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RÉSUMÉ

Voici un ouvragequi apporteune contribution originale a la théoneet a la pratiquedu

développementcommunautairedans le secteurde l’hydraulique villageoise en Afrique

subsaharienneen generalet au Togo en particulier. Le livre analyse,a partir desdonnées

quantitativeset qualitativeslongitudinalespuis du paradigmeinteractionnistedetypewébérien,les

effetslimites de l’éducationnon-formelleou de l’animation sur la participationdespopulations

villageoisesau processusd’implantationd’un importantprojetd’hydrauliquevillageoise(PHV) au

TogodurantIa Décenmeinternationaledel’eaupotableetde l’assainissement(DIEPA 1980-1990),

L’auteurexpliqueceseffets limités par Ia théoriede la rationalitéde l’acteurqui met bien en

evidencele grandécartentrela logique desintervenantsdu PHV et les logiquesdespopulations

villageoisessituéesdansdesmilieux definispar un relief particulier,desréalitéséconomiques,

sociales,culturelleset politiquesdonnées.

En dernièreanalyse,il estdémontréquela pratiquededéveloppementcommunautairede lONG

responsabledu PHV estdemeurée,malgrésondiscours<.interacdonniste>,lapratiquedominante

depuisles annéessoixante,asavoirunepratique~déterministe>>.

En termed’interventionsociale,il estsuggéréqu’uneapprocheinteractionnistedu processusde

réalisationdesprojetsdedéveloppementcommunautairepuisseréduirele nombred’échecsdes

projets.
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ABSTRACT

Seeherea bookwhich bringsa singularconthbutionto thetheoryand thepracticeof community

developmentin thesectionof ruralhydraulic in SouthSaharaAfrica andin togoparticularly.The

book analysesquantitativesandqualitativesdata.The study is basedon interactionistparadigm

frameworkof aweberiantype. Theauthorshowsthe limited effectsofpopulareducationon the

communityparticipationduring implementationof waterproject in rural villagesof SouthTogo

during theDécennieinrernaionalede l’eaupotableetde l’assainissement(DIEPA .~1980-1990).

The authorexplainstheselimited effectsby thelargesteppingasidebetweenrationaleofdecision

makersandrationaleof thebeneficiariesof waterprc~ject.In thefinal analysistheauthorshowsthat

CUSOpractisesdeterministcommunitydevelopmentlike discourseduring 1960-197()years,but

not interacrionistcommunitydevelopmentlike its discourseduring 1980-1990years.

In termeof practicaluse,the study suggestthat ihe interactionistapproachto the processof

implementingdevelopmentprojectsin Africa could reducethenomberof failures.
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Dans lepresentrapport,le génériquemasculinesturilisé sansaucunediscriminationet uniquement

dansle but d’allégerle texte.
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INTRODUCTION

Depuisquelon a constatéVéchecdesgrandsprojetset leurseffetsperversdansle Tiers-Monde,

les Organisationsnon gouvernementales(ONG) sontdevenues1~undesagentsprivilégiésdu

développement.Leurschampsdaction:les petits projets.Leur philosophicet leurspratiques:

répondreaux besoinsfondamentauxdespopulationsdéfavorisCesdespaysendéveloppement,

travailleravecla base,faireparticiperles bénéflciaires.Mais ii semblequede façongeneraleles

ONGont failli dansun domaineprioritaireen Afrique, celui del’hydrauliquevillageoise.Danscc

secteurde développement,les pratiquesdesONG se sont inspiréesjusqu’à récemmentdu

paradigmedéterministedominantet du typedepratiqueparticipativequi endécoule.Cependant,

dansIa fouléede laDécennieinternationaledel’eau potableet del’assainissement(DIEPA: 1980-

1990),lesONGengeneraletcellesdu Canadaen particuliertendenta rompreavecleparadigme

déterministepuis a s’inscriredansla perspectivedu paradigmeinteractionniste(voir cadre

théorique,chapitreHI du presentrapport).Le projet d’hydrauliquevillageoiseque le CUSO

(PHV-CUSO)aréaliséau Togode 1984a 1990en estun honexemple.

La nouvelleorientationqueprennentlesONG en matièrededéveloppementcommunautaireleur

posetoutefois un défi. L’étude de casdu PHV-CUSOjugécommeexemplairede la nouvelle

tendance,nouspermetdemettreen relief clanscerapportde recherchequelquesindicateursnon

moms importantsde cc défi. Le recours au paradigmeinteractionnistedans un projet de

développementcommunautaireexigede la partdesintervenantsqu’ils saisissentla culture du

milieu d’intervention,qu’ils connaissentet tiennentcomptedesstrategies,desmotivationset des

aspirationsdespopulationsconcernées.Ceteffort d’appréhensionde Ia logiquedesacteursainsi

quede leur contextesocialdoit êtreunepreoccupationconstantedesintervenantset ccci, avant,

pendant,puis aprèsle projet de développement.Qu’en est-il du PHV-CUSO?Telie est Ia

questionprincipalea laquellenousavonsessayéde repondredanscetterecherche.

En fait, cc rapportest le fruit d’une recherchelongitudinalecommencéetimidementdurantl’été

1987 par une sériedentrevuesque nous avonsfaites au Canadaet au Togo avecceux qu’il

convientd’appelerles informateurs-clésdansIc cadredu PHV-CUSOau Togo. Nous avons

nommébiensür lesadministrateursci les intervenantsde l’Agence canadiennededéveloppement

international(ACDI), du CanadianUniversityServicesOverseas(CUSO)et du Gouvernementdu

Togoqui ontconçuetélaboréccprojetd’hydrauliquevillageoiseréalisédansIa region maritimedu

logo. L’aide financièrede FUniversitédu QuébecaHull (UQAH), celledu Centrederecherches

pourIc développementinternational(CRDI) et le soutiendeUliniversitédu Bénin (UB) aLomé

ont permisdepoursuivrela recherchede faconplus systematiquedurantles étés 1988, 1989,
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1990.En quatreans,nousavonseffectuéau total douzemois d’enquêteavecunemoyennede trois

moisparannéesurle terrain.

La réalisationdecetterechercheaétépayeed’événementsheureux.Nouspensonsauxaccueiis

chaleureuxque nousont toujours réservésles populationsdu Zio et du Yoto; aux échanges

fructueuxet enrichissantseusavecelles; aux momentsagréablesque les membresde [‘equipede

rechercheont passesensemblemalgréles durstravauxd’enquête(marches,pistesimpraticabies,

synthèsedestravauxde la journée,etc.). Mais Ia présenterecherchea étéégalementpayeede

difficultés. Nous pensonsa desjournéesd’enquëte-terrainannuléesa causedes pluies qui

rendaientles pistesdu Zio etdu Yoto impraticables puissurtouta la crisesocialeci politiqueque

connaItle Togo depuisoctobre1990, crisequi continueen cc premiertrimestrede 1993. Cette

crisequi aparalysélavie sociale,politiqueetéconomiquedu paysaeu, ii vasansdire,un impact

négatif surnostravauxderecherche : retard dans les travauxdesstatisticienstogolaischargesdu

traitementdesdonnéesdu sondage, impossibilitépourleschercheursdecommuniqueret doncde

travailler ensemble,annulationde deux séminairesprévuspour la presentationdesrésultats

préliminairesdeIa recherche,etc.C’est danscesconditionsdésagréablesquesesontdérouléesles

demièresphasesdenostravaux.

Fondamentaleet longitudinale,laprésenterecherchedoit êtredistinguéedansunc certainemesure

desetudesdevaluationtransversalesqui sontcommanditéesa l’occasionpar l’ACDI et/ou le

CUSO,puiseffectuéespardesconsultantscanadienset/ou togolais.En effet,noirerecherchene

visepasa informerles gestionnairesdu PHV-CUSOpourdesprisesdedecisiond’ordre politiquc

ou administratifclansl’immédiat.Elle vise d’aborda rnettre en lumièrel’écart entrele discoursetla

mise en oeuvrepratiqued’un projetd’hydrauliquev]Lllageoiseconsidérédurantles annCesquatre-

vingts commeayantunevalcurexemplairedansIc rnondede la cooperationet du développement

international.Ensuite,dIe visea identifier desfacteurs-clésqui expliquentcci écart.Enfin, cue

viseaessayerdemontrercommenton peuttenircomptedecesfacteurspourassurerdansl’avcnir

la réussitedesPHV en Afrique ou ailleursdansle Tiers-Monde.

Nous croyonsque cetterecherchea atteintdansunelargemesuresesobjectifs. En effet, elle a

donnélieu durantsalongueréalisationadesanalyseset a despublicationsd’articles scientifiques

qui ont contribuéa l’avancementdesréflexions ou des connaissancessur les FHV (voir

bibliographic).Elle a étéa l’origine de l’élaborationci de Ia misc en oeuvred’un coursincitulé

Développementcommunautairecompare’ qui est enseignédepuis 1989 clans le cadredu

1 Le coursse donne en ((Team Teaching~par lesprofesseursYao Assogbaet Louis Favreau. On y fan une
analysesociologiquecomparativedu développementcornirnunautaireen Afrique, en Aménquelatine auQuébec.
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programmede travail socialde lliniversité du QuébecaHull. Les intervenants du CUSOont tire

desleconsdesrésultatsdenosiravauxderecherchepourorienterlcs activitésd’un PHV misen

oeuvreau Nigeriaa partirde 1990.2

Le presentrapportn’esten réalitéquelasynthèsegCnéraledesClémentsconceptuels,théoriques,

méthodologiquesci desrésultatsdeceuerechcrchelongitudinale.II comprendsix chapitres.Les

troispremierschapitressont respectivementconsacrésaune description généraledesproblèmesde

l’eau en Afrique au suddu Sahara(ChapitreI), a la presentation spatio-temporelledu PHV-CUSO

(ChapitreII) eta ladefinition de l’objet et del’orientation théonquede la recherche(ChapitreIll).

Les trois dernierschapitresprésententrespectivemcntIa méthodologie (Chapitre IV), l’analyse

quantitative(ChapitreV) et l’analysequalitative(ChapitreVI) desdonnéesdc la recherche.Enfin,

la conclusionde l’étude fait un résumésuccinctdecc qui sedégagedesrésultatset proposeen

substanceune strategicpour une interventionplus efficacedansIc secteurdc l’hydraulique

villageoiseenAfrique en generalet au Togoen particulier. Si cetteétudecontribuetant soitpcua
faireavancerlesconnaissancesclanslesecteurdc l’hydrauliquevillageoise,maisaussict surtouta
inspirerdespolitiquesnationaleset internationales(plus démocratiques)d’approvisionnementen

eaupotableet d’assainissementdansles zonesruralesd’Afrique, nousauronsatteint noire but

principal.

2 Voir UniMonde. Vot. 1, No 2, Automne1991, pp. 14-15.
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1. LEs PROBLEMES DE L’EAU EN AFRIQUE

Le sujer enestla choselaplus banaledu monde.~ l’eau ; mais ici, ii nes’agitpas
d’un bien sans valeur. Respirezet vous sentirezl’air, baissez-vouset vous
irouverezla terre,frottezdeuxcaillouxetvousaurezdufeu, Si VOUS n ‘avezpas
emportévotregourde,vousn’aurezpasd’eau.GerardBrasseur3

1. 1 L’eau, c’est Ia vie ou Ia mort

Ainsi écrivaiten 1952,au sujetdu problèmedel’eau au Senegal,GerardBrasseuralorschercheur

au CentreIFAN aSaint-Louisde Dakar.Dctelsproposs’appliquentaisément a toutel’Afrique au

sudduSahara.PauvreAfrique ! Il semblequ’elle a toujourseudesproblèmesd’eau.Dc sarareté

danscertainesregionsa sonabondancedansd’autres;de sonexploitationpar destechniques

traditionnellesrudimentairesa l’utilisation destechniquesmodernespourIa maItriscr, l’eau semble

avoir toujours posedesdéfis d’ordre nature!maisaussi d’ordre politique, social et culturel,

particulièrementa l’homme en Afrique subsaharienne.4Dcpuis l’Afrique précoloniale5jusqu’à

J’Afrique indépendante6en passantpar la périodecoloniale,7on a tentéde maitrisercc liquidc

naturel,de le mettreenvalcuret debien le gérerpourdesfins domestiqucset/oud’agriculture.

