah et he schema administratif mndion. Le partage ot

Ia hiérarchie des compétences s’organisent solon deux axes:

* aux différents niveaux do l’union entre gouvernement central, Etats fédérés,

echelons locaux;
* a un memo niveau entre assemblées élues, administrations pubhiques et

organismes para-publics, relevant des differents niveaux d’administration do
l’Union, organismes privés.

Ia dichotomie ontre gouvornement local urbain et collectivités ruralos apparaIt
comme une composanto constanto do h’organisation municipale;

- Ia question urbamno n’est pas prise en charge par une instance spécifique, mais

rolèvo d’organismos divers a des niveaux différents

- cette structure complexe ost animée par des dynamiques pou propices a une

coherence globale et qui tendont a minorer los responsabilités des echelons locaux.
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3.1 - Une administration locale sous contrOle1

La structure administrative qui emerge au lendemain do I’indépendance ost fortement

marquee par Ia colonisation britannique. Bien quo trés centralisée, Ia gestion britannique

do rEmpire des Indos avait introduit des éléments d’une gostion locale, en particulier une
relative autonomie des vihles. Jusqu’en 1948, on assiste a un certain renforcement des

responsabilités locales, néanmoins marqué par ha dichotomie entro gouvernemont local

urbain et collectivités rurales, et par un strict contrOle du niveau central.

Los collectivités locales étaient responsables dos services d’eau et d’assainissement, mais

sans disposer de reels moyens. Los quelques systèmos d’approvisionnement en eau mis en

place ont ete, pour ha plupart, subventionnés par les gouvomomonts provinciaux.

Le pays qui accede a l’indépendance est uno nation hetérogène, los ancions Etats princiors

et les provinces sous administration directe so fondent dans un nouvel Etat federal qui
sera caractérisé jusqu’à nos jours par do fortes tendances centralisatnices. Minorées

sous he gouvernomont britannique, reléguées en arnière plan do l’édification d’un
gouvornoment central fort, los collectivités locales no se voient pas donner une place
importante dans Ia structure administrative du pays. La constitution reflète d’ailleurs

cotte situation en no reconnaissant pas ha cohlectivité en tant quo tohle, mais en ha faisant

relever des Etats fédérés qum legifèrent chacun sun son territoiro.

Bion qu’iI existe des differences entre les Etats fédérés, los tendances généralos sont los
memos et l’organisation des domaines de competence, relative a notre domaine d’intérêt,

so révèhe similaire ontre los Etats.

1lsabelle Milbert, Inde Etats puissants, communes défaillantes, Armaies de Ia recherche urbaine, n°38, 1988
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les domaines de competence au niveau central

Au niveau central, l’exécutif est aux mains du cabinet ministéniel, avoc a sa tête he

premier ministro, généralement le leader du parti majonitaire (élu au suffrage

universol he Lok Sabha), au parlemont do l’Union.

Le gouvernement central possède dos secteurs d’intorvention prionitairos : gestion du

patrimoine foncier de I’Etat, activités do construction de grands ouvrages, gestion et
pohitique urbamne dans Ia yule do Delhi, planification économique et sociale. II joue un

role important dans ha mise en oeuvre dos politiques d’aménagement et dans l’imposition

do mosures législatives et financièros aux Etats (amenagement urbain, colloctivités
locales, etc). II participe aux financements des services d’eau ot d’assainissement.
Los organismes gouvornemontaux intorvenant dans ce domaine sont nombreux.

La planning commission, responsable de ha preparation des plans quinquennaux, joue un
rOle de coordination ot de conseil en matière do polltiques publiques. La commission

sectoriolle logement et développement urbainN est l’une dos plus petitos des douze

commissions qu’ehle anime. Elle dispose do moyens réduits (trois personnes) et dolt donc

faire appel a des intervenants oxtériours -

C’est au niveau du Ministry of public works and housing (Ministère des travaux publics

ot du logoment) que sont pnises los orientations principales dans le domaino des

politiquos urbaines. Ce ministère a un rOle d’intermédiaire entro he gouvernoment
central et los Etats fédérés dans los domaines suivants : coordination et contrOle,

definition des priorites dans he domamne do l’urbanisation, mise en place des structures
admmnistratives nationalos pour les projets urbains, information.

Quatro organismos sont rattachés directement a ce ministère

- Ia National Building Organisation (Organisation Nationale de ha Construction) : elle

intervient dans he domaino de ha construction (techniques et matérlaux).

- ha Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) (Société pour he Logement
et he Développement Urbain) : c’est he principal financeur public dans he domaine du

logement, essentiollement he logement urbain, et en particuhier I’habitat a faible

coOt. II finance également des travaux d’assainissement.
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- he Town and Country Planning Office (Bureau pour l’urbanisme ot l’aménagement du

tornitoire) : c’est un organisme technique du mmnistére. II a moné une politique do
promotion do Ia phanification urbaine en créant au niveau des Etats los Town and
Country Planning Departments (los départements d’urbanisme et d’aménagoment) et

au niveau do grandes vihies des Urban Development Authority, UDA (organismes
publics d’amenagemont). Actuellement, sa fonction est do coordonner ces organismos.
II mntervient également dans ha definition, he suivi et l’évaluation des politiques

publiques urbamnos.

- ha Central Public Health and Environmental Engineering Organization -CPHEEO-

(organisme central do sante publique et d’ingenierie environnementale), sort do
coordinateur national pour los activités hiées a ha décennie internationale des

services d’eau et d’assainissement, promulguée sous I’égide des Nations Unies.

Le Ministry of rural development (Ministère du développement rural) est actif on
particulior au travers du Programme national d’emploi rural. Ce programme dispose
do fonds qui peuvent être affectés au développement dos services d’oau et

d’assainissement. Do memo, l’approvisionnement en eau est stimulé grace au
programme dos bosoms de base (Minimum Needs Programme).

Le Ministry of Health (Ministère do Ia Sante) est present principaloment au nivoau do Ia

formation dans he domaine do l’eau ot do lassainissement. II avait pour objectif do
former, avant Ia fin 1985, un agent do sante primaire dans chaque village. II finance

également dos forages.

Le Ministry of Welfare (Ministère dos affaires sociales) realise des actions dans he

domaino do ha rehabilitation des scavengers. II participe en particulier au financement do
programmes do conversion do latrines.

D’autres organismes intorvionnent égalemont : ha Central Ganga Authority (Autonité

centrale pour l’amenagemont du Gange) ; he CAPART, organisme chargé do ha cooperation

entre he gouvernemont ethos ONG, soutient au travers dos ONG des projets de latrines a
faible coOt dans les zones rurales. Par aihleurs, dos organismes comme Ia compagnie dos
chemins do for ou d’autros entreprisos pubhiques construisent des systèmos

d’approvisionnement on eau pour los cites do hours employés.
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les domaines de competence au niveau des Etats federes

Là encore, I’exécutif ost contrOlé par un Cabinet ministéniel, dirige par he Chief
Minister, leader du parti majonitaire au parlement do l’état élu au suffrage univorsel, he

Vidhan Sabha.

L’Etat fédéré1 so révèlo Otre le niveau “cIé~do gestion des services d’eau et

d’assamnissement, ainsi quo do hour mise en place au travers des programmes spécifiques
planifiés a son niveau. Los Etats jouissont d’une autonomie politique et administrative en

particulier pour ce qui concerne los affaires locales : Ia sante, I’enseignement, los

services publics, Ia sécurité pubhique, etc. Los schémas d’organisation sont trés vanes.

Dans certains Etats, il oxiste des agences spécifiques comme des Community development

departments (départements pour le développement communautai re) - Uno dynamiq uo
commune a de nombreux Etats a ete de créer des agences techniques afin de palhier les

défaillances des services techniques locaux ; preferant ainsi financer des organismes
propres, plutOt quo de subventionner los collectivités locales. Ainsi, Ia gestion de

certains services urbains (approvisionnement en eau, collocto des orduros, égouts, etc)

a été confiée, au travors do ha legislation propre des Etats, a dos organismes spécifiques
et compétents au niveau étatique.

Néanmoins, los structures administratives restent souvent très diverses entre les Etats.
A titre d’exemple, dans 10 Madhya Pradesh, ha planification urbaine, l’administration et

los finances sont du ressort do quatre instances:

10 Town and Country Planning Department (Département do Ia planification urbaine

et do l’aménagement du territoire), en charge do planification, do Ia miso en oeuvre
des plans d’urbanisme, du conseil dans des projots do développement ot do Ia

supervision du respect des normos dans los projets urbains.

10 Department of local government (Departoment dos collectivités locales), assure
10 contrOle dos budgets et des personnols municipaux.

1 Nous emplolerons dana Ia suite du texte Ie terme Etat pour I’Etat fédéré, at rEIat indian pour lUnion indienne.
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- he Madhya Pradesh Housing Board (Office du logement du Madhya Pradesh),

dépendant du Mmnistère du logomont, se change dos projets do logemont public
urbain.

- he Slum Clearance Board (Office pour ha resorption dos bidonvilles) a un rOle do

coordination des politiques d’amélioration des conditions do vie dans les bidonvilles.

Par ailleurs, on retrouve au niveau dos Etats des representants des administrations

centrales : organes des ministéres, delegation régionale d’HUDCO, etc.

les domaines de competence au niveau local

L’administration locale nous intéresse spéciahemont car c’ost a son niveau quo los

contradictions ethos blocages so révèlont avec he plus dacuité. Nous avons deja mentionné
les problèmes que roncontrent les colloctivités locales pour assurer Ia maintenance des

services urbains. II convient donc de préciser leur statut et leur sphere d’action avant do
précisor qu’elle est hour place réelle dans los dynamiques a l’oeuvro au sein du système

global.

Hormis 10 niveau dos villes quo nous verrons plus loin, los différents echelons de
l’administration locale sont les suivants

le district est I’échelon lo plus important1. Ladministratour du district est 10

district magistrate, nommé par he gouvornemont do l’Etat; II est son représentant ot
dispose du pouvoir exécutif. II ost responsabho du maintien do l’ordro ot du
recouvroment dos impOts (on tomps que Collector). II exerce un pouvoir do tutolle

sur I’ensemble des services administratifs presents au niveau du district. Enfin, il

ost rosponsable do l’exécution dos decisions pnisos par ho Zila Parishad,

assemblée d’élus charges du développomont du district.

- en dessous, on trouve ha sub-division et he tehsil ou taluka, he nom vane solon los

Etats. Lo tehsil est l’unité do baso pour Ia perception dos impOts.

1Dans certains Etats. las districts sont regroupes en division.
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Le “Block Developmenr’ est I’unité do base oü s’organise I’administration publiquo

en matière do developpement. Le “Block Development Officer~’organise ot dingo
l’équipe du Block ; il ost on memo temps 10 secrétaire exécutif du Panchayat

Samiti, conseil de Block élu. Le BDO depend a Ia fois du responsable du

developpemont rural au niveau du district et du Panchayat samiti.

- los “Gram Panchayat ou “Gaon Panchayat (conseils de village) rolayent l’action

administrative au niveau des villages, ce sont des consoils élus, leun domaine
d’action conceme le développement economique ot social.

Gram Panchayat, Panchayat Samiti et Zila Parishad constituent les trois
niveaux de co que l’on appohle he Panchayatl Raj (gouvomemont dos panchayats)1.

Dans 10 secteur urbamn, le statut des collectivités locales correspond a six categories 2

ce statut est géneralement lie a Ia taille des villes, toutefois, chaquo Etat Iégifère sur son

tornitoire et determine donc le statut attribué a un territoire. Ceci est lourd do
consequences car, solon son statut, los pouvoirs d’une collectivité locale seront plus ou
moms étendus:

- Ia municipal corporation concerne une quarantaine do grandes villes dans toute

l’Union. Co statut rattache Ia collectivité locale directoment au gouvernement do

l’Etat et lui confère ha plus grande autonomie. Un consoil élu au suffrage universel

pour cinq ans assure los fonctions législatives ; toutefois, c’est un fonctionnaire
nommé par he gouvernement do l’Etat, he Municipal Commissioner, qui dingo

l’exécutif. La gostion couranto des services publics ot des questions financières est

réalisée par des commissions composées d’élus du conseil.

1 Le Gram Panchayat eat óIu au suffrage universal, avec des sieges réservés aux Hanjans untouchables) at Adivasis

(tribaux) , Ia Panchayat Samiti eat compose des Sarpanchs (prosidents de Gram Panchayats) et de membres ex

officio, tels lea représentants de cooperatives ; Ia Zila Parishad eat formé des Pradhans (presidents de Panchayat

Samitis) at de membres ex officio

2 Voir I.Milbert, op cIt. . ainsi qua Fi-edonque BourQeols, La gestion urbalne dana las villes moyennes indiennes -

lexemple de Ratlam,. Mémoire da DESS Université de Pails VIII. 1989.
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- Ia municipality ost 10 statut do Ia majorité des villes (environ 1500). Lo conseil
municipal est élu au suffrage universel pour quatre ans. Les pouvoirs dos
municipahités sont reglementes au niveau de chaque Etat. Les municipalités jouissent

d’une autonomio en general Iimitée avec un contrOle strict do l’Etat ; là aussi, l’Etat
nomme un Municipal Commissioner auprès du maire.

Los autros categories bénéficiont d’une autonomie tnès réduite. Los organes do gostion

voient hours mombros nommés en partio ou entièrement par he gouvernemont do l’Etat.

- le Notified Area Committee (Comité do zone déclarée) concerne dos centres urbains

(environ 164 villos), jugés encore incapables d’assuror totaloment Ia gostion
municipale. Un consoil, nommé par 10 gouvomemont de l’Etat, contrOlo ha gestion.

- lo Town Area Committee (comité de zone urbaino) oxiste a l’échelon do villes

génénalement assez petites, environ 10 000 habitants. Ces dernières sont au
nombre de 327 dans he pays, dont une majorité dans I’Etat d’Uttar Pradesh. Lo
Conseil est nommé, totaloment ou en pantio, par he gouvememont do l’Etat et il no lui

est attribué que dos fonctions Iimitées.

- le Cantonment est une structure d’origino militairo, sous tutelle dii Ministère do Ia
defense. Ses pouvoirs sont détorminés par 10 gouvemement do l’Etat et assures par

un conseil en majorité compose do militairos. Los 62 cantonments oxistants
interviennont dans los memos domainos quo los autnes collectivités locales.

- Ic Township est un statut assez exceptionnel, destine aux petites vihles sans

structure do gostion municipale. II est géré par un fonctionnaire do I ‘Etat.

Les structures urbaines representatives concernent donc environ Ia moitié des centres
urbains du pays. Elles doivent néanmoins évohuer dans un contexto fortement himité par

les Etats.

La collectivité locale n’est pas reconnuo dans Ia Constitution indienno, 0110 obtient donc

des pouvoirs pan delegation dos Etats. Avec des formulations différentes, eIle~so voiont
attnibuées on général los fonctions suivantes : services d’eau ot d’assainissement, sante,

sécurité publique, education pnimaire, contrOhe do Ia construction, protection des sites,

éclairago public et voinie. Une distinction ost faite, he plus souvent, entre los fonctions

obligatoires et les fonctions discrétionnainos.
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La faiblesse des ressources municipahes fait que los collectivités locales so cantonnent

(tant bion quo mal) aux fonctions obhigatoires, laissant en general ho gouvornement de
l’Etat assumer (ou non) los fonctions discrétionnaires.

II y a donc au plan local des imbrications entre organismos do différonts niveaux. Ainsi,

en matière do planification urbaino, he Town and country planning office, relevant du

gouvernement do l’Etat, dispose dans do nombreuses villes do délégations qul preparent le

schema directeur d’aménagement. Ce plan sera amondé et modifie par 10 gouvomement de
l’Etat, qui décidera do sa miso en application soit par Ia collectivité locale, soit par une

agence spécialisée, comme los Town Improvment Trusts.

Les Town lmprovment Trusts (Syndicats do dévoloppement urbain ) sont des structures

ancionnes ; créées a I’origine dans he but d’amélioren ha sante publique, hours fonctions se
sont élargies a ha planification urbamne. C’est 10 gouvornemont do l’Etat qui décrèto ha

creation de tols syndicats, encore trés nombreux dans los villes moyennes, mais do plus
on plus remplacés dans los grandes villes do plus do 100 000 habitants (une soixantaino

actuellemont) par los Urban development authorities, organismes cumulant a Ia fois los

fonctions do planification et d’aménagement.

En effet, les syndicats de développement urbain manquent he plus souvent do ressources

financières quo l’Etat n’est pas toujours en mesure do foumnir. hIs cherchent a mettro en

oouvre des programmes a objectifs ponctuels (tel ou tel problème a résoudre) et
réalisent des actions souvent insérées dans une perspective globale et planifiée du

développement urbain, préparee par he Town and country planning department

De hour cOté, les Urban development authorities ont me capacité a concevoir ot a gérer

dos projots plus ambitioux nécessitant dos investissements coUtoux, pour lesquels ils

mobilisent des fonds au nivoau central, ainsi qu’auprès des organisations intomationales.
Ces organismos comprennent dos mombros nommés par he gouvernement de l’Etat ot des

représontants des administrations locales. us doivent assurer ho développement planifie

des zones leur correspondant, us peuvent acheten ot équiper des terrains, us réalisent
des operations do construction, et de rehabilitation do bidonvulles. his ont acquis on

général une image d’efficacité, grace en particulier a un personnel competent et mntègre.
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3.2 - La participation du secteur priv~

D’uno manière genérale, 10 sectour public contrOlo los services d’eau et d’assainissement.
Toutefois, avec l’urbanisation explosive et ha faiblosso relative des nessources
financières et humainos, ii ost fait do plus en plus appel au sectour pnivé 1~La notion do

secteur pnivé recouvre trois categories d’agonts : des entrepnises classiques, dos
associations a but non hucratif et des particuliers.

Le privé intorvient a tous los niveaux, do Ia conception a Ia maintenance, en passant par

Ia construction. Il y a toutefois un partage des rOles entre privé et public en fonction do

ha nature des infrastructures, dii type de technologies utiliséos et do factours socio-
pohitiques et économiques.

Dans he domaine de I’eau, I’infrastructure iourdoTM (résoau do distribution, ouvrages
majours) relèvo du soctour public ; l’infrastructuro “Iegère” (reservoirs, bassins,

sources) est construite et gérée par 10 sectour privé (soul ou en cooperation avec le

secteur public).

Pour 10 drainage, los travaux importants sont effoctués par le sectour public los deux

secteurs se partagent hes tãches restantes.

L’assainissomont présente une lange gamme do modalités de cooperation ontre les

secteurs mais ho système d’égouts reste sous Ia responsabilité oxchusive du secteur
public.

Enfin, on ce qui concerne los orduros, Ia responsabilité ost traditionnolloment du ressort

des autonités locales, mais des agents pnivés contribuont aussi am ramassage ot au

transport.

1 Lorganisation institutionnelle de Ia Calcutta Metropolitan Area illustre bien Ia complaxite des relations entre le

secteur public et le secteur ; volr S.K. Roy, Urban India n°2, juillet-decembre 1988, p 76 et suivantes, voir annexe

2. 1
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II convient do montionner ho rOle actif des onganisations non gouvennomentales, tant au
niveau national quo local, et des associations locales très nombreuses en lnde.1 Los ONG

so sont intéressés a I’assamnissoment urbain soit dans le cadre de I’améhioration dos
bidonvihles, soit dans celui do Ia rehabilitation des scavengers. Dans cello deuxième

perspective, on trouve do nombreuses associations d’inspiration gandhienne : Harijan

Sevak Sangh, Maharashtra Branch of Gandhi Smarak Nidhi, Safal Vidyalaya
(Ahmedabad), Megan Samgrahahaya of Wardha, Friends Rural Centre

(Hoshangabad), Kasturba Smarak Nidhi (Indoro) ; sans oublien évidemment Sulabh
International, qui connaltra me activitO croissante a partir de 1970.

3.3 - Les organismes internationaux

L’lnde a roçu I’aido do diverses institutions intornationales comme I’USAID, Ia Banque

Mondialo, l’UNICEF, etc.

Avec ha deconnie internationale des services d’eau et dassainissement, Ia cooperation
internationale apporto une aide importante face aux dépenses totalos estimées a 19

milliards do dollars 2~En 1983, los financeurs extérieurs devaiont financer environ
711 millions de dollars sur los projots engages Ia Banque Mondiale en assure 83 %, he

rosto provenant des Pays-Bas, do ha CEE, du Danemark ot do Ia République Fédérale

Alhomande. Un programme do construction do canalisations devait être réalisé dans tout he
pays pour un coOt d’environ 749 millions do 5, finance a 85 % par ha Banque Mondiale

los autres partenaires sont les Pays-Bas, le Danemark ot Ia CEE.

La Banque Mondiale a cofinancé on outre avec HUDCO le Madhya Pradesh Urban
Development Project (coOt total do 40 millions do $ environ) ot 10 Tamil Nadu Urban

Development Project (coOt total d’environ 530 millions do $) 3.

D’autros organismos ont ete ou sont impliques avec des fonds moms importants.

1 Voir Inda : le deli de lenvironnemant op cit.p. 179 ; at Lavigne at alii : Arnèlloration de ihabitat dans les villas

indiennes La role des associations Iocaias a Bombay at Ahmedabad Economie at Humanismo, Rexcoop. 1986.

2 Naflonal Master Plan-India , juillet 1983, p 39.

~ Pahiladjani, p 12
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L’UNICEF fournit do lassistance dans los domaines do Ia formation, du forage, do

I’installation et do Ia renovation do pompes manuolles, do I’éducation a Ia sante. Elle
panticipe égaloment a Ia rehabilitation dos scavengers. L’UNICEF a fourni une assistance
aux services de base pour los urbains los plus pauvres avec le programme do

dévoloppoment dos villes petites et moyonnos. Cot ensemble couvre 40 projets avec un
financemont annuol do 1,7 millions do dollars.

Pour 10 7ème plan, l’ensombhe dos activités do l’UNICEF a ete rogroupé dans 10

programme Services Urbains de Base (Urban Basic Services). 200 villes dans
I’onsembhe du pays sont concemées pour I’ensemble dii Plan. Le coOt do 23 millions de

dollars est partage entre I’UNICEF (40 %) Ies gouvernements des Etats ot dos organos
locaux (40 %) et 10 gouvernoment central (20 %) 1~

Pour ha péniode 1981-83, l’assistance globale de I’UNICEF s’est elovee a 21 millions

auxquels so sont joints 5,6 millions du Danemark (DANIDA) ot 15,6 millions de Ia Suede

(S IDA).

L’UNDP -United Nation Development Programme-, WHO -World Health Organisation- ot
IODA -Overseas Development Agency - (agonce do cooperation britannique); appuient les

actions do Ia Déconnie a l’aide dune assistance en exports, subventions, formation ot

etudes de faisabilité.

3.4 - Les organismes de recherche

II nexiste pas de service central do coordination do ha rechenche, qui ost, de co fait,

disporsée entro dos organismes publics (Central Building Research Institute, National
Environmental Engineering Research Institute, National Building Organisation) ot prives

(Sulabh International...).

1 India 1986 Ministry of information and Broadcasting, Government of India. p. 555
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En matière d’assainissemont, nous mentionnorons : Io Planning Research and Action
Development Institute (PRAD) do Lucknow ; cot institut a devoloppé le dessin d’un

système do latrine qui a été installé massivement dans los Etats dii Gujarat et do l’Uttar
Pradesh ; he NEERI -National Environmental Engineering Research Institute- do Nagpur

travaille dopuis 1964 sur l’assainissement en milieu rural et a développé un modèle do
latrine a siphon ot double fosso ; le Al! India Institute of Hygiene and Public Health

(Calcutta) travaille dans le domaine do l’éValuation depuis 1940 ; le Poonamali Institute
of Madras et 10 Najafgarh Institute ont égaloment travaillé dans 10 domaino des toilettos a
coOt modéré.

4 - Les dynamiques du secteur

4.1 - Une planification a Ia tramne des besoins

Sous l’autonité bnitannique, il n’existait aucune structure en charge dos services d’eau et

d’assainissement ; les quelquos systèmes qui funent réahisés l’ont ete par des collectivités
locales qui no purent jamais répondre totalement aux besoins do ha population. Avant Ia

seconde guerre mondiale, il se developpa un programme d’approvisionnement en eau, en
particuhior dans los zones nurales du Bengale, des Etats do Madras et de Bombay. Ce
programme, malgré quelques réalisations concretes, en resta essentiellement am niveau

de Ia planification.

Après ha guorro, lo Comité Bhoro mit l’accent sur l’importance de mesures massives dans

los services d’eau ot d’assainissement. Malgré sa participation aux plans nationaux do
développomont, los consequences de son action ne dépassèrent pas he stade dos
recommandations. Le Comité pour l’hygiène environnomentale (Environmental Hygiene

Committee), créé en 1948 par he gouvernement do I’Union -de mème que dautros
comités formés en 1957 et 1962 af in de travailher sur Ia condition des scavengers-

euront égalemont une portée Iimitée.

La phanification quinquonnahe se met en place rapidement et los deux premiers plans (do
1951 a 1961) sont essentiellement dinigés vers le développement agricole et industriel.
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La population de 361 millions do porsonnes est trés disporsée et peu urbanisée (17,3 %
en 1951) 1• L’approvisionnement on eau n’apparait pas comme me pnionité.

Le troisième plan (1961-1966) presente une approcho nouvelle un développoment
économique régionahisé, plus articulé entre Ia ville et Ia campagne. Co plan comporto dos

mosunes dirigees vers l’urbamn (logement, services publics, planification urbaine).

Do 1966 a 1969, l’lnde traverse me cnise économique grave et 10 quatrièmo plan no

débutera qu’on 1969. II sera marqué par une attention plus grande aux problémes de
lurbanisation qui so développo rapidemont (24,8 % do Ia population en 1971) et do
manière incohérente (croissance des bidonvihles). II fait explicitemont référonco a

rimportance des services d’eau et d’assainissement pour lamélioration de Ia sante

publique. Néanmoins, il no sora pnis aucune initiative novatrico.

En 1970 HUDCO ost créé ot engage un programme do rehabilitation des bidonvilles (Slum

Clearence and lmprovment Scheme). C’est pendant cello péniode que so créont les

organismos do planification urbamne pour los grandos villes (Urban Development
Authorities) -

Alors quo s’approche 10 contonamre do Ia naissanco do Gandhi, he Ministère des travaux

publics et du logoment do l’Union decide en 1967 d’un programme d’éradication do Ia
pratiquo do Ia vidango manuollo par ha caste Bhangi (les scavengers). Ceci dans Ia ligno do

Ia loi de 1955 sun ha protection dos droits civiquos, qui visait a réincorporer los

Intouchablos dans Ia société. Le moyen préconisé était do transformer los latrines sèchos

en latrines a chasso d’eau.

Lo Mahatma Gandhi a toujours accordé me grande importance a I’hygiène et aux
problemos des déchets humains. Très tot, il fait référonce a cos questions, ot il nestera

toute sa vie manqué par dos preoccupations Iiées a ha propreté et aux problemes

sanitairos ot sociaux qui hui sont corrélés 2 Do ce fait, il lança ho mouvoment pour Ia
liberation dos scavengers, choqué par ho sort qui bun était résorvé. De nombreuses ONG

so réclamant do lui travaihlont aujourd’hui dans le domamne do rassainissement.

1 Isaballe Milbert i1nde evolution poiitique, economlque at sociale, p 55 - La Documentation Françalse - 1981

2 Des le second chaprtre de son commantaire de Ia Bhagavad Gita, Ia pont aux Anes des sages hindous, Gandhi

abandonne las hautas considerations philosophiques pour parler des latrines.
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La période 1974-1975, corrospondant am cinquième plan, est marquee par he

“programme en 20 points” de Mme Indira Gandhi. Ce programme débuto en 1975, iI
pretend apportor une dynamique additionnelle aux plans do dévoloppement et eradiquer Ia

pauvreté en so concentrant sun hes problèmes dos conditions de vie do Ia population.