Pourquoi?Noire ami La Palicerépondraiten cestcrmes:c’est parceque (<l’eau c’est la vie>>.

Maison oublie souventdepréciserqueI’eau ((cestégalementIa mort>>. Ceci estsingulièremenc

vrai enAfrique au suddu Saharaoü, selonlesestimationsde la Décennieinternationalede l’eau

potableet de l’assainissement(DIEPA, 1980-1990),seulement61 % de la populationurbaineet

26 % de lapopulationruraleont accèsa l’eaupotable.

Dansledomainede l’assainissementle tauxdecouvertureestestiméa68 % en zonesurbaineset a
25 % en zonesrurales.8Oui! En cc ~~çesièclefinissant, ~<alorsque Foci! desplus puissants

satellitespeutobserverleur [les populationsdu Tiers-Monde]moindremouvementet queleurs

orei!les peuventenregistrerleurs conversationsles plus intimes~,9les paysanneset paysans

africainspuisentencorel’eauoü ils peuvent.C’est-à-direde l’eaudessources,desmarigots,des

mares,desruisselets,desrues,desruisseaux,desrivièresou desfleuvcs; tout commele paysan

3 GerardBrasseur,Le problème de l’eau au Sénégal,Saint-Louis : Centre WAN-Sénégal, 1952, p. 7.
‘~ JeuneAfrique Bis,~L’Afriquemanque-t-ellevraimentd’eau?>>, dansJewieAfrique, No 1473,29mars1989.
~ GerardBrasseur,~Leproblèmede l’eau dansIa vie iraditionnelle>>,dansGerardBrasseur,op.cii., pp. 16-22.
6 GerardConacet a!.,Les poliuquesde l’eau enAfrique. Développemen:agricole et participation paysanne,

Paris: Economica, 1985.

‘~ GerardBrasseur,((Les remèdesapportésparles cotonisations~,dansGerardBrasseur,op.cii., pp. 35-53.
8 Yao Assogba,~Ladécenniede1eauentrele r~veet Ia réa1ité~,Le Devoir, 9 mai 1990.
9 Serge L.atouche,L’Occidenzalisai:ondu monde,Paris : Edition La Découverte,1989, p. 30.
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français,du MoyenAgeau XIXC siècle.’0Ce qui veutdire que l’homo africanicuspaysanusn’a

paschangesestechniquesd’alimcncationeneauclepuisdessiècles!Ces eauxpuiséesn’importc

oü sont generalementmalsaines,polluées,insalubreset porteusesde maladies.Citons lcs

principalesdentreelles: diarrhée,cholera,typhorde,dracunculose(ou ver de Guinée).Dc plus,

Ic manqued’eauet Ia mauvaisehygienecorporellecréentdesconditionspropiccsa la propagation

decertainesmaladiestellesquelagale,les dermatcses,Ia lèpre, la trichocéphalosc,etc.”

Aujourd’hui, a laubedu troisièmemillénaire,qu’il s’agisscde l’Occident oji ~I’idéal dansIa

culturedu développemcntc’est,généralcmentd’êtreplus ; ou bienqu’il s’agissedu Tiers-Monde

oü l’idéal dansles cultures,ccnestpasledéveloppementmaisgénéralementd’être sansplus>,’2il

est humainementadmis~<qu’ilest indispensablea Ia santeet au bien-êtrepublicsque toute

communautésoit alimentée,dansdebonnesconditions,eneaudestinéea la boisson,a l’hygiène

personnelleet auxautresusagesdomestiques,ci cLisposede moyensadéquatsd’évacuationdes

eauxusées.>>’3Nendéplaiseaux tiers-mondistes-aiternativistesscionqui la survieinfrahumaine

desunsconstitueraitunealternativea lavie décente ccsuprahumainedesautres!C’est ainsi,selon

eux,quel’humanitépluriellesedéfinirait ! 14 Or, en Afriquc subsaharienneuneforte proportion

despopulationsnontpascc qui, selon les norrnesminimalcsde l’Organisationmondialede la

sante(OMS), esttenupour indispensable,a savoir un accêssatisfaisanrauneeau sameet des

moyensd’évacuationdesimmondices.Dunepast, ii faut entendrepar eau sameune eaunon

contaminée.Dautrepart, pour lcs communautésruralesdespaysen développement,l’accès

satisfaisantsignifie que<‘la ménagèreou les membresdu ménagene doivencpaspasserune part

excessivedela jouméeaallerchercherl’eau nécessairea la famillc.>’5

Dansle langagede lOMS les moyensou les techn~iquesd’alimentationeneaupotableou eneau

samedespopulationsruralessontles pompes,!espuits, le stockage,le traitementet la distribution.

Quant aux systèmesd’assainissementil s’agit de: fossesd’aisances,de fossesseptiquescc de

latrinespriveesou publiques.On salt parailleursquel’accèsa l’eau dansl’Afrique desvillages

constituela corvecquotidiennereserveeaux femrrieset aux jeunesfilles. <<A cedecorvéed’eau

s’ajoutentcombiend’autrestâchesqui réclamentautantde tempsci d’éncrgic : coupeet transport

du bois, pilage de grains, cuissonde Ia nourriture, travail aux champsen hivernage;parfois

10 EugenWeber,Lafin desterroirs. La modernisauonde ~aFrancerurale (1870-1914),Paris:Fayard,pp. 219-
247.

11 Robert, J.SaundersetJeremyj. Warford, op. cii., pp. 34-38.
12 Robert Vachon,Alternativesau développemen:.Approchesinterculiurellesa Ia bonnevie ex a Ia cooperation

in:ernauonale(sousIa directionde), Montréal: Editions du Fleuve,1990,pp. 21-22.
13 Robert, J. Saunderset Jeremyj. Warford,op. cii., p. 5.
14 cf. SergeLatouche,op. cii., pp. 84-139et RobertVachon, op cii.
15 RobertJ. SaundersecJeremy~. Warford, op. cit., p. 7.
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jardinageen saisonsèchesansoublier lesactivitésdepetitcommerce,le nettoyagede la case,

dc.>>16

La bêtede sommede l’Afnque, c’escla femme! La force de trait de i’Afrique, c’est la fcmme!

Surtout en milieu rural. CharlottePaquetavail donc raison d’inticuler une de ses notes

journalistiques: .cSi la revolutionpassait par le puits 7>17 Oui! Si au momsl’eau potableétait

facilement accessible, les femmes, il s’agit bien d’elles, auraient une tâche plus aisée.Et il ne

s’agiraicpasdunedesmoindres. En fait: ~L’eaupotableet l’évacuationsanitairedesdéchetssont

reconnuesdepuis longtempscommeétant des besoinsessentielsde la société,servanta
sauvegarderla santehumaineet a rendrepossibleunevie productive.>>’8

1.2 Puis vint le Dével.Keawlppement

Tableautrèspeureluisantdu rapporta l’eaudesfemmesci deshommesen Afrique, notammentcii

Afrique rurale.Vieux problèmc,parmi tant d’autres,qu’on essaiede résoudrcpardestechniques

modernes depuislépoquecolonialemaisqui seclasseencorecc toujoursdansles prioritésde

lAfrique indépendante,engagéedepuisdanscc qu’iI est convenudésormaisd’appeler le

développement.

Développement!Développement!Développement!Tout nestquedéveloppementenAfrique

depuisles annéessoixantca tel pointquel’on amêmeparlédu mythedu développement:

Lorsqu’il savéra dannée en annéeque Ic mythe de I’indépendancen’était plus
porteur dun avenir certain,lorsque ccmythecessademobiliserles imaginationsde
sonpuissantcharmeonirique,un nouveaumythevii le jour et prit la relèvedes
espérancesdéçues. Aussi puissant, aussi enchanteurque l’avait etc son
prédécesseur,ii s’implantadansles representationsimaginairesafricainessousIc
nomgénériquede développement.’9

Ce mytheétaitporteurdespoirdansIa mesureoü les policiquesdu développemcncétaicntpavées

de beauxidéaux.Et Kä Mana dexpliciter: <De mule merveillesserties,de mille promesscs

rythmées,il embrassaittous les champsdela vie avecuneénergieidle quechacuny mettait toutcc

qu’il croyaitdevoir y mettre;sabeatitudematérielle,sapaix intérieure,sondésirdharmonie

16 RenéDumont(en collaborationavecCharlottePaquet),Pour l’Afrique j’accuse.Lejournal d’un agronomeau
Sahelen voie dedestruction,Paris: PIon, 1986,p. 80.

17 ibid., p. 80.
18 Warren,C. Baumet StokesM. To!bert,Investir dansle développemeni,Paris: Economica,(Publie parIa

Banquemondiale), 1987, p. 335.
19 ~ Mana,L’Afrique va-i-elle mourir ?,Paris,LesEditions du Cerf, 1991, p. 86.
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sociale,sonobsessiondunecommunautédorit la vie soil un éternelsouriredu monde.>20Oui,

tous les champsdela vie étaienttouchespar le myltre du développement,y comprisbienSür celui

de l’hydrauliquevillageoise.2’Mais c’estquoi aujustc le dévcloppemcnt?U faudraitbienencore

une fois le définir. Nous donneronscependanturic definition courteet lapidairemaisqui a

l’avantagede refléterIa representationcommune:c’est la reponsemodemequela communauté

internationale,aveccommechef de file l’Occiderii, donneau problèmed’existencesocialedes

groupes humains.22Il est concu, au premier abord, en vue de satisfaire leurs besoins

fondamentaux.Sonenjeuofficiel c’estl’améliorationdesconditionsdevie deshommes.En effet,

Ic développemcntvu commeun aspectde la cultureoccidcntale- ellc-mêmefaçonnéeet enrichie,au

coursdessiècles,desaspectsculturelsdescivilisationsnégro-africaines,arabeset asiatiques- cst

lapratiquesocialemodernequi permet<auxhommesd’établirdesrelationssignifiantesentreeux et

avecleur monde,de trouverun sensa leur environnementcc a leur vie, ct par l~,d’établir un

certainsentimentdesécurité,toujoursfragileetmenacedevantla fuitedu tempset l’interrogation

de la mort.>>~

C’esta ceuenobletãchesociétalequesesontattelésen principedesleurindépendancean debutdes

annéessoixante,les Etats africains avecl’aide des Organisationsde développementci de

cooperationintemationale(ODCI) enélaborantet en promouvantdesprojetsou programmesde

développemcntdansbusles secteursdela société.Commenousl’avonsdejasignalé,unepriorite

a étéaccordéeauxprogrammesd’approvisionnementen eaupotableet d’assainissementdansles

milieux semi-urbainsetruraux.24Mais l’on saltqu’aprèstrenteansdedéveloppement- et - d’aide

- au - développement,l’ensembledesprojetsou programmesestun échecpatent.Globalcment,

touteslespolitiquesdedeveloppementen Afnqueont échoué.~C’estdevenuun senscommunen

1990. La liste desouvragessur la questionestlongueet trop bienconnuedesunsci desautres

pourqucnousnousamusionsici a en énumérer.A lions plutôt directementau casparticulierqui

nousintéressepour rappelerque, s’il cst un secteurde Ia vie sociétaleoü les politiquesdc

développementoft draniatiquementéchouéc’est biert celui de l’hydrauliquevillageoise.

20 KA Mana,op. cit., p. 87.
21 On entendgeneralementpar I’hydrauliquevillageoise,les projets dapprovisionnementen eaupotableaumoyen

de pun.s,despompesa eaumoderneou des fontainesçubliquesdansles regionsruralesdu Tiers.Monde.Cet
aspecttechniquepeutêtre suivi ou non déducationsanitaire. Voir Centre intemanonalede l’eau et de
l’assainissement(Cm),Pompesa main. Questionsrelativesauxprogrammesd’approv:sionnemeraeneaudes
collectivitCsrurales,La Haye:DocumenttechniqueNo 25, 1990.

22 SergeLatouche,Faut-il refuserle développemens2, Paris:PUF, 1986,chap.VI, pp. 163-181.
23 J.P. Dupuy et J. Robert,La Trahison de I’opulence, Paris: PUF, 1976, cite par Serge Latouche,

L’Occidenraltsationdu monde,op.cit., p. 47.
24 GerardConacetal.,op. cii.
25 SergeLatouche,op.cit.
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En effet, lesefforts financiers,techniques et humainsconscntispar les Etatsafricainsetles ODCI

danscc secteurn’ont généralementpasdonnéles résultatsescomptés.La plupartdesprojets

d’hydrauliquevillageoise(PHV) réalisésenAfriquc subsaharicnne,spécifiquementau coursdes

décennies 1960-1970 et 1970-1980 ont été soldés pardeséchecsévidents: pannedespompesa
eau,abandondessourcesd’eau potablepar Ics populationsruralcsci retouraux sourcesd’eau

infectées,perpetuationde la corveed’eaupour les femmes.Les témoignagesdesintervenants

(volontairesou coopérantsen développement)sonteloquentsacccegard.Qu’il suffisede lire celui

de Pierre Viens, alorsprofesseura la Facultéde médecineet directeurde l’Unité de sante

internationale de l’Université de Montréal:

Des 10 000 pompesmanuelleséquipant les forages du gigantesqucprojet
d’hydraulique ruraleen CôtedIvoire et auquelj’ai participéentre 1976-1979,
40 % sont en panneaprèsquelquesannées.Ce projet a coütédesmillions (de
dollars)en infrastructures,maisrien n’avait étéprévupourl’entretiendespompes
ni pourla formationdesvillageois.26

Aussidansla plupartdesrapportsécrits sur lesPHV durantlesannéessoixante-dix,11 nestpas

rarede lire desphrasestellesque:

On a constatéquebiendesgensqui étaientcensésêtredesservispar les puits n’en
font pasusagedurantlesmois øü ils peuventtrouvera courtedistanceunceau
abondantedansun étang,un canalou une excavation;il arrive aussiqu’ils ne s’en
serventjamais,pour Ia raisonquel’eau richeen fer a un goutprononce,ou que la
familleaimemieux puisersoneaulà oü cuelapuiséede tout temps.27

L’interventiondesOrga.nisationsnon gouvernementales(ONG),généralementreconnuescomme

trèsprèsdespopulationsbénéflciaireset utilisantdestechniquesappropriées,napasfait exception

a la regled’échec.Bon nombredesPHV qui sont tombésa l’eau soncégalementleurs

<<Mais, écrit Braeckman,lorsqueion saltquenAfrique 70 % de pompesa eaune fonctionnent

paset que desmillions devillageoissesont retrouvesplus seuls,plus démunisqu’auparavant

après le departdespromoteurs,on ne peutque déplorer,dansle casdesONG égalemcnt,

l’absencedautocritique.>>28

26 PierreViens (<La politiquede l’ACDI. Entrele béton eLla formation>>,Le Devoir, Montréal,30 octobre1987,

p. 11.
27 FrederickE. Mejunkin, CommunityWaterSupplyin DeveloppingCountries,U.S. Agency for International

Development, U.S. Public Health Service,Office of International Health (ChapelHill), N.C., 1969,p. 43,
Cite parRobertJ. SaundersetJeremyj. Warford,op. cit., p. 25.

~ ColetteBraeckman,<Les ONG, nouvellepanaceedu sous-developpemenc?>> Le Devoir,Montréal, 4 fevner
1987, p. 7.
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Le scenario général d’implantation des projets d’approvisionnementen eau potable cc

d’assainissementdanslesmilieux rurauxafricainscontienten lui-mêmeles raisonspossiblesde

ceséchccs.Disposantdesdonnéeshydrogéologiq[ues,les organismesd’aide audéveloppement

avecIc concoursdesservicesnationauxcompétentsont eu tendancca axerla constructiondes

points d’eau sur le volet purementtechnique.Les projets étaientplaniflés ati scm des

administrationssansconsulter,ni mêmeinformerites futurespopulationsusagères.On faisait les

forages,on installait les pompcscc on remcttait les desauxpopulations.Lespompesétaient

passablementutilisécspar la paysannel-iequi les abandonnait,une fois qu’ellestornbaienten

panne,pourscreplier surscssourcesd’eautraditiorindilesgénéralementinfectées.Lespopulations

villageoiscs,parcescomportemcnts,semblaient<un raisonnementlogiquc danssasimplicité:

l’Etat l’a donnée,1’Etat va la reparer.>>29

LesPHV ne comportaicntnile volet participationcommunautaire,ni lamiscsurpiedde structures

depnscen chargedesouvragcspar le milieu.L’entrecienet la maintenancedespompesa eauou

desfontainespubliquesétaientsousla responsabilitéd’organismcd’Etat ou du secteurprivé.Dc

façongénérale,les PHV constituaientune activitéponctuellenc s’inscrivantnullementdansun

programmeglobal de développcmentcommunautairepar microprojetsconnexes: champs

collectifs,petitscommerces,constructionde latrines,etc.

Cettepratiquedc l’hydrauliquevillageoisesansla participationpaysannea étéfort critiquéepar

certainssociologuesci autresexpertsdesla premieredécenniedesindépendancesafricaines.30

Mais ccn’est qu’au debutdesannéesquatre-vingtt;quelesOrganismesdedéveloppementet de

cooperationinternationale(ODC1) ainsique les gouvemementsafricainssesontenfin entendus

pour mettre en oeuvre une nouvelle politique dc PHV qui recommandeque tout projet

d’approvisionncmenteneaupotablecc d’assainisscerientdansles regionsruralessoft fondésur Ia

participationvillageoisc,puis suivi de l’éducaticrr sanitaire,de la formation despopulations

usagercsa la gestioncc a lamaintenancedesouvrages,a savoirles puits, les pompes,lcs fontaincs

d’une part; cc les latrines, les fossesd’aisances,les puisardsd’autre part. C’est l’approche

préconiséepar la Décennieintemationalede l’eau potableet de l’assainissement(DIEPA, 1980-

1990)et ccciconformémencau pland’action deMar del Plataadoptéparla ConferencedesNations

Uniesen 1977 au momentdu lancementdeIa décenrtie.31

29 PierreParis,~cLesprogrammesdhydrauliquevillageoiseau Sahel.Un cas d’interventiondansles sociétés
rurales>>,clansDominiqueDesjeux,L’eau, quelsenjewpour lessociétésrurales?Paris:L’Harmattan,1985,
p. 59.

30 GerardConacetal. op. cit.
31 AnneWhite, Principes directeurspour Ia planiflcaion de Ia participation communaulaireaux projeis

d’approvisionnementen eauetd’assainzssement,Genève:Organisationmondialede Ia sante(OMS), 1987.
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Nouvellepanacée!Sc basancdonc sur les experiencesaccumuléesau coursdesvingt demières

années- nous sommesalors au debut desannéesquatre-vingts- en matièred’hydrauliquc

villageoise,théoricienset praticiensdu développementformulentdésormaisl’hypothèsescion

laquellepourobtenirdemeilleursrésulcacsdansle secteurdesPHV, ii escindispensablequeles

populationsbénéficiaircsparticipentaux différentesphasesde réalisationdesprojecsccque le

processusdedeveloppementtouchesimultanémentd’autressecteursde la société.La participation

communautairedevicntainsi un factcurgarantissant,touteschoseségalesparalilcurs, Ic succèsdes

PHV ou du momsminimisantIcsrisquesd’échec.Hypothèsefort intéressantequetout chercheur

aimeraitcenterde tester.Maisencorefaut-il trouverun terrain d’expérimentation.Or la questiondu

dévcloppementcommunautaireen Afrique nousintéressaitdcpuis 1985. C’etait l’annéeo~inous

avions cu l’occasion d’évaluerpour le comptede lAgence canadiennede développement

international(ACDI) desprojetsd’ONG canadiennesen Afrique francophone,notammentau

Camerouncc au Mali. A l’instardesautresconsultantsquenousavonscitesplus haut,nousavons

pu constaterl’échcc desPHV exécutéspar ces ONG. Du restele pattern de leurs projets

d’approvisionnemcnten caupotableetd’assainissementétaitcelui desanneessoixanteet soixante-

dix.

En cettepériodede Ia DIEPA oU trouverons-nousdonc un ou desPHV conçusscionle modële

dominantdesannéesquatre-vingts7 Nous nous sentionsfrustré commechercheur.Mais c’est

oubliercesparolesdeFrancisBacon: <Le hasardheureuxne souritqu’a celul qui le rnérite>.Un

soir d’automncdc l’an 1986nousrecevonsa souperanoireresidenceaGatineau(dansl’Outaouais

québécois)uneainie-soeurtogolaise,fonctionnairect intervcnantcsocialeen missionau Canada,ct

un ami canadien,alorschargédeprojetsdedéveloppemcntdansunc ONG du nomdeCanadian

University ServicesOverseas(CUSO). La missionnairedu Togo etait là pour discuterdes

modalitésadministrativesd’un projccd’hydrauliquevillageoiseexécutéparCUSO(PHV-CUSO)

dansla regionmaritimedu Togo. Elle emit la coordonnarricenarionaledu PHV-CUSO. Au cours

denosconversationsnousavonsapprisquecc projetresultantdela cooperationbilatéralecntreIc

Canadaet leTogo ctencoursderéalisationdepuis 1984,estconcucc élaboréscionles principcs

directeursde Ia DIEPA, a savoir <<Ia planificacion de l’animation, et de la participation

communautaircaux projets d’approvisionnementen eau et d’assainissement>.Eureka! Nous

avonstrouvéun PHV-type a étudierthéoriquemenccc empiriquemcnt. Ce fut Ic point dedepart

d’une belle aventurede rechercheque nous présenconsdans les chapitressuivants, de la

descriptiondu modèledu PHV-CUSOa laconclusionde noireétudeenpassancpar Ia definition de

l’objet d’étudc,du cadrechéoriqueou d’analysecc de la méthodologie,la presentationdesrésultats

etdespropositionsd’intervention.
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2. LE SPATIO-TEMPOREL DU PHV-CUSO32

Legouvernementtogolaissepréoccupedepuislongternpsd’apporterl’eau potablea
chaquetogolais,chezlui ou lepluspt-espossibledesonhabitation.L’hydraulique
villageoiserevétun inrérêt socialencoreplus grand car c’esten zonerurale, au
Togocomtneailleurs en Afrique, quesetrouventlescoucheslesplus défavorisées
delapopulation.33

Fruit delacooperationbilatéraiccntrcIc Canadaetle Togo, le PHV-CUSOconstitueleplus grand

projetd’hydrauliqueviilagcoiseau TogodurantIa Décennieinternationaledel’eau potableet de

l’assainissement(DIEPA).Maisparailleurs,cc n’estcericspaslc premierPHV queI’Etat togolais

realiseavec l’aidc extéricurc.Avant tout historique de l’hydrauliquevillageoiseau Togo, il

convienttoutd’aborddefaire unebrevepresentationdeccpays.

2.1 Breve presentationgeographiquedci Togo

SituédansIa zonetropicalehuniidede1’Afrique occidcntale,leTogoestun petitpayscouvrantune

superficicde 56 600km2. II estlimitrophe du BurkinaFasoau nord,du golfe du Bénin (Ocean

Atlantique)ausud,du Ghanaa l’ouestcc du Bénin aVest. S’étendantdu sudaunordsurenviron

7001cmentrcle 6~ct Ic iie degrédelatitudenord,lepaysestdiviséencinqregions: la regiondes

savanes,Ia regionde Ia Kara, Ia regionccntralc,la regiondesplateauxct Ia regionmaritime.La

populationdu Togocstestiméeen 1991 a3 500000 habitants.~La densitémoyennede l’ordre de

35 habitants/km2qui placele Togo au secondrang despaysde I’Afrique de I’OuestderriereIa

Ghana,camouflecepcndantdeprofondesdisparitésrégionales.Ainsi plus delamoitie du territoirc

auncdcnsitéinférieurea 20 habitants/km2,mais 10 % du paysenregistreunedensitésupérieurca
50 habitants/km2.