Le huitième point concerne en particulior I’approvisionnoment en eau do tous hes

villages. D’autros points se rapportent egahement a notre secteur, comme I’appui au

développement rural ou Jo programme do développement accéléré des populations
défavorisées (Scheduled Castes and Tribes) 1

Le sixième plan coincide avec Ia Déconnie internationale dos services d’eau ot

d’assainissoment Iancéo par I’OMS. II correspond a in saut quantitatif reel puisque les
dépenses dos services d’eau et d’assainissoment roprésentent 4 % des dépensos totales dii

plan, soit une proportion deux fois plus forte quo cello dii plan précédent (voir tableau

5). L’effort financier repose sun los Etats qui assurent pour los sixième et septième
plan, plus des trois quart dos depenses totalos dii secteur.

Une attention particulièro est portée au secteur rural qui rocoit 65 % du financement
(voir tableau 6), compto tofu du retard qu’il accuse. Los objoctifs do Ia Déconnie

pnévoiont une couverture do 100 % de h’approvisionnement on eau aussi bion pour le

secteur urbain que pour he secteur rural, et pour ce qui ost dos sanitaires, me

couverturo do 80 ot 25 % respectivement (los moyens utihisés allant du système d’égout,

aux latrines a voie sèche).

Nous savons déjà quo Ia réahité est touto autre. Los chiftres (estimés) pour 1985 ne

montrent qu’une lonte amelioration de Ia couvorture do Ia population (voir tableau 2). Le
soptième plan (1985-1990) no permettra vraisemblablement pas d’atteindre I’objectif
fixé par le décennie. Le budget “services d’eau et d’assainissemenr ost en baisse relative

avec 3,62 % des dépenses totales et il so recentre sun be secteun urbain a Ia croissanco
incontrOléo et mnquiétante (45 % dos dépensos) (voir tableau 6).

1 LItteralement castes at tribus enragistrees, c~est a dire intouchables at tnbus.
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En ce qui concerne Ie domaine d’action do Sulabh (los sanitairos a faiblo coOt et Ia

rehabilitation dos scavengers), HUDCO avait en 1989 approuve 170 programmes do
développement dans 8 Etats, concomant un total do 177 villes. L’assistanco en préts s’est

élovée a environ 29 millions do dollars, ello a facilité Ia conversion ot Ia construction do
401 000 latrines individuelles ou collectives. Lorsque ces programmes do

développement senont torminés, 127 villes devront avoir éliminé le scavenging 1~

42 - Des dynamigues institutionnelles sans coherence

Los tendancos contralisatrices so retrouvent aussi bion au nivoau do I’Union qu’à celui do

chacun des Etats. Parallèlemont, Ia multiplication des organismos et autros instances
chargées do ha planification, do Ia miso on oeuvre et do Ia gostion dos pnoblèmes lIes a
l’oau ot l’assainissement, a conduit a un manque do coherence et d’efficacité.

La planification est assurée essontielloment par los Etats qui ont tondanco a court-

circuiter los instances locales. La planification s’éloigno ainsi dos réalités locales. Dans

ho domaine do l’urbain, los plans do développemont sont pnincipalement dinigés vers le

déveboppement des infrastructures et n’envisagent pas uno perspective globale do
developpomont do toute l’agglomération. Los considerations economiques ot socialos sont
peu prises on compte. La tendanco genérale est a I’application do solutions standard

inadequatos face a Ia diversité dos contextes (par aillours, difficilement mosurablos face

a l’absenco d’informations fiables). Finalement, cette dynamique aboutit a des “Plans do

papierTM 2

Los organismes charges de I’exécutlon dos programmes do dévohoppomont sont

d’une part fort nombroux, d’autre part soumis a des instances différentes (locales,

etatiques ou fédérahes). Le manque do coherence caracténisant he nivoau do Ia
planification, so retrouve au nivoau do l’exécution.

1 Pahalidjani p. 16

2 K V Sundaram Urban and Regional Planing in India, Delhi. 1977
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Los dépenses do sante publique pan exemple concoment in harge éventail do socteurs tels

quo I’entretien des hOpitaux, ha collecte des onduros, 10 drainage, l’aiimentation en eau

potable, los parcs et jardins publics.

Une mauvaise coordination est fréquente entne in organismo maître d’oeuvre (UDA par
exemplo) qui met en place dos infrastructures, et des collectivités locales manquant des
ressources financières et techniques nécessaires a Ia gestion de ces équipements.

En co qul conceme le programme do sanitairos a coot modéré, plusiours onganismes sont

imphiqués dans los zonos urbainos: le Ministère des affaines sociales, I’HUDCO et be

Ministère du développement urbain (sans parlor des organismes internationaux), he
Ministére do l’environnement au travers du projet d’action pour le Gango. Los plans sont

executes séparément, sans coordination. Do plus, chacun des organismes connait un mode

do financement different : be Ministère des affairos sociales accordo 100 % do
subventions, he Ministére du développement urbain fait me avanco do 50 % avec un taux
d’inténêt do 9,25 %, ahors quo HUDCO propose un taux de 6 % pour Ia memo avance.

4.3 - Des collectivités locales marginalisées

une forte dépendance de I’Etat

Nous aimerions tout d’abord revonir sun les relations qui assujettissont les collectivités

et qui los pnivont do Ia responsabilite nécessaire a Ia gestion appropriéo des services
d’eau et d’assainissement.

Nous avons déjà fait référence aux contrOles de I’Etat dans 10 domaine législatif
(l’assomblée pout modifier le contenu dos textes concernant los colloctivités locales) et

juridique (l’Etat himite bun sphere d’intervention). C’est au niveau administratif quo los

contrOles sont les plus forts. Outre los organismes lies a h’Etat (comme los agences do
développement urbain), qui ont un poids élevé dans Ia marche des activités locales et qui

repnésentent de fait des organes do contrOle, 10 représentant do l’Etat au niveau local

(district magistrate ou municipal commissioner) dispose dos pleins pouvoirs sun son

ternitoire.
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Par ailleuns, I’Etat pout dissoudre he conseil municipal en cas d’incompétence ou do

corruption. II administro alons Ia municipahité jusqu’à do nouvelles elections. Cello
situation tend 10 plus souvont a so pérennisen, do tello manière quo suivant les Etats, de
50 a ioo % dos collectivités locales vivent sous ce régime d’excoption 1~La pratique do

ha supersession pretend assainir ot améliorer ha gestion locale. Néanmoins, olle entraIno

souvont des resultats peu probants sun Ia bonne manche des collectivités locales: rotation

élevée des administrateurs, bbocage do decisions importantes comme l’augmontation des
impOts, étouffement do Ia démocratie locale.

L’Etat exerce un contrOlo a posteniori. Sos fonctionnairos pouvont a tout moment verifier
le fonctionnement d’une municipalité, et les collectivités locales doivent fournir dos

rapports d’activité annuebs.

Lo contnOlo do I’Union s’oxerce également au niveau du personnel municipal dans Ia
mesure 00 hes collectivités locales recrutont fréquemment pour les postes élevés parmi

10 corps des I.A.S. - Indian administrative service - sous tutolle du gouvernomont do
l’Union. Ehhes ont alors un pouvoir do contrOle, mais disposont d’une autorité réduite en

matièro do promotion, d’augmentations do salaire, de licenciements, etc.

Enfin, ih conviont d’analyser los politiques financières des collectivités locales, domaine

fondamental pour Ia gostion dos services locaux ot oO l’Etat oxence aussi un contrôle
important.

des finances en crise

Solon Ia constitution, ha responsabihité financière des collectivités locales incombe au

gouvernomont do l’Etat. En fait, los modalités de transforts financiers do l’Etat aux

collectivités locales vaniont solon les Etats. Lo produit do certains impOts pout étre
partagé entre los doux instances. L’Etat fournit des subvontions ot des prêts qui sont plus
ou moms lies aux objectifs du plan ou a I’exécution de cortains projots; d’oU dos

subventions irregulières.

1 Cf F Bourgeois p. 117
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Elles constituent une faible proportion des finances municipales, mais qui tend a croitro,

augmentant par Ià-même ho contrOle do l’Etat. Celui-ci s’exence par aillours lors do
I’élabonation des budgets municipaux (vérifiés ot sanctionnés pan lui) ot lors do

contnObes financiers réguliens.

Los capacités d’omprunt dos coblectivités locales sont Iimitées et trés contrOlées. A
l’exception des corporations municipahos qui ont accès au marché, ollos no peuvent
emprunten qu’aux Etats.

Au bout du compte, los moyens financiers dont disposent los collectivités locales sont

relativement faibles. En 1982, b’ensemblo des dépenses des cohlectivités locales

représentait environ 4,5 % du total des depenses publiques nationabes.

Selon me étude du National Institute of Urban Affairs 1, los dépenses concernent par

ordre d’importance

- Ia sante pubbique : 21 %
- los ouvrages publics : 15 %

- l’approvisionnemont on eau et be drainage: 14 %
- I’administration contrale : 12 %

- l’éducation : 10 %
- I’éclairage public et les pompiens : 7 %

Les revenus dos collectivités locales (hors subventions et ompnunts) proviennent pour

65 % dos taxes (sun ce total, plus de ha moitiO est collecté par los métropobes),

essentiellement do l’octroi qui Porte sun I’entréo do marchandises dans hes villes, des
taxes sun los services publics et dos taxes sur Ia propriété (voin graphique ci-après).

Los 35 % restant, concement los hoyens ot ha rémunération des services ainsi quo los
nodevancos et amendes.

1 Cl Pahiladjani p. 11
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21

14,00%

26,00%

Cello structure do financement est surannée et non-fonctionnelle. Uno etude citée pan M.
N. Buch évalue a mains do 45 %, ho taux moyen de recuperation des droits courants dans

los vihles ~. La perception do l’impOt sun Ia propniété ost mab assunée ; dans certains

Etats seulo Ia moitié ost colhoctéo. L’assiette do I’impOt est genéralemont sous-ostimée,
d’autant plus qu’intervionnent los prossions hocales. D’apnès une étude do 1987, dans 10

Tamil Nadu, Ia réévaluation des taxes a ha pnopniete n’avait pas ete faite depuis 18 ans.

L’existenco do phafonds et d’oxemptions vient encore néduire los nevenus potontiols. Par

ailleurs, Ia croissance accélérée des bidonvibbos accroTt los dépenses, mais n’elargit pas
I’assiotte do l’lmposition.

Des problèmes peuvent so poser également sur he plan junidique. Ainsi, Ia Cour supreme

a décidé qu’aussi longtemps quo ha loi sun he contrObe des préts et des layers sera on

vigueur, Ia valour locative d’un immeuble pour l’évaluation do Ia taxo a Ia pnopriété

devra so situor au niveau du layer standard. La Conporation municipabo do New-Delhi

pendrait ainsi environ 13 millions do dollars par an.

Los autres impOts no sont pas adaptés a Ia situation économique. Pour contains, hour

creation romonto au siècle dernier. Ainsi, los contrOles dOs a l’octnoi gênent los
transports.

•
LI ~axes sur ía proprié~téct

/es fmmecibles

Service des eaux

Aulres taxes

0 Redevances e-t amehdes

E Loyers ei~pi-ix
6,00%

7,00%1 6,000/0

1CIMN Buchp 151
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Los nessources autnes quo l’impOt sont difuiciles a récupérer. Nous avons ainsi constaté
dans un chapitre précédent los pnoblèmes do mesure des consommations d’oau. D’autre

part, une grando partie dos services publics qui sont soumis a rémunération
(transports, éhoctnicité...) est exploitée par des organismos d’Etat. D’une manière

générale, les impOts municipaux ant progrossé beaucoup mains rapidement quo ceux do
I’Etat, et surtout ceux collectés par l’Union (impOt sur lo revenu par exomple).

Au terme de cette breve perspective sur los entités changees do Ia gestion locale,

naus pouvons mosurer los contraintes qui rondent encore plus aigus les énormos bosoms

en services d’eau et d’assainissomont.

La cohhoctivité locale ost prisonnière d’une structure qui tend a lui faire perdne do plus
en plus son autonamie. Lo double processus do centralisation (pan los Etats), et do

dispersion des instances intervonant dans 10 socteur, genere me Porte d’efficacité
considerable.

C’ost finaboment am niveau du maihhon lo plus faible, Ia collectivité locale, quo los
pnoblèmes so révèbent avec 10 pIus d’acuité. Malheureusement, do par son manque do

moyens, ce nivoau n’est plus capable do népondro aux bosoms do Ia population. La
détérioration do I’efficacité et do Ia legitimité dos collectivités locales induit un
processus accébéré, oü los onjeux politiquos ot do cliontèhisme vionnent encore vicior le

système. Lo peu do ressouncos utihisables ost mal omployé, ha détérioration des conditions

de travail detourne los meilleurs éléments vers d’autres secteurs; ho manque d’efficacité
a Ia base tend a fortifier me reprise en main par be haut, ce qui accnoIt ha distanciation

avec Ia réahité locale.

Le mouvemont d’atuaiblissemont des nesponsabilités locales est d’autant plus préoccupant

quo, face aux besoins formidables do Ia population, Ia participation ot los solutions

locales sont indispensables.

Nous avons Pu jusqu’à present identifier le contexte social, économique et institutionnel

dans lequel s’inscrit I’action do Sulabh. II nous faut encore pnécisor brièvement he
contexte culturol qui marquo do manière tnès prégnante Ia vie sociale indienne.
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5 - Le contexte culturel de I’eau et I’assainissement

L’lndo possede une culture fortement marquee par los croyances et pratiquos do

I’Hindouismo. Cello religion majonitairo (plus do 80 % dos indions) tend a étendre son

système idéologique aux autres communautés, si bien quo l’on pout parlor d’uno certaino
homogenélté dos pratiquos culturelies, malgré le phénomène traditionnel do Ia

différenciation régionale.

En ce qui concenno cello étude, me néférence fondamentale de I’Hindouisme s’imposo a
nous : cello du pur ot do b’impur.

Le cosmos, et par analogie Ia société et 10 corps humain, existent dans un état déquilibre

ontro une gravitation montanto et une gravitation doscendante. Vors 10 haut, los chases so
meuvent en direction do Ia lumière, do Ia spirituahite, do l’unite ; vers ho bas, c’est une

gravitation vers l’obscunité, Ia différenciation, Ia decadence. Lo corps au dessous do Ia

cointuro, los sécrétions corporolles sont do ce dernior domaine, ils sont souiblés et
potentiellement mauvais.

Uno hiénarchisation ost concomitante a co modèlo dans be domaine dos relations entre los
hommos, do ceux-ci avec los chases et a l’inténieur dos objets oux-mêmes. Los hommes

sont places dans he système des castes solon lour degré do pureté qui necoupe par aihlours
une hiérarchie do fonctions sociales. C’est be degré do contact avec des agents souillants

qui determine le statut social do chacun.

Le degre do souillure determine los degrés do relation ontro los hommes et entre los
castes. Une souillure permanonte -parce quo le contact est plus ou mains intense et

continu- manque in homme ot Un groupe do facon héréditaire ; il en ost ainsi des castes

spéciahisées dans dos activités TMsouillantos” comme bes tanneurs, los babayouns, los
fassoyours, los scavengers, los barbiors, les sagos-fommes traditionnelles, etc.
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Richard Lannoy 1, so référant aux lois concemant Ia pureté, distingue trois categories

be corps, Ia famille, los objets. Los impuretés corponollos incluont los sécrétions, en
particulior cellos liées a Ia bouche ot aux excretions. L’impureté familialo ost cello dos
prochos qui ontrent en contact avec Ia mere et l’onfant a b’accouchemenit, ou avoc 10 corps

dun proche défunt. Lo degré do pureté des objots ost fonction do Ia facilité avec laquelbe
ils pouvont étro purifies, do hour utihité et do lour valour matériolhe (les objots en terre

pouvont être jotés et sont mains puns quo 10 cuivne qui ost nottoyable ; l’or ost plus pun

quo he cuivro, Ia soie plus quo 10 coton).

Pour ce qui ost dos alimonts, Ia plus importante quaiité est ho degré do predisposition a Ia

souillure. L’eau ost perçue comme spécialoment predisposee, ot los “pratiques” qui lui
sont liées sont assez codifiées. Ainsi, los eaux courantes peuvent êtro utilisées pan tous,
mais pas toujours aux memos moments, ni aux memos endroits. Los puits et reserves

d’eau dormante sont souvent réservés a une caste.

II convient égaloment do noter quo ha souilburo pout so transmettro pan he partage (tumor

une pipe, utihiser los sources, etc), les codes sont donc souvont stnicts darts l’usage do

certamnes chases. Ainsi, dans he sud do l’hndo, les basses castes étaient proscnites do
I’usage do bniquos.

Au plan social, Ia problématique do l’eau et do I’assainissement doit tenir compto do ce

contexte culturol particulier. II faudrait d’ailleurs parlor do contoxtos particuliors, car
suivant los regions Ia situation est fart diverse. La problématique culturello no
“tnavaille” pas ho corps social isohément ot elle doit êtne réintroduito am sein do Ia

dynamique globabe do Ia société ot do sos contradictions.

Uno étude, réalisée par I’Institute of Social Studies Trust do New Delhi on 1987, montre

quo Ia diffusion do l’usage des latrines dans une region dii Karnataka n’ost pas en relation

avoc l’appartenance a tello ou tello caste. Plus géneralemont he bosom do toihettos dans los
zones rurales ronvoio a dos phénomènes écologiques, au statut économique, au statut

social dos femmos ot aux contacts avec he monde urbain. Traditionnelhement en zone
rurahe, los bosoms sant faits dans Ia campagne onvironnante avoc une restriction plus

sévène pour les femmes en co qui concerno Ia distance do Ia maisan ot los horaires; ebbs
doivent attondre I’aubo et ha nut tombanto.

1 Richard Lannoy. The Speaking Tree A study of Indian culture and soaety, Oxtord University Press, 1971
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La deforestation a proximité des habitations ot l’augmontation do Ia densitO humaine
rondent plus difficilo Ia vie des femmos qui ressentent do plus en plus Ia nécossité d’une
latrine privéo. Cetto pressman ost naturolbomont plus importante suivant to niveau

éducatif des femmos. Enfin, le statut social quo conféne Ia possession dune latrine et
b’influence provenant des contacts avec be monde urbain poussont a l’usago do latrines.

Par aillours, des phénomènes aussi bien économiques quo culturels et sociaux pouvont
freiner I’usage do toilettos. Le coOt do construction dune latrine ost naturellemont un

élément fandamental. D’autant plus quo los populations n’ont pas toujours connaissance do
I’existence do système a coOt modéré. La proximité dune source do souillune

(excrements, menstruation, sécrétions divorsos) tend a violer be caractène sacré do Ia
maison. La maintenance des toilettes requiert un bosom d’eau supplémentairo qui sera
une charge do plus pour los femmos.

La place do cehles-ci dans une politique do fourniture d’oau ot d’assainissoment ost
fondamentale, d’autant plus qu’olbos sant trés présentes dans los mouvements

cammunautairos de base.

La démanche do Subabh International s’inscrit dans ce contexte, oO los alternatives sont

encore peu dévoloppéos. La double approche do Sulabh combine une réponse qui so veut

adaptéo aux conditions économiquos do ha majonité pauvre do Ia population, avec une
démarcho do rehabilitation socialo do groupos histoniquement excbus.

Au-delà do longmnalite do cello action, 10 développemont do cone ONG, sa reconnaissance

par los instances nationales et intornationabos suscitent un quostionnement Iégitime

auquel nous tAchorons do répondre dans le chapitre 3. Auparavant, nous abbons précisor
notro méthodo d’évaluation.
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ME~HODOLOGIED’EVALUATION...

1 - La démarche evaluative d’Economie et Humanisme

Quel quo salt l’objet a évaluor (programme d’action sociale, projet do déveboppomont

urbain, organisation...), il pout êtno appréhendé par he concept general “d’action”.
L’évaluation pout-etre réalisée ox-ante, ox-post, ou memo am cours de I’action afmn do

générer des informations portinentes pour sa conduite. L’évaluation ost donc de façon
géneraho un tomps de pnise do rocul dans et par rapport a me action. Ebb n’est

qu’occasionnellemont Ia fin do I’actian.

Les evaluations peuvent être abordéos sur Ia base do quatre pnincipes:

Ce qui est a évaluer pout être décnt comme un système, ou être analyse a l’inténieur
d’un système global afin d’être corroctement appréhenclé

- Ce système doit être évalué saus quatno angles : son officacité, son officionce, sa

coherence ot son bien-fondé

L’évahuation n’est pas un procédé pun d’objectivation, base sun des critères

parfaitemont objoctifs. C’est in procedé participatif aO los cnitères doivont être

élaborés avec los acteurs do b’action am do h’onganisation qui doit Otre évaluée;

Le système est dynamique, ml s’élabare a tnavers he temps ot II ost tnès important do

roconstituor son histoiro, ot, a I’mntérieun do colle-cm, d’idontifior ce quo nous

appelans los “noouds do développement”.
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1.1 - La description du système a évaluer

L’action a évaluer pout être décnito comme un système, ou au sein dun système global,

schématisé do Ia facan suivante:

Une action est etticace dans Ia mesure 00 elho a ete capable d’atteindro los objectifs
qui lui ant été dannés do facon plus ou mains oxphicito et cansonsueble. lb s’agit donc do

comparer los résultats obtonus aux résultats visés, et d’analysor los factours

suscoptibbes d’oxpliquer los écarts - en particuhion los évontuolles divergences sur les

abjoctifs.

Lefficience est un ratio ontre he resultat obtonu ot los moyens nécossaires
(maténiols, humains, financiers, délais) ; on retrauve une idée do productivité do
laction. L’analyso vise également a comparer ces ébéments avec ceux escomptes Ions do

ha definition do l’action et a expllquer los differences constatées.

La coherence ost Ia quahité d’un système oO il y a de ~bonsMajustemonts entre los
différents sous-systèmes décrits ci-dossus, entro eux et ha finabité di système. La

viabihité do l’action ost in des éléments de mesure do ha coherence.

Ce système est un ensemble de composantes, actions et agents, qui

entrent dans une interaction dynamique, organisee pour atteindre un
but. C’est un système ouvert et c’est une organisation autour de laquelle
les différentes composantes se structurent.

1.2 - Les puatre critéres de l’~valuatipn
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Lo bien-fondé ronvoie aux fmnalités du système. Dans I’action socialo, ml s’appuie sur

des nations do bion public. II pout Otno appréhondé seulement si tous los impacts
économiques, sociaux ot écobogiques do I’actian sont pnis on compto.

1.3 - L’évaluation comme proc~d~participatif

Toute action ost lo résultat dune négociatian entre différents acteurs ayant dos

objectifs complexes. Cost Ia dynamique do ce processus qui doit ê.tro appnehendée et

canstituer Ia base do l’évaluation, et non pas un système do référence extérieur ot
abstrait. L’approche participative est d’autre part justifiée dans Ia mesure oO nous

cansidérons quo I’action ost productrice do savoir, quo los acteurs détiennont une
connaissance, une experience plus am moms exphicite et latente. Lévaluation est in
processus do formulation, do construction des connaissancos quo pout apporter I’action

et les acteurs.

La production et los producteurs do cello action doivont donc êtro am centre de

revaluation. Enfin, me evaluation est do pem d’utilité s’il n’y a pas do communication
ontno los parties concernées. Le meihleur mayen dy parvonin est do los imphiquen dans

Ia production de l’évaluation des ha phase initiale do definition des cnitères nécossainos

a h’évaluation.

1.4 - L’évaluation comme récit

Campte tenu do ce qui a éte dit précédemment, Ia premiere étape dune evaluation ost ha
narration do h’actian par los différents acteurs imphiques (evaluation ox-post ou memo

ex-ante). II s’agit do constituor uno mémoire de l’action ot do découvnir comment
chaque actour raconte cello histoire, ha reconstruit.
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En analysant Ia dynamique do cone action, décnite pan los actours, mo attention
particulièro doit êtne portee aux noeuds de développement. Los naouds do

developpement sont los moments-des, los pracossus-cles dans ha dynamique et
I’histomno dii système : points do blocago am au cantraire do denouement, bifurcations am

sens do ha théorio dos catastrophes. Analyser les points do blocage dans me evaluation
ox-ante, cost in mayen do los évlter ; dans me evaluation ox-past, cost tontor do los

dénouer. Los noeuds de dévobappement sont au coeur do Ia problématiquo du système;
dans in but a ha fois do comprehension ot d’efficacité do l’action, ils doivent être b’objet

d’une attention prionitalre tout autant dans laction quo dans l’évabuatian.

2 - Méthodologie et objectifs de Ia recherche

Notre étude do Sulabh s’est appuyée sir trois sources:

- des entretions avec hes responsables do Subabh et Pexpboitation dos documents qu’ils

ant pubhiés

- dos entrotiens avec dos fonctionnaines, des chorcheuns, dos membres d’ONG,

concornés par I’assainmssement en Indo, et b’analyso do beurs travaux;

- onfln, los communications et débats di Workshop on evaluation methodology of low-
cost sanitation programme In India, onganisé par Sulabh et Ecanomie et Humanisme

a New-Delhi, los 23 et 24 mai 1989.

A partir do là, cello rechorcho vise deux objectifs

Analyser et mioux comprendre b’action de Sulabh, a priori un succès unique dans un
domaine crucial pour los pays on déveboppement;

Apprafondin me néfhexian méthadologique sun b’évaluation des pnojets

dassainissement a faible coOt, en appliquant notro méthade d’évahuation a Sulabh
plus exactement, II s’agit de reprondre los evaluations réalisées par Sulabh, ot plus

généralement par des organismes indiens, et do los reintégrer dans uno grille

d’analyse a notre sons plus gbobalo.
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Le cadre do b’étude no nous pormettait pas daller jusqu’au bout do cone investigation et
de couvrir tout be champ et ha pnofondeur do h’action do cette organisatian. Naus avons

toutofois chenché a canstruine une approche cohérente permettant do faire apparaitre
los points pertinents ot éventuellemont ceux pour lesquots un surcroIt d’mnvestigation
serait nécessairo.

L’analyse du système Subabh so réahisera a partir do quatro entrées (los

bénéficiaires/clients, he produit/sorvice, l’anganisatian, l’onvironnoment) a I’aide

desquellos nous chercherons a corner Ia Iogiquo de cone action, sa portéo et sos limitos.
Si ces entrées constituent une modalité d’appréhension do ha réahité, it noste bien chair

qu’elles s’inscrivent dans une gbobalité (“l’action Subabh”) ot qu’ellos nouent ontro

elles dos relations complexes.

En guise do syntheso ot do conclusion, nous développerons l’évaluation proprement dite
do Sulabh solon los qmatre cnitères présentés ci-dessus (officacité, efficienco,

coherence, bion-fondé).

Mais avant toutes chases, au couns du chapitre suivant, solon les principes évoqués
précédemment, nous allons rocanstruiro l’histoire de Sulabh et presenter los

perspectives théoniques sur bosquelles ebb s’est foridée, tollos quollos sont oxprimees
pan he fandateur de Sulabh, B. Pathak.
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SULABH INTERNATIONAL...

Parmi Ia multitude d’initiatives locates qui se sont développées dans le domaine de Ia
construction de toilettes a faible coüt, l’association Sulabh Shauchalaya Sansthan est Ia

plus remarquable. Elte se distingue tout d’abord par l’ampleur du travail réalisé
plusieurs centaines de milliers de latrines construites ou transformées, une extension

géographique couvrant toute l’lnde et prétendant a Ia dimension internationale (Nepal,
Bangladesh). II faut noter également le caractère continu et cumulatif d’une experience

de près de vingt ans, qul propose un produit et une démarche innovants et fonctionnels.

1 - Une action

1.1 - L’origine de Sulabh Shauchalaya Spnsthpn

La période du centenaire de Ia naissance du Mahatma Gandhi (1967-1970) voit

s9nstaller dans l’Etat du Bihar, a rexemple dii niveau fédéral, un Comité pour Ia
célébration du centenaire. Ses fonctions ont trait a Ia propagation des enseignements de

Gandhi, en particulier son approche des questions relatives a I’hygiène.

Le Bihar est run des Etats les plus peuplés de l’lnde (environ 70 millions d’habitants

en 1981), mais assez faiblement urbanisé (12 %). II est caractérisé par Ia faiblesse
de ses infrastructures économiques et sociales. La situation de l’assainissement y est

particulièrement préoccupante.

Le fondateur de Sulabh Shauchalaya Sansthan, le Dr Bindeshwar Pathak, integre, après

des etudes de sociologie, le Comité pour le centenaire de Gandhi du Bihar en 1967.
Rapidement, il est affecté a Ia cellule s’occupant do libérer les scavengers de Ia vidange

des latrines a vidange manuelle.

Le Gouvernement du Bihar, répondant aux sollicitations dii Gouvernement fédéral,

demande aux institutions locales d’oeuvrer pendant Ia période dii centenaire a Ia

conversion des latrines a vidange manuelle en latrines a siphon.
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Afin do faciliter l’adoption du programme, conduit soms Ia responsabilité du Comité

pour he centenaire de Gandhi, l’Etat du Bihar propose, au travors des pouvoirs locaux,
une aide aux propriétaires d’habitation (50 % en subvention et 50 % en prêt).

Pour des raisons aussi bion commencialos, bureaucratiques quo sociales, he
programme no démarro pas, los fonds ayant ete détomrnés vers d’autnes projots juges

plus priaritainos. B. Pathak qui a dessiné in type do latrine a syphan (cannu sous he
nom do Sulabh Shauchalaya)1 démissionno ot fando on 1970 une association a but

non lucratif, Sulabh Shauchalaya Sansthan 2, am moment oü Ia legislation dm

Bihar declare los latrines a vidange manuolbo illégales.

Bien quo he Comité pour ho contenairo out cessé de fonctionner des 1970, he

Gauvennemont du Bihar continue de fournir une assistance financiène aix pouvoins
locaux jusqu’on 1974.

Après do multiples va-ot-vient buneaucratiquos, l’intervention d’instances di

Gouvonnement central, grace a ha ténacité des promotours do Subabh, he Departoment du
developpement urbain di Bihar éhabone, avec l’aide de Sulabh, mo méthadologie do
mise en oeuvre di programme d’éradication du scavenging. II faut attendre 1974 pour

quo ho Gomvernement du Bihan~reconnaisso officielbement Sulabh comme in
intermédiamne ontno be Gouvennoment, los pouvoirs locaux et los propniétaires

d’habitations, pour ha conversion dos latrines a vidange manuehhe en Sulabh

Shauchahayas.

La miso en place do Ia legislation prescriptive do I’Etat et do règlements municipaux

appmyant cello dynamiqme (par exemplo I’interdiction do construiro do nouvehbes
habitations sans prévomr me provision fmnanciène pour des latrines a siphon) ant

cortainoment constitué in contexte favorable au dévebappement de Sulabh.

1 Toilette Sulabh (accessible, facile, pratique en hindu)

2 Sanstharu = association en hindu pour pius de oommodité. nous parlerons de Sulabh dans is suite du texte
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1.2 - Le développement de l’action de Sulabh

de multiples activités pour un même objectif

A partir du but central - hibérer los scavengers par conversion des latrines a vidange

manuelle on Sulabh Shauchalayas -, Sulabh a prognossivoment, et panallèlement a son

développoment, étendu l’ëventail do sos actions.

D’mne part, le produit latrine hui-même s’est diversifié en uno gamme importanto do
latrines individuellos ot do latrines collectives publiquos. D’amtre part, différentes

activités connoxes ant éte déveboppées:

- promotion do Ia communication autoun dos pratiques d’hygiène, aupnès des enfants

scalanisés en panticuhion

- formation des maçons pain Ia construction, des ingéniours et inspecteuns sanitaires
pour ha diffusion

- formation professionnelle dos scavengers pour leun rehabilitation complete

- promotion do ha recherche technique dans le damamno do rassamnissomont, do
l’utilisation du biagaz ot récemment dans Ia construction do maisons a faibbe coOt a
partir do maténiaux locaux. Paralhèlement, me rechorcho sociale apphiqmée dans 10
damaino do l’assainissement a été poursuivio.

Lo regroupement do cos activités ost parfaitement coherent : he développoment du

pnoduit spécifique s’inscnit dans une apprehension gbabale d’un problèmo camplexe,
d’autant plus camplexo qu’iI taucho a in prablème culturol, l’hygiène, fort sensible

dans he contoxte local.

Pour plus d’efficacité, Sulabh chercho a maltnisor taus los paramètres susceptiblos do

contnibuon au succès do son entrepniso (innovation - production - information -

diffusion). C’est là, Ia pertinenco et I’efficacité di dispositif Suhabh, qui lui a penmis

d’être diffuse sir Pensembbe du ternitaire indien ot au-delà. Manifestation do co
succès, Ia petite arganisation bihari Sulabh Shamchalaya Sansthan devient : Sulabh

International.
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Nous nous proposons tout d’abord do presenter to produit, puis ho dévoloppemont do

Sulabh dans los différents domaines do son action, ainsi quo ha réflexion théonique sur
l’innovation ot ha diffusion qui soms-tond sa démarcho.

un produit élaboré

II ost très important do notor quo l’amplemr du dispositif no conduit pas Sulabh a
négliger ha conception do l’objot technique sun loquol il s’appuio : ho produit latrine ost

élaboré dans sos moindnos details.

Travailbant a ha conversion dos latrines a vidange manuebbe, Smlabh aurait Pu
dévolapper ho raccondoment a in système d’égouts am a me fasse septmqmo ; Sulabh a

opté pour une latrine a siphon et double fosse (chacmno so romphissant

altomativoment) : système mains anéroux quo he tout-à-l’égout; plus hygieniqie (sous
cortainos conditions), quo ha fosse septique, en tout cas valorisant mioux Ia matière

organique.

Le schema suivant représente une

programmes do Sulabh a Calcutta:
des variantes les plus communes, utibisée dans los

WATER SEAL OP CI TRAP
• I-IAMA PACKING

•~LOOSE BRICK FLAT COVEP OVER DRAIN WITH FLUSH POINT
• 25 BRICK DRAW SET ~j • Ii CEMENT MORTAR
‘9 CEMENT ~LASTER .1. WITH NEAT CEMENT FINISH

.EAPTH FILING I

5 P C C COVER WITH STONE CHIPS (‘ 2 .‘~

~25O-.l

.75 CEMENT CONCRETE WITH .JHAMA KHOA 1 46

.75 BRICK FLAT SOLING

D’une manièro plus détailléo, ib conviont do remarquor tout a Ia fois Ia “nusticité” ot 10

souci de qualite et do finitian dos différentes compasantes di produit:

I

Ollign of SuIlbrt Shiuchilaya lOoplea by C M BA, Calcutti
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* LES SCHEMAS SUIVANTS RELAT1FS AUX SULABH SHAUCHALAYASSONT TIRES DE SULASH SHAUCHALAVAS A SIMPLE

IDEA ThAT WORKED DR B PATHAK

Ia cuvette

SCALE 20cm TOAMETER

,~- 112)THICK MOSAIC SURFACE
11 CEMENT & MARBLE CHIPS &
MARBLE DUST

~ (12) THICK CEMENT MORTAR
1 2 COATING

La cuvotte émaillée pnesente des avantages : 0110 ost mains chène et plus nésistante quo

los cuvettes traditionnelles, aisément reparable ; l’eau glisse ot n’éclaboisse pas.

Am milieu des annéos 80, Sulabh a mis en place me unite do fabrication do cuvettes en

fibres do verne do 100 000 unites par an ; ce type do cuvette presente los avantages do
sohidité, legereté, résistance a ha corrosion ot do coOt modere.

La plate-formo, les nepose-pieds ot los drains sont maçannes sun place.

Le syphon

LU
I—

i- (25)

2 (50)

Lo dessin a eté optimisé pour no nécessiter qu’un a deux litres d’eau.

9-
(225)

___—1•

4 )100)-~

m m
WATER SEAL

(l5O)_-_-44
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Les fosses

D’un diamètre ot d’uno profondour d’un metro, ellos sont éloignées do 37,5 cm. Los

parais do briquos sant surélevées pan rapport au nivoau di sot. Alons quo Ia partie

centrale est néalisée en structure d’abeille (chevauchoment des briquos), les parties
smpéneures et infénieunes sant faites do panois pheines. Cello disposition est destinée a
ompêchor ha pénétration do Peau do ptuie. Un quart do ha paroi des doux fosses (he cOté
oO ellos se font face) est egalement pbein, afin do prévenir les infiltrations. Un tuyau
place dans Ia partie superiemre pormot he passage des gaz ontno les deux fosses.

Le couvorcle dos fosses est fait do béton armé. II ost etancho aix odeuns ot aux
infiltrations d’eau de phuie. La base des puits est toujouns laisséo en terre afin quo

s’évacue toute l’eam et que s’accéhère Ia decomposition ot Ia transformation dos matières
par l’action dos nombnouses bactéries présentes dans he sal.

La solution do deux fosses a ete pnéfenée a cello n’on comportant qu’une, utilisant moms

d’ospaco, mais créant dos problèmes Iorsque ha fosso est pboine avant Ia totale
decomposition do Ia matière. Los deix fosses pormottent me plus grando sompbosse
chacune pout être utiliséo pendant cinq ans par une famille do cinq pensonnes deux

années apnes Ia formetmne du premier puits, l’engnais produit peut êtne oxtrait,

utihisé ou vendu. Los madèles a fossos circulaires sont mains chers (ibs consomment
mains do bniquos) mais mtihisent plus d’espaco. C’ost pourqmoi los modèles a fasses
roctangubaines se nencontrent plus frequemment en zone urbaine.

Los différents modèbes vaniont en fonction du nombre des utibisateurs ot do ha place
disponibhe. Voici ci-dessous qmobqmos unes dos configurations possibles

m~so~o _____

i•~c~5i2* U~IOX~OOT~E5T 3~MCC SLAG 124
I ‘-“ ,~, A PlPf TO,CAP~YThC SEWAQE TO5EC0440 TANK

- ii 3.I~!~ — - ) ) ~_ ~STCLASSa~iC~WOAii~E~uEw.~ Ii
1~WFT)4 JNAuAc,.IPS I25O~ 12201 12201 12201 2C~i

SECTION £5 10NKv COuB UASONMV 14
IN cEMENT MO~TAU‘N SECT

I._4...r 113ON—..l A1.TC~NATELAYIUS ION ~

~Ic~UAIN ~ ~ (2~SI— I

MOOT UEST
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4-
T

3 0 I
I9OOI~

(SUITABLE NEAR WELLS TUBE WELLS OR PONDS

BRICK FOOT REST
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14

3PCC ‘36

BRICK WCRI( 1 4
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DE$ION Of SULABH SHAUCHALAYA IN LIMITED SPACE
3 4751 SEPARATE ~ C C 5L.J~5TO COVER EACH PIT

~ I750~i~~ ~ 24~5~ sCALE—1~O

T ~ __ ~ ~
_ DN~L~

j

I

~a50 iN _____

32 50 50 I ~, E~IES -~

r1~3~00h1

SECTION ON AAAA

SEPARATE SLAB TO COVER DRAIN ~, ,,~.- DRAIN LEADING TO TANK

HONEY COMB BRICK WATER IN ALTERNATE LAYERSN1501 6.6~6j5~
r-s~_~. 2N 25

125k (450) I r°71

:~
.t~
~

_________ t

______ T~.
(4501

L.

45~2 6~I75O~i-3~~ ~ ~5-L ~
I- 7’—l 12125)

jI.

—a___

-4
‘
I

!
1 • I’ •

.,JJILUL,
1 4...
I
I
I
I
I

~

I..
t.~
4..
4..(..

r
‘j(:~:

La nature dos sobs induit également dos variantes dans Ia construction, en particulior
l’utihisation ou non d’une stricture en nid d’abeille afin do réduire los infiltrations. A

cot egand, los risques do contamination semblont évités pour dos sobs hamogènes et

sableux, en laissant une distance d’au mains sept metres entro los puits ethos nappes

d’eau.

Cello diversité pormet de proposer dune gamme” do modèbes coOtant do 140 a 1 160

francs (1989)

Lo produit s’est en outre adapté au besoin do latrines publiqies, c’ost ainsi quo Sulabh a

développé los complexes Subabh.

DRAIN LEADING TO TANK

3R CC S.pirlIe SLAB FOR DRAIN-

SECTION ON B B

U
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un service collectif

Les complexes Sulabh

Los premiers Sulabh complexes appelés également community toilets, ant ete
construits a Patna et Ranchi (Bihar) on 1974. Lo camphexe offne in ensemble des

services nécessaires a l’hygiène personnelle, en respoctant ha separation spatiale des
sexes:

- des toilettes ot dos urinoirs pain los hommos, qui peuvent étro a l’extériomr do
I’oncointo

- des reservoirs et dos douches pour Ia toilette

- des nobinets pour layer los vétements

- des vestiaires.

A I’entrée do chaque unite du complexo, on trouve me collection-cum-control-room,

c’ost-à-dine in guichet. Smlabh so donne ainsi los moyens d’mn ontretien qui fait défaut
a Ia plupart dos toilottes pubhiques on Inde.

Relies am tout-à-l’egomt am disposant d’une fosse septique, les complexes disposont d’un
nombre de tailottes variable. A partir d’un certain nombne, si Ia place disponibbo est

sutfisante, des digostours et in genenatoun peuvent êtno installés afin de produire do
l’énergio electrique, comme be montre ho schema suivant
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I O’O’
BID GAS P~AN1 IWHERE SPACE 5 AVALABI)

— LAYOUT OF 30 SEAT SULABH COMMUNITY LATRINE AND BIO-GAS PLANT
(DOUBLE STOREY ALSO POSSIBLE WHERE LAND IS CONSTRAINT)

* SOURCE AN EVALUATION OF SULABH INTERNATIONALS LOW COST SANITATION PROJECT ~ BH-IAR. E F RIBEIRO

La premiere installation de ce typo a ete construite a Patna en 1982 pnès d’un
comploxo do cinquante-quatno latrines. La production do biogaz est do 55 m3 par jour.

L’énongio produite fournit I’électnicité am complexe lu-memo, au parc adjacent et a
l’éclainago public ho long do quatne kilometres do voirio.

Le coOt d’un tel système pour me municipalité est do 75 000 US$ (1985),

comprenant : be complexo do cinqmante-quatre latrines, l’installation do h’unité do
bioga.z ot du générateur eloctriquo, plus 20 % do coOts do miso en oeuvre (commission
do Sulabh)

un dynamisme exceptionnel

L’expansion géographiqie de l’action do Suhabh montro un dynamisme romarquabho. II

semblerait quo Sulabh ait d’abard consohidé sa presence ot son action dans ho Bihar am
coins do ha decennio saixanto-dix avant de s’étendre onsuito napidement aix autres

Etats. Cello periode fit cello do ha maitriso croissante du processms do mise en oouvre

(maltriso technologiqmo, production, diffusion, mise en place et gestion), et do
l’aftinmation do I’action vis-à-vis dos institutions pubhiques.

Smlabh avait pénétre deux Etats en 1980, mais travaiblait sir doizo Etats en 1985 ot

dix-sept en 1989, ainsi qu’à Colombo am Sri-Lanka.

z
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Réaiisée a partir du Bihar, Ia progression so concentro dans les Etats bimitrophes du

Madhya Pnadesh ot do l’Uttan Pnadesh. Ces trois Etats nopnesontent on offet plus do

80% dos Smlabh Shauchalayas ot des Sulabh Complexes. Los Etats do Rajasthan, Jammu
et Kashmir, et do l’Andhra Pradesh connaissent égabement un nombro important do

Sulabh Shauchalayas.

La transformation ot Ia construction do latrines suit une progression exponentiolle. En
1980, 40 000 Sulabh Shauchalayas avaiont ete néahisées, mais he nythmo passe de

22.000 pan an sun Ia périodo 1980-1985 a 75.000 pan an entro 1985 et 1989. A

cetto date, 445 000 Sulabh Shauchalayas ot plus de 2 000 complexes Sulabh ant ete
construits, dant 60 sont couples a me unite do biogaz (vain tableau 7).

La technologie Smbabh toucho 532 villos en 1989, soit 15 % du total des villes
indionnos. Los Sulabh Shauchalayas et los complexes Sulabh sont presents

nespectivomont dans 390 ot 274 vilhes indiennes. Enfin, quant a l’objectif initial do
hibénor los scavengers, l’altonnative Sulabh a permis a 15 000 pensonnes

d’abandonner heir travail dégnadant.

Avant do passer a h’évaluation pnoproment dite, il naus faut nevonir sun ha néfbexion

théonque développée pan Smlabh en ce qmi concerne les nations d’innovation ot do
diff~jsian.

SOURCE SULABH

• ReBlsteTed office

• Branch offices

ff11111 Commencementof Protect

States Coversd

~°°
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2 - La perspective theorique sous-jacente

Le dynamisme de l’action do Sulabh, do memo quo los moyens sur besquebs ello s’appuio,

no peuvent être appnéhendés sans in regard sir l’apprache théonique qui los sous-
tendent. Cello approcho s’est constrmito panalhèlement a l’histoire de Subabh, plus
pnécisémont am tnavers de ha démarche do son fondateur ot face aux contraintos qu’il a

nencontnées. Dinigée vors ha resolution des besoins essentiebs, marquee par l’idéologie

gandhienno, Suhabh so voit pnacho des populations ot impliquée dans Ia resolution do
hours problèmes. Sa démarche s’inscnit dens he courant do l’action sociology ot présonte

me conception particulièro do l’innovation et do sa diffusion.

2.1 - Une réponse a un système défailtant

Sulabh s’est développée sir ha base des limites des programmes institutionnols. Lo

fondateur, B. Pathak, s’ost tnouvé partie prenanto de cos programmes et a pu mosuron
ho hiatus entro leur approche ot ha néabité quotidienne dos villages qu’il visitait. lb
neleva en particuhier

be manque d’idontificatian dos bosoms nossentis par ha communauté, ainsi quo

l’absonce d’alternatives pertinentes élaborées sun Ia base dos contraintes et des
nessources locales

l’imposition do schémas et do methodologies incompatibhos avec los pratiquos

saciales des communamtés;

ha non-existence do lions entne los instances executives et Ia communauté, afin do

catalysor he processus

l’absenco do perspective do viabihité : aucune méthodologie do suivi, ni do

peronnisation dos programmes

ha nécessité, dans in contexte d’inertie buneaucratique, do réfonmen b’appnoche dos

responsables do programmes a tous les niveaux en vie d’une prise en compte des

cohérences communautaires.
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C’ost ce vide qui l’a amene a fonder une association reposant sun une dynamiquo

différente.

2.2 - Une action inspirée par Ia sensibilitO gandhienne et Ia
démarche de “I’action sociology”

Tnavaihbant dans be cadre di ComitO pour he contenaino do ha naissanco do Gandhi, et a
I’instan dos nombroux anganismes oeuvnant pour le développement cammunautaire, ha

démanche do Sulabh a été marquee pan ha penseo gandhienno.

La lutte cantre Ia pratique dégnadante du scavenging est uno preoccupation constanto

chez Gandhi. Outre l’importance do l’hygiène qm’ih met fréquemment en oxergue, ha
liberation des scavengers renvoie a son combat contno Ia discrimination envers los
intouchablos, qu’il appolbe los Harijans, los “enfants do DiouM. Naus montionnerons

également l’insistance de Gandhi sir Ia richesso ot ho respect do Ia culture

traditionnelle, sir Ia nécessité d’uno pahitique do deveboppement décentralisé 00 Ia
cammunauté ost réaffirmée ot los ressources locales valoniséos, ainsi quo sir ha place

des fommes dans Ia société hindouo.

B. Pathak so rocannalt et ost roconnu pan sos pairs comme in nepnesentant des action
sociologists. L’action sociology, qui releve do ha sociologie participative ou do Ia

sociologio apphiquée, s’inscnit dans une tendance qmi débute après l’lndépendance, 00 ii

est demandé aix sciences saciales de cantribuer pan hour savair et leur savolr-faire

aix dévoloppement di pays. Progressivement, s’est afflnmée pour me pantie dos
sociobogmos ha nécossité d’être partie prenante non seuhement di procossus de

connaissance dos phénomènes saciamx, mais également do cehui do proposition et do
miso en aeuvne do solutions aux problémes.
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“Action sociology is directly concerned with the involvment of sociologists in all stages
of development. This means not only to find out the roots of the social problem and

suggest its remedy, but to associate ourselves in the diagnosis of the problem,
planning, execution, monitoring and evaluation of the program designed to solve the
problem” 1

“L’action sociology a directement a voir avec l’implication des socioboguos a toutos los;

étapes du devoloppoment. Cola sigrtmfio non souloment tnouver los racines dun’
problème social, et suggéron son remède, mais s’associor am diagnostic et, on co qui!

concenne he programme visant a nésoudre he problème, contnibmor a sa concoption, sa~
néalisation, son pilotago et son evaluation”.

Dans cette perspective, he sociobogue ost donc très imphique, il chercho a connaitre los

pnablèmes concrets do Ia saciété et a proposer Ia maniène do los dépasser:

Elle chenche a apportor aix individus los moyens d’”émancipatian” do bemrs diflicultés

am travors de hour expression.

1 Action sociology and rural development, N.C Choudhury, National seminar on action socIology in India, Juillet 1988

- Patria

“Action sociology makes systematic attempts to use knowledge for solving social
problems through discerning trends, critically examining alternative solutions and

recommending strategies for achieving these solutions, for guiding action to actualize

the preferred vision of social order”.

“L’action sociology tente me utihisation systématiqme do ha cannaissance pour nésoudne
los problèmes sociaux, en discernant les tendances, en oxaminant do facon critique los

solutions alternatives ot on recommandant dos strategies suscoptibles do mettre on

oeuvno ces solutions ot do guider l’action pour faire advenir in ordre social somhaité”.
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“M action sociologist provides alternatives, leaving the target group the right to self-

determination” 1

“Un action sociologist présento des alternatives laissant am groupe-cible he droit de se~

determiner lu-memo”.

L’implication du sociologue dans be changement social est d’ailleurs explicite comme en

temoigne 10 titne d’un des oivnages de B. Pathak : Sulabh Shauchalaya, a study of

directed change.

Lo contexto, pnecédemment évoque, fournit on quelquo sorte Jo “cadre do référonce” do
l’approche do Sulabh, a l’inténieur duquel s’est élaborée me conception do l’innovation

et do sa diffusion.

2~3- Une approche de I’innovation et de sa diffusion

“Learning from the experiences and reaching a greater understanding of the problems,

searching for some alternative and Innovative strategies to reverse the trend of the~

past seem essential. A general awareness of self-reliance and confidence without too
much dependance on Government will go a long way in sustainable development of India.

Local people best know their own needs and how they can be met. Social infrastructural
programmes need restructuring in a manner that they get slowly decentralized and~

gradually handed over to the target groups or to the community” 2~

“Approndro dos experiences et attoindre me plus gnando comprehension dos1
problèmes, chencher des alternatives et des strategies innovantes pour renverser los

tondances di passé somblent essentiel. Un Sons general do I’auto-suffisance et de hal

canfianco en soi, sans dépendance excessive a l’egand di Gouvernement, penmet1
d’avancer vers in développement viable. Co sont los gens, localement, qui connaissent)
10 mioux hours propnes bosoms et comment y répondne. Cos programmes

d’infrastrictures sociabes ant besoin d’être restructures pour être prognossivement
1

décentralisés ot confiés aux groupes-cible, am aix communautés locales”.

1 The need For action socIology. Dr. A K Lal, lors du memo séminalre.

2 Human ressources development for rural areas of India, Sulabh International Pama, apnl 1988 , p. 8
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Nous notrouvons bion ici l’approcho do l’action sociology dans laquello, a partir do ha

connaissanco des problemos, des solutions sont proposées sir ha base d’une
participation do ha comminauté dans ha determination de S05 besoins et dos modalités de
leur satisfaction et en tenant compte de Ia viabibité des solutions retenues.

L’appréhension des bosoms et des alternatives face aux contraintes permet do

determiner ies caracténistiques di produit et do sa miso en place. Ainsi, le coOt

inaccessible di tomt-a-régout et los limites des fossos septiquos (cherté relative,
exigence de place ot do qualification des artisans, etc) ont conduit au choix de ha latrine

a syphan et double-fosse.

La connaissance des bosoms ot des habitudes diffenencies des habitants (on particuhier

los pratiqios d’hygièno, ha nécessité d’un système simple, fiablo et peu chen) et des

contraintos de hour milieu (manque do place, proximité des nappes phréatiqmes, faible
disponibilite en oau, etc) ant genere ha creation d’mn prodiit d’usage facile, hyglénique,

éconamo en eau, et on frais d’installation et d’entrotien.

La conception di pnoduit a également chorché a s’appiyen sun los potentiabités locales,

identifiéos grace a ha bonne connaissance di milieu en génénal : niveaux do qualification
oxistants, ressources financières mobihisables, maténiaux disponiblos. lb canvient de

montionner quo cello connaissance des besoins ot di milieu en général s’est réahisée
progressivemont. Le produit a evohue et s’est adapte a ha diversité dos bosoms et des

situations ; d’aO l’existonco aujaurd’hui do plusiours modèles et typos do configuration.
De plus, ha volonté do maximiser los ressounces locales so netroive en aval avec Ia
valorisation des déchets (compost ot biogaz).

A tous los stades I’innovation so vout au service des bosoms ot dos réalités do Ia base

çommunautaire. Si Subabh a innové dans Ia conception du prodmit, il s’est montré

egalement cnéatif dens sa diffusion.
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Notons do suite qu’innovatian et diffusion do l’innovatian sont concues commo dos
elements di memo procossus - Ia mise en oeuvre des Sulabh Shauchalayas: un produit

adapté, élaboré, développé ot diffuse sir Ia base d’uno connaissanco precise di contexto

des bénéficiaires ot di système institmtionnol dans Iequel s’inscrivont les programmes
d’assainissemont a faibbe coOt. Dans ce même procossis, elles participont l’une do

I’autne : l’innovation pertmnonte facilite me diffusion large, et en rotour le procossus

do diffusion contrôlé génène dos infarmations qui viennent onnichir l’évolution et
l’adaptation du produit.

La diffusion do I’innovation constituo néanmoins “in élément-ché di changement social

et technique” 1~B. Pathak en donne sa conception:

“Diffusion Invalves 1) acceptance 2) overtIme 3) of some specific item, an idea or~

practice 4) by individuals, groups or other, adapting units linked 5) to specific~
channels of communication 6) to a social structure and 7) to a given system of value or

cultures”

“La diffusion implique l’acceptation am coins di tomps d’un objet, d’une idée ou d’uno1
pratiqmo spécifique, par des individus, des gnoupos, en adaptant los canaux

d’infarmations spécifiques a ha structure sociahe et am système do valeurs au aix

I ci It u res”.

La pertinence di prodmit est donc pnimondiale afin qu’il soit accepté pan los

bénéficlaines. Do memo ha connaissance fine des modes do diffusion des informations, ot
danc des strictures sociales, des systèmes cuhtunols operant, ost essentiehle.

Sulabh a porte on particulion san attention sun les néseaux pensonnols do
communication. En eliot, los canaux personnels (familbe, amis, voisins, etc) jouent in
rOle important dans ha diffusion. Un accent est mis sun los “agents” do Sulabh qui ont

pour tAche do sonsibiliser los habitants pain h’adoption des Silabh Shauchabayas, ib
lour ost imparti me formation large (aspects techniques, sociaux, culturels,

sanitairos, otc). Cos volantaines font di porte-a-porte pour convaincre los habitants

d’adapter ha Sulabh Shauchalaya. Cello approcho so realise égahemont Ions d’études
préabables do Subabh sir in quartior afin do determiner los bosoms, génénalement a ha

demande d’mne municipahité.