Sur le planhydrographiquel’espacetogolaiscomprendtrois bassins: au nordle bassinde laVolta

déterminCpar la rivière Oti ; au centrele bassindu Monocc au sudle groupedesrivièrescôtières

qui sejettentdansle lac Togoet oü ii convientdedifférencierle Sio (Zio) cc le Haho.L’Oti, le

Mono et le Zio coulentdansdesvalléespeuprofondes.Le Zio, lc Hahocc le Monon’ont aucun

affluent significatif. Il n’existcdoncpasau Togo un veritableréseauhydrographique,ct tousles

32 Projetd’hydrauuique villageoise donL Ia maitrise d’oeuvrea étéassuméepar le CanadianUniversity Services
Overseas,uneONGcanadienne.

33 Voir RevueinternationaleEuropeOutremer,No 632.septembre1982,No specialstir le Togo,pp.24-25.
~ Le Monde, Samedi30 novembre1991,p. 3.
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coursd’eauont un debit très variablenon seulemenitau coursde l’annécmaiségalementaucours

desans.35Le debitmoyenannueldesrivièresestdenviron365 m3.

La region maritime oü Ic PHV-CUSO a été iniplanté a une densitéde 83 habitants/km2.

Concentrant40 % de Ia populationtotale du Togo, die estIa plus peupleedu pays.Prèsde la

moitiédecettcpopulationregionalevit dansla zonesud-cst.Mais il importedenoterquemême

danscettezonesurpcuplée,lcs vallécsct les depressionssoncquasimentvides.36

Du point de vue dessols, la region maritime est composéed’une bandelittorale bassecc

sablonneuse;d’unplateaude terredc ban-cpeuélevé(60a 200 m) et d’un plateaucristallin d’une

altitudede 150 a400 m s’étendantdu bassindu Monojusqu’auxplateauxdc l’intérieur. Surlc plan

hydrographique,la region maritimeestparcouruepa’- le fleuveMonoccpar Ic Hahoet le Zio qui se

jettentclansle lac Togo.Le climatesttempéréparla proximitédc la mer,et la pluviométrieoscillc

autourd’une faibic moyenncannuellede0,80mm.

2.2 L’hydraulique villageoise et l’eau de rnisère dans le Togo rural

Dansl’ensembleles spécialistesconsidèrentque Ia densitedu réseauhydrographiquedu Togo

pourraitcontribucrpour beaucoupa Ia solution dui problèmcde l’alimentation eneau dansles

villages.37Cependanttel n’est pasle cas.Au Togo, commeailleursen Afrique subsaharienne,Ies

populationsdeszonesruralesde faconparticulièrevivent de L’eau de misère.C’est le litre,

combienévocateur,quc Ic cinéastecamerounaisJean-MarieTenoasupercinemmcntdonnera un

de sesfilms consacreau problèmede l’alimentatiorL en eaupotablecc de l’assainissementdansles

villages africains. Ce film setermincparune chansonen choeurclansle cadred’une seance

d’animationcommunautairede sensibilisationsanilairecc hygiénique.Traductionlittéralede la

chanson

Diarrhéetu viensde la saleté
Moustiquefouslecamp
Moustiquctu amèncsIc paludisme
Moustiquc tu nousbciiffes Ic sang
Moustiquepetitcoquin
Moustiquesalebêtefotis le camp

35 YémaE. GU-KONU (sous Ia direction de),Atlas du Tcgo,Pans:Les EditionsJ.A., ~981,p. 14.

36 YemaE. GU-KONTJ(sousIa directionde),op. cii., pp. 24-25.

37 ibid.,p. 15.
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Voilà évoquéspar lcs populationsd’une localité ruraledu Camerounquelqucsproblèmcsdesante

lies a l’cau. Danscc sccteurles collecrivités villageoisesdu Togo sont aux priscsavecdes

problèmessimilaires.En fait dansla presquetotalité, la populationruraletogolaises’alimenteen

eaude marigots,de mares,dc sourcesou de puits traditionnels. Ces eaux,est-il besoinde Ic

souligner,sonten generalmalsaines,polluécs,insalubrescc occasionnentdenombreusesmaladies

quc nousavonsdejamcntionnéesau chapitreI. Ici commeailleursen Afrique Ia corvéed’eau

quotidienne,tâcheménagereastreignanteet fatigante,estreserveeauxfemmeset auxjeunesfilles.

Au manqucd’caupotablevient scgrefferegalementl’absencedemoyenshygieniquesadéquatsdes

excretaet deseauxusées.

On peutledevincrdeslors. Parmiles problèmcsimportantsdu sous-développementarésoudrepar

l’Etat togolaisfigurentnaturellemenrl’approvisionnementeneaupotableetl’assainissementdans

ics zonesruralesdupays(voir l’exerguedu presentchapitre).Des le debutdesannécssoixantele

Gouvernementdu Togo a crééau scm de la Direction des travauxpublics un serviceappelé

lApprovisionnementde l’hydrauliqueetde l’électricité chargéde laconstructiondepuits agrand

diamètredc 1,80 m. Cespuits ~ontconstituépendantdenombreuscsannéesla solutionadoptée

parles subdivisionsd’hydrauliquepourI’approvisionnemcnten eaudespopulationsruraIes.~38

Ce programmea connu sonapogeevers1966 avecl’opérationPuits en invescissementhumain

dans le Nord-Togo. Mais l’hydrauliquc villageoiscpropremencdite a pris unc importance

considerabledansle cadredu 3d Plannationalde développementéconomiquecc socialdu Togo

(1976-1980).Ce plan visait, entreautrcsobjectifs, a alimenceren eau samel’ensembledes

populationsrurales.A cetcffct, II aétécrééun ministèredesRcssourceshydrauliques,cc le service

mis surpied en 1960a ététransforméen Directionde l’hydraulique et de l’énergie (DHE). Les

regionsdu paysontétédotéesde subdivisionshydrauliques.Durantcettepériodeun important

programmedeconstructiondepuitsaétéréaliséparlegouvemementtogolaisgraceau financemcnt

du troisièmeFondseuropéendedévcloppement(3~FED).

Puisvint le programmedu 4~FED (1979-1980)a partirduquelle Togo aabandonnélespuitsa
granddiamètrepouropterdésormaispourles foragesdepuitsapetitdiamètrede 125 mm équipés

depompesapédalcs.Pourquoimaintenantles forages?Unepremiereraison,d’ordre sanitaire:

les puitsagranddiamètres’il nedcmandentquedesmoyensdexhauretraditionnelle,a savoirles

seaux,les gourdesou lescalebasses,ne garantissencpoint Ia qualitéhygiéniquedeseaux.Seconde

raison,d’ordrc économique:les foragesprésententdesavantagestechniquesde pémennitédes

ouvragesct de coütsd’exécutionmoindres.(<En vue d’un équipemencrapidedu paysen points

38 RevueinliernationaleEuropeOutremer,op. cii., p. 25.
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d’eau,Ia techniquedeforagemarteau-fond-detrou aétéretenuepourles zonesdu socle,alorsque

le bauageetrotarysontmaintenuspourle bassinsédimentairecôtier.>>39

En 1979, les besoinsétaientcstimésa 5 400 points d’cau clanslesvillages, a raisond’un point

d’eau pour 150 et a 200 habitants.Le 4e FED qui s’est terminéa La fin dc 1980 a permisla

constructionde280pointsd’eaururauxsuppiémenutires.Or,a Ia fin dc 1978, le nombredepoints

d’eauvillageoisexistantss’élcvaienta un millier environ,comprenantsurtoutdespuitsa grands

diamètreset quelquesforagesequipesde pompes.C’est donc dire que même les ouvrages

supplCmentairesdu 4~FED ont Cté loin decomblerles besoinsen pointsd’eaururaux estimésa
courtterme.Parailleurs,au debutde 1979on estimaicquamoyenterme,soiten 1985,Ia demande

seraitde 8 000 points d’eau. Mais iorsqu’ona considere les autresprogrammesd’hydraulique

villageoiseencours(enmêmetempsquc ic 4~FED) ou en previsionon aaboutia la conclusion

suivante:

A moyen tcrme (1985), lc Togo disposaicdonc de presde 2 300 points d’eau
supplémentaires,soft un total de 3 300points d’eau sur 8 000.Donc malgreles
efforts consentis,les réalisationsserontbien inférieuresaux besoinsestiméset
d’autresprogrammesde travauxdevraientêtrecntrcprispourêtrea Ia hauteurdes
besoins.40

Les efforts d’hydrauliqucvillageoisc se sont donc poursuivis au Togo depuis 1979 avec

l’assistancededifférentesOrganisationsdedéveloppementcc decooperationinternationalc(ODCI)

dont lcs pnncipalessont: ic Fondscuropecnde développemcnt(les 4~et 5~FED), La Banque

Ouest-Africainedcdéveloppement(BOAD), lAidc intemationaleaméricaine(USAJD),4’ le Fonds

d’aideet decooperation(FAC), Ic Conseilde l’ententeet l’Aide intemationalejaponaise(JICA).42

Mais quesontdevenustouscespuits cc cespompes? Dcbeauxtasde bétonet de ferraille ! Des

épavesdccimentet demetal!

39 Direction de I’hydrauliqueet de I’electricite (DHE). Hisiorique de l’hydraulique villageoise, rninistèrede
lEquipementetdesPosteset Telecommunications,Gouvernementdu Togo,Mzméo,2 p.

40 RevuemiernationaleEuropeOugremer,op.cit., p. 25.
41 USAID : United StatesAgencyfor InternationalDevelopment.
42 JICA: JapaneseInternationalCooperationAgency.
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TABLEAU 2.1

programmes d’hydraulique villageoise (PHV)
au Togo depuis 1979

Sources: 1) RevueintemationaleEuropeOutremer,
2) DI-IE, Mirnéo, 1987.

No 632, septembre1982 ; et

Remarque:LeprogrammePNUD derecherchea permisde realiserdesetudesd’inventairedes
ressourcesen cau du Togo, enparticulierclansla zonedesoclede 15 000km2 an
Centre.Ouestdu paysentre1970et 1983.

2.3 Le Togo et Ia Décennie internationale de (‘eau potable et de I’assainis-
sement(DIEPA)

Entrc tempsla Décennieinternationaledel’eau potableetde l’assainissemenc(DIEPA) aécélancéc.