1 Sulabh Shauchalaya, A study of directed change, p. 13, B.Pathak, New-DelhI, 5e edition, 1987.
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D’uno manièro génénale, on pout dire quo dans Ia perspective do Sulabh, ha diffusion
doit concornor l’ensomblo dos vectours suscoptibles d’y participer. Par consequent,

c’est tout he système de “gostion de l’assainissement” (techniciens, ingéniours,

fonctionnaires do tous niveaux, formatours, etc.) qui doit êtro sensibilisé a l’approche
Sulabh.

Des formations hour sont accossibles (do memo nature quo cello des agents) ot in effort

de communication ost fait dans loin direction. Nous touchons ici Ia question dos moyens
do ha diffusion qui sera approfondie dans he chapitro suivant.

De memo, il est porte me grande attention aix vectours-hoadens am sein do ha

commmnauté ; quo ce soit los jounes loaders runaux formés par Sulabh pour répondre
aix bosoms do leur communauté om los personnes do statut supérieur (économique om

cubtirel) qui constituent des “références” pour hour entourago.

La volonté do caller am plus pnès dos réahités dos communamtés, do valoriser heirs
nossounces dans heir grande divonsité, ot do travaillen sun taut ho système do mise en
place do l’assamnissement a faibhe coOt, a conduit Sulabh a generer in ensemble

d’activités et do moyens origmnaux.
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L’EVALUATION DU SYSTEME SULABH

La miso au point d’un produit fiablo répondant a me forte demando n’était pas urie

condition suffisante pour quo ce produit so diffusãt. L’origmnahité do Ia démarche do

Sulabh ost d’avoin developpé in ensemble de prostatians et d’activités qmi d’une part
accompagnent ha mise on oeuvre di pnaduit, et d’amtno pant s’inscrivont dans in schema
global coherent ot “integral” do developpoment do l’assainissement a faible coOt. En

particulior, Sulabh a constitué une structmne dont los élémonts chorchent a népondre
aix différentes composantos do ha liberation dos scavengers et do l’assainissomont a
faible coOt : innovation technique, rehabilitation dos scavengers, necherche sociale,

formation et communication.

Solon ha methodologie pnésontée précedomment, nous analyserons successivemont:

- los prodmits et services oftorts par Sulabh

- l’organisation Subabh

- los bénéficiaires directs, los clients do Smlabh

- I’envmnonnement dans toites sos dimensions - ecologiques, économiquos, socio-

cultirelbes et institutionnohlos - afin do camprendno en quoi ib contraint l’action do

Sulabh et comment ii est transfonmé pan cello action.

Lo statut confere a I’évaluation par Sulabh sera egalomont abardé en tant qm’éhement

inducteur do regulation dans he système do l’action.

Cos différents niveaux sont étnoitement lmbriqmés, c’ost lour miso en coherence qui
donno in sons ot in impact a l’action do Smlabh ; ils ant ete disjoints pour le bosom do
I’analyso, mais nous nous attachenons a mettre en evidence hour interrelations des ce

chapitre et plus encore on conclusion.
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1 - Loffre de~u1~bh: unservice complet -

Au chapitre pnécédent, nous avons déjà présenté los produits Sulabh (Sulabh

Shauchalayas ot Sulabh Complexes), et montré ho sam apparté a Ia conception do ces
produits. Dans ce paragraphe, nous albons surtout tentor do montrer comment ha

diffusion di produit est maximisée par dos interventions en amont et en aval do sa
construction ; comment Subabh a developpé me approche en termo do service.

Suhabh propose en offet in package compose certos d’un produit (Sulabh Shauchabaya),
mais comprenant également dos pnestations on amont (identification dos besoins, miso

en relation dos isagers avec in système de fmnancoment) et en aval (garantie, service

do vidango). Pour- los Sulabh Complexes, l’aspect service ost plus pnanoncé encore,
puisqm’il s’agit do Ia gestion sir be long terme d’mno infrastructure de service public.

hi noms panait important d’appréhender plus finomont Ia dynamiqme qmi so crée autour
di service propose par Smlabh. II conviont do nopéner los raisons ot conditions qui
président a son adoption afin d’en appnécier bes particularités. Pan aiblours, c’est en

précisant cello dynamique quo so révèlont les points sensibles di dispositif, voire sos

faiblosses.

De manière plus synthetique, naus pouvons dire quo b’analyso du service Sulabh, do
memo quo cello de l’anganisatian, doit nous pormottro d’entren dans Ia comprehension

plus complete di système Sulabh. En particulier, cello analyse doit naus amenen a

idontifier los noemds do dévohoppoment - points cnuciamx, élémonts-cbés dii

développement do l’action do Sulabh -, qui devnaiont êtne révélateurs di caractène do
transtérabihité di dispositif.

Nous nous anrêterons principalement sir ha diffusion des Sulabh Shauchahayas
d’uno part, parce qu’ello constitue he phénomène he plus massif, d’autne part, en raison

do l’absonce d’étudo spécifique sir los Sulabh Complexes. Enfin, nous aborderons he

troisième produit-service Sulabh, ha liberation dos scavengers, au chapitne

conconnant los bénéficiaires.
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1.1 pIus qu’une innovation technique, une démarche qualite

Sulabh n’a pas Ia paternité do Ia conception do ha two pits pour-flush waterseal latrine
(latrine a deux tosses, a chasso manuelle et a étanchéIté par syphon d’oau). PRAI 01

NEERI (voir chapitre 1, los institutions do rechercho) avaiont déjà développé dos
modèles do co typo do latrine. Le mOnte de Sulabh est d’en avair assure ha diffusion
massive, taut on developpant me dOmarcho continue pour en garantir ha fiabilité ot

l’engonomio.

Sulabh a dOvehoppO me dOmarche qualitO qmi ronvoie a Ia rechoncho de Ia meihloure
“adaptabilité” vis-à-vis dos bosoms des usagers. Au dola do l’amélioration technique,

cela concerne donc ha priso en compte des canactOristiques socialos et culturelles dos

usagons.

Cost in aspect fondamontal dans ha diffusion du produit, car camme 10 sauhigne

justomont J.M. Kalbormatten

“A technology may fall technically if the users’ social preferences militate against Its

proper maintenance”1.

“Une tochnobagie pout Ochomer techniquement, silos pnéféronces dos utihisatouns vont a
l’oncontno de son ban entrotion”.

On pout dine quo Ia dOmancho qualite do Sulabh consiste tout d’abord a proposer in

produit qui repond a me domando.

1 Appropriate sanitation alternatives, A technical and economical appraisal, p 7, World Bank, The Johns Hopkins

University Press, 1982
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1.2 de Ia motivation des nouveaux utilisateurs

II convient alors do s’intorroger sur Ia motivation dos personnes a optor pour me

Sulabh Shauchalaya. Los etudes dispanibhes sont nares ot imprOcises. EbIes so sont plus

allachOes a idontifior ho profil dos utilisateuns (revenu, caste, niveau éducatif...) qu’à

corner los naisons di changoment. Nous disposons danc plus d’indicos quo d’évahuations
appnofondies.

Uno dos raros etudes y faisant référonce (Z. Ahmad1), révèbe quo los raisons

pnincipalos concernent ha cammodité pour ha famille en general et in scavenging
(nettoyago dos latrines traditiannohlos) insatisfaisant. Los mauvaises conditions

d’hygiène dues aix latrines sèchos no vonant qu’on troisième position, cola montre quo
ha preoccupation hygiéniste n’est pas essentiollo pour ha population qmi nechercho

avant tout in confort superiemn (accossibilitO, suppression des mauvaisos odeurs...).

L’évaluation do HSMI sir Malkapun (Etat du Mahanashtra)2 vient corroboner ce
manque do conscience des problèmes d’hygiène et nelève Ia faible motivation des

personnes pour Ia conversion. Ceci ost d’autro part nonforcé par he pou do conviction de
cortains cadres administratifs ot los doutes do contains entrepreneurs do travaux

publics quand a l’efticacité di pradmit.

Un élOment important qu’il canviont do montiannon, concenne he statut dos utihisateurs.

Los evaluations montrent quo ce sont majonitairement des propniétairos qmi accédent a
ha conversion, et dans cortains cas do non-adoption, he nofus di propriOtaire est cite

par be locataine.

Do l’étude do B. Pathak (Sulabh Shamchahaya, a study...), il ressort quo ha quasI-
totalité des utihisateurs (91,5 %) a ete informée pan in agent do Sulabh. Los canaux

porsannols (amis, voisins) viennont en seconde positions avec 4,2 %. Los canaux

institutionnols (Patna Municipal Corporation et circulaires gamvornementales)
concennont mains de 3 % des utihisatomrs enquêtOs.

1 Evaluation study of low-cost pour.flush waterseal iatrlne programme in urban communities in Blhar, Dr Z Ahmad,

UNDP global project GL0178/006, 1981

2 Use and maintenance of sanitation facilities in low income shelter areas, atudy of Malkapur tow,, Maharashtra, S

Sarma and alii, HSM1, New Delhi. 1989
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1.3 Ia qualite du service Sulabh

Le produit prend en compte les contraintes physiques de manque de place

et d’accès a h’eau. II n’appanait pas quo Ia quantitO d’eau nequiso constitue in
problème nessonti par los usagens 1• La soiplosse dos configurations pormises par Ia

technobagie des Sulabh Shauchalayas tend a limiter los contnaintos d’ospaco, qui

nOanmoins restont me cause do non-adaption pour un certain nombre do porsonnes
12 % dos personnes enquetées n’ayant pm avoir accès a Ia conversion dans l’Otude do Z.

Ahmad.

Par aihleuns, il est contain qu’il existe mo reticence a los installer trap près des lioux
d’habitation. Maigre ha fiabihité des latrines, ha gnando majonité dos msagens los ont

situOes en dehors do heir maisan (plus do 80 % dans los etudes sir 10 Bihan ot

Srmnagan2).

L’existence dune gamme de modèles permet de répondre aux besoins
diftérenciés des usagers. Le choix s’opèno essentiellemont en fonction do ha tailbo

dos families ; l’existonce de capacités allant jisqu’a 25 persannes amtorise l’achat ot

l’utilisatian en commun dos latrines ot vient attOnuon Ia contrainto di manque d’ospace.

Subabh propose plusiomns modèlos do cuvolle, neanmomns an peut estimor quo be

segment supénioun dos isagors (en terme do rovenu) pourrait êtro miomx prospocte on
accroissant ha diversité ot Ia qualmté dos cuvottes, et peut-être d’mno manière generabe

cello des superstructures. A noter l’accessibilité pour los enfants, relevée d’uno
manière generabo Ions dos enqmêtes.

1 A reiativiser par los cas d’obstructlon des toilettes due a une chasse insuffisante.

2 Use and maintenance of low cost sanitation facilities, study of Brinagar city, Jammu and Kashm,r. S Sarma, M

Jansen, HSMI. New delhi, 1989
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Los evaluations disponiblos (HSMI, Z. Ahmad) montionnont in taux do satisfaction

ébevé vis-à-vis do ha quahitO do ha construction (plus do 80 %), y compnis pour los
latrines situOes en étago Los défauts et problèmes cancornent environ 16 % des

ménagos enqiètOs. L’Ovaluation do Sulabh ost plus aptimisto puisque l’organisation fait

Otat d’un taux do defamts qui serait passé do 11 % am debut do Ia rOahisation dos sondages
(1977) a mains do 1 % aujomnd’hui. Ceci pout s’expliquer en partie par l’oxistence

d’un système do verification do Ia finition dos travaux original : avant Ia constriction,

Suhabh romet am bOnOficiaire inc carte postale timbréo sun iaquelle il doit mentianner
ses appreciations sur ha construction et qu’il doit nenvoyer a Sulabh a ha fin dos

travaux.

Los défauts et problèmes constatOs concement essontiohiemont l’offondnoment do puts,

l’obstnuction dos canahisations et dans me moindre mesure ha non-durabihité dos
fixations (assurant en particulior b’Otanchéité). Dos cas do boltes do jonction
défectuomsos et non-accessiblos ant aissi ete nebovOs dans l’Otude do HSMI sir

Sninagar.

L’effondrement do puts praviont de fissures dans ha construction ot fréquemment di
ciment mtihisO - qualitO très variable et quantitO mtilisée parfois trap faible, ii s’agit

d’un pnobhème chronique dans Ia constriction en Indo.

L’obstruction des canahisations s’oxpbiqme par : l’mtihisation par contains msagers do

matières solidos (terre, vieux vêtemonts) 1 l’mnoxistonce am l’mnadéqmation d’mno

superstructure (dont Ia construction ost a Ia charge des bOnOficiairos) qui ontramno ha
chute do debris divers dans ha cmvelle ; l’mtihisation d’uno quantitO d’eau mnsuffisante

pour chasser correctement los excrements.

Si los défauts lies a ha construction s’expliquont essontiehloment par inc supervision
déficiente, los autres pnoblèmes ronvoient a des dimensions cubturehlos am a in manqme

d’information quo soul in effort do communication peut rOsarber.

1 L’étude de HSMI a Maikapur montre qu’une porsonne lnterrogée sur clriq n’utiiise pas d’eau pour so nettoyer
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II semblonait quo be contact initial do I’agent do Sulabh et he feuillet explicatif remis a
Ia fin do ha constwction soiont insuffisants pour assurer in usage correct do ha latrine.

Cola pose ha question do l’msage do documents écrits pour inc population en partio
analphabète (entne in cinquième et in tiers suivant los etudes), ot do ha nécossairo
nOcurrence des conseils pratmques. Le fait quo los latninos bénOficiont a in condo

d’msagors plus barge que cclii des menages pour qui dIes sant constnuites (prêt,
location), domando qu’uno information plus ample salt rOalisée et pausse aussi dans le
sons d’une participation do ha communautO. Or, comme nous he vennons plus loin, Ia

participation cammmnautaire semble insuffisante.

L’lmportance de Ia maintenance

La maintenance, réduite et contrôlée par Sulabh au travers de ha
garantie et du service de vidange, assure une grande fiabilité ; element
essontiol pour des pensonnes qui no pouvent so permettro d’assuron dos coOts

récurnents eheves.

Sulabh se charge d’assirer Ia maintenance ot los reparations éventuelles jusqi’à Ia
pnemièro vidange c’ost-à-dire en génénal pendant cinq ans. Uno carte do garantie est

donnée aix benefmcmaires qui ant été invites a surveiller I’mtibisation des maténiaux pan
los omvriens. Ponctuollemont, dos sondages sont nOalisOs afin do verifier ho

fonctionnomont dos latrines ot necmoillir los suggestions et plaintes des beneficiamres,
qui sont en general traitéos rapidement. Am bout de cmnq annéos do fonctiannoment, une

evaluation est effectuéo ot los dOfauts constatOs sont roctifiés gratuitement.

Si 10 premier curage ost rOalisé sans frais par Smlabh, los curagos suivants sont he fait
des habitants, qmi pouvent néanmoins faire appol aix services do Sulabh mayennant in
coOt do 25 Rs (environ 12 F do 1987), montant qui pout être récupOré pan Ia vonte

des dOchets comme fertibisants.
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Cello maintenance semblo donner satisfaction aux usagors, encore qu’ih soil mentionné
panlois in dOlai do reponso important do Ia part do Subabh. Le sondage quo nOaliso

Smlabh apnès cinq ans ost très important car il interviont au moment théonique do ha
vidange ot pormet do rovonir sun in aspect délicat do ha maintenance souvont pou pris

en campte par los isagens. D’ine part, ces dernions no so nappollent plus des modalitOs

do nemplissage et do vidange (vain plus haut 10 probbème do l’information vis-à-vis do
l’utilisation des latrines), d’autro part ha valonisation dos dOchets n’ost pas réalisée

partout, an c’est in élOment important do ha rationaiitO di système dans sa globahitO.

Do plus, dos evaluations ant montrO Ia variabilitO do Ia durée do nemplissage des fossos
hOe ossentiellemont a Ia sous-ostimation di nombre d’mtibisateurs. II sorait utile

d’assuren in suivi plus frequent di remphissage (c’ost-à-dire do l’usage do Ia latrine)

afin d’assmrer in fonctionnement optimum, et do farmalisor in programme do
valonisation dos dOchots (on passant in accord avoc le ministèno do I’Agricuhtune,

comme certains Ovaluatemrs I’ont recommandO). Mais Smbabh en amnait-il los mayens ?
Vraisemblabbement non, a mains de sohliciter Ia participation communautaire.

Une aide a l’investissement Indispensable

II nous sembhe correct de pointer l’existence d’un système de
financement comme I’éhément-clé rendant possible l’adoption des Sulabh
Shauchalayas sur une large échebbe.

La moitiO di coOt total (qmi incbmt entro 10 a 25% de commission pour Smlabh) ost

subvontionnéo pan h’Etat central. L’autro maitié ost pnêtee par los instances locales qui
rOcmpèrent los fonds au travors dos impOts sun ha propnlété am des taxos d’habitation.

HUDCO avanco los préts aix administrations locales avec in faible taux d’mntOnêt ot sir

inc durée de romboursemont pouvant abler jusqu’à 12 ans. Lo mantant total ost verse a
Sulabh.

Lo rOle do Sulabh comme agent di changemont n’on est pas mains ossentiel, car ii

pormot do diffuser l’mnformation sun in système qmi apportera certes plus do confart,
mais qui surtout no reprOsentera pas me charge financièro lomrde pour los usagers.
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II convient de noter tout d’abord que le dispositif a financer apparait comme adéquat
aux conditions économiques existantes. Le tableau ci-dessous1 montre d’une manière

générale I’avantage relatif de du coüt de ce type de dispositif (un rapport de un a vingt

avec le tout-a-ragout).

Financ:a! Rrqwrcineicts for !nt’ectncr,ct ittit! Rccni rent Cost per household
(1978 US dollars)

Percentage of income
Tam! (in ru- Ahaitlili rn or- $(mctlih (cater hirpotheiccal total of average low-

acetic mci cciii (tic, ccitt oioicthlr rosr inconie household”
Technology (1) t21 (31 14) (5)

Lace cost
rçiottet 7(17 ~2 ii) 24) 2
PcI latrine 12.) it 26 3
Communal cutlet’ 155~7 IL) liii 11.3 ~ 9
Vacuum-truck cartage ((7.3 I 6 - 11 4
Law-era) septic lank 2ll~I5 ((3 (IS - 52 6
Composling toilet 197 7 Ii 4 •- 11 -y 10
flucket carcagr 1922 2.3 ‘ 50 6

Medium coil -

Sewercd aqilaprisy 57(I 3 2II II 9 lIt It II
Aqunpnvy 11(1114 ((3 1)2 142 16
Japanese cacccum-tncek

cartage 7(199 cii - 311 (5
high tint

Sepitciank i c-Iso ~c cv ~5((
Sewerage (rlewgn piipsiln(uini I 47116 il 5 7 23 4 26

- Negllgihie
a Assumes that tnvcslntent east is (minced hs lo~nsallt pirceni acer hive scars fur the kaw-cosi syslenis. len years tor the medium-

cost sy-aents. and twenty years For the high-ant sslems
h Assumes that average annual income is 511W per capita wilh ‘is persons in a household

Based on per capita atsa sealed up to household costs to aeeimnt lot multiple household use in some oF the ease studies.

* SOURCE APPROPRIATE SAN ITATION ALTERNAI1VES ‘A TECHNIcAL AND ECONOMIC APPRAISAl? J M KAJ.BERMA1-rEN

ETALII WORLD BANK P 64

D’autre part, si les modalités de prêt peuvent paraltre formellement “tenduest pour

les ménages a bas revenus, les conditions pratiques sont en général Si peu strictes que
Ia contrainte financiSre est faible. En effet, Si l’on reprend les etudes sur Srinagar
réalisées par HSMI, les bas revenus (ctest a dire infériours a 700 Rs par mois), gui

constituent plus du tiers des enquêtés, devraient supporter une charge de
remboursement mensuel d’environ 8 % du revenu des ménages 2~Si ce taux entre dans

Ia fourchette des 5 a 10 % du revenu préconisée par Ia Banque mondiale 3, ii est

largement supérieur a celui de 2 % recommandé par Z. Ahmad lors de son evaluation

dans le Bihar. Néanmoins, ii semblerait que cette contrainte soft toute relative.

1 Appropriate sanitation, p 164.

2 Revenu de 700 Rs. latrine de 1600 Rs. remboursemont en 15 mensualités au taux do 13 %. ce taux do 8 %

correspond par ahileurs It celul que lion pout tirer des donnItes do revaluation de Z. Abmad (IF = 2 Rs)

~ Ibid Kaberynatten
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La grande majorité des bénOficiaires ont de fait recours au prêt (94 % de l’échantillon
dans l’étude de Z. Ahmad), les autres ont Constwit leur latrine avec leur épargne, ou

pensent que c’est un service gratuit de Ia municipalité, ce qul est révOlateur dun
manque d’informations et de suivi. Nous retrouvons ces éléments dans l’étude plus

récente de HSMI sur Malkapur. Par ailleurs ces deux evaluations mentionnent un
défaut de paiement des remboursements pour Ia quasi-totalité des bénéficiaires. Les

administrations locales peu dynamiques n’incitent pas les mauvais payeurs a

régulariser leur situation.

Le risque financier repose en fan sur le Gouvernement indien qui avance les prets, et
sur Sulabh qui connait des difficultés lorsque les coüts des latrines ne sont plus

réactualisés. Les autorités locales ne font que transférer les fonds reçus du

Gouvernement et sont peu actives pour les rembourser. Sulabh contourne cependant
ces contraintes en effectuant des péréquations entre ses différents programmes.

L’appui financier est essentiel pour le développement des programmes

d’assainissement a faible coüt, mais ii semble souffrir de plusieurs failles.

L’information sur l’aide financière disponible n’est pas toujours fournie

- Ainsi presque Ia moitié des propriétaires do latrines séches qui n’ont pas voulu
installer une Sulabh Shauchalaya ont invoqué un manque d’argent 1, essentiellement

parce qu’ils ignoraient les facilités financléres existantes

- Cette faiblesse conduit également a une déresponsabilisation des usagers face a un
produit perçu comme un don, d’oü une faible motivation a rembourser et pour

certains a entretenir correctement leur latrine.

Ce manque d’information renvoie en partie au problème déjà mentionné do Ia non-

integration des communautés dans Ia mise en oeuvre des programmes

D’autre part, les pesanteurs administratives font que le budget n’est pas toujours

disponible localement, alors que les bénéficiaires potentiels ont ete mobilisés.

1 Ibid Z Ahmad
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les Sulabh complexes

La gestion des Sulabh complexes obéit au schema de Ia concession. La municipalité
fournit le terrain, assume le coüt de Ia construction (incluant 20 % de frais de mise

en oeuvre), ainsi que l’approvisionnement en eau et electricité. En retour, Sulabh

s’engage pour une période pouvant aller jusqu’à trente ans a en assurer Ia maintenance.

Ce produit/service correspond bien aux bosoms et contraintes du destinataire
institutionnel. En effet, il se volt proposer un produit souple (le nombre de latrines et

de fonctions est modulable) et diversiflé (les modèles ne sont pas standardisés) 1 Par
ailleurs, Ia procedure employee (investissement initial dans Ia construction, puis
concession de Ia gestion pour trente ans) correspond bien aux conditions de

fonctionnement des institutions locales, qui peuvent ponctuellement mobiliser des
ressources financières (souvent avec I’aide du Gouvemement central), alors qu’elles

ont do grandes difficultés pour assurer le financement de services publics continus et

de qualite.

La gestion étant confiée au constructeur (Sulabh en général), II est raisonnable de

penser quo celui-ci apportera un grand soin a réaliser une Infrastructure fiable. De

plus, Sulabh applique Ia même démarche qualite que pour les Sulabh Shauchalayas dans
le dessin et le choix des matériaux (utilisation do graviers lavés au lieu de peinture

pour les revêtements extérieurs ...) ; ainsi que dans Ia conception technique des

latrines. Pour cela, Sulabh realise des sondages auprès des utilisateurs pouvant
conduire a des modifications du produit ; ainsi, Ia hauteur de certaines cloisons fut

réduite apres que des femmes eurent exprimé le désir de pouvoir mieux communiquer

entre elles.

L’organisation du service favorise les usagers ; ainsi, ces latrines sont ouvertes en

permanence ; le personnel d’entretien travaillant par rotation do trois brigades de

quatre a six personnes.

Les complexes Sulabh apportent de plus dans certains cas un espace de sociabilité (lieu

de rencontre, télévision), ou des services fortement sollicités par une population
démunie (garde d’enfants, consultations médicales).

1 Voir annexe 2.2
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Le fonctionnement des Sulabh complexes est finance a I’aide des droits d’entrée

do vingt paises (dix centimes francais). Les femmes, Ies enfants et les invalides

entrent gratuitement. Los usagers ont accès aux toilettes, douches et peuvent layer
également leurs vêtements, Ie savon est fourni gratuitement.

Les usagers do ces latrines publiques se voient donc offrir un service économique et de
qualite.

Ces latrines publiques présentent un coüt pour Ia collectivité relativement intéressant
vis-à-vis des autres dispositifs sanitaires. Nous manquons d’éléments de comparaison

avec d’autres toilettes collectives indiennes mais une étude du Comité Interafricamn
d’Etudes Hydrauliques (CIEH), réalisée a Libreville, Niamey et dans des villes

intérieures de COte d’Ivoire a Ia demando du Plan urbain en 1986, présentait des couts
compris ontre 30 000 et 40 000 US$ pour des unites do 10 toilettes avec douches,

lavabos, et urinoirs. Chiffre a comparer au coOt d’un Sulabh Complexe de 54
toilettes, avec generateur d’électricité : 75 000 US$ (1985).

Los Sulabh Complexes et los Sulabh Shauchalayas présentent uno certaine

complémentarité face aux contraintes de place, aux disponibilités financières, voiro a
Ia recherche do statut social - Ia latrine individuelle etant do ce point de vue plus

“porformantoTM.

Aussi bien pour los Sulabh Shauchalayas quo pour les Sulabh complexes, los

modalités do miso en oeuvro et do maintenance sont des éléments fondamentaux de Ia
diffusion. Disposer d’un produit perlormant et adapte aux besoins eat essentiel pour Iui

assoCier une diffusion large. Autre point d9mportance, Ia constitution d’un Happareilhl
do recherche-developpement, formation, organisation et promotion qui dynamise Ia

mise en place des produits. Tout au long de ce chapitre sur le service Sulabh, nous
avons pointe regulierement Ia conception, los méthodes et Ia dynamique de Sulabh. Nous

devons maintenant approfondir ces éléments et aborder notre deuxième entrée

l’organ isati on.
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2 - L’organisation Sulabh : un dispositif intégre

Sulabh se présente comme une organisation faisant travailler environ 10 000
personnes et disposant d’un chiffre d’affaires annuel tournant autour do cinquante
millions de francs. Ce budget ne provient pas de subventions, mais principalement des

recettes de mise en oeuvre des projots (20 % du coOt des Sulabh complexes, do 10 a
25 % de celvi her a Ia conversion des latrines), ainsi que des revenus générés par les

Sulabh complexes (droits d’entrée et vente d’électricité).

Dans Ie cadre do son expansion geographique ot atm d’assuror Ia mise en oouvro et le

suivi des actions, l’ONG a constitué, a partir do sa base initiale do Patna, tin ensemble

do dix-huit bureaux dans chacun des dix-sept états 00 elIe est presente. Ces branch
offices ont pour charge l’élaboration des projets, Ia gestion de Ia construction et de Ia

conversion, ainsi quo he suivi et Ia maintenance des latrines.

A un niveau plus général, Sulabh a mis en place des instances qui reflètent son

approche globale du probléme de I’assamnissement et qui concernent sa dimension

technologique, sociale (rehabilitation des scavengers, recherche sociologique,
promotion des femmes) et educative (formation, diffusion).

Pour mieux comprondre Ia logique do cette organisation, les moyens qu’eIIe s’est

donnés, los méthodes qu’elle a ëlaborées, nous allons procéder a tine analyse de sa

structure en fonction des finalités qu’elle s’est données, a savoir:

- promouvoir l’assainissement a faible coOt, compte tenu dv caractère central de cetto
finalité, nous analyserons los fonctions que Sulabh internaliso pour pouvoir y

répondre

- promouvoir l’innovation technologique

- promouvoir ha rehabilitation socialo des scavengers

- promouvoir he développement par los ressources humaines

- promouvoir ha recherche en sciences sociales

- et enfin, promouvoir Sulabh International.
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2.1 - Promouvoir I’assainissement a faible coOt

La globalité de I’approche de Sulabh vis-à-vis de l’hygiène et de l’assainissement,
l’experience des obstacles a ha diffusion d’une telle technohogie, h’ont amené a mettre en

place un système visant ha mattrise de l’ensembhe du dispositif de diffusion des

techniques d’assainissoment a faible coOt.

C’est ainsi que I’organisation a structure un ensemble qul intervient a tous les stades
du processus : mise au point d’un produit satisfaisant a une demande et des besoins
préalablement identifies, maintenance do ce produit, diffusion et promotion auprès des

acteurs de I’assainissement a faible coOt.

Ia fonctign d’ lhidentificatignu de l’organisation

L’identification consiste a repérer los bénéficiaires potentiels, a lea informer et
surtout a hes motiver. Elle s’intègre a Ia démarche propre de Sulabh ou répond a Ia

demande des instances publiques ou para-publiques.

Pour Sulabh promouvoir le changement social conduit ~ mettre ho sujet social au

premier plan (voir précedemment he paragraphe stir l’action sociology), en

particuhier pour corner los besoins et problèmes essentiels auxquels II faudra

répondre. Plus précisément, I’identification des bénéficiaires des programmes
renvoie

au repérage des menages susceptibles d’accepter ha conversion de hour latrine ou do

construire une Suhabh Shauchalaya

a une sensibihisation des personnes aux problèmes lies a h’hygiene et aux avantages

des latrines proposees

a l’analyse du processus d’adoption des Suhabh Shauchalayas au travers

d’enquetes comme cehle do B. Pathak 1 qui a visé ~ apprehender le profil des

ut i his ateu rs.

1 Sulabh shau~iaIaya~.op.cIt
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La réalisation do l’identification par h’organisation elle-méme repond en outre a
plusiours considerations. Suhabh estime être ha mieux placée pour proposer un produit
dont elle connait parfaitement hes avantages ethos contraintes.

L’organisation a Conscience de ha relative inaptitude des instances municipales a

effectuer cette tãche par manque de motivation. De méme, he manque do confiance des
habitants envers los municipahités est un element inhibiteur a une diffusion correcte.

Cette defiance est d’aihheurs réciproque comme he remarque tin responsable dv service

municipal de sante de Srinagar dans I’étude d’HSMI sur cette ville 1:

Ainsi, instances municipales (et intemationales dans certains cas) confient a un tiers

ce qu’elles no peuvent réahiser, et Suhabh garde ha maitrise do ha phase initiahe du
processus.

Ce dernier point ost important car do cette manière l’organisation contrOle tin des
canaux do diffusion. B. Pathak a montré dans son étude (A study of directed change) quo
ha diffusion do l’innovation passait pour h’essentieh par une relation inter-personnelle

(agents Sulabh, amis, voismns). Dautre part, Suhabh petit mettre sa confiance en des
personnes qu’elle aura formées, ot qui pourront assumer convenablement he rOle de

cohloctour d’informations et surtout celul plus déhicat do “motivatour”.

La fonction d’ “identification” de Sulabh correspond a ha vohonté do contrOler ha chaine

dv processus do diffusion. EhIe vise en particulier a renforcer ha fonction de “maltriso
technique” quo s’assigne l’organisation.

‘The municlpallly does not have faith in popular participation. They claim that the!

people see the city government as an agency to be pressurised”.

“La municipahite n’a pas confiance dans les gens ohio pretend qu’ils voient

I’administration locale comme tine agence de financement qu’ih s’agit do presser”.

1 Cf Use and malntenance...p 23
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Ia fonction de “maltrise technique”

Pour Suhabh cotte fonction est partie intégrante de Ia démarche qualité dont nous
faisions mention dans he chapitre precedent.

L’activité de recherche-dévehoppement vise ~ développer tine analyse fine du

produit dans son environnement. En amont, Ia recherche-développement cherche a
perfectionner ha conception des latrines (efficacité technique, efficience economique,
apport des nouveaux matériaux, etc). En aval, Ia RD cherche a valoriser les dechets

(biogaz, engrais) et a comprendre los phenomenes do pollution afin d’amehiorer en
retour he produit (étude des risquos do pollution, étude du déphacement des elements

pohluants a Ia sortie des fosses, etc). La dynamique d’innovation pout aussi conduire a
une rechercho stir des produits nouveaux comme hes habitations a faibhe coOt a base do
bambou.

La maltrise de Ia construction so traduit par ha construction par Sulabh ou par

dos artisans formés et supervises par Sulabh des éléments los plus déhicats : Ia

cuvotte, he siphon ethos couverches étanches des fosses. II faut en effet en respecter

scrupuhousement he dessin : Ia quantite d’eau requise et h’écoulement correct sont très
dépendants do ha forme du cuvotte et du siphon. Quant aux couvercles do fosses, hour

sohidité (il faut pouvoir “vivre” dessus) et leur etancheite réclament un dessin ot une

quahité do ciment bien spécifiques.

Suhabh a ete incite a dévehopper cette pratique du fait do h’attitudo des ontreprises
(contractors), qui, compte tenu do ha nature du travail demandé - faibhe volume et

chantiers disperses oO 10 risque do vol do matériaux est élevé -, préfèraiont souvent
10 donner on sous-traitance a dos maçons, qu’ihs supervisaient insuffisamment.

Au niveau do ha construction, Ia participation du bénéficiaire est sohhicitée pour veiller

a ha bonne marche des travaux et afin déviter los problèmos de vols de materiaux
frequents lorsquo ha population nest pas mise a contribution. Enfin un check-up est

réalisé en fin do construction par sondage.
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La maintenance est un éhément essentiel de ha viabilité du fonctionnoment. Elle passe
par une sonsibilisation des usagers dont on a vu qu’eIhe etait parfois défalihante. Ehle

nécessite ha disponibilite de Suhabh pour réparer los défauts do fabrication a
l’intériour do ha période de garantie.

II conviendrait d’étudier plus finoment comment lorganisation gère ce service après-

vente, car dans certain cas ha promptitude de sa réponse est mise en cause par les

usagers.

Rappohons on outre qu’une verification du fonctionnement est etfectué a ha fin de ha

période de garantie, qui correspond he plus souvent a Ia date de ha premiere vidange. La
prise en charge do celle-ci par Sulabh nest pas un point secondaire dans ha mesure 00

cost ha memo structure qui assure ha construction et l’évacuation dos déchets, ce qui

tend a éviter los accidents techniques stir h’infrastructure ot a optimiser I’opération
(évitement des erreurs, evacuation des déchots alors quo los usagers no s’auraient

qu’en faire).

Si Ia période do garantie no sembhe pas poser trop de problèmes, il convient de

s’interroger sur ha maintenance après cette période. En effot, Ia faible motivation do
nombreuses municipahités no risque-t-ehIo pas de compromottre Ia continuité du

service d’appui aux usagors ? Cela pose Ia question des mécanismes nécessaires afin
d’assurer cette contmnuité, question qui parait avoir ete abordée plus sous I’angle de ha
formation do fonctionnairos ot tochniciens municipaux (en nombro rehativoment faible

face a lampleur dos bosoms) quo sous ha forme dune articulation formahisée.

Enfin, ajoutons que Ia maintenance est he maitre-mot en ce qui conceme los Sulabh

Complexes, car c’est he probleme principal rencontré par los municipahités dans ha

gestion des latrines collectives. Ici, outre l’utilisation dun personnel adéquat (tine

personne pour 10 latrines), un des moyens d’assurer une continuité dans ha
maintenance reside dans Ia réahisation de check-up techniques périodiques.
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Ia fonction de promotion

Nous entendons par promotion, I’onsembhe des actions visant a assurer Ia diffusion des

Sulabh Shauchalayas. Lo terme couvre donc aussi bien les actions do sensibilisation que

cellos do relations publiques.

La sensibilisation auprès des usagers so realise hors des phases do repérage des

bosoms, de construction et do maintenance. Cette sensibihisation participe au bon
fonctionnemont des latrines ot a I’améhioration do I’hygiène. Ello doit conduire

égahement los utilisateurs a contribuor a ha diffusion du produit, car solon B. Pathak

“quand les bénéficiaires so transforment en propagatour do l’innovation, on peut dire

quo ha diffusion do I’innovation est un grand succès”.

La population est d’autre part sensibihisée par hes actions menees par Sulabh auprès

des scolaires. Les concours d’affiches (voir annexe 2.3), exposition, etc stir he theme

de h’hygiène sont autant d’opportunités pour mettre en avant hes performances des
Suhabh Shauchahayas.

Les techniciens (macons et ingénieurs) au travors dos formations qu’ihs reçoivont

sont sensibilisés - au dehà des questions génerales relatives a I’hygiène - a ha
technohogie Suhabh. II est permis de penser que hes acquis perdurent au-delà des
programmes de construction. Outro des formations dans sos centres, Sulabh a

dévehoppé des matériels écrits a destination do ces technicions dans los principahes

langues du pays.

L’organisation entend egalement promouvoir Ia diffusion ha plus large possible do son

approcho vers des personnes lmplhquees dans hes programmes

d’assainissement a faiblo coOt, en particuhier los décidours et los personnes

occupant des positions importantes pour ha promotion do cos programmes.
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2.2 - Promouvoir I’innovation technologique

Nous avons vu au chapitro precedent a quel point l’innovation tectinologique et ha
recherche-dévoloppement étaient des éléments importants pour pormettro a Sulabh

tine maitrise parfaite de l’assainissement a faible coOt. Recherche et innovation ont
toutofois a I’intériour de Suhabh dos perspectives plus Iargos.

Sa conception do I’innovation et do son adaptation aux besoins de ha population, ainsi que
Ia volonté do valoriser los ressources locales, ont conduit Sulabh ~ mottro en place

deux instituts do recherche-développement (RD), places sous Ia direction d’une

Consultancy Division.

La Consultancy division est chargée do repondre aux demandos dexpertise, d’études do

faisabilité et d’évahuation ; ehle utilise pour cola los ressources dun réseau d’experts,

compose do professionnels travaillant au sein do Suhabh (dont plusieurs sont des
experts d’organismes internationaux et des hauts fonctionnaires a Ia retraite), et de

consultants extornes (certains travaillant a leur compte, d’autros pour des organismes
publics ou privés, nationaux ou intornationaux).

Parmi los experts externes, certains sont intégres plus formehlemont au soin du

Sulabh expert committee on pollution control from on-site sanitation, comité
participant a Ia recherche et aux etudes do Sulabh stir ha pollution occasionneo par los
systémes d’assainissement “in-situ”.

Le Sulabh institute of technical research and development do Patna, qui travaillo

principaloment sur ha technologie do production do biogaz (plus spéciahemont en
relation avoc los Suhabh complexes) : optimisation des résultats technico-

économiques ; amelioration de Ia conception, des matériaux et dos procédés

recherche sur hes risques sanitaires lies a cone technologie. Une partie des rocherches
est appuyéo par le Department of Non-Conventional Energy Sources (DNES) du

Ministèro indien do h’énergie. Dans he futur, los recherches do I’hnstitut so dirigeront
plus particuhièrement vers he traitemont biohogique des déchets sohides, ha conception

d’unité de production de biogaz pour des zones froides, ainsi quo vers dos “paquets

technologiques” toumés vers ho recyclage de déchets ethos energies ronouvehables.
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Le Sulabh institute of technical research and development of human ressources de New

Delhi est imphiqué dans dos projets d’évahuation dos risques do contamination dos
latrines ot des etudes do faisabilite sur les systèmes d’égouts superficiels. Dans le
cadre do ces projets, cot institut collabore avec do nombreux partenairos tels quo
HUDCO, le All India Institute of Hygiene and Public Health (AIIHPH - Calcutta), he

National Environmental Engineering Research Institute (NEEIRI - Nagpur), ho Central

Board for Prevention and Control of Water Pollution (Delhi), ho Department of
Environmental Studies - Anna University (Madras), he Bhabha Atomic Research

Centre (BARC, Bombay), he Ministèro indion du développement rural et ho National

Swedish Institute of Building Research. L’institut travaille par aillours stir
l’éhaboration d’un habitat a faible coOt, utilisant he bambou (Sulabh Awas).

Enfin, parallèlemont a leurs activités do recherche, los doux instituts organisent ou
sponsorisent des cohioquos et séminaires dans lours domaines daction.

2.3 - Promouvoir Ia rehabilitation sociale des scavengers

La liberation des scavengers no so Iimite pas a Ia suppression de lour “objet” do travail

(ha latrine a vidango manuelle) mais suppose qu’ils so réinsèrent profossionnellement

dans ha societe. Le Sulabh Institute of Research and Rehabilitation a pour vocation de
former los scavengers “hiberes’, ainsi quo hes membros do hour famillo, afin do

facihiter lour réinsertion professionnehle.

Des formations hour sont disponsées en mecanique, conduite d’engmns, travail du cuir,

menuiserie, maçonnerie, electricité, dactyhographie, etc. Une formation plus scohaire
est proposée a ceux qui connaissent des problèmes d’alphabétisation. Un appui

psyctiohogique vient completer ce procossus d’affirmation do soi au nivoau
professionnol et social le centre offre en particuhier do nombreuses activites socio-

culture lIes.

L’hnstitut a en outro créé tine cooperative de travail du cuir qui ombauche los
personnes a ha sortie do leur formation. II promeut égahement l’insertion des

“stagiaires” dans los programmes publics pour h’emphoi (self-employment
scheme ...), ou au travors do dispositifs spécifiquos aux scavengers (comme ceux do ha

Bihar State Scheduled Caste Cooperative Development Corporation chargée de favoriser
h’emploi dos intouchables défavorisés).
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Enfin, lhnstitut realise une activité do recherche dans he domaine do ha formation, de Ia

rehabilitation ot des conditions socio-économiques dos scavengers. A noter qu’il reçoit
une assistance financière du Gouvornement indien dans le cadre des programmes pour
los castes intouchables ethos tribus.

Le Sulabh Institute of Women Welfare dévehoppe une action do soutien dirigee vors los

fommes scavengers, hes femmes abandonnées ot heurs enfants. Ehies reçoivent aussi
bien une formation professionnello courte afin d’améhiorer les revonus famihlaux,
qu’une formation plus generale portant sur leur statut, leurs droits sociaux et

economiquos, ainsi quo stir h’hygiène.

La formation est donc un éhément-clé do Ia rehabilitation. Elle est égahoment

essentielle pour Suhabh dans sa perspective do diffusion de I’innovation et du
dévehoppement communautaire.

2.4 - Promouvoir le developpement par les ressources humaines

Le Sulabh Institute for Human Ressource Development so propose, au travors do Ia
formation, daccélérer he processus de dévehoppement en aidant Ia diffusion de

t’innovation dans tous los domaines (education, agriculture, assamnissement, Onergio

etc.) sur ha base des ressources locales ot on favonsant los couches défavorisées de ha
population.

Ses activités se concentrent stir ha formation

do travailleurs sociaux agissant en milieu rural on vue du développement dos

ressources locales;

do travaillours soclaux amenés a collaborer avoc Sulabh stir h’assainissement et he
travail social (aspects techniques, soclaux et culturels)

- de porsonnels travaillant dans he domaino do h’assainissement (macons, tochnicions,

ingénieurs, fonctionnaires, etc)

d’étudiants des groupes “intouchabhes ou tribaux” afin d’améliorer heur chance de

réussir los examons dentrée dans ha fonction pubhique du Bihar.
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La formation des ressources humaines passe égahement pour Suhabh au travers de Ia
sensibilisation. Le Sulabh Centre for Mass Communication cherche a promouvoir une

sensibihisation aux probhèmes do l’assainissement et do I’hygiène.

Les moyens utilisés so composont d’expositions, do concours d’affichos, do distributions

do documents, do projections video, d’mnterventions dans les classes. C’est en effet vers
he milieu scohairo (écoles et colleges) que ces moyens sont dirigés, et silos élèves en

sont los principales ciblos, he centre dispose aussi de sessions pour onseignants.1

Lo centre engage égaloment des recherches stir Ia pédagogie scolaire dans 10 domaine de
l’assainissement ; par exemphe, il a conduit tine étude stir he niveau do conscience des
problèmos sanitaires parmi hes onfants scoharisés du Bihar, ainsi qu’une evaluation

des hivres scolaires quant a heur approche do l’assainissoment et do h’hygiène.

Le contonu do ha formation ost élaboré a partir do ha pratiquo et h’expérience do terrain

do l’organisation. Néanmoins, ih Iui a somblé important do dévohopper des etudes plus
éhaborées a I’aide de ha creation d’un centre do recherche sociologique.

2.5 - Prpmpuvoir Ia recherche en science sociales

Le Sulabh Centre for Action Sociology vise a comprendre los problèmes sociaux et a en

poser los modes de resolution. Cone démarche correspond bien a cello do I’action

sociology (voir supra), 00 l’étude sociologique ost dirigée vers I’action.

Le centre axe plus spécialement sos recherchos stir los domaines suivants

environnement et énergie, sante et assainissement, communautés margmnalisees

(particuhièremont los castes intouchables et los tribus, les fommes et hes enfants),
dévehoppement rural et urbain, mouvements de base et problèmes generes par

‘industrialisat ion.

1Des Sulabh Shauchalayas sont mème construites dans des écoles au double titre dunités d’assainlssement et de

demonstration.
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Los recherches alimentent ha réflexion de l’organisation sur sa demarche globale, hes
moyens qu’ehhe doit utihiser pour dynamiser son action, et los axes portinents

d’mnvestigation pour I’innovation technique et sociale. Le centre vient égahement
appuyer los etudes quo I’organisation realise stir h’évahuation des besoins dans he

domaine do I’assainissement, ou suite a telle ou telle demande d’oxpertise.

Le centre pubhie Sulabh India, un magazine mensuel d’une quarantaine de pages, qui

connaIt tine large diffusion (il ost vendu en kiosques). Lo contenu dépasse ho domaino

d’action spécifique do h’ONG et renvoit a sa conception du développemont. Los themes
traités concernont aussi bien los problèmos nationaux (technologies appropriéos,

societe indienne, ideologie gandhienno, dynamismo communautairo) quo los questions
internationalos (environnemont, croissanco, etc).

2.6 Promouvoir Sulabh International

Comme toute organisation, tine des finahités do Sulabh est d’assurer sa survie ot son
développement, ot donc de promouvoir lorganisation en tant quo tehle. Nous avons vu

précédemment quo Ia promotion est uno fonction importanto de Sulabh pour diffuser
les techniques quo h’organisation met au point, assurer hes financements publics

nécessaires a ha viabilité des projets et diffuser tine certaine phihosophie du

dévehoppement.

Sulabh so révéle particuhièremont porformant dans cone táche et apte a mettre en
avant I’image de Sulabh, tout particuhièrement auprès des “promotours” de

lassainissement a faible coOt.

La stratégie do Sulabh vise a s’inscrire dans he réseau de ces “promoteurs”, voire a
h’animer, et ha structure do son organisation répond a cone perspective

La formation impartie par Sulabh aux fonctionnaires, ingénieurs, professeurs ou

étudiants vise a diffuser tine certaine conception globahe de h’hygiene, mais aussi a
montrer quo los produits élaborés par Suhabh constituent ha solution ha plus

appropriëe
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- Los différents instituts de Sulabh sont en relation avec des partenaires nationaux et
internationaux aussi bion pour Ia rechorche technohogique que pour hes etudes de

faisabihité, hes etudes sociologiques ou ha rehabilitation des scavengers (accords avec
certains programmes d’Etats)

- L’appol a des ressources oxtérieures est frequent pour réaliser dos etudes. La

structure dO ha consultancy division est très parlante a cot égard (voir supra et

annexe 2.4). En intégrant des profossionnels do haut niveau a ha retraite, des
consultants d’entreprisos publiques et privées, des professours d’universités, des
hauts fonctionnaires nationaux et internationaux, Suhabh est ainsi en relation avoc

des acteurs importants et influents, disposant par aillours do réseaux de relations

étendus.

Suhabh pout dynamiser ainsi sa politique do relations pubhiques, a laquehie est accordée
une grande attention et qui so concrétiso par:

- des séminairos organisés réguhierement par l’ONG autour des questions

dassainissement, bénéficiant do l’appui des organismes nationaux (HUDCO...) et

intemationaux (OMS, UNICEF...)

- dos visites do personnalités etrangères (fonctionnaires du Sri-Lanka en 1979, on

prelude a ha conversion do latrines a Cohombo par exemphe) et des voyages d’étude a
l’etranger (Chine)

- des moyens do communication développés : Sulabh India, brochures diversos ot
videos mettant en valour Sulabh ot sos relations avec toys sos partonaires et sos

contacts, participation au salon Buihtech (salon indieri des professionnels du BTP).

Ainsi, au travers do sos activités, Sulabh instille sa perspective en essayant do

stimuher un consensus autour de son approcho. Au dehà do cot objectif important, mais
limité pour tine telhe structure, 10 réseau do relations et ha stratégie de communication

do I’organisation vise a assooir son image do partenairo credible et fiable, voire
incontournable, afin d’assuror une promotion maximaho do ses produits. A co niveau,

I’organisation a parfaitoment intégré hes méthodos des entreprises pnvées.
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Parmi ces méthodes, les etudes et sondages jouissont d’une place importante. CeIa nous

conduira a analyser en fin do ce chapitre do quelle manière ot avec quols moyens,
i’organisation utilise ha fonction do suivi-évahuation comme instance do regulation du

système.

Auparavant, il nous faut apprehender los relations induites par Suhabh sur son

environnement institutionnel et humain, et en premier lieu cellos avec sos
bénéficiaires directs.

3 - Bénéficiaires et clients

Les beneficiaires directs do h’action do Suhabh sont dune part les utilisateurs des
Suhabh Shauchalayas et dos Sulabh complexes, d’atitres part los scavengers.

3.1 - Les utilisateurs des latrines

Le nombre des bénéficiaires a déjà ~té donné : 445 000 Sulabh Shauchahayas on

1989, correspondant a environ 4 millions d’utihisateurs (autant pour los Suhabh

Complexes), ot 450 000 nouveaux bénéficiaires chaque année. Au cours de l’étude du
produit-service, nous avons aussi analyse le lien quo les utihisatours entretiennent

avec Ia technique, et présenté des informations sur los conditions d’adoption des
Suhabh Shauchalayas et sur le niveau do satisfaction. II reste a mieux connaitre qui
sont ces bénéficiaires (on ne dispose d’aucune données sur los utilisateurs des Sulabh

complexes).

Tout d’abord, lOs personnes los ayant adoptées sembhent jouir dun niveau scohaire

rehativement élevé puisque suivant los etudes 1 entre he quart et 10 cinquième des

utihisateurs sont illettrés, ahors quo he taux moyen d’ilhettrisme parmi los urbains est

do 43 % (recensement do 1981). L’éducation est tin facteur favorable a I’innovation.

1 Cf Sulabh Schauchalaya a Study ..., Z Ahmad (ibid) et étude sur Srinagar (ibld)
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Ensuite, bien quo B. Pathak souligne quo toutes los castes accèdont aux Sulabh
Shauchalayas, ha distribution par castes révèle quo los castes supérieurs et moyennes
y accedent rolativement plus. Les etudes do B. Pathak ot Z. Ahmad donnent los

fourchottes suivantes pour los utihisatours : 40 - 41 % pour los castes superioiires,

36 - 47 % pour hes castes intermédiaires ot 13 - 23 % pour los scheduled casts
(intouchables) 1

Los éhéments oxphicatifs soraiont a analyser plus profondément. On petit ostimer quo
los castes supériouros doivent en partie hour stir-representation a hour niveau

éducatif et au fait que souvent los agents de Stilabh so dirigont vers eux do manière
préférentielle : hes agents do Sulabh rencontrent moms do difficultés d’accès a ces

castes (defiance moms grande, meihheure comprehension du système d’aide financière
ot de “I’enjeu” sanitaire des latrines) ; los agents do Sulabh estiment qu’ils auront tine
capacité d’entraInement plus importante, dans Ia mesure 00 ils sont tin modèlo pour he

reste do ha société.

Enfin, Ia distribution des utihisatetirs par niveau de revenu présente tin caractère plus

conforme a ha vocation de Suhabh d’oouvrer en faveur des plus déshérités. Solon hes

etudes precédemment citées, les menagos disposant dun revenu superleur a deux fois

he salaire mensuel dun manoeuvre no représentent quentre 7 et 15 % des
utilisateurs, ahors quo ceux disposant dun revenu inférleur a ce sahaire totalisent de
38 a 49 % solon los etudes. Ceci viont aussi corroboror 10 caractère non-contraignant
du schema financier évoqué dans los chapitres antériours.

3,2 - les scavengers réhabilités

Libérer les scavengers constitue he but central de I’organisation. Cola signifie non

seuhement agir stir Ia demande do ce service (conversion des latrines a vidange
manuolle), mais aussi permettre aux personnes d’accéder a tin nouveau statut social,

cost ha mission spécifique dv Sulabh Institute of Research and Rehabilitation.

II sembherait quo Ia premiere partie do ha mission ait été plus aisée a réahiser

linfrastructure se réforme plus facilement quo los hommes no so torment.

1 Alors queues cons~tuentenviron 14% en moyenne de Ia population
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En effet, los 15 000 scavengers hibérés rovendiqués par Sulabh semblent ~,. -~

,•~o
corrospondro a 15 000 chefs do famille. Ces adultes trouvent en general uno
alternative, soit en intégrant Suhabh (en particuhior en dovonant employé dun Suhabh
comphexe), soit en bénéficiant des programmes spécifiques des Etats (Self

employment schemes, programmes d’emphoi pour les castes défavorisées).

Le probhème est plus comphexe pour los femmos et hes onfants do ces familIes qui
participaient egahement au scavenging. C’est surtout a leur attention qua été créé he
Sulabh Institute of Research and Rehabilitation, actuellemont dune capacité annuello

do 1 200 stagiaires. La capacité do l’lnstitut s’ost continuollemont accrue (elle a
double en quatre ans), mais elIe reste Iimitée par los fmnancements reçus du

Gouvememerit central. Ce sont environ 3 700 personnes qui ont ete forméos do 1985 a
1989. Coci constitue une taible partio dos families concernées. Ces personnes

bénéficient égahement des programmes d’emphoi des Etats.

II no semble pas qu’un suivi statistique des scavengers hibérés et do hour famille soit
effectué ; c’est pourtant indispensable a Ia mesure do l’impact reel do l’action do

Suhabh.

4 - Un environnement transformé par l’action de Sulabh

Sulabh vise a tin changement social solon deux directions complemontairos

amelioration des conditions d’hygiène, liberation des scavengers.

Lo milieu dans hequol l’organisation devehoppo son action est tin champ qui se
transforme grace a celle-ci, mais cost aussi, - no h’oubhions pas - tin milieu dans

hequel l’organisation puiso des ressources et tin onvironnement particulier qui Ia

“contraint”, tin contexte qui induit certamnes exigonces et fixe certaines limites. Nous

avons evoque précédemment cot environnoment (institutionnel, social, sanitaire, etc),
nous allons égalemont nous y référer afin do définir les relations qui s’y jouent avec

h’action do Sulabh.

Reprenant lobjectif central do changemont social, il nous taut totit dabord apprécier
l’impact do I’action do Sulabh stir lenvironnement social et sanitaire ; h’impact

ecohogique so traduisant en fin de compte par des eftets sur ha sante des habitants.
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4.1 - L’impact de I’action de Sulabh en termes sanitaires

Quantitativement, on pout ostimer que los 445 000 Suhabh Shauchalayas construites

ou transformées ont amélioré los conditions do vie d’environ quatre millions do
personnes 1~Rappelons quo dans los villes du pays on compte approximativement 70

millions d’utilisateurs do latrines. L’apport de Suhabh n’est donc pas marginal.