Lesconcepteurscc lesintervenantstogolaisen matièrede PHV ont acquisdesexperienceset tire

desenseignementsdesprogrammesréalisésjusquela. Deux grandesleconsretiennentdésormais

l’attention ctdeviennentle lcitmotiv de l’hydrauliquevillageoiseau Togoet partouten Afrique : la

sensibilitédescommunautésbénéficiairesdesPHVaux rêglessanitairescc d’hygiêneélémentaires

Principaux

PHV Nombred’ouvrages Region Années

4°FED 180
100

Maritime
Plateaux 1979-80

BOAD 90
60

Maritime
Plateaux 1981-82

USAID 750
400

Plateaux
Savanes 1982-83

5e~j) 240
35

Kara
Maritime 1984-85

saroco
(Allemagne)

600 Centrale
Kara,

Savaneset
Plateaux

1985-87

nc~
(Japon)

35
60

Maritime
Maritiriie

1985-86
1987

Conseilde1~ntence 1000 Maritimeet
Plateaux

?
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d’une part ; puis leur formationa Ia maintenancedeséquipementsmis enplaced’auirc part.Et les

expertsdepréciser:

Riennesencependantde mectrca La dispositiondespopulationsuneeaudebcnne
qualitébactériologiquesi le recoursa l’eau clu marigotou de la marevoisinesefait
de manièrechronique(pendantla saisondespluiespar exemple).Un impact
durablesamla santedesindividusnepeut&e obtenuqueparunc actioncontinue
comprenantla vulgarisaciondesregLesd’hygiencelementaires,La construction,
l’cntrcticn et l’utilisation de latrinescc defossesscptiques,laprotectiondesabords
desforagescontreles pollutionsd’origine hLlmaineou animale.43

Si parailicurs lors despremiersprogrammesd’hydrauliqucvillageoise,Ic volet animation cc

sensibilisationdespopulationsbénéficiairesa l’utilisation ct a Ia gestiondesouvragesd’eaun’est

pasapparuimportantdansle processusde realisationdesPHV, aujourd’hui la preparationet la

formationdescommunautéslocalesa la maintenanceet a l’entreticn despointsd’eauconstituent

unecomposantcessentiellede la miscen oeuvredesprojecsd’approvisionnementen eaupotablecc

d’assainisscmentdansles zonesruralesdu Togo.~

Le Gouvemementdu Togo a adhéréa la DIEPA (1980-1990)et s’estdonnécommeobjectif

prioritaire l’eaupotablepourtousen 1990.Quatreministeres,leursdirectionsetservicesrespectifs

scsont appliquésa définir lesobjcctifs nationauxde la DIEPA ansi que ics strategiesdcvant

permettrcde les atteindre.fl s’agitdesministèressuivants:1) ministèrede l’Equipernentcc des

Posteset Telecommunications;2) ministeredu Plan et desMines; 3) miniscèrede La Sante

publiquect desAffaires socialescc de la Condition feminine;et4) ministèrede l’Environnementcc

du Tourisme.

La Direction de l’hydrauliqueet de l’énergie rattachéeau premierministèrecite ci-dcssusest

chargéede La conception,dela planification,dela supervision,de la constructionetde L’installation

despompes.Elle estégalcmentresponsablcde l’organisationde la maintenanceetdc l’entretiendes

ouvrages.La Direction généraledesminesct de Ia geologicincervientdansla miscau pointdes

methodologiesderecherchedeseauxsouterraincs.La Directiondu plan coordonneles accmvites

économiquesetrechercheles flnanccmentsnécessairesa la realisationdesPHV.

43 RevueiiuernationaleEuropeOutremer,op. cii., p. 25.
~ Direction de l’hydrauliqueet de I’electricite (DHE), ~Se~siondeformation internationale.Alimentationen eau

potablecc assainissementen milieu rurab,SophiaAritipolis - France- Togo,du 23 au 30 novembre1987,
Lome, ministèrede lEquipementet desPostesec TeI~communications.Gouvemementdu Togo,Miméo,p.
14.
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La Direction généraledes Affaires socialesorganiseet coordonneles volets animation-

sensibilisationcc participationcommunautaircdespopulationsau processusd’implantation cc

d’entretiendesouvragesdesPHV. Le Servicenationald’assainissementestchargédesvoletssante

et hygiene;ii travaille deconcertavecIc Servicenationalde l’éducationpourIa sante.La Direction

du genierural est chargéedc la constructionou dc la supervisiondesretenuesd’eau ou des

barrages.Enfin, Ic Comiténationald’eau,un comicéintcrministéricl,définit lapolitiquede l’eaudu

gouvernement.Rappelonsquc l’Etat togolaisvisait A fournir, de 1980 a 1990, 20 litres d’eau

potableparhabitantparjour (20 I/hbt/j) a la populationdeszonesrurales.Le point d’eau réalisé

doit êtresituédansun rayon de 500 m a 1 km environ. C’est a cet effec que les opéracions

suivantesont étéfaites de manieresystématiquc.Sur le plan technique,l’identification des

rcssourceseneau disponiblcs (eaux soucerraines, caux de surface, cauxdepluie, eauxde source)a

étéeffectuéect les moyensde leursexploitationsadesfins domestiquesont étédéterminés.45

Du pointde vuesociodémographique,uneestimationdela populationruraleet de leursbesoinsen

cauaétéétablic(voir tableaux2 et3). Enfin tin nouveausystemede maintenanceetd’entretiendes

points d’cau a Cté proposeet mis sur pied. Appelé systèmed’entreriendespompes(SEP),cc

systèmeviseunemeilleurepriseenchargedesouvragesdesPHV par les populationsvillageoises.

Ii comportetrois niveauxd’intervention: 1) la surveillancedespoints d’eau par lc surveillant

villageois; 2) Ia reparationdespannesmineuresparl’artisan rural ou Ic réparatcurintervillage;3)

la formationtechniqueet lc contrôlcdesdeuxprécédentsintervenantsassumespar le mécanicien-

pompequi rclèvedu Servicede l’hydrauliquerurale.Le mécanicien- pompeintervientégalement

en casdcpantiesmajeures.

C’cstdanscc nouveauconcextereflétancIa philosophiccc adoptantles strategiesdinterventionde

la DIEPA quele PHV-CUSOestentréclansl’histoirc récentcdc l’hydrauLiqucvillageoiscau Togo.

La petitehistoire du PHV-CUSO,elle-mêmc,remonteen 1979 alors quele Togo a présencéun

projetdePetitehydrauliquevillageoiseau Ministrc canadienAsselin (aujourd’hui Sénateuret

LieutenantGouvemeurdu Québec)qui assistaitdansla capitaletogolaise,Lomé,auneconference

de l’Agence decooperationculturelLecc technique(ACCT). Suitea cettevisice en mai 1980 Ic

Canadapar l’intermédiairedel’Agencecanadiennede développementinternational(ACDI) arcçu

45 Les points d’eau (puits et forages)doivent êtreequipesde pompesa motricité humaine. La pompe INDIA
MARK U est pnvilégide.Les eaux souterrainessont exploitéesau moyen des méthodesclassiques
dinvestigationet de foration (photo-interpretation,methodesgéophysiques,methodede foration au marteau-
fond-de-tmu,etc.).1_eseauxnon souterraines,eauxdepluie parexemple,sontrecueilliespar les impluviumset
conservéesdansdescitemesou reservoirs,puis ensuiteiraitéespour des fins domesliques(voir Direction de
1hydrauuiqueet de I’dlectricité (DHE), Miméc,1987op. cii., pp.4-13).
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TABLEAU 2.2

Population rurale a court, moyen et
long termes par region economique

Populationpar
regionécono-
mique

Années

Maritime Plateaux Centrale Kara Savane Total

1985 657 209 646 706 242 226 264895 332 072 2 143 108
1986 671077 666088 253683 268363 341087 2200298

1990 730473 748506 306276 286027 379672 2450954

1995 814814 874357 39O55:L 302532 434121 2816375

2000 912 526 1 016779 501 90() 327 087 496411 3 254 703

Source:1) Direction de l’hydrauliquect del’énergie,Togo, 1987

TABLEAU 2.3

Repartition des points d’eau a court, moyen et
long termes par region économique

Points
(fCaiJP&
region
économique

Années

Maritime Plateaux Centrale

-________

Kara Savanes
Centresdc
santeet
écoles

Total

1985 1 878 1 848 692 757 949 ---_— 6 124

1986 1917 1903 725
-

767 975 --- 6287

1990 2087 2 139 875 817 1 085 600* 7 603

1995 2328 2498 1116 864 1240 700* 8746

2000 2607 2905 1434
: ~ 1418 800* 10100

Source: 1) Directionde l’hydrauliqueetde l’éncrgie,Togo, 1987

* Ccspointsd’eausontprévuspourles besoinsdescentresdesanteprimaire
et desécolcs.Rcmarquc:Ces résultatssont basessur: les résultatsde
recensementde 1981 en considerantles tranchesdc population(100a soo
habitantsct ...). Le nombrciiiéoriqued’ouvragesnécessairespourcouvrir
l’enscmblcdesbesoinsdu paysen 1990.

une requêteofficielle du Gouvemementtogolaispourla réalisationde projetsd’approvisionnement

en caupotableaux populationsruralcsdediversesa;~glomérationsau Togo.
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En décembredc La mêmeannéeune mission canadiennes’est renducau Togo en vue de La

reconnaissanceccde Ia preparationd’un projetqui selimitait finaLementa Laréalisationdesforages

ou despuitsdansLa regionmaritime.En avril 1981,uneseconderequêtctogolaiscdemandaitun

projecd’approvisionnementeneaupotablelocaliséclanslcs zonesruralesnécessiteusesde la region

maritimedupays.En scptembre1981,unemissiond’assistancecanadicnneprocèdcauneétudede

faisabilité du projet d’hydraulique villageoiseclans la region maritime. En occobre1982, le

CanadienUniversityServicesOverseas(CUSO)uneONGcanadienneaétéapprochéepar I’ACDI

pourètrel’agent d’exécutiondu projetd’hydrauliqucvillagcoise.CUSOavait ajoutéalorsle volet

educationsociosanitaires’inscrivancainsidansla perspectivede l’OMS cc de laDIEPA qui stipule

qu’un programmed’alimentationen eaudescollecflvicésruralesn’estcomplccet achevéquc s’il est

suivi depratiquesd’hygièneetdesantepnmaire.

Dc février 1983 a févricr 1984, desmissionsdc l’ACDI cc du CUSO au Togo onc permisdc

presenterune troisièmecc dernièrcébauchede l’étude de faisabilité du projecd’hydraulique

villageoise,désormaisconnusousle nompopulairede PHV-CUSO.Enjuillec 1984uneententea

Ccésignécentrcle CUSOet l’ACDI. Enfin,en octobre1984un accordcncrele gouvernemencde la

Républiquetogolaisecc le CUSOaécésignéconcrécisantIc debutderéalisationdu projet.

2.4 Description du PHV-CUSO

Avec le rcculdu tempsnousconscatonsqueIc modèlcdu PHV-CUSOa étéconcuct éLaboréen

s’inspirantdesexperiencesvécuesd’une part,par CUSO comme ONG avec sa philosophic de

participationcommunaucaireccd’autrepart,parles projetsd’hydrauliqucvillageoiseexécucéspar

lesorganismesde développemcntccdecooperationincemationalesuivants: USAID, FED, FAC.

Amsi les volctssociosanitaireccparticipationcommunautairedu projecseraientunepropositionde

CUSOcc Ic volecsystèmed’entrerienA troispaliersdesouvragesseraicunepropositionde Ia panic

togolaise.Nous présentonsci-dessouscc modèleen décrivancson but, sescomposantescc ses

moyensd’action.

Le PHV-CUSO vise l’approvisionnemencen eau potable,l’amélioration despraciquescc des

conditionsd’hygiènede 65 000 habitants,c’est-à-dircdespopulationsruralesdesprefecturesde

Zio et du Yoco dansla regionmaritimedu pays.Cetteprefectures’étend surune superficiede

6 100km2, soic Ic 1/9 de La superficietocaicdu pays.Le climacqui y règneestde typeequatorial

guinécnaquatresaisonsavecunc précipicationqui varieentrc800 mmcc 1 200mm/rn. Lesreliefs

de Ia regionne montrcntpasd’accidencsmajeursa part les trois valléesde Zio, HahoccMono.Les

altitudessontengénéralrégulièresallantdc 120-150m s’abaissantjusqu’auniveaude la mer.La
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couverturevégécaleestcomposéeessentiellementdessavaneset dessavanesarborées.Quanca
l’hydrographiedIecomptetrois bassins:1)Zio a l’ouest; 2) Hahoau centre(Afflucncs: Yoto cc

Liii) cc 3) Mono a I’est.

La populationdela regionmaritimecomptait710000âmesenvironen 1970.Cechiffreescmonte

a 1 029000 habitantspourl’année 1981dont441 559concentrésaLoméet sesenvirons.La part

de la populationurbainecscde 424 149 habitantset celic du milieu rural 604 939 soic 38 % cc

58,8 % respectivemcnt.La densitédémographiquevariantd’une regiona l’autre comptepourIa

regionmaritimede 161 iVkm2.