II convient de noter quo Suhabh touche majoritairement des habitants disposant deja
dune latrine (78 % solon B. Pathak 2) : II s’agit plus do conversions que de creations

de latrines. L’impact sanitaire est donc différencié selon hes bénéficiaires.

En ce qui concerne los complexes Sulabh, on petit évaluer a environ quatre millions he
nombre d’usagors quotidions qui ont accès non souloment aux latrines, mais aussi a des

douches, des lieux pour layer hours vétements, voire a dos consultations médicales.
L’amélioration des conditions d’hygiène ost par consequent plus complete dans ces hioux

“multiservices d’hygiène” quo sont los Suhabh Complexes.

En ce qui concerne ‘impact sanitaire, ha conception et Ia quahité du produit

apportent un mieux sensible par rapport aux latrines “sèches”. La manipulation

d’excréments est éhiminée et los déjections sont circonscritos aux tosses étanches non
accessibles aux vectours pathogenos (comme los insoctes). Los problèmes lies a tin

dysfonctionnement dos latrinos sont peu frequents ; l’étudo do Z.Ahmad ~ realiseo au

Bihar révèhe quo moms do 2 % dos latrines do l’échantilhon présentent des défauts ot

quo 11 % des défauts constatés correspondent a Ia perle d’étanchéité des joints do
maçonnerio. Par ailleurs I’étude do HSMI a Srinagar 4, montro que los débordements de

cuvettos ou do puits n’ont concerné quo 1,4 % des latrines do h’échantihhon etudie.

1 Le nombre dutilisateurs dune latrine so sltue le plus souvent ontre 5 ot 10. do plus, do nombreuses iatnnes sont

pretées ou méme louées Ce chiffre correspond a une moyonne ponderée, obtenue a laide des données do létude -

Evaluation study of low-cost, poor.fiush ,waterseal latrine programme in urban communities in Bihar, Dr Z Ahmad -

1981

2 Sulabh Schauchalayas “A study

Evaluation study

Use and maintenance of low cost sanitation fa~lities....
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L’impact sariltaire est conditionné surtout par l’environnement ethos habitudes do vie.
L’accès a tin système efficient (tel qu’une Sulabh Shauchalaya) no concorne quune

partio des habitants, or i’amehioration do l’hygiène est fortement contrainte par
h’onvironnoment immédiat. Un progrès ponctuel risque d’être rapidement remis en

question silo contexte general roste insalubre.

Ce qui est vrai pour ho quartier, I’est egalement pour lo milieu dans Iequel so meuvent
les usagers. Dans une vihlo oü plus du tiers dos habitants défequont a hair hibro,

l’impact de h’améhioration do l’hygiène domestique do quelques-uns apparaIt tout

relatif.

La majorité des menagos ont un acces limité a l’eau, autro facteur indispensable a
l’amélioration do l’hygiène. Cola nest pas pour facihiter he Iavago des mains apres les

défécations ; pratiques constatéo choz souhoment 79 % dos usagers lors do I’etude do
HSMI a Malkapur 1•

De plus, dos risquos do contamination lies a Ia conception do Ia latrine demeurent. Les
distances recommandées entre he puits ot los sources d’eau haissont tine marge de

securite raisonnable, mais Ion pout s’intorroger stir les consequences des aléas

écologiquos (romontée des nappes phréatiques, fortes pluios non évacuéos par un
drainage deficient) et dos accidents techniques (fuites do canahisations).

Par ailleurs, il no semble pas quo des etudes de grande amplour ait éte réalisées pour

évahuor los conséquonces do Ia presence do nombreuses latrines. Or, dans h’hypothèso
dune grande diffusion, Ia concentration humaine dos quartiers défavorisés conduit a
tine forte donsité do celles-ci. Densité d’autant plus probhématique quo ces zones sont
los plus dépourvuos do systémos do drainage.

La dimension educative do l’hygiène conduit encore a relativiser los consequences

bénéfiquos do ha conversion do latrines. En effet, quol reel progrés attendre, ahors quo
87 % dos usagors (etude stir Snnagar) no considèrent pas quo los excrements peuvent

étre dangereux pour Ia sante, oti quo hes jounes enfants gardont l’habitude de fairo
leurs bosoms a I’air hibro ? Cola malgré he constat selon hequel los enfants n’auraient

pas do difficultés a utihiser los latrines (pour 96 % des onquOtés do Ia memo étude).

1 Use and maintenance of sanitation facilities In low Income shelter areas....Signalons quil s’agit dans ce cas de

latrines du méme type quo cellos diffusées par Sulabh.
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4.2 - Sulabh cherche a modifier cet environnement social

L’organisation vise a sensibihiser los usagers aux questions d’hygiène hors do ses
interventions : premiers contacts do motivation, sondages en cours do fonctionnemerit,

vidangos des tosses. On pout s’interroger sur Ia profondeur do ha priso do conscience
(voir anterieurement, I’attitude face aux dangers do h’oxcrément), memo si, solon B.

Pathak 1, il existe chez los usagors 10 sentiment d’uno diminution dos maladies (pour

plus d’un cinquièmo dos mntorrogés). Rappehons aussi l’actiori educative dans les ecoles.

Par aihleurs, ho Sulabh Institute for Human Ressource Development proposo, comme
nous l’avons vu, des sessions do formation pour los techniciens do I’assainissement

(macons, ingéniours, fonctionnaires), hes profosseurs et hes travailleurs sociaux. Do

par son contenu, ha formation vise a presenter ha problematique do l’assainissement
dans tin cadre plus global, 00 sont abordés los questions techniques (latrines, biogaz),
sanitaires, ecologiquos et socialos (probhèmes culturels et communautaires).

Le contonu dos formations imparties sorait a évaluer do plus près, il so degago
néanmoins des documents que nous avons pu constilter, h’improssion quo les Sulabh

Shauchalayas ot dune manière generahe Ia “méthode Sulabh” sont présentéos comme ha

panacée. Cos sessions pourraient donc avoir tin rOle autant do promotion quo do

formation.

4.3 - Une certaine conception de Ia mobilisation communautaire

L’action do Suhabh ost sous-tonduo par l’idée quo ha resolution des problèmos des gens

doit être trouvée a laide des ressourcos locales. Ces rossources doivont êtro mobihiséos
a h’aide d’agents “catahyseurs”. Co rOle nous 10 retrouvons aussi bien pour los

travaihleurs sociaux employes par Suhabh quo pour ho programme do formation do

jeunos ruraux au niveau dos villages.

1 Sulabh Shauchalaya. A study p 95.
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Dans hes deux cas, Ia formation pretend donner une vision théorique et pratique do
I’assainissemont dans ha perspective do globahité mentionnee auparavant. Les details

fournis pour Ia formation do jounes ruraux sont encore plus exphicites quant au rOle
d’animateur. Los cours couvrent une gamme plus large : probhemes traditionnols de
l’assainissement avoc tine importance particulière donnée aux aspects pratiquos de

construction et do maintenance (drainago, latrines, unites do biogaz, reboisement,
pompos a main), ainsi qu’aux aspects sanitairos (nutrition, prevention dos maladios,
hygiene et premiers soins).

Lo jeuno doit êtro capable do pouvoir repondre aux problèmes ressentis comme
prioritaires par sa communauté

“The training will be learning oriented to enable the trainees to modify their behavior~

fairly rapidly in a permanent way, hopefully to emerge as leaders at village level and

command respect of community members. These youths when trained will act as early1
adopters, motivators and may extend technical assistance to the villagers and may even

execute works on their behalf as and when called for by the villagers” 1•

“La formation devra développer ha capacite a apprendre atm do permettre aux~

stagiairos de savoir a tout moment et suffisamment rapidoment modifier heur

comportement. On pout espéror qu’il deviendront ainsi dos loaders dans hours villages
et inspiroront 10 respect dos mombros do hour communauté. Uno fois formés, ces

jounes soront los premiers utihisateurs, dos incitateurs ils pouvont memo apporter’

une assistance technique atix vihlageois et executor des travaux pour eux Iorsqu’ihs Io~

souhaitont”.

Cette approche, cores partiehle, de Ia conception do Suhabh en matière de mobilisation
dos ressotirces communautaires, semble indiquer quo le rOb assigne aux usagers resto
malgré tout assez passif, et quo l’éhément actif est h’agent, 10 motivateur, qui aura pour

fonction d’mnciter a l’adoption dos Suhabh Shauchalayas ot do constituor tin lion avec los

institutions publiquos. Si son rOle do sensibihisateur aux problèmes gbobaux do
I’assainissement nest pas marginal, il reste néanmoins rolégué au second plan do

l’objectif do diffusion des latrines , il vise a accompagner ha mise en place do celles-ci.

1 An innovative approach to provide rural sanitation, B Pathak, Sulabh International
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F’Ious rotrouvons ce défaut do participation dos gens dans Ia mise en place des latrines.
II semblerait qu’on dehors des etudes préahabhes (recueils de données), los

communautés no participent pas a Ia conception, la planification et ha mise en oeuvro

do Ia construction 1~ C’ost un point qu’iI conviendrait d’approfondir, car il nous

apparalt quo cette faille n’est pas sans lien avec certaines Iacunes révélées par hes
etudes do HSMI a Srinagar et Malkapur, et par h’évaluation do Z. Ahmad au Bihar
manquo de connaissanco dos procedures financières, mauvaiso utihisation des latrines,

manque de confiance pour ha localisation des puits, mobihisation variable des instances

municipahes.

Stir ces aspects, une plus grande mobilisation do ha communauté aurait cortainoment
dynamise Ia réalisation des actions : diffusion plus large do l’information, recurrence

do celle-ci, legitimation sociale du travail entrepris, responsabihisation et motivation
des acteurs (usagers ot municipalités qui subiralent ainsi une pressiori plus forto).

Un point nécossiterait une étude spécifique : los complexes Suhabh. Ce sont dos poles

d’animation et do sociahisation (lieux do rencontres, consultations médicahes,
télévision parfois), hour impact stir Ia communauté est donc plus quo sanitaire, ii est

structurant do lion social.

4.4 - Impact de l’action de Sulabh en termes économigues

Dans sa relation avec son onvironnement, Suhabh entretient des rapports densos avec ho

milieu economique et he milieu institutionnel. Nous no mentionnerons ici quo los effots
perçus hors de notre étude, sans pouvoir los alimenter des donnéos plus precises qu’uno

evaluation plus approfondie aurait fournies.

L’organisation Suhabh est tout d’abord tin ensemble économiquo pesant environ 50
millions do francs de chiffre d’affaires annuel et employant des milliers do personnos

dont il serait souhaitable do distinguer he nivoau do qualification et ho niveau

d’intégration (bénévoles, consultants, salaries). Ceci constttue en sol tine masse do
pouvoir d’achat importante pour des salaries dont los rémunérations sont rolativement
plus élevéos quo dans he secteur public.

1 Use and maintenance. - Snnagar - HSMI, opclt
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L’impact economique do Sulabh s’oxprimo égahoment par le volume d’activité quo
I’organisation induit auprès des contractors, c’est-à-dire des entreprises do

construction, et des maçons. Suhabh ne construit pas tous sos produits et délègue
parlois cone activité.

Lo volume de travail genere auprès des artisans et contractors hocaux est appreciable.

II correspond a 20-25 % environ du coOt d’une latrine. A I’échehle dos centaines de

mihliors de latrines et des centaines do complexes Sulabh (a phusiours dizaines de

milliors do dollars I’unité) construits, ha stimulation do I’activité économique locale
est consequonto.

Enfin, l’action do Sulabh jouo en termes économiques de par tine efficacité dans
I’utihisation des ressources pubhiques supérieuro aux organismes publics.

Ainsi, HUDCO, principal promoteur public des programmes d’assainissement a faible

coOt a pormis d’installer 225 000 latrInes, soit Ia moitié do ce qu’a réahisé Sulabh.
Par ailleurs, sa capacité annuelbe n’était que 23 000 latrines par an en 1987, soit le

tiers do ha capacité do Sulabh.

II est possible égabomont do voir en Sulabh une instance qui utilise do façon efficace los
ressources dos municipahités. D’une part, l’organisation dispose d’une dynamique que

no pourraient générer los administrations locales a un coOt identiquo (do par Ia non-
proximité des beneficiaires en particuhier). D’autre part, Ia gestion dos latrines

publique est assuréo a tin coOt moindre (et avec tin service moilleur) lorsqu’elle ost
prise en charge par Sulabh.

L’organisation a enfin un impact a tin nivoau institutionnol.
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4.5 - Impact institutionnel de I’pction de Sulabh

Nous avons au chapitro sur l’organmsation montré comment be milieu institutionnol

fournit des rossources indispensables a Sulabh. De son cOté, Sulabh a induit deux types

do transformations dans co milieu.

L’action continue et décidée do l’organisation a permis d’en faire un protagoniste

roconnu dans Ia mise on place de I’assainissement a faiblo coOt. Aussi, ho dessin des
latrines a ete adopte par hes principaux organismes qui développent I’assainissemont a
faiblo coOt (Ministry of Welfare, HUDCO et UNDP). Sulabh a engage dos collaborations
avec plusiours institutions scientifiques et est he partonaire d’organismes
internationaux (Banque Mondiale, UNICEF, OMS). Des contacts ont été effectués avec

des intorlocuteurs étrangers (chinois et sri-lankais en particuhier).

La philosophio do l’organisation, s’est pou a peu communiqueo auprès des différents

partenairos

les collaborations dans Ia recherche-développement mettont los notions do bosoms
du public et do valorisation des ressources locales au premier plan

l’action de Suhabh comme agent intermédiairo entro los usagers ot los municipahités,

ot par ailleurs l’efficacité do h’organisation dans ha conversion des latrines et ha

gostion dos latrines publiques interpehlent des acteurs dont los modes operatoires
sont différents. La place des usagers y est en particuhier fortement revalorisée

Ia formation (ot I’information) impartie par I’organisation au cours do sos stages ou
sémmnaires apporto tine vision globalo do Ia problématique do I’assainissement. La

perspective interdisciplinaire ot ghobahe des interventions, et ha diversité des
protagonistes Constituent certainement un espace d’ouverture et

d’approfondissomont pour hes participants.

Au termo de cello analyse stir lo système Sulabh, nous aimorions revenir stir he statut

accordé a l’évahuation par Suhabh. Elle doit être apprehendée dans ce cas, comme

instance mnduisant de Ia regulation dans ho fonctionnement du système.
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5 - L’évaluation dans le dispositif Sulabh

L’organisation n’a pas défini oxplicitement he statut qu’assume l’évahuation dans son

action. Nous cherchorons donc a I’appréhender on essayant d’apprecier les objoctifs

poursuivis par l’évahuation dans los différentos fonctions assurées par Suhabh.

Nous nous sommes focahisés sur los procédés mis en oeuvre de manièro formelle par

Sulabh los grilles d’enquête sont facihement identifiablos ot analysables. Nous no
doutons pas pour autant quo Suhabh utiliso d’autres mécanismes plus informels, 00
l’information romonto jusqu’aux niveaux contraux. Le tomps nécessairo a tine

investigation stir ces phénomènes n’était évidemment pas disponible dans le cadre de

cone étude.

II convient néanmoins do gardor a l’esprit l’existence potentiolle de ces mécanismos qui

effoctuont en quehque sore tin suivi en continu, jouant ainsi par effet do feed-back sur
ha dynamique do l’organisation.

5.1 L’évaluation dans Ia fonction d’identification de Sulabh

On pout considérer quo les procédes d’évaluation mis en oeuvro par l’organisation
concornont essontiohboment ses fonctions d’identification ot do maitrise technique, et

quo d’uno manière généraho ils sont destinés a assurer ha diffusion ha plus large
possible do sos produits.

Assez rapidement ot vraisombhabhoment du fait do Ia place privihégiee des sociologuos

au soin do Sulabh, des enquêtes furont engages dans los différents programmes de
l’organisation.
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Los premieres onquetes ont porte prmncipahoment stir l’évaluation dos bosoms en
latrines. Cos enquêtes, dovenues systématiques avant toute mise en oeuvre d’un
programme d’mnstallation de Sulabh Shauchalayas, ont ete réalisés par les

sociologuos dii Centre de Sociohogue Apphiquée do Sulabh (CAS). Depuis, avec
l’accroissement do l’activité do l’organisation, los enquêtes sont effectuées

essentiellement par des agents do Suhabh prealabbement formés, et sont seuhement

supervisées par ho CAS.

Doux types de questionnaires sont utihisés

- des enquêtes sommaires qui permottent do quantifier los besoins en latrines

(household surveys)

- dos enquêtos socio-culturolles (socio-culturai surveys).

Le premier type de questionnaire est réahisé pour chacun des ménages d’une villo. II

permet de determiner par quartier he type de système d’assainissemont do chaque
logement, he taux d’occupation, l’accès a l’oau, Ia place disponible pour ha construction

de fosses et 10 revenu do Ia famille. A partir do l’hypothèse qu’tine latrine est
nécessaire pour dix porsonnes ou plus, l’exphoitation dos donnéos permet do définir he

nombro do latrines a construiro pour chaque quartier.

Ce questionnaire permot donc tin premier cadrage du projet, aussi bien au niveau du

nombro do latrines a construire qu’au nivoau du coOt global.

Le second questionnaire (soclo-cultura! survey), boaticotip plus lourd est réahisé au

dixième. II pormot de décrire do manière assez precise los caractéristiques socio-
écoriomiques du ménago (niveau do revenu et d’éducatlon, relation a hygiene, etc) et du

logoment (individuol ou colloctif, type de construction, accès a l’eau, mode

d’assainissernent ...).

Les données quantitativos et qualitatives qu’il génère conduisent a tine apprehension

plus fine do ha réalité. La demarche vise a comprendre certainos éléments essentiels et

l’apport dos sociologuos est ainsi significatif. En particuuier, los motivations d’un

éventuel rofus d’une Suhabh Shauchalaya sont rechorchées, ot les données stir les
nivoaux do reventi permettent d’envisager tin montage financier compatible avoc he

niveau de ressources des ménagos.
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Los données ainsi co!Ioctées sont structurees dans un rapport (survey) oü, après tine

breve introduction a caractère historique stir Ia ville et quelques éléments stir Ia

méthode employee, los bosoms en latrines sont exposés quartier par quartier.

Los enquétes sont rohativement riches en informations surtout si on los resitue dans le
contexte indien 00 ce genre d’etudes de definition est très rare.

II apparalt néanmoins tin certain nombre do faiblosse

- Los questionnaires restent très ciblés stir hes logements et los menages. Aucune

analyse n’ost effectuée stir Ia situation genérale du quartier (diagnostic global stir
los réseaux ot services urbains existants), ni stir I’ensemble des protagonistes do
l’assainissement. Ainsi, il n’est aucunement fait reference atix instances locales

(administratives ou privées) impliquées dans ce socteur : pas do questions stir hes
services d’oau et d’assainissement, stir les campagnes d’hygiène, les rapports avoc
h’administration, etc.

On pout on conclure que compte tenti do son a priori stir I’inefficacité des services et

politiques publiques, Sulabh no chercho pas a dynamiser Ies structures
administratives existantos, mais d’tine certaino manière, a so substituer a ebbs. Par

ailleurs, il n’est pas fait non plus état do ha place des scavengers dans le tissu do
relations sociahes local. Ce sont pourtant les actetirs los plus concernés et vers

hesquels Sulabh oriente oxplicitoment son action.

- En ce qui concerne Ia méthode ot he contonu do ces questionnaires, notis no
manquerons pas do relever certaines lacunes. En particulier, seul he chef do familbe
(homme) - a défaut I’amné male - est interrogé, et ne sont pris on compte quo Ia

profession et he nivoau d’éducation do cehui-ci. Quid des femmes qui jouent tine si
grande place dans Ia famille (education des onfants, revenu familial, ...) ot qui ont

des pratiques différenciées face a I’hygiène 1 ? A noter égabement he manque do
precisIon ou do fiabihité do cortaines données. II ne suffit pas do connaItre

l’oxistonce ou non d’eau disponible, il taut avoir tine idée do Ia disponibilite par

personne. Nous avons vu en effet quo des chassos insuffisantes conduisaient parfois a
un bbocage des canalisations.

1 ~ I’étude de lInstitute of Social Studies Trust, New Delhi, 1987
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Par ailleurs, on pout s’interroger stir los données relatives aux revenus et a ha

disposition a payer des ménagos. La méfiance quo Ion petit imaginer face a des

étrangers potentlelhement agents du fisc, n’ost certainoment pas sans consequence stir

ha quahité dos réponsos. Uno étude plus fine du ménage serait nécessaire atm de

determiner los flux des ressources et des depensos.

5.2 L’évaluation dans Ia fonctign de maltrise technique de Sulabh

Des enquêtes sont réahisées par sondage ahéatoire, postérieurement a l’instahlation des
latrines. Elles permettont de connaltre los raisons do l’adoption des Sulabh

Shauchalayas, los probhèmos rencontrés, los aides financières obtenues ot los

modalités do romboursoment arrêtéos. Ebbs ont pltisieurs fonctions

- connaitre los problèmes do fonctionnement atm d’améhiorer Ia fiabilité du produit
(c’est égabemont ha fonction du check-up do fin do garantie)

- apprehender los mécanismes “d’adoption” et donc do diffusion, c’est ha démarche quo
b’on retrouve dans l’ouvrage do B. Pathak 1

- participor a ha pohitique de promotion conduite au soin du Sulabh Institute of Mass

Communication (d’oO tine tendance a I’auto-critique très contonue).

A noter quo los activités do rocherche-développement, do formation de tochniciens, do

fonctionnaires, otc, no font pas l’objet do processus formels d’évabuation. Nous ferons
ha méme observation au niveau des fonctions do promotion-diffusion et do promotion

sociale do h’organisation pour bosquelles est seuhement opere tin suivi quantitatif des

actions réahisés et du nombro do personnes formées.

Mentionnons néanmoins dans Ia tonction do promotion-diffusion, Ia réalisation do

questionnaires tels celui destine aux scohaires dans ho cadre du programme do

“conscientisation” stir h’assainissement.

1 Sulabh Schauchalayas ~A study. Cefle étude connalt les memos faiblesses relevées précédemment pour les

questionnaires. Elle reste aussi trés descnptive sur Ia base dun échantilion do fiabibté discutable.
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Là aussi nous rehèverons h’ambiguIte des questions qui d’une part cherchent a
rensoignor stir los pratiquos d’hygiène des onfants, et par aibleurs interrogent ha

connaissanco qti’ont cetix-ci des produits de Suhabh ou de b’existonce de B. Pathak...

Ces questionnaires soutfront des memos failles quo los precedents ; on particulmor, ho

fait de rester au niveau du menago et du logement empeche do réaliser tine veritable
étude d’impact (les recherches stir Ia contamination menées dans los instituts do
recherche-déveboppement do Sulabh n’en ont qti’un aperçu partiel, car ebbs no sont

pas systematiquos et sont dirigées vers I’amélioration technique du produit).

5.3 Un système d’èvaluation au service de Ia mise en place et de Ia
maintenance optimum du produit

hI convient tout d’abord do remarquer quo l’évaluation dos programmes

d’assainissoment a faiblo coOt n’est pas tine démarche largement pratiquée par les

actetirs do ce secteur. Qtiand ehhe existe (HSMI, Z. Ahmad pour he PNUD par exemplo),
ebb présento los memos insuffisances quo celles rebevées pour Suhabh. L’intégration

structurelbe d’uno démarche evaluative au soin de Subabh est donc a souuigner, même si

ohIo y jouit d’uno place specifique.

Lo statut do l’évaluation est très opérationneb pour Sulabh. II s’agit essentiellement

d’identitier los sujots potentiebbement utilisateurs” do Ia technobogie Suhabh, do
connaitre los caractéristiques des personnes h’ayant choisie et d’appréhender hes
problèmos surgis Iors du fonctionnement des latrines. L’ëvaluation roste ainsi au

service de ha diffusion ha plus large du produit Sulabh.

Certains do ces aspects - d’une manière encore plus none pour l’évahuation des Stihabh

complexes - ronvoiont a ce quo ha Banque Mondiabe appebbo he monitoring, c’est a dire
le suivi, non pas au nivoau d’un programme, mais de l’action globale de l’organisation.
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D’une manière generale, s’iI est certain quo si dos enquétes sont bien réahisées avant,

pendant et aprés Ia miso en place de programmes do construction do latrines, il n’ost
pas possible do comparer cello démarche avec celle de véritables evaluations ex-anto,

en continu ou ox-post - ou pour reprondre Ia terminobogue do A. K.LaI : pre-project
evaluation, concurrent-evaluation et end-evaluation •1

En offet, a chacun dos stados (avant, pendant, apres l’action) los etudes réalisées
restent trop spécifiques et centrées stir he produit Sulabh, sans prise do rocul par

rapport a Ia dynamique do I’organisation. C’est ainsi quo do nombreux facteurs

(l’environnomont physique hors hogement, l’environnoment administratif en
particuuior) et acteurs (scavengers, femmes) sont trop pou presents. Cos lacunos

conduisont a h’impossibilite d’anahyser finomont Ia rationabité propre dos acteurs et do

confronter hour hogique. Un diagnostic large et des etudes de cas do ménages avoc tine
démarche anthropobogique soraient nécessaires pour affinor l’analyse.

Enfin, he suivi partiol dos actions 2 et ho manque do données stir Ia situation avant tin
programme, rondent difficile ha réalisation d’études ox-post, évahuant b’impact global

(socio-economico-ecohogico-sanitairo).

Se réchamant do Ia “sociologie do h’action”, l’organisation met en oeuvre des procédés
évahuatifs tournés égahement vers coblo-ci, et plus specifiquoment vers Ia réahisation

des objectifs do diffusion maximabo do Ia technobogio Suhabh.

Ces procédés ronvoiont plus a tin suivi qu’a tine evaluation proprement dito. II reste
qu’ils consitutent en quolquo sore tine instance do regulation dans he fonctionnement du

“système Suhabh”, apportant dos informations titihes au perfectionnement du produit-
service et a h’appréhension (cortos partielbe) du contexto socio-cuhturel do

l’assainissement.

1 Evaluation of Sulabh Movement, some lessons for future, Séminaire sur I’évaluation des programmes

dassainissement a faible coQt, 23 et 24 mai 1989. New Delhi.

2 Los scavengers hbörés ne semblent 4tre suivls qu’a I’intérieur de I’action de Sulabh, c’est-à-dire Jusqu’à leur

sortie de formation
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L’association Suhabh International a deveboppe depuis près d’une vingtaine d’années

tin ensemble très richo d’activités complementairos qul se sont conjuguees afin den

faire tine réussito certaine ; ceci a partir d’un double objoctif

- emancipation des scavengers par suppression dos latrines a vidange manuelle;

- diffusion d’tin modèbo do latrine a faibbe coüt : los two pits pour-flush waterseal
latrines (latrines a deux tosses, chacune so remplissant altornativement, a chasse

manuelbe et a étanchéIté par syphon d’oau) - do facon individuelle ou collective dans be

cadre do latrines publiques (Sulabh complexes).

Dans le cadre do cone conclusion, nous nous proposons d’en faire tin biban d’ensemble a
partir des quatre modes d’approches déjà présentés au chapitre 2:

- l’efficacité : c’ost a dire Ia capacité a remplir los objectifs assignés ~ cone action

- h’efficience, soit be rapport ontre los résultats obtenus et los moyens engages

- Ia coherence ou los cohérences, c’est a dire l’existence do “bons” ajtistomonts entre
les différents sous-systèmes ( organisation, produit/service, chients/bénéficiairos ot

environnement dans toutes sos composantes ), en fonction do ha finalité du système.

La viabilité do l’action est tin des éléments de mesure do ha coherence

- be bien fondé, c’est a dire ha verification du fait quo Sulabh n’est pas seulement

“tine ontreprise qui marcho”, mais une entrepriso qul produit des changements

conformes ati “bien public”.

Los critères d’évahuation pour chacun do ces modes d’approche resteront, nous en
sommes conscionts, très qualitatifs ; notis no prétendons donc pas porter un jugemont

définitif, mais plutOt apporter au becteur des ébéments d’appréciation.
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Par aillours, h’étude do cello entreprise renvole -outre los factours do son succès- ~

des caractéristiques et contraintes particulières qui Iui ont donné sa formo ot sa portée
spécifiquos. Nous nous proposons do rappebor cos facteurs et contraintes et a chaque
fois d’en pointer los plus importants, voiro ceux qui constituent des noeuds de

développement, c’est a dire los moments-des, los processus-clés dans ha dynamiquo

et h’histoire du système : points do blocage ou au contraire de denouement, bifurcations
au sons do ha théorie des catastrophes

Sulabh est-il efficace ?

La diffusion de latrines a faible coUt, bes Sulabh Shauchalayas, reste be
résultat majeur de Suhabh, cohui pour bequel b’organisation a montré tine

efficacité remarquabho. Quantitativement, Sulabh a constnuit près dii tiers des latrines
a chasso et double-tosses mises en place en hnde dopuis he debut des années soixanto-

dix.

En 1980, 40 000 Sulabh Shauchalayas avaient ete réahiséos, mais be rythme passe a
22.000 par an stir Ia periode 1980-1985, et a 75.000 par an entre 1985 et 1989. A
cone date, ii y avait 445 000 Suhabh Shauchahayas et plus do 2 000 complexes, dont

60 couples a tine unite do biogaz.

En terme d’extension géographique, Suhabh avait pénetré doux Etats en 1980, mais

travaillait stir douzo Etats en 1985 et dix-sept en 1989, ainsi qu’a Cobombo au Sri-

Lanka. La technologie Sulabh totiche 532 vihles en 1989, soit 15 % du total des villes

indionnes. Los Suhabh Shauchahayas et los complexes Sulabh sorit presents

respectivement dans 390 et 274 villes indiennes.

Subabh n’aurait jamais connu une tolle croissance Si he produit propose n’avait pas ete
parfaitement au point et d’une grande qualité. Cone quahité ronvoie a dos aspects:

- économiques : 10 produit ost peu chor, du moms paz plus quo sos NconcurrontsTM
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- techniques : il est fiable, hygiènique, sa maintenance réduite est assurée par Sulabh
(on grando partie pour los Sulabh Shauchalayas ot totabement pour los Sulabh

Complexes).

EIhe s’appuie enfin stir l’effet de gamme : los modéhes sont adaptables atix bosoms

differencies dos familIes et dos municipahités, et los prix varient do 140 a 1 160

francs (1989)

Cone qualite ost be fruit d’une très grande maitnise do Ia conception et a Ia fabrication

du pnoduit, ainsi qu’a tine conception do Ia diffusion en terme do service. Suhabh

propose en oftot tin package compose cores d’un produit (Stihabh Shauchalaya), mais

comprenant egaboment des prestations en amont (identification des bosoms, mise en
relation des usagers avec un système do financement) ot en aval (garantio, service do
vidange). De plus, he produit et he service sont améhiorés en permanence, grace a tine

veritable approcho quahite.

Sulabh semble avoir partaitement intégre les concepts dti management moderne, et

compris qu’ils pouvaient (dovaient?) s’appbiquor a tin produit rustique.

Cortains élémonts du contexte indien viennent toutefois rabentir ha diffusion ou obérer
Ie bon fonctionnement des latrines : disponibilite en eau parfois défaiblante, ressources
insuffisantes des ménages.

Pour los Sulabh Complexes, h’aspect service est plus prononcé encore, puisqu’il

s’agit do ha gestion stir ho long termo d’une infrastructure do service public : latrines

et urinoirs, mais aussi douches, robinets pour layer los vêtemonts.

Les Subabh complexes bénéficient do Ia memo qualité dans ha conception et ha

réalisation do I’infrastructure, ot dans h’organisation du service. Cette réahisation est

d’autant plus remarquable qu’oIIe so situe clans tin pays oO ii est rare do trouver dos
latrines bien ontretonues.

La soconde face de I’action - Ia rehabilitation dos scavengers - est trés qualitative,
donc plus difficile a apprécier, d’autant que Sulabh n’a pas éhaboré los outils do son

evaluation.
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Quoi qu’il en soit, I’action s’est révéhée d’une efficacité certaine : I’alternative

Suhabh a permis a 15 000 scavengers dabandonner hour travail dégradant et do so
réinsérer profossionnolloment - soit près des doux tiers des scavengers “hibérables”,

stir Ia base d’un scavengers pour 20 latrines. Cette efficacité reste toutefois

relative: les dépendants do hour familbe n’ont pas eté réhabilités dans ha memo
mesure ; hour integration professionnehle et hour rehabilitation socialo restont a
mesurer sur be long terme.

De plus, Sulabh a eté trés performant dans ha réalisation do buts secondairos, non

moms dignos d’intérêt. Nous montionnorons on particuhier he rObe innovant do Stihabh
dans ha recherche-déveboppement en matière d’assainissement a faible coOt, et Ia

promotion d’autres pratiquos d’hygièno.

Plus quo do l’innovation pure (aussi bien dans he domaine technique quo social), ha

rochercho a consisté dans h’élaboration de prodtiits fiabbes et adaptés (latrines,

biogaz ...) ; en ce sons, elle a constmtué un élément officace de ha diffusion des latrines.

D’autre part, Sulabh s’est attaché a étudier b’impact d’uno forte concentration do
latrines stir los risques sanitaires, solon Ia nature hydrogeohogmque du lieu

d’implantation, et a en déduire des modalités de construction relativement fiables.

La promotion et ha diffusion de pratiquos d’hygiène n’ont Pu êtro évahuées finement. II

ost peu probable copendant quo los moyens dont disposont l’organisation aiont Pu

générer tin changement significatif.

Sulabh est il efficient ?

Le manque do ressources aggrave par l’inefficacité relative du système do gestion

conduit a l’état deplorable des services d’eau et d’assainissement. Ceci n’est pas sans
effots stir b’état sanitaire do Ia population, dont tine part vit dans des agglomerations

trés donses ot en croissance rapide. Dans ce contexte, h’etflcionce dii système évalué est

un critère fondamental.
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Cone réflexion sur h’efficience renvoit a ati moms trois questions : La solution

technique choisie est-elbe efficionte par rapport a d’autres ? Quelle ost b’efficionco

relative do Suhabh dans ha mise en oeuvre do cone technique? Comment so repartissent
los coüts ontro los bénéficiairos ot Ia colboctivité ?

La latrine a chasse ot double fosse constitue tine alternative au tout-à-h’égout, et un

compromis coOt-amelioration sanitairo rebativoment satisfaisant1 . II y a toutofois tine
controverse entre ceux qui considèrent qu’ih est regrettable do dépenser do l’argent

pour tin système qui maintient tin risque sanitaire important (voir au chapitro stir ho
bien-fondé los réflexions stir h’impact sanitaire), et coux pour qui ce système permet

tine diffusion large quo los moyens financiers disponibles no permettraient pas pour ho
tout-à-l’egout.

Vonons en a l’appréciation do l’efficience do Suhabh dans ha mise en oouvro do cone
technique.

Suhabh ayant dévohoppe tine action quantitativemont (et certainement qualitativoment)

sans commune mesure avec d’autres associations, ha comparaison ost chairement en
favour do Suhabh.

D’autro part, stir Ia base do travaux réalisés par HSMI, nous pouvons comparer
I’officience

- d’un programme réahisé sous Ia maItrise-d’oeuvre do ha municipahite do Malkapur

(Maharashtra), Ia construction étant réahisée par dos entroprises privees sous

contrats2

- a cello d’un programme mis en oeuvre par Sulabh a Srinagar (Jammu-Kashmir) ~

1 rapport de 1 a 20 entre Ies deux dispositlfs selon los critères de Ia Banque Mondiale, cf. Appropriate sanitation

alternatives, JM Kalbermatton. voir chapitre 4.

2 c~S Sarma ot alii stir Malkapur, HSMI.

3Cf S Sarrna et alli stir Snnagar, HSMI.
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Le programme do Malkapur ost representatif des programmes d’assainissemont a faible

coOt réahisés par los pouvoirs publics.

Sur los 1 953 latrines prévues hors du lancemont du programme do Malkapur en avril
1984, 57 % ont ete construites en 53 mois a tin prix moyen par latrine do 1 892 Rs.

Pour ce qul est du cas do Snnagar, Sulabh avait construit on décembre 88, 94 % des 6

500 latrines prévues 29 mois plus tot, a tin coOt moyeri par latrine do 1 704 Rs.

Los latrines do Malkapur correspondaient en moyenne a tin nombre d’utilisateurs

superieur aux six do cellos constitutes par Sulabh, mais Is coOt n’intégrait pas Los
frais do gestmon supportés par los administrations, ahors quo pour Suhabh be coOt est
net.

Ainsi, pour tin prix equivalent, Suhabh realise dos programmes d’envergure dans des

délais raisonnables (Ce qui par ailleurs est trés important d’un point de vue

electoral...). Do plus, los collectivités se degagont ainsi du poids et des soucis do gostion

do Ia miso en place du programme, et sont assurées d’un service après-vente efficace.

L’efficience de Suhabh dans ha reallsatlon des programmes de

construction de latrines est donc très nette.

La contribution des pouvoirs publics aux couts de cone diffusion est trés importante

ha moitié du coOt total d’une latrine (y compris 10 a 25% do commission pour Sulabh)

est subventionnéo par l’Etat central, h’autre moitié est prêtée par los instances locales

qui se remboursent au travers des impOts stir Ia propriété ou dos taxes d’habitation.
HUDCO avance los préts aux administrations locales avoc tin faible taux d’intérèt et stir

tine duréo do remboursement pouvant alber jusqu’à 12 ans.

Du fait do ce montage, los bas revenus (moms de 700 Rs par mois), représentant plus

du tiers des bénificiaires enquêtes a Srmnagar, devraient supporter tine charge do

remboursement mensuel d’onviron 8 % dti revenu des menages ; on constate cependant

tin défaut do paiement des rembotirsoments pour Ia quasi-totahité des bénéficlaires.
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L’aide pubhique apparalt donc comme un facteur critique du

dévehoppement de Sulabh.

En ce qui concerne los Sulabh complexes, ha municipahité fournit ho terrain,
assume he coOt de Ia construction , ainsi qtie b’approvisionnemont on eat et electricité.
A titre indicatif, en 1985, tine municipahite a du payer 75 000 US$ pour tin comphoxe

do cinquanto-quatre latrines, eqtiipé d’une unite do biogaz et d’tin générateur

éhoctrique; etait incluse tine commission pour Suhabh équivahente a 20 % do cocits de
mise en oouvro

En rotour, Sulabh s’ongage pour tine périodo potivant aller jusqu’a tronte ans a on

assurer Ia gestion. Le fonctionnement est finance par los droits d’entrée do vingt paisos

(dix contimes francais) ; los femmes, los enfants et les invalides en sont dispenses.

II sorait également mntéressant do pouvoir mesurer h’efficience globahe d’une structure

do 10 000 personnos, rehativoment mioux payées quo dans h’administration, pesant
plus do dix millions do dollars US et ayant tine capacite d’instahhation do 75 000
latrines par an. A I’échehbe indienne, certainement pou d’institutions pourraiont

relever ha comparaison. D’autant quo ce budget no proviont pas do subvontions, mais
principahemont des recenes de mise en oeuvre des projets (20 % du coOt des Suhabh

complexes ot do 10 a 25 % do colui des latrines), ainsi quo des rovenus genéres par

los Suhabh complexes (droits d’entrée et vonte d’ébectricité).

L’efficience de cello structure so joue en particuhier dans sa capacité a assurer tine

diversité do fonctions et a susciter des collaborations a tin coOt relativement faibbe
réseau des conseillers (aux interventions trés ciblées), collaborations avec des

centres do rocherches, des universités, des institutions internationahes

L’efficacité et I’efficience nous he voyons ronvoient a Ia logique et aux cohéronces du

système Suhabh. C’ost donc stir ces demières qu’ih fatit maintenant nous interrogor.
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Les coherences de l’action de Sulpbh

L’analyso dos cohérencos dolt pormettre de mettre en valour ha facon dont Sulabh

dévehoppe sos produits et services, et structure son organisation pour los adaptor aux
finalités de son action, a Ia demande des bénéficiaires, ainsi qu’aux contraintes et

potentiahites de l’environnement. Ebb doit apprécier dans quello mesure cello

adaptation est permanento, dans quello mesure il existo des dispositifs faisant do
Sulabh tine organisation reactive, auto-adaptable at sons do Jantsch1.

Dans cone perspective, il est intéressant de partir des incohéronces rolevées dans los
programmes oxistant par B. Pathak bors do ha creation do l’association Sulabh

he manque d’identification des bosoms ressentis par ha communatité, ainsi quo

l’absence d’altomatives pertinentes éhaborées stir Ia base des contraintes et des
ressources locales

l’imposition do schémas et do methodologies incompatibles avec les pratiques

sociales des communautés;

Ia non-existence do liens ontre hes instances executives et Ia communauté, atm do

catalyser be processus

h’absence de perspective do viabihité : aucune méthodobogie de suivi, ni do

pérennisation dos programmes

Ia nécossité, dans un contexte d’inertie bureaucratique, de reformer h’approche des

rosponsabbes do programmes a tous los niveaux en vue d’une priso on compte dos

cohérences communautaires.

Lea “performances” generahes des produits/services proposes et hour

pertinence vis-à-vis des usagers constituent tin point fort et tin veritable “noeud de

développement” do ha diffusion do ce programme d’assamnissemont.

1 Cite par Lucien Sfez dans Cntique do Ia décisron~,Presses do Ia Fondation des sciences politiques, 1983, p ioi a
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La conception do ha latrine répond aux bosoms dos usagers, en particulier en termo do

“confort” ; des enquêtes auprès d’eux ont permis do faire évohuer et do diversifier he
produit, en prenant en compto los contraintes d’utilisation (manqtio d’eau, d’ospace

pour installer los fosses ...).

Los usagers des Sulabh Complexes, appartonant généralemont aux couches defavonses,

apprécient he multi-service urbain qu’ils constituent : latrines, douches, voire visites
médicahes. Lo prix d’ontrée constitue tin bon compromis entro ha gratuité, qui

priverait b’mnstitution do rossourcos pour l’entretien, et des prix dissuasifs pour los

plus démunis. Par ailbeurs, he service ainsi offort aux administrations locales supplée

de manière adequate leur déficience dans ha gestion do tels services publics.

lb taut noter que 10 faibbe niveau d’éducation general, constituant tine contrainto a ha

diffusion, est en partie compensé par tine motivation des usagers par be biais d’agents
charges do ha diffusion ot ha vulgarisation du procluit. D’oU h’importance accordéo a ha
formation do ces agents qui peuvent être tout aussi bien : dos agents do dévehoppement

en milieu rural ; dos travailleurs sociatix amenés a cohlaborer avec Sulabh stir
l’assainissoment ot be travail social ; des maçons, tochniciens, ingérileurs,

fonctionnaires, etc. travaillant dans ho domaine do h’assainissoment.

Suhabh no s’en remet toutefois pas totabement a ces agents dans les relations avec ha

population ; ainsi l’organisation confie aux nouveaux bénéficiaires tine carte postale

timbréo qti’ ils doivent renvoyer a Sulabh a Ia fin des travaux avec heurs appreciations.

Cette mise en place de vecteurs de communication efficaces avec les

usagers eat fondamental et révéle un des traits specifiques de l’action do Suhabh.

Toutofois, dans ce dispositif, Ia participation communautaire n’ost générahement pas

favorisée, be lien reste individuel ; abors quo Ia “communauté” est tine notion très
presento dans he discours do Sulabh.

Par ailletirs, dos lacunes dans Ia sonsibihisation des tisagers domeurent ; on constate

ainsi dos utihisations défectueuses, tin manque do conscience de l’existence d’un coOt, du
fait des subvontions a Ia conversion. Cola so répercute en particubior dans tin manque

de soin apporté a ha maintenance ; aussi, ib reste dos incertitudes stir ha maintenance au

delà do Ia période de garantie de cinq ans.
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La faibbe motivation de nombrousos municipahités sera-t’ohhe componsée par Ia

formation do fonctionnaires et techniciens municipaux ? On petit penser qu’à co nivoau
t’absence do participation communautaire risque do so faire sentir.

Ces réflexions amènent a tin deuxième aspect de Ia coherence : h’articuhation entre
h’organisation et les autres sous-ensembles du système.

Dans h’approche des programmes d’assainissement a faible coüt, il s’est réahisé tin

certamns consensus parmi bes principaux acteurs - spéciahement les institutions

intornationahes - stir los modahités do botir mise en oeuvre. La globahité do ha
problématique est reconnue, ainsi quo l’articulation des différents composants a
prendre en compto. C’ost ainsi quo ha Banque mondiabe préconiso b’intervention d’une
phurahité d’acteurs et d’approches (technique, économique, culturelbe), en relevant

b’importance do ha dimension socio-cuhturebhe (voir annexe 2.5).

L’action do Suhabh mntégre dans tine large mesure cone gbobahité ; ebbe va memo trés
loin dans ha maitrise amont et aval du dispositif. Los différentes fonctions assuméos

par rorganisation (et les moyens correspondants) sont effectivement articulées do

maniére cohérente : ha rochercho-developpement améliore des produits (Sulabh
Shauchahayas, Suhabh Complexes, technobogie du biogaz), fiables ot

comphémontaires vis-à-vis des besoins dos usagers ot clients, et conformes a b’objoctif

do rehabilitation; Ia promotion active be procossus do diffusion, processtis analyse
sociobogiquoment pour en comprendre toutes los modabités ; ho suivi-évaluation

améhiore ho fonctionnemont global du système ; Ia formation renforce Ia promotion
sociale dos classes défavorisées et stimuho Ia promotion dos produits ; etc.

Los différentes composantos do b’assainissement a faibbo coOt sont bien présentes. On
retrouve cellos proposées par h’IRC - International Reference Centre for Community
Water Supply and Sanitation - (voir annoxe 2.6).

Do ha rechorcho-dévehoppemont a Ia rehabilitation dos scavengers, olle a su mobihiser
los ressources nécossaires a tine grande maitrise technique et sociologique du dispositif

Cette concentration et cette maitrlse des fonctions dirigees vers ha

diffusion et ha promotion de Sulabh eat certainement une des noeuds de

dévehoppement essentiel de son action.
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Autre grande force do Stilabh, sa maitriso de l’onvironnement institutionnel. Subabh

cobbabore avec do nombreux organismos publics et para-pubhics ainsi quavoc des
organismos intemationaux. Recherche, séminaires sont quobquos-uns do ces modes de

collaboration (do legitimation égabement), mais he plus important reste l’appui
financier. II so manifesto au travers des programmes visant a employer des scavengers
libérés, mais surtout il concerno be financoment (aides et préts) des programmes do

construction do latrines. C’ost on particuhier ce financement qui fait sauter he verrou

do I’insolvabilité des usagers (et des municipahites), comme nous l’avons vu
précédemment.

Malgré beurs bimltes, Ia reconnaissance et I’appui financier des

pouvoirs publics constituent bien un noeud de développement de h’action

de Sulabh. Sulabh est tout a Ia fois dependant économiquement do ces organismos, ot
autonome do par ha force do sa dynamique propre qui en fait tin partenaire difficilement

contournable.

En fait, Sulabh so trouve intervenir dans he cadre d’un dispositif do gestion deleguee,

frequent en France, mais rare en Inde. A ce propos, on petit noter quo Subabh ne

tavorise pas tin type do coherence institutionnelle solon loquel ib devrait y avoir des

separations nones entro sectour public, socteur commercial et tiers secteurs relevant
do I’économio sociale. Suhabh ost tin organisme hybndo : associatif, intorvonant stir dos

marches concédés et/ou subventionnés par be public, avec dos pratiquos et des bogiquos

trés commorciales. On pout y voir l’un des facteurs do succès do Sulabh ; mais c’est
aussi ce qtii mnduit tine certaine perplexité, voiro tine gene plus ou moms fondée, parmi

certains représentants de l’administration et du milieu associatif.

Le système d’action do Sulabh présonte donc tine articulation cohérento entre los sous-

systemos qui permet d’atteindre do manière efficace et efficiente los objectits

initiaux ... plus spécifiquement ha diffusion do latrines ; cone singularisation soubigne

quo ha coherence ost moms achovée au niveau do ha promotion de l’hygiène ot do Ia
rehabilitation dos scavengers, puisquo seule tine fraction d’entro eux sombbe

pbemnement réhabihitée.
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Ainsi, I’éducation est tin élément-ché dans ha diffusion do ce type do programme, mis en

avant par do nombreux actours 1 , y compris Sulabh. Or cello question reste dans
h’action do Sulabh trés teintée d’une fonction do promotion et do diffusion de sos

produits quasi-commerciale.

lb en est do memo pour b’évaluation at statut trés opérationnel. II s’agit ossentiollemont
d’idontifier los sujots potentiellement “utibisateurs” do Ia technobogie Sulabh, do

connaltre hes caracteristiquos dos personnes l’ayant choisie et d’apprehendor los
problèmes surgis hors du fonctionnemont dos latrines. L’évaluation resto ainsi at

service do ha diffusion ha plus large du produit Sulabh.

En résumé, nous pouvons avancer que ha coherence du système est
réahisée essentiellement en vue du caractère opérationnel de ha diffusion

des latrines. La coherence technique eat plus forte que Ia coherence
sociahe.

Le bien-fondé de I’pctipn de Sulpbh

S’mnterroger en conclusion stir ha pertinence globale do h’action menée par Suhabh
revient a quostionnor ha place do colle dornière dans 10 contexte general do ha société

indionne, ot plus specialement dans celui do l’assainissement. C’ost, au dela de
h’ajustemont entre los sous-systèmes bion/sorvico et clients/bénéficiaires, éval tier

sos impacts stir b’environnoment écohogique, socio-économique et institutionnol.

Nous nous attacherons particulièrement aux ameliorations du milieu sanitaire, des

conditions do vie et do sante des populations détavorisés, onfln du statut des scavengers.

~ ~SR Kshirsagar, Transfer of Technology for environmental sanitation, Seminaire du 23, 24 mai 1989, New Delhi..
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Rappehons que los 445 000 Suhabh Shauchahayas construites ou transformées ont

amélioré los conditions do vie d’environ quatre millions do personnes. Dans los villes
du pays, on compto approximativement 70 millions d’utihisateurs do latrines, h’apport

do Sulabh n’ost donc paz marginal.

Les complexes Sulabh accueillent environ quatre millions d’usagers quotidions qui ont

accés non seuhement aux latrines, mais aussi a des douches, dos bioux pour layer hours
vêtements, voire a dos consultations médicales. L’arriélioration des conditions d’hygiène

et do sante y est par consequent plus complete ; d’autro part, Suhabh répond ainsi a tin

secteur do ha population plus large et plus défavorisé. En effet, l’accès atix latrines
individuelbes est en partie réservé aux propriétaires-occupant.

En ce qui concerne l’impact sanitaire global, Ia conception ot Ia qualité du produit

apportont tin mieux sensible par rapport aux latrines “sèchos utihisées auparavant

par 78 % des bénéficiairos - Ia manipulation d’excréments est éhiminée et los
déjections sont circonscrites aux tosses étanches non accessibles aux vecteurs
pathogènos -, ot a fortiori par rapport a Ia défécation en plemn air.

Toutofois, l’accès a tin système efficient (tel qu’une Sulabh Shauchalaya) no concorne

qu’uno partie des habitants, et ce progrès ponctuob risque d’être rapidement remis on

question si be contexto générab roste insalubre. Par ailleurs, Ia majorité des ménagos
ont tin accès bimité a l’eau, autro facteur indispensable a h’améhioration do l’hygiène.

Cela n’est pas pour facihitor he lavage des mains aprés les défécations pratiques

constatéo chez seuhement 79 % des usagers lors d’uno étude a Malkapur. Do plus, et
c’est be plus important, los nsquos do contamination lies a ha conception do Ia latrine

domourent. Los distances rocommandéos entre to puits et los sources d’oau haissont tine

marge do securité raisonnabbe, mais qul n’est pas a l’abri des aléas hydrogeobogiquos
(remontée des nappes phréatiquos, fortes pIties non évacuées par tin drainage

générabement deficient) ot des accidents techniques (fuitos). Tots risques qui soraiont
aggravés dans b’hypothéso d’une grande diffusion.

La dimension educative do b’hygiène conduit encore a rolativisor los consequences

bénétiques de ha conversion do latrines. En effet, quel reel progrès anendro, abors quo
87 % des usagers (étude stir Srinagar) no considérent pas quo los excrements peuvent

être dangereux pour ha sante, oti quo bes jetines enfants gardent l’habitude do faire

leurs bosoms a I’air bibre ?
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D’aiblours, los principalos raisons d’adoption d’uno latrine concornont Ia commodité

pour ha familbe en general et he remphacement d’un scavenging (nenoyage des latrines
traditionnellos) insatisfaisant. Los mauvaisos conditions d’hygiène dues aux latrines
séches ne venant qu’en troisième position La crainte do Ia souiilure et do b’excrément

joue tin rOle fort dans ha culture mndienne et pout favoriser be recours a tin système
plus decent, ohio n’induit toutefois pas los memos comportements et interdits qu’une

“approche sciontifique do l’hygiène”.

En co qui conceme le stattit des scavengers, on pout noter quo l’ombauche do certains

d’entre eux dans los Suhabh complexes, traduit tine amelioration do leur conditions
de travail, mais en non do hour statut dans Ia société hindouo.

Toutes ces himites (sanitaires et sociahos) renvoiont a tin travail d’éducation en
profondeur. Sulabh s’appuie stir et bénéficie des enseignements de Gandhi dans co

domaine, mais ib roncontro tout autant do difficultés a convaincro sos concitoyons.

L’éducation demeure donc un noeud de déveboppement de tout programme

d’assainissement et de réforme sociahe.

Aussi, alors que he milieu urbain indien est particulièrement riche en initiatives

communautairos, on petit s’étonner du pet d’intérêt do Sulabh pour tine plus grande
mobihisation des communautés ; ceci d’autar,t plus quo c’est tine donnée imphicite du

mode do developpement dont il so vout portour.

Lea effets dynamisants d’une mobhhlsatlon communautaire sur ha mise en
place et ha viabihité de programmes d’assalnissement nous conduisent a
en faire un noeud de déveboppement que Subabh n’a pas totahement

maltrisé.

lb n’en demeure pas moms que Suhabh représente une initiative riche

d’enseignements, dont ii peut être utile d’étudier Ies possibihités de

transfert a d’autres pays en dévehoppement.
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I
ANNEXE 1

Tableau 1 : population urbalne suivant le classement des villes

Population en 1981

(millions)

% de Ia population

urbaine

Taux do croissance

do 1971 a 1981 en

%

Source : A partir du registre général de Ia population, in India, Economic information

yearbook, 1987-1988, An Agrawel, H.O. Verma, RC Gupta, New-delhi, 1987, p. 63.

Classe I + 100 000 94,3 60,4 56,9

Classe II 50 a 99999 18,2 11,6 51,7

Classe Ill 20 a 49999 22,4 14,4 28,1

ClasselVlOàl9999 14,9 9,5 24,2

ClasseV5à9999 5,6 3,6 14,3

Classe VI - 5 000 0,8 0,5 60,0

156,2 100 46,0



2
ANNEXE I

Tableau 2 : population desservie par l’approvisionnement en eau et

un système d’évacuation des déchets

Source : National Master Plan-India

International drinking water supply and sanitation decade 1981-1990

Ministry of works and housing government of India - New-DelhI, July 1983.