Lesecteuragricoleemploie206000 actifsdont74000 cxploitants.La superficiecultivéc escde

109 000 hectares,soit 0,53 ha.par actif. Les cuLturesprincipalessoncIc mais,Ic manioc,Ic riz, Ic

palmiera huilc, Ic haricot,les arachidesainsiqu’unevariétédelegumesetde fruits dont l’ananascc

les agrumes.Le colon estplus répandua l’extrêine nord de la region.La pêcheet l’artisanat

constituentégalementdessourcesderichessenon négligeables.LaproximitédeIa capitale(Lomé)

a transforméla region en tine zoned’immigration forte. La savanisationaccéléréeest tine

caractéristiquedeplorablede Ia regionainsi quesondéboisementintcnsif.

L’épuisementdu sol et Ic manqued’eau potableconstituentles problèmesmajeursdanscecce

region.Leseauxdesurface,icseauxsoutcrraines,leseaux stagnantesqui sont toutescontaminées

constituentnéanmoinsles principalessourcesd’approvisionnementd’eaudespopulationsdu Zio ct

du Yoto. Elles sontnaturellementresponsablesde nombreusesmaladieshydriquesdont Ia plus

répaLnduedanslesdeuxprefectures,La dracunculosecommune,estappeléeIc ver deGuinée.46En

saisonsèchcles femmescclesenfantsqui assumentLa corvéed’eaudoiventmarcherde 15 a 20 lan

parjour pourserendreaux rivières(Zio cc Yoco).I Is s’y baignentcc y laventlesvêtementsavant

depuiserl’eau pourdesfins domestiques.Le sombretableaude Ia pollution ccde La contamination

de ceseauxestcomplétéparl’abreuvementdesanimauxet l’écoulementdesdéchetshumains.

Avec une populationde 1 029000 habitants(198:L), la regionmaritime estla plus peuplécdu

Togo.LaconcentrationdémographiquedansIa regionreprésencait36,4 % deLa populationtocale

en 1970 (en 1988 la populationde la regionmaritime ne compcaicque 710568 habitants).Sa

pyramidedémographiquecontientles mémescaractéristiquesqui distinguentLes paysenvoiede

développemenc,c’esc-à-direunebasecomposéedejeunescc un sommecoü seconcentrentles plus

46 Marie-MagdelainePetit, Contributiona l’étudede Ia dracunculosedansIa préfecuredu Zio (Togo), thesede
doctoratenMédecine,présenteeetsoutenuepubliquementIc 7 juillet 1987,Universitédu Bénrn,Lomé,Togo,
p. 64.
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âgées.DansLa prefecturedeZio parexempLe,<desenfantsdemomsde 15 ansconstituent48,9 %

deLa populationtotale.~47La regionmaritimeparrapportaux autresregionsdu paysscmblcêirc La

mieuxnantieenmatièred’équipemencscolaire.Le tauxde scolarisationpourl’année 1983-84étaic

de 67%.

Quanta la compositionechniquede Ia region, les éwésreprésentcnt94,27 % de Ia population

ruraledu Zio et les Kabye 2 %. Parmi les éwés<.55,5 %des ruraux se déclarcnc animistes et

21,75% catholiques.~48Encc qui a traita l’infrastnicturesanitaire,la regionmaritimedisposede

6 hôpitaux,de 1 654 lits cc 127 médecinsen 1987. Mais La distributiondecesressourcesest

inégaled’une localitd a L’autre. Ainsi, La concentrationdesfacilités médicalesa Lomé ne laisse

qu’unmédecinpourchacunedesprefecturesdu Zio ccdu Yoto.

C’cst particulièrementa La situationde manqued’eau potableet de moyensd’assainissement

adéquatsquelePHV-CUSOvcuts’attaquerdansles deuxpthfeccuresmentionnécs.Pratiquement,

Ic projetvise a permettrea tous leshabitantsd’environ260villagesd’avoir accèsa 30 litres d’eau

parjour cc d’inscallerdesmoyensd’évacuationdese:scretaet deseauxusécs.En cermeconceptuel,

Ic PHV-CUSOcomprcndsix volecs:1) Ic volec technique;2) ic volet formationdu personnel

d’encadrementdespopulationsbénéficiaires; 3) le volet participationcommunautaire; 4) Le volec

educationsociosanitaire;5) Ic volet maintenanceet entretiendesouvrages(foragespompe,

latrines,champscommunautaires); 6) Ic volet integrationde La femmeaudéveloppement(IFD).

1) Le volet technique consisteen un programmede foragesde puits munis d’unc pompe

manucile,d’aménagementdessourcesd’approvisionnemcntd’eau alternativescc dc la remiseen

&at despuitset pompcsdejaexiscancsmaisdéfectucux.Lesforages(environ250)ontétéexécucés

par la sociétécanadienncdénommécGEOMINES/BRGM qui avaic I’expériencede projecs

similairesdansIa regiondesplateaux.

2) Le votet formation est chéoriquemcntbasesurLa méthodede formationdesformaceursou Ic

training of trainers. Elleconsistea formerdesanimateursrurauxappelésdansle IangagedeCUSO
desagentsde base(AB) auxprogrammesdeparticipationcommunautaire,de sensibilisationcc

d’éducationsanitairedespopulations,ainsiqu’à leurformationa I’entreciendespointsd’eauet des

latrines.Lesagentsdebasea leur tourdoivent formerdesresponsablesvillageoisqui en dcrnier

cssor,animerontetformcrontles populationsbénéficiaires.

‘~‘~ thid.,p.64.
48 ibid., p. 67.



27

3) Le volet participation communautaire vise a mcctrc en branle des strategies

d’incerventionqui permcttraientaux populationsbénéficiairesde s’organisercc de participer

individuellementcc collectivemcntauxdifférentcsphasesd’implantationdu projetdu PHV-CUSO,

depuisl’élaborationdesprogrammesd’actionjusqu’ausuivi-évaluacion,en passantparl’exécution

destravauxdecesprogrammes.Laparticipationcommunaucairedevraicconcrècemencsetraduire

par les faits suivants:La misc surpiedde comitésvillagcois dedéveloppement(CVD) cc d’un

cornice de santede village (CVS); La participation active des populationsaux travaux

communaucairespar un apportde la main-d’oeuvrelocalect l’utilisation de macériauxlocaux

(sable,gravicr, bois, sol). Lesprincipauxtravauxcommunautairesidentifiessont:Ic labourdes

champscollectifs ou les microprojcts lucratifs (MPL) dont les rcvcnusdoivcncpcrmcctreaux

populationsd’assurerla maintenanceccl’entretiendespompes; la constructiondeslatrinesou des

microprojecssanicaires(MPS).

4) Le volet education sociosanitairevise a mobiliser les populations bénéficiaires,a les

scnsibiliserafin de résoudrcles problèmesreliesa l’eau cc a la sante.Ii s’agit d’éduquerlcs

populationsa une ucilisation hygiéniquede l’eau fourniepar lespuits et a l’usagedesmoycns

d’assainissement(latrines)scionles normesde I’OMS.

5) Le volet maintenance et entretien des ouvrages du PHV par les colleccivités

villageoiseselles-mêmesconstituentsansdoutc la mesurela plus importancedesprogrammes

d’alimencationencaudeszonesruralesdeLa politiquede la DIEPA. L’Etat togolais,commenous

l’avonsdéjàsouligné,en afait égalementtin pnncipefondamentaldesle debutdesannéesquatre-

vingcs.LePHV-CUSOa doncintroduit un systèmede gesciondespointsd’eau a troispaliers:1)

lescomitésvillageoisdedévcloppcment(CVD), 2) le secteurarcisanalprivé, cc La Direction de

l’hydrauliqueetde l’énergie(DI-LE) du GouvernementtogoLais.La structureorganisationnelledecc

systèmedegestionfonctionnede Ia manièrcsuivance.49Le CVD escdirectemencresponsablede

l’cntrccien despompesen désignancdessurveillants-pompesbénévoles.Ceux-ci iniciés aux

caraccéristiquesdesouvragessoncchargesd’en contrôlerIa manipulationcc Ic fonctionnement.

L’entrecienconsisceau changemencdespiècesd’usure,serragedesboulons,graissagede La chaIne

cc peincurcde Ia borneextérieurc.Lessurveillants-pompesdoiventaussiassurerIa propretédes

abordsdespompes,réparerLcs pannesmineuresou appelerl’artisan-réparateur.

Lesartisans-réparateurssoncégalementchoisispar les CVD maisau scm desartisanslocauxplus

ou momsspécialisésdansIa mécaniquede moco,mobyleue,etc. Les candidacsreçoivencune

49 Yao ASSOGBA,<<Afrique francophone:vers un transfertde Ia gestionde I’eau aux vi11ageois~,dansRevue
Iniernationaled’aczion communaulaire,19/59,printemps1988,pp. 177-183.
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formation qui leur permet de réparerles pompesen panne.Mais I’artisan-réparareurcontinuedc

travaillerdanssonatelierhabitue!cc incervienc a La demandedu CVD pourles pannesmajeuresdes

ouvrages.II estalorsrémunéréparIa caissevillageoise.Chaqueartisana asa chargeunetrentainc

depompes,maischaqueCVD escIibrc d’cngagerl’artisan qui lui convientad’artisans-réparaceurs

dansles zonesdu projct. Des stagesde recyclagespériodiquessont prévus. Une structure

d’enrreriendespompes(SEP)miscstir piedparIa Direction de I’hydrauliquecc de I’énergie(DHE)

relevantde l’Etat cst chargécdecontrôlcr les deuxpaliersprecedents.ELIe csc com’posécd’un

ingénieur-régisseur,d’uncechniciendechancierccdesrnécaniciens-pompe.Cesderniersreçoivent

uneformationchezlescntreprisesqui fournissentles pompescc sontchargesde la reparationdes

pannesqui dépassentles capacitésdesarrisans-réparateurs.Si Les mécanicienssoritdessalariesde

l’Ecat, les piècesde rechangeparcontresontachetécspar le CVI). Leursprix sontcontrôiés parle

gouvernementcogolais.42agentsdc base(compreiidreagentsd’animation)reLevant,entreautres,

duministèrede la SanteccdesAffaires sociales,du Servicenationald’assainisscment,desraisons

familialescc du CUSO,font desactionsdesensibiii;ationauprèsdesvillageoispourunerneilleure

priseenchargedespompcs.

6) Volet integration de ía femme au dévelo’ppement (IFD): IL n’est plus besoinde

soulignerle roleimportanttraditionnellementjouéparLa femmedansIc secteurdel’alimentationen

eaudesfamiliesenAfrique. Pourneciter quece~ecceur.Darisle prolongementde La déccnnie

intcrnationalcde Ia femme,et les nouvellespoliciquesd’implication desfemmesafricainesdansles

projetsdedéveloppemencenamontccen aval,les planificateurscanadienscc togolaisont fait de

l’intégration de La femmeauPHV-CUSOtin volet non momsimportant.Partantde l’hypochèse

queIa disponibilitécc l’accessibilitérapidedei’eau potablelibéreraiclesvilageoiscsde leurcorvée,

us ont supposeque les femmespourraientinve5tir Ic tcmps ainsi gagnédansdesactivicés

économiquesnouvellesdonccUestireraientdesprofitspourciles-mêmesd’abordcc éventuellement

pourleursenfants.Cevolet consistedoncnon seulemcnta faire participerlesfemmesdesvillages

du Zio ct du Yoto aux différcntesactivitésdu PHV-CUSOmaiségalementa les sensibilisercc a les

formera La miscsurpiedd’activitéséconomiqueslucratives.

Voilà lemodèledu PHV-CUSOtel qu’élaborépar sespromoccurscc dontnousallonsanalyserla

dynanñquede réalisation.Le coüctotal decc projel s’élevaiten 1984, a 8,1 millions dedollars

dont7,3 millions proviennentde l’ACDI cc l’équivaient de 800 000 du Gouvcmemenrdu Togo.

Mais a Ia fin du projeten 1990soicsix annéesplustard, soncoQt total s’élevaica 10,2 millions de

dollars.Le chapitresuivantprésenceraI’objec cc Ic cadrethéoriquede La recherche.
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3. OBJET ET ORIENTATION THEORIQUE DE RECHERCHE

3.1 Definition de l’objet de recherche

Le PHV-CUSOprésentéau chapitrcprécédcncsousformedemodeleescconsidérédansles années

quatrc-vingtsen Afrique noire francophonecc dansle milieu desorganisationscanadiennesde

cooperationintcrnationalccommetin projetnovateur,en cc sensquecontrairemenca cc qui s’esc

fait jusquelàdansIc domaine,ii associc(en théorie)étroitementIa participationcommunautaire,

l’éducationsociosanitairecc lcs aspectstechniquesde l’hydrauliquevillagcoise.Du point devue

méchodologiquenous avons postulé que le PHV-CUSO a une valeur exemplaireou

paradigmatique.Des lors nous pouvonsI’étudier par Ia méthoded’analysedesparaboles

sociologiques.

En termesimagesceccedémarchequi fait panic de Ia famille du paradigmeinteractionniste,

consistcra raconterdeshistoiresexemplaires,dont on cherchea tireruncmorale.Ou bien,si l’on

veut, une anthologie dc phénomènes sociaux que I’on empruncea desetudessociologiquesou

ethnologiquesetquel’on raconte de manièrca conclurestir lamoralequel’on avoulu illustrer. En

sociologicdc l’action appliquéeau changemencsocialou au développement,cecteapprochecsc

utiliséedepuislongcempspar desechnologuesqui s’incéressentau phénomènede diffusion de

l’innovation au scm d’une communaucédonnée.Les tenantsdecetteméthodepartentdu posculat

sclon icquci il nc pcut pasy avoir de théorie généraledu changcmencsocial cc ii esc même

impossibleden construiretine, puisqu’il s’agiraic alors d’une chëoriegénéraledc l’histoirc. Ii

vaudrait mieux donc étudier des microprocessusqui pcuvent d’ailLeurs avoir une valeur

paradigmatiqueplus large.50

Le courancde penséecc d’intcrvention voloncaristequi a inspireIc PHV-CUSOsupposequc Ia

participationet l’éducarioninformelle (encoreappeléeIa sensibilisarionou l’animation) sontdes

factcursdeterminantsde La réussicedespratiquesdedéveloppementcommunaucairedonc les bucs

soncd’opérerdeschangemcntssociauxdansles regionsruralesdespaysen développemenc.Mais

par ailleurs on ne comprendpasencoretrès bien les méthodesd’éducacioninformelle, ni les

méthodesdeparticipationnécessairesa la bonncmarcheéventuellcdesprojetsdedéveloppernent

50 Le PHV-CUSO,avons-nousdit au chapitrepréc&lent,a été élaboréa partirdesleçonsuréesdesexperiences

d’hydrauliquevillageoiseanténeures.Tel que construit et perçu, ii représentevii exemplede ~paradigme~
dinterveniiondansle secteurde l’hydrauliquevillageoisedansIa décennie1980-1990.Pourensavoirdavantage
surIa notion valeur<<exemp1aire~ou ((paradlgme))le lecteurpeut lire avecintérêt:Henri Mendraset Michel
Forsd,Le changementsocial: zendancesa paradigmes.Paris: Armand Cohn, 1983.Voir egalementYao
Assogba,<<Le paradigmeinteractionnisteet le processusdu développementcommunautaire:l’exempledes
ONGenAfnque.~Revuecanadienned’é:udesa dudéveloppemeni.Vol. IX, No 2, 1988,pp. 201-218.
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en généralcc desprojets d’hydrauliquevillagcoise(PHV) en parciculier. Ii seraicdonc fort

intéressanc,aussibiendu point de vuedesconnaissancesquedespratiques,devoir concrètement

dansIc cadred’unprojet d’intervencionen quoicons]LscentL’éducationinformelLeet la participation

despopulationsbénéficiaircs.Telcsc l’objct principaL d’étudequi a inspirececterecherche.Quanta
sesobjectifs specifiques,us sont: 1) d’étudier Ia dynamiqucdu processusd’impLantationdu

projecd’hydrauliquevillageoiscdu CUSO (PHV-CUSO);2) d’analyserIcs modesd’animationcc

de participationdespopulationsbénéficiairesauic différentesphasesde réaLisationdu PHV-

CUSO; 3) d’expliquer l’imporcancerelativede l’animation et de Ia participationdespopulations

auxouvragesainsiqueleur tcndancea Ia priseenchargedecesdernicrs,en fonctiond’uncertain

nombrede facteurssociodémographiqueset contextuelstelsque: Ic sexe,Ic contexted’animation

danslesvillages, Ia situationgéographiquedesviliageset les reunionsinitiécspar les comités

villageoisdedéveloppement..

3.2 Discours et pratiques paradigmatiques dans le développement

Deuxparadigmesprincipauxfondencles discourscc lespraciquesdu développementclansIc Tiers-

Mondeen généralcc enAfrique en particulier. Ii s’agic d’une part, du paradigmedéterminiscc

fortemencinfluencepar Ic positivisme51cc d’autre parc,du paradigmeinceraccionnistede type

wébérien.52

Dupoint dcvue théorique,pourexpliquerles échecsdesprojetsde déveioppementengénéralou

les échecsdesprojets d’approvisionncmenten eaudescoilectivitésruralesen particulicr, ies

tenantsdu premierparadigme- c’est-à-direIc décemci.niste- évoquentIc componementtrrarionnel

de Ia paysanneriequi seraitdii a l’influencecausaledesvaLeursetdesstructurestraditionnelLes;

l’attachementdespopulationsvillagcoisesaux traditionssécuiaires,ieurpasséisme,etc.53Voici,

en guised’ilustration decc courant,uneenquêteque nousavonseffectuéeen 1984 a titre de

consultant.Minta, petitelocaLité enclavéede La Hauie-Sanagaau Camcroun,a bénéficiédansles

annéessoixante-dixdunemicroréalisation:le creusagcdepuits. Des expertset responsables

d’organisacionsnongouvernementales(ONG) ont identifléun besoindcLa population: Ic manque

d’eaupotable.Les femmesdesvillagesdoiventparcourirdeskilomètresapiedpouraller chercher

51 Le classiquedu paradigmed&erministeestsansdouteW.W. Rostow,Lesézapesde Ia croissanceêconomzque,
Paris:Seuil.On peu~consulteravecintérêtIa typologieproposeeparRaymondBoudon,Laplacedu désordre.
(Critiquedestheoriesdu changementsocial),Pans: PUF,1984,p. 31.

52 Voir: - RaymondBoudon,La placedu désordre.(Critique destheoriesdu changemen:social), Paris:PUF.

1985et - Henri Mendraset Michel Forsé,Le changemuitsocial: tendancesa paradigmes,Paris:Armand
Cohn, 1983.

53 Lire: - MargaretMead,Cultural Patternsand TechnologicalChange,Pans:UNESCO,1953 et -D. Lerner,
ThePassingofTraditional Society: ModernizingtheMiddle East,Glencoe:The FreePress,1958.
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l’eau infectécau marigot. Elles perdcncgéneralementune demi-journée,parfois unejoumée

entière.L’ONG locale,unemissioncatholiquefaic creuserunedizainede puicsdansIcs villagesde

la localité.

Lesobjectifsdu projecsonc: - approvisionnerla populationeneaupotable;- améliorerLa sante

desgens;- facilicer I’accès a l’eau aux fcmmcset leur permectred’économiserdu tempscc dc

l’Cnergiepourfairedautresactivitéséconomiques,parexemplecultivcrdeslopinsde terre,faire

de l’artisanacou du petit commerce.Le projetréponda un besoinreel.En effec, assurerl’accèsa
l’eau potablea unepopulationrurale,quoi deplus fondé! Sauverdu tempsauxvillageoiscsqui

palahrenrtoute lajouméesurlc sencierdu marigoc,quoi deplusrentable! La populationapris parc

au crcusagedespuics: les hommcsonc pioché,dynamitecc cassédespierres;les fcmmesonc

transportéla terre.Le materielaetC foumi par lONG cc l’infrastructurcnécessairea etCinscallée:

borddespuitscimcntés,poulics,cordes,scaux,etc.

Mais lorsqucLa constructiondespuicsa etC terminCe,on aprocédéa l’inaugurationofficielle. ça

CtC La fête au village. Cependant,coup de théãcreaprèsla fête. Les femmcs,principales

responsablesde l’approvisionncmencde I’eau domcsciqueontutilisé ics puitsmais,peuaprês,des

ics ont abandonnéet onc recommencea aller cherchcrl’eau au marigoc. C’est l’échec du

microprojetforagedepuits a Minta. Quelle logique?Avoir un puits a deux pasde Ia casecc
deciderdeparcourirdeskm pourallerchercherl’eau! Vouloir perdredu temps,alorsqu’on peuc

enéconomiserpourfaired’autresactivitéscc avoirplusd’argcnt,etc.Qucllelogiquepeutexpliquer

cela?L’aliénation culcurelle, Ia résistanceau changemenc,le poidsdestraditions.Voilà, entre

autres,lesexplicationsdéterministesqueles intcrvcnancsde lONG localenousontavancécs.54

Ce paradigmeformulegCnéralemencdespropositionsdu genreSAalors (plus souvent)B,55ccen

cermesdepratiquedévcloppemcntale,les incervenantsqui s’inspircntdu paradigmcdétcrministc

évacucntics actcurssociauxconcernés,c’est-à-direles populationsbënéficiaires,du processusdu

développemenc.Cedernierétantconçuetréduita unesimplequestionde transfercmécaniquedes

facceursdéfiniscommeics determinantsdestransformationssocialesnécessairesa l’Cvolucion

d’une sociétCsous-développCe: la technologiccc le capitalfinancier.Lesperceptions,les valcurs

~ Le lecteurpeut se rdférer a noire article pour plus d’informations: Yao ASSOGBA, ~Leparadigme
interacuonniste ci he processusdu développementcommunautaire:lexempledes ONG en Afrique>>, dans
Revuecanadienned’étudesdu développement,Vol. 9, No 2, 1988,pp.201-218.

5 5 RaymondBoudon,op. cii., pp. 13-38.
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cc I’univcrs symbolique,etc.desbénéficiairesdesç’rojetsou desprogrammesne sontguèrcprisen

considerationdansle processus.56

Le paradigmedéterministeestdominantdansles pratiquesdudévcloppementdepuisics années

cinquance.<<La conceptiondominantedu développementescdéterministe.C’cstcelle d’Auguste

Comte,pour qui la marchedu progrèssuit tin coursnacurelcc nécessaire,trace par la loi de

l’organisarionhumaine.>57EccccimaLgrétout tin courantde I’ethnologieetde l’anthropologicqui

adcpuislongtempsremisen questionet critiquelesmod~Iesthéoriquesévolurionnistesissusde cc

paradigmed’une part; cc bien, que d’autreparc, cc couranca expliqué les Cchecsde nombreux

programmesde développementpar Ic fait que ccux-ci onc été génCralementimposesaux

populationsduTiers-Mondeet necorrespondaicntpasa leurLogiquesocialecc économiquc.58

Le secondparadigmc,Soit l’inccraccionnistc,a ététimidemencpris en considerationdansles

questionsthéoriqueset praciquesdudéveloppementversIa fin desanriéessoixante-dixcc le debut

desannéesquatre-vingcs.Ii remcten causeics explicationsdérenninistesdeséchecsdesprojecscc

proposedesexplicationsplus satisfaisancesdes fa its sociohistoriquesqui résultentdesrappons

dynamiquesquelespopulationsbénCficiairesCtabiissentaveclesprojetsdansun contextesocial

date et sicuC.59 En fait, lorsqu’on considèrcle bilan heurisciquedes theoriesholisres cc

dérerministeson constacequedansla pluparcdescas,diesont laissCuneimpressiond’échcc.