1 ~cptièine plan 1985-1990vol.11 p.
301 New-Delhi

2SR Kahirsagar Trin,fer of Technology for EnvironmentalSanitation

3cf. Paliiladjani p.14

4lbid

5thjd SR Kshiraagar

1970 1981 1991 1985 1990

programme revision dii objectifs

do Ia decade programme révisés

estimations estimations

Approvisionnement

en eau

secteur urbain

secteur rural

TOTAL

populatIon % populatIon % % % %

66,3 60,8 115.5 77.8 100 81,11

25,0 5,7 162.1 30,9 100 412

91,3 16.7 277.6 41,3

Elimination des

déchots

secteur urbaun

secteur rural

Total

30,0 27,5 40.0 28,9 80 32.1~ 454

0,5 0.1 2,8 0,5 25 0.6

30,5 5,6 42,8 8,4



Tableau n°3: Données de base de quelques Etats

a]
Pcpulation 1981
(in millions)

a)
Decadal
variation
of urban
rpulation

1971—81

Net Pro-
duct per

G~pita
1981—82
(at current
price) (Ps)

dl
ttccessto safe
drinking ~ter 1981

di
)\ccess to sanitation

1981

TEuuhl Nadu 48.41 15.95 1,373 12.90 81.0 12.90 81.0

kLl. Irdla 685.19* 159.73* 23.31* 46.41* 38.19 1,758 115.48 77.8 40.03 26.9

Source: a]
bi
ci
dl

Final Pcpulation Totals, Paper 1 of 1982, Census of Irifia.
Sixth Five Ye3r Plan, 1980—85, Planning Ccmnission.
Central Statistical Organis-ition, Planning Ccmnission.
National Master Plan for Water Supply and Sanitation.

* Irx~1u1esProjected figures of /\~sam.

States

Total Urban % of urban
to total

bi c]
Urban pDpu—
lation below
peverty line
1977—78 (%)

Gujarat

Madhya
Praclesh

34.09 10.60 31.09

52.18 10.59 20. 30

32.95

41.33

56.19

28.01

Urban pepu- % to Urban pepu- % to
lation served total lation served total

29.05

48.09

44.79

2,192

1,241

9.43

7.10

95.0

72.4

4.37

0.54

44.0

5.5

Source:Management of urban services, National Institute of Urban Affairs, 1986.



Tableau n° 4

STATUSOFWATERSUPPLY, WASTEWATERCOLLECTIONANI) TREATMENTIN METROPOLITANCITIES

SI Name of
No City

Eaurnatcd
1988

Populauon

WA1 ER SUPPLY St.WRAGE SYS1 EM

\Va~tc- Waite’ Iopu’

TREATMENT PLANT
Mode of Dirpoa.l
to treated wasrewaterSurface Ground 1 oiai Per Popu-

litton ~atcr ~itCr lation
Capita Covered Gene- ColIc- Co%cred Level Capacity

rated cird
MI.D ~‘.1I.D MLD Ipcd (%) MLI) \iI I) (1%) MLD

I Bombay 10331.657 2.1430 2.1430 2078 99 17144 8i) Primary 820 Creak. Sea
2 ~ 7 ~tI4 ‘WX’ 1.G~03 (~S0 I.S.1 3 28 C 7.~ 1 t83 7.~ 75 rw.,.-, 3. Sccon,~a 745” River Yanun_. AIn Land
3. Calcutta 4.532,213 8625 113 6 976 I 2267 95 7809 Pnrnary & Secondary River Kultt & Iloogly
4 llyderabad 2.700.570 652 5 6525 241 6 100 522 140 75 Primary & Secondary i40.0 Lend
5. Ahmcdahad 2,648.695 1590 3180 4770 200 I 10 381 6 75 Primary & Sccordary 3820 River Sabaraau -

6. Bangaloi-e 3,820,489 4350 4350 1139 11)0 34~ 346 85 Primary 2860 Vrushabavathi Valley.

Ildllandur Tank
7 Kanç’ur 1.770.154 3150 920 4070 3070 75 3256 160 41) Sccnndir) 1600 River Ganga. Agn land
8 1.ucknow I 056,25 171 0 I 1W, II 277 0 262 3 I itt) 221 6 .

9 Madra, 3 S80.7°6 2500 75 8 15 200 77 Secnndary Sea. Irngation
tO Nagpur 1.540.517 211)0 240.0 2065 75 192 (i6 primary

(Not in opcriuim)
45.4 Local NaUa. Agncullure

ii Pune t.5’7.207 2023 21123 16°8 78 l(,l 8 1(11) 53 I’nniary 900 River. Ago land
12. Jaipur 1,351) 14 I1,8 (1 168 0 155 5 80 I 34 4 Agit land

Total 42,632,367 6,81,03 01,5 6 8,075 9 1894 91 6,4f,23 1 493 0 63 1,9304

Metropolitan

Oasy-I Ciucs dj% 62% 27% 53% 53% 57% 78% -

Source: journal of construction management, july—october 1990.



Tableau n°5

D.t .‘i.;;~’~ieitrPCr,, , O)’’la, .-‘E r
1~’q,F,.,~.~ ti’ul ~ llO-C3~’’~S tG !‘l.’ S~’~

Total Outlay
Plan

105 ~7
102 ‘7

458 ‘9
1 091 ‘6

387 6
3 907 .8

6O54~3

Actual~Anticipated

Expenditure,’
Out1a~

% of total

1 ‘23

1 .55
2’91
2 .77
3 ‘18
4~01
3 ‘36

(Rupeesin Crores)

As percentage
of the total

1980-85 3 907 ‘80
1980-81
1981-82
1982-83

SOURCE: National Master Plan-India, international drinking water supply and
sanitation decade, 1981-1990, Ministry of works and housing, gover-

Total Plan Outla~.,’

De~e[opme~tPlan Expenditure’

(Rs. crores)

Third (1961-66) 8 576 5
Annuals(1966-69) - 6 625 ‘4
Fourth (1969-74) 15 782’S
Fifth ([974-79) 39 426 ‘2
Annual (1979-80) 12 176 ‘5
Sixth (1980-85) 97 500 ‘0

WS & S Sector
5

(Rs. crore~)

TOTAL 180087’!

1 Go~ernmentof India, EconomicSur~ey1982-83.

S~’ctorOurlczy/E.vpeizdituretlzlrmg the Si~z/lP1cm

Year

1983-84

524 ‘20
659 ~31
717 ‘59
913 .46

TOTAL for 19S0-84 2814’56

Balance to be pro~ided for
1984-85 1 093 ‘24

13~4
16’9
18’4

23’3

72’O

28’O

nment of India, New Delhi, july 1983.



Tableau n°6

Decad~’ Progrmnnie Fwzd Requii’e~nents

SectorCategory - Rs. USS
Urban Water Supply

Rural Water Supply

UrbanSanitation
Rural Sanitation
Operation& Maintenancet

Total EstimatedCost

3 150

6 525
3 745

747
533

4

8
4

039

36~
801
958
683

14 700 18 846

Rupeesin crores; US S inmillions.
E.’cchangeRate/1980: 1 US S = 7 ‘8

1980 prices
Rupees

1 Strengtheningof operation & maintenance.

SQutC~:National Master Plan-India, international drinking water supply and
sanitation decade, 1981—1990, Ministry of works and housing, govern
ment of India, ~ew Delhi, July 1983.

Tableau n°7

HOUSEHOLD LATRINES AND COMMUNITY TOILET COMPLEXES

Towns with only Towns with only Townswith both Household
Household Suiabh
Shauchelayes

Sulabh Toilet
Complexes

Shauchalayes
Complexes

and Community

State No of No. of No of No. of No. of No of No of Total Tot& Tot&
Towns Units Towns Comp-

lexes
Towns UnIts Comp-

lexes
No of
Towns

Conver~
sions

Comp-
lexes

GrandTotal

14 4583 19 17 9 9331 41 42 13914 58
— — 1 1 — — — 1 — 1

39 20970 7 43 63 154062 782 109 175032 825
— — 2 37 — — 37 2 — 37

2 1110 1 2 — — — 3 1110 2
1 5 2 3 3 5 3 6 10 6

1 2430 2 13 3 13801 9 6 16231 22
— — 6 30 — 6 — 30

Andhra
Pradesh
Assam
Bihar
Delhi
Goa
Gujarat
Jammu &
Kashm ir
Kamataka
Madhya
Pradesh
Maharashtra
Mani pur

Onssa
Rajasthan
Temi Inadu
Trip-ura
Uttar
Pradesh
West
Bengal
Total

118 36383 10 27 91 83610 94 149 119993 121
— — — — 9 832 15 2 832 15

1 65 — — — — — 1 65 —

2 190 15 54 9 7268 16 26 7458 70
19 17277 6 16 1 3140 4 26 20417 20
10 6466 2 9 — — — 12 6466 9

-‘1 --3306 — — -— - --- — — 1 3306 —
19 36613 65 458

31 7438 4

258 136836 142

20 35442 344 104 72055 802

2. Numberof towns made scavenging free
3. Numberof humanexcreta basedbio-gasplants installed
4. Numberof scavengers relie~.’edof scavenging
4. Uberated scavengers under~aining

11 1 472 8 36

2~1 132 307963 ~ 532

7910 19

444795 2037

30
60

15000
1200

~2i~g~1 Sul.abh



ANNEXE 2.1 Present Institutional arrangement in CMA

- -

Infras:ruclurel
,,Q~goni:ationmanog ing the Task Element

Operation&Planning & lmplemen:otion
Service Item Design Maintenance

I. Water Supply

1. Tank.pond,water
courses

2. ~Ve1ls
3. Shallow tube well

with hand pump
4. Deeptube-well with

piped distribution
network

5. Treated surfacewater
with pipeddistribution

.~twork

II Drainage
1. Openearthdrain

Ill. Sanitation

IV. Sulid Waste
Mann,rcnient

LA. MDA, IT.
SF0(CMWSA)
and Private (l&G)

LA & MDA

Private (l&G) Private (T&G)

Private (l&G)
LA. MDA &
Private (I)
LA, MDA, IT.
SPO (CMWSA~
and Private
(I&G)

LA&MDA LA&SPO
(CMWSA)

Privalc (l&G) Private (I&G)

LA — Local Authority
MDA — Metropolitan DevelopmentAuthority

IT Improvement Trust
SPO Statutory PublicOrganization- SOD StateGovcrment Department
GlO — Govt. of India Organization
PSO Private Sector Organization

Private (I) — Private Individual
Private (U) Private Group

Calcutta Metropolitan Water and Sanitation
Authority (CMWSA)
Irrigation and Water-ways Department (I and W)
Sulav Sauchalay(Sulabh)
Public Works Dcpariment(PWD)
Transport Department (Transport)
Calcutta State Transport Corporation (CSTC)
Calcutta Tram Company (CTC)
Railways (Rlys)
StateElectricity Board(SEB)
Calcutta Telephones(Tel)
Calcutta Electric Supply Corporation (CESC)

Not necessary

Private (I&G)
LA. MDA &
Private (1)
LA, MDA. IT.
SPO (CMWSA)
and Private (I&G)

2. Open rnn.onry
drain

3. Underground
drains

4. Outfall
system

I. Pit latrine
2. Bucket latrine
3. Pour-flush toilet with

pit
4. Pour-flush toilet with

ceptictank
5. Sewerage

Not necessary

LA and LA & LA and
Private (1&G) Private (I&G) Private (T&G)
LA. IT. MDA & LA, IT, MDA & LA & SPO
SPO (CMWSA) SPO (CMWSA) (CMWSA)
MDA,SGD MDA,SGD MDA,SGD
(l&WJ (l&W) (l&W)

Not necessary Private (I) Private (I)
Private(I) Private(l) Private(I)
LA. MDA. LA. MDA. Private (I)
P50(Sulav) P50 (Sulav)
Private (I) Private (I) Private (I) and

LA
LA. IT. MDA LA. IT. MDA LA. SPO
SF0 (CMWSA)

- -

and SPO
(CMWSA)

(CMWSA)

LA. MDA LA. MDA LA. MDA and
Private (0)

LA. MDA LA, MDA,
P50 (Contrac-
tor)

LA. P50
(Contractor)

LA. MDA LA. MDA LA

LA. IT. MDA, LA. IT. SOD LA. IT. MDA,
(PV~D) SGI (PWD) SGD (PWD)

Traffic Police

1. Collection and
storage

2. Transportation

3. Disposal

V. Highway and Street
sysiem

Names in brackets:
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Sulabhtoilet complexnearAsi

Double storey community toilet complex-facilities for males at
Angoori Ghatta, Delhi



Internatienal institute Of Sulabh System
kNNEXE 2.3 - ~ ~, --

Mass CommurncationDivision -

Sulabh SanitationAwdrSnss ‘Programme
A MULTI-MEDIA EDUCATIONAL 1KSTRUC~ONALPfiOGRAMME

TARGET/QSJECTIVE -

To aducats youth and childrsn about Sanitation and Hygisns in
ordsr to bring about TOTAL AWARERESS.

ACTION PROGRAMME
1. SECOND ALL BIHAR SULABHPOSTER cOMPETrnON-1988..-vg

Students from 12 to 15. 1 6to T9,2Oto 24 Yeari of age may participate
in the competition on the theme “SULABH SANITATION AWARENESS
MOVEMENT FOR ENVIRONMENT PROTECTION.” Posters may be single!
Multi Coloured. All entries must reach til 2r~~ is88.-2~
PRIZE FORl2tolS PRIZE FOR lGt.’1SIPRIZEFOR20t024
1. First Prize Na 600 — 1. First Prize Re. 600/. 1. First Prize Az. 2000/—

2 SecondPrize Re, 400i— 2. SecondPrize Rs. SOOf- 2. SecondPrize As. 15001—
3. Third Prize As 300/— 3. Third Prize Re 4001— 3. Third Prize As. 1000/—

Ten consolation Prizes of Rs. 100/—

II SECOVO ALL BIHAR SLILABH SLOGAN WRiTING COMPETITION_lSBg-g
3

Siudents Irorn l2to 15. 16 to 1910.201024 Years of age are invited to Psnizrpete in
SLOGAN WRITING on the theme “SULABIf SANITATION AWAAENSS MOVEMENT
FOR ENVIAONME’fl PAOTECTION.~’In one sentenc, only. The Last dete for Sending
the entiy Is . 1988. %9
PRIZE FOR 2 15 PRIZE FOR 16 to 18 PRIZE FOR 20 to 24
1. First Prize As 2001— 1. First Prize As. 250,— 1. First Prize As 300/—
2. Second Prize As 80— 2. Second Prize As. 200’— 2. Second Prize As. 250/—
3. Third Prize Na 70— 3, Third Prize As 150’— 3. Third Prize As. 200/.—

Ten consolation Prizes of Rs 5Oi—

III. SECOND ALL BIHAR SULABH ESSAY COMPETITION. 1988. -SB
Students from 12 to 24 years of age ste invited to ser.d an essay upto maximum of

1500-1800 Words on the theme “SULABH SANITATION AWAAENESS MOVEMENT FOR
ENVIRONMENT PROTECTION. The last date for sending the ESSAY is ~n~—~-’rl’*~ 1968.~S5
PRIZEFORIZto24
1. First Prize. Ri. 1500/— 2 Second Prize As. 1000/— 3. Third Pnze As. 500—

TEN CONSOLATION PRIzES OF As O’fE HUNDRED EACH

IV. Second All Sihar Sulabh Modal Making Competition 1988 -95

For Age group ten Years to twenty four years.
Students are requested to eend us any model on any Sulabi, international Activies

t. Suiabh Shsuchateye
2. Sulabh Grimm Shaucttsiaya
3, Sulabh ( Public Community) Shauchaieya Complex
4. Sulebh Uris
5. Suisbh women’s Wing’s Activiies
6. Sulabh chulha
7. Sulsbh Human Resource Development wing’s Activities
8. Sulsbh Social Research wings’ Activities
9, Sulabh Centre for Action Sociology’ Activities

10. Sulabh Rehabilitation Projects
11. All India Association of Action Sociologist’s Activities

Do join this Competition we have atiractlve prizes.
1St Pnze—1 500.00
2nd Prize—i 000.00
3rd Pnze—SOO-OO

Twenty ConsolatIon Prizes of Rupees 100.00 each (P. T. 0

The Competitor can acrid more lhsn one model

2 the model cinbe s’~je”of ttn.’~Vood: hard board plywood, hardboard course Paper.
brick,-Cement. etc.

3 A Competitor will have to send his name, age, fathers name, address, class, permenen’
addriss the last date for sending the eniry is&od....O.sseoer. 198?~l

For details Conta’ct .5/ .~.oc4h

Sulabh Sanitation Awareness Programme. lnchei-ge.
International Institute of Sulebh System
Mass Communicslion. Division —

South Gandhi Maidan, Patna—800001

‘Note::ALL PRIZE WINNERS AND PAR11CIPAR4TS shall receive Certificates
of Merk.

IMPORTANT :— -ALl. ENT IES MUST BE ACCOMPANIED BY

FOLLOWiNGITEM’S :- -

1 Name of the Entrant 2. Age 3. Father’s nents and address 4. School’s:Coliege’s name
5. CisssiStandardfYear in College 6. A forwarding letter,pf any School,’Coliege Univ.,.

airylTeacher or the PRINCIPAL’ADMI)IISTRATOA.

ENTRY IS OPEN FOR AU. CATEGr~IESOF STUDENTS1 School’l. A.~I. Sc ‘8 ~c .6 A
8 Com’M.Corn M.AJM SC.MEDICAL’AGRiCULTUAE/ENGINEERInG STUDENTS
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UNDCpourle regional
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Figure 1-1 Recommended Structure of Feasibility Studies for Sanüauon Program Planning

I Consults ititlr co~iini,uiuy
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hraidi projik
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I’rrparr Jiiuii dcctgnId rctIn,atr unit (lilt nuil local rmnnuuutvon ii pu-uipartictpatuin

-
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‘;~~ prrfcrrrd alicfliat,i C

Sanitary Engineer and Economisi
Public health Specialist

Beha~ioral Scientist Community

~urce: Appropriate sanitation alternatives, a technical and ecoriomi.c appraisal, J.M Kalbermatte

et alij, the 3ohn Hopkins University Press, 1982, p 6.
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Figure 5-1 The Soctocuirural Dtmenston
of Sanitation Project Design:
Contributions of Social Science

Design of tec/inologi
research of selected area

The Innovation.
• is technicaUv feasible
• is COSt efficient
• can be understood b~users

• fulfills users needsand
expectations

• is affordable
• can be maintainedby users

I
I

L
~fea,isfor rhr diffusion of zech?,oloQt

ci aluation of eric,,nc

,flsnrunOns and programs

Channels and systems exist for:
• responsive administration
• promotion of activities

and health education
• efficient dehi~er~

of service
• instruction on operation
• trainingin maintenance
• effective deleaation

of authorit~
• periodic monitoring

.%ion ration for the adoption of technology
consultation and communa’r% orl’anr:atton

The communities have input to
• project Initiation
• design(choiceof level of ser~ice.

location,and the like)
• schcdulinglabor.intensive

activities
• instruction on operation
• training in maintenance
• fee collection (frequency of and

mechanismfor)
• authority to enforce sanctions

(for tardy fee payments,noncompliance
in rriainicnance. and the like)

Source: Appropriate sanitation alternatives,
a technical and economic appraisal
J.N.Kalbermatten et alii, J’.

Hopkins university press,1982.p 80.
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Knowledge generation and transfer

Fromu.s offices in the NetherlandsIRC playsan innovativerolepromoting
new developments and improvedapproachesto interventionsin watersupply
andsaiutauaa.Theseapproachesarefield testedin variousdeveloping
countries.Successfulwatersupplyandsanitationschemesrequirean
integratedapproath.Thisshouldnot only incorporatetechnical,butalso
econonuc,socio-culturalandorganizationalaspects.Communitiesand the
wateragcncyshouldwork togetherasmuch aspossibleinplanning,
implementation,management,andupkeepof schemes.]RC is actively
promotingthusintegratedapproachin its activities.

Key componentsinwatersupply andsanitationwhich oftenoverlapand
many of which have directbearingon othersinclude:

1. communityparticipation
2.. hygieneandhealtheducation
3. financialmanagement
4. operationandmaintenance
5. namingandhumanresourcesdevelopment
6. evaluation
7. appropriatetechnology.

Source: IRC a profil, International Reference Centre

for Community Water Supply and Sanitation,

september 1987,The Hague.

Community
WaterSupply
andSanitation
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I Publications d’organismes internationaux

IRC : Public StandpostWatersupplies.An appropriatelevel of servicefor many communities in

developpingcountries,1984,TheHague

IRC: IRC a profile, september1987,The Hague.

J.M. Kalbermattenet alii, Appropriate SanitationAlternatives : A Technicaland Economic

Appraisal.World BankStudiesin WaterSupplyandsanitation1; A planningandDesignManuel,

World Bank Studies in Water Suppply and Sanitation 2, the John Hopkins University Press,

1982, Baltimore.

U.N.I.C.E.F : Gestion de la prestationde servicesurbainsde base. Rapport sur les joumées

d’étudesdu 27/04/81au 1/05/1981,Colombo.

Publications d’organismes publics indiens

Governmentof India, SeventhFiveYear Plan1985-1990,Vol.11, 1985,New-Delhi.

Institute of social StudiesTrust, Study commissionedby Ministry of Human Resources

Development, 1987, New-Delhi.

Ministry ofInformationandBroadcasting,India 1986,New-Delhi

Ministry ofWorks andHousing,governementof India, NationalMasterPlan - India, international

drinkingwater supply and sanitationdecade1981-1990,1983,New-Delhi.

National InstituteofUrbanAffairs, ManagementofUrbanServices,ResearchStudy Series,n°14,

1986,New-Delhi.

S. Sauna,M. Jansen,S. Dave,UseandMaintenanceofSanitationfacilities in low incomeshelter

areas,study ofMalkapurTown,Maharashtra,1989,HSMI, New-Delhi.
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I Revues indiennes I

The indianjournal of socialwork,n°3,07-1983,TataInstituteof Social Sciences, Bombay.

Journalof constructionmanagement,Vol. V n°II & HI, 07/10-1990,Bombay.

IndiaToday,urbandecay: a mega collapse, 3 1/01/1988.

Journalof Al IndiaHousingDevelopmentAssociation,83/1,83/2, 84/1.

UrbanIndian°2,07/12-1988, Journalof the National Instituteof UrbanAffairs,New-Delhi.

I Publications d’auteurs divers I

Z. Ahmad,EvaluationStudy of low-costPour-FlushWatersealLatrine,Programmein Urban

Communitiesin Bihar, UNDPglobalprojectGLO/78/006,1981,Patna,India.

P. Bernoux,La sociologiedesorganisations,Seuil, 1985,Paris.

G. Bhargavaet alii, Urbanproblemsandpolicy perspectives,abhinavpublications,1981 first

edition,New-Delhi.

F. Bourgeois,La gestionurbainedansles villesmoyennesindiennes : l’exemple de Ratlam,

mémoire DESS, Université ParisVIII, 1989.

Center for Science and environment of Delhi, Inde : Le défi de 1’environnement, 1988,

L’Harmattan,France.

Center for Science and Environment, the State of India’s Environment,1984-1985, New-Delhi.

M. N. Bush,Planningthe Indian City, New-Delhi, 1987.
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J Publications dTauteurs divers I

M. Crozier, E. Friedberg, L’acteur et le système,Seuil, 1977, Paris.

L. Dumont,Homo Hierarchicus,Gallimard, 1966.

L. Frédéric,DictionnairedeIa civilisationindienne,EditionRobedLaffont, 1987.

S.R.Kshirsagar,Transferof Technologyfor environmentalsanitation,Nagpur,Inde,non édité.

J.C.Lavigneet alii, la rehabilitationdesbidonvilles de Kanpur(UP, Inde),Plan construction,

1983.

J.C. Lavigneet Ph. Blancher,Politiquesd’aménagementurbaina Bombay,1987,Economieet

Humanisme.

I. Milbert, L’Inde : evolutionpolitique,économiqueet sociale,NotesetEtudesDocumentaires,

octobre1981,DocumentationFrançaise,Paris.

E.F.Ribeiro,An evaluationof SulabhInternationalLow cost SanitationProjectin Bihar, 1987,

3èmeedition,New-Delhi.

S.K. Roy et alii, ApropriateTechnicalDesignLow IncomeSettlementInsfrastructure,TBSP,

1988,New-Delhi.

K.V. Sundaram,UrbanandRegionalPlanningin India, Delhi, 1977.- TheSpeakingTreeA study

of IndianCultureandSociety,Oxford UniversityPress,1975.
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I Actes de collogues I

Colloque“DéveloppementSocial etEvaluation”,Paris-Dauphine,mars 1989,Paris.

Colloqueinternational CPE, Methodologies évaluatives de Ia recherche,1985,Paris.

Nationalseminaron actionsociologyin India,july 1986,Patna,Inde.

Séminairesur laméthodologied’évaluationdesprogrammesd’assainissement a faible coüten

Inde,23 et 24 mai 1989,New-Delhi,avecenparticulierlesarticlessuivants:

M.S. Bertier-Blancher,Frenchorganizacionsociology or strategicanalysisand

Managmentresearchat the EcolePolytechnique

K. Biswas,Lessonslearntin theevaluationof low cost sanitationprogrammesin

India.

P. Blancher,Quality, Productivity,Efficiency : how theseconceptscan be usedin

evaluation.

M.M. Datton, Technical, Institutional and Financial aspects of evaluation

methodologyon low costsanitationprogramme.

F. Dost,Evaluationan introduction.

A.K. Lal, Evaluationof SulahhMovement,Somelessonsfor future.

G.R. Pahilajani,Country paperfor “Study meetingon managmentandproductivity of urban

services”at Lyon 16-30avril 1989.



5
ANNEXE 3

Publications de Sulabh international I

Expertisewith SulabhInternational(march1988).

HumanResourcesdevelopmentfor ruralareasofIndia(april 1988).

B. Pathak,SulabhShauchalaya: A simple idea that worked, 6èmeedition 1987, Sulabh

International,Patana,hide.

B. Pathak, SulabhShauchalaya: A study of Directedchange,Sèmeedition 1987, Sulabh

International,Pataa,hide.

B.N. Prasad,SulabhInstituteof ResearchandRehabilitationat aglance.

ProjectReporton low costsanitation,interceptionofsullageandhumanexcretain areanearriver

front,PreventionofpollutionoftheGangaat Kanpur,dec. 1986,Delhi.

SulahhCentrefor Action Sociology:

*A surveyon low costsanitationin Ramnagar,nov. 1987, Patna.

*Siirt,~eyProjectonNight Soil Disposedin Allahabad,March 1987, Patna.

*A surveyon low costsanitationin Azamgarh,dec. 1987,Patna.

SulabhCentreforMassCommunication,Patna(1988).

SulabhInternational:A commitmentto environmentandecology.

SulabhInternationalata glance(1989).

SulabhInternationalConsultancyDivision.

SulabhInternational’srole in GangaactionplanforpreventionofpollutionofriverGanga.

Suiabh’sobjectives,activitiesandachievements(1989).

SulabhUija (electricityfrom humanexcretabasedbiogasplants).
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dovidangemanuelledeslatrinesa sean,Sulabh
Intemationalaconstmitplusdo440000latrines
et 2000toiettespubliquessurtout le territoire
indien, et memoau-delàclans la capitalesri-
lankaise.Le succèsdo cetteentreprisoarepose
surlamisoaupointdeproduitsotservices perfor-
mants,adapttsauxbosomsdeshabitantsot des
collectivitéslocales.Surtout,etsansminorerle
roleessentieldu financementpublic, coneréus-
site s’inscrit clansle cadred’unedémarchegb-
baleintégrantl’apportdessciencessociabes,et
articulantlos différentesfonctionsdorechorcho-
déveboppement.,identification et suivi de la
demando,maitrisedolaconstructionetréhabili-
tation des scavengers.SulabhInternationala
égalomontaccordéauxprocessusdo communi-
cation(ausenslarge)uneplacecentrale.L’accent
missurlosdimensionssocio-culturellesfondela
pertinencedo l’expérienceet son potentieldo
transférabilité.