Les propositionsgCnéralesqu’ellcs ont avancéesont étéIargemcntremisesen questionou

nuancéespar desetudessociologiquesinspiréespar Ic paradigmedeseffecs pervers,un cas

parliculierduparadigmeinteractionnistede typewébéricn.60Ce-dernierpostulequ’uneauthentique

sociologicdudCveloppements’inscrit d’embléedansLa traditionde Ia sociologicde Faction.Des

56 PeterBerger,Lesmyst~ficateursdu progrès(versdenouvellespyramidesdu sacr~ficedii Brésil a la Chine),

Pans:PUP, 1978, pp. 200-226.
57 Mais Friberg et Bjorn Heitne, ~La mobilisationau niveau local eLlapolitique du systèmemondial>, clans

Revueiniernattonaledessciencessoctales,No 117, 19~8,p. 385.
58 Voir I’exceilent article - synthèsedeJean-PierreOlivier de Sardan,~Sciencessociales,afncanisteset faits de

déve1oppement~,clansPierreBoiral etaL, Paysans,expcrtsa chercheursenAfriquenoire (Sciencessocialeset
développemenzrural), Pans:CIFACE-Karthala,1985,pp. 27-43.
Voir dgalementPeterBerger,op.cit.
ScarletteEpstein,EconomicDevelopmentand Socu~lChangein South India, Manchester:Manchester
UniversityPress,1962.
N.B. L’étude de Berger porte surune expénence de contrôle des naissancesclansdesvillagesdu Punjaben mdc,
cc celle de Epsteinsur les effetsde I’irrigaiiori en mdc du Sud.Cesdeux etudes,ernieautres,ont montréIa
pertinenced’une approcheinteractionnistedesphénomènessociaux relaufsaux projetsde développement
implantésclanscertainessociétêsdu Tiers-Monde.

59 Voir RaymondBoudon,op. cit.,Henri Mendraset Michel Forsé,op.cii., PeterBerger,op. Cit. etPierreBoiral
ci al., op. cit.

60 RaymondBoudon,op. cit., p. 9.
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lors, Ic changementsocialau senslargeen tantquefait socialdoit êtreanalysecommcIa résultance

d’un ensembled’actions individuelles. L’analyse interactionnisteconsistealors a <crepérerIa

logiquedu changemencdansdessyscèmesd’inceractiondedimensionsuffisammencrestreintepour

êtreinterpretablea l’aide desoutils dontdisposeaujourd’hui le sociologue.~>6’En cermesde

pratiquedéveloppementale,le paradigmeinceractionnistesupposequeles incervenantstiennent

comptedans le processus deréalisationd’un projet,descroyances,desmotivations,deslogiques

économiques cc des strategies despopulationsbénéficiaires.PeterBergerl’a bien souligné:<da

lictératurecc les débacsrécencssur lapolitique du développemencmettentdc plus en plus l’accent

sur I’importancedesperceptionscc desvaleursindigènescc Ia désirabilicéde chercherdes

alternativesa la transplantationmécaniquedesmodèlesinstirutionnelsoccidentaux.>>62

C’escainsiquedansnotrecnquêcesurl’hydrauiiqucvillagcoisecicécprécédemment,noussommcs

allésau dclàdesexplicationsdéterministesdesincervenantsdu projccdespuits a Minca, pour

adopterune démarcheiriteraccionnisic qui nous a perrnis de comprcndreautremencles

comporcemencsdesfcmmesdecetcelocalité.Ainsi nosentrevucsavecellesoncpermisdedécouvrir

queles femmesdeMinta nevoulaientplus utiliser ics puicspourlcs raisonssuivantcs:- l’accès

direct a l’eau leurpcrmetd’économiscrdu cemps,cependanc,il nc leur permctpasdc faire d’autres

choscsmaisdedemcurera la maisonpourcontinuerles corvéeshabicuelles(cuisine,soinsdes

enfants,jardinage,etc.); - l’accèsdirect a l’eau ne leurpermecdoncpasdesortir de Ia maison,de

marcherencompagniedeleursamiescc depalabrcr,d’échanger;- l’accèsdirect a l’eau icscoupe

decertainesrelationssociales,de certainsloisirs.

L’excmplc de Minca n’csc pasunique en Afrique. ClaudetceSavonnet-Cuyocrelate un cas

semblabledansun villagede la Côte-d’Ivoire. Ii mériced’êtreciteprcsqu’intégralemenc:

II m’a étédonnéd’observeravecsurprisedansun village KoulangodeHauteCôte-
divoire Ic caso~iun inconcescableprogrèstechnologiqucécaicplutôc mal accueilli
par la populationfeminine. ii s’agissaicpourtantd’un puits équipéd’une pompe
manuelic.Moi qui avaisvu, danscc mêmevillage, les femmcssoumisesa unerude
corvéedepuisageet deportaged’cau encrele village cc lemarigotdistantde plus
dun kilometre,je vis là un grandprogrèscc en félicicai Ic chef. Ii scmoniraplucôt
modestedevantmesélogescc me dic: Les fcmmesn’en soncpascontentes.Elles
disencquecc nestpasbon pourelles...

Cepuits, qui étaicplaceau centredu village, a la vuede tous, les privaic de ces
précieuxinstantsde liberté oü, loin desregardsdeshommes,ellespouvaientse
retrouverentredes,procédera leur toilette,nrc cc plaisantersanscontrainte,les
mansétant,bien sOr, lessujetsfavonsdecesplaisanteries.Au fond,je I’ai compns

61 Henri Mendrascc Michel Forsé,op. cit., p. 140.
62 PeterBerger.op. cii., p. 200.
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ccjour-là, Ia péniblecorvéed’eauavaicsacompensation:Ic manigotétait le lieu oü
pouvaicseconstituer,a bonncdistancedu village et dc sesconflits latents,un
contre-sociétéfeminineIibéréedesregard~masculins.J’avaisraisonnéen bonne
logiqueoccidentaleci j’avais étépiégée.Mais Ic progrès,pourun esprit occidental,
n’écait-cepasprécisémencde réduire,avecin distance,le tempsdetravail fëminiii cc
sapénibilité ?63

La presencerecherches’inscritdansIa perspectiveheuristiqucdu paradigmeinteractionnisceen

général,etplus spécifiquementdu paradigmedeseffetspervers.

3.3 Cadre théorique de Ia recherche: le paradigme des effets pervers

Trois principalesnotionsfondentle paradigmedeseffetsperversqui inspireIc cadrechéoriquede

la présenterecherche.Cesont: 1) Ia notiond’effetspervers,2) cellede Ia rationalitéde l’acreur cc

enfin 3) la notionde l’individualismemethodologique.

DansIc langagedessciencessocialesles effersperversdésignencles effetsindividuelsou collectifs

qui résultencde l’agrégationdescomportemenc~individuels non prévusdansles objcctifs

recherchéspar lesacteurssociaux.MLeseffetsperversreprésentencunedescausesfondamentales

du changementsocial ou du développement.E~consequence,expliquer un phénomènede

développementdansune localité donnéerevienc Ii Ic décrire empiriquementcommeun effct

d’agrégationresultantd’actionsindividuellesrationnclles,c’est-à-direcompréhensiblessi On Les

rapporteau contextesocialdesacceurs.La notiond’effetsperverssupposeun cadreanalyciquequi

concoitun homosociologicusintentionnel~~mupar lesobjectifsqu’il desireatteindrccc par Ics

representationsqu’il adesmoyenssusccptiblesde lui permectred’acceindrecesobjeciifs.>65En

dernièreanalyse,Ic paradigmedeseffets pervets implique le principe de Ia rationalité,dc

l’intentionnalitéou de Ia logiquedel’acteur.

Le principe de Ia rationalité de I’acteur

AdmettrequeIc sujetsociologiqueescrationnel,rcvient tout simplemenca metcrcen evidence,étant

donnéle passé,lesressourcescc l’environnemencde l’homo sociologicus,les bonnesraisonsqui

I’onc pousséa adoptertel comportement,telle attitudeou cellecroyance.66Cecomporiementest

63 Extrait deClaudetteSavonnet-Guyoc,<<Un développemeiitauperil du paysan?~,dansGerardConac et a!., op.
cit., pp. 200-201.

~ Raymond Boudon,Effetsperversel ordre social, Paris : PUF, 1977.
65 Ibid., p. 12.
66 Id., <<Lacteurest-il si irrationnelet si conforrnistequ’o~Ic cit ?~,clans Individu etjustice socialeautour de

JohnRawis,Paris:Editionsdu Scuil, 1988,pp.219-2~.4.
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alorscomprehensiblepuisquel’observateura réussiacemerles motivationsa agir del’acccurdans

sasituation.Ainsi parexemple,Ic refusdesfemmesde Mincadu Camerounet desfemmesde La

Hauce-Côte-d’Ivoired’utiliser les puicsou les pompescst un comportemencrationneldansla

mesureoü la corvéed’eau occasionneun réseaude sociabilicédesfemmes,réseaubienadaptéau

concextesocial cc culture! du groupe.Mais au-delàdescas,un principe est largemencadmis

aujourd’huidanslessciencessocialesafricanisces:on considèrecommcacquisqueles sociétés

ruraics africainessont traversées~de logiquesdiverses,et que c’est au confluentdc Icurs

interactionsqu’il faut sc situer pour comprendreles strategiessocialesindividuelles ou

collectives.~67Nousrevicndronssur l’applicationdccc principedanslechapitrequi scmconsacré

a l’analysccc a l’interpr&ationdesrésultacsde la rccherche.

Le principe de I’individualisme méthodologique

Pour rendrecomprehensiblele comportementdesacteurssociaux,l’analysesociologiquedoit

descendrejusqu’à ceux-ci.Cectedémarcheestpossiblegraceau principe de l’individualisme

méthodologique.Ii s’agit d’un principe scion lequel le sociologuedoit considérerles acteurs

individuels situésdansun systèmed’inceractioncommelesatomeslogiquesdesonanalyse.La

méthoded’analyscdu phenomènesocialobserveconsiscealorsaen faireuneconsequencede La

logiquedu comportcmentdesindividusimpliquésdariscc phénomène.

L’individualisme méthodologiqucsupposeunc démarchecomprehensivequi impiique,elle-même,

deuxconsequencesd’ordre méthodologique.Lapremierec’estquelechercheurdoic coujoursfaire

l’cfforc de cse doterde moycnsd’information suffisancspour analyserlcs motivationsqui ont

inspirel’action.~68Ccceffort escpossiblequelleque soil Ia distanceculturelleencrel’observateurcc

l’acceur,car disposantd’informations suffisantesle premierpeucen principecomprendrele

second.La dcuxièmeconsequencec’esc la nécessicépour Ic chercheurde rompre avecses

prénotions: (L.lc caractèrccomprehensiblede l’action n’imp!ique pasqu’on ne doivepas,avant

d’interprétcrtelle ou telle action, prendredesprecautionsdont tout scientifiques’entourelorsqu’il

cherchea expliquerun faic quclconque.>>69

Ccc énoncéescd’aucancplus importantquei’action consticueunecategoricparticulièredefaits ; cc

quc Ia comprehensionde I’action du sujet sociologiqueimplique en réalicé de La parc de

I’observateur,un jugementempathiquede type: uA la placede untel j’auraispeuc-êlreagi de Ia

67 Jean-PierreOlivier Dc Sardan,op. cii., p. 38.
~ RaymondBoudon,Laplacedu désordre,op. cii., p. 41.
69 lb.,La logiquedu social,Paris:Hachette,1979,p. 251.
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memefaçon>.La logique dont ii postulel’exiscencedansLa démarcheinterpretativedoit, bien

encendu,coujoursêtrc compatibleavecLes dortnéesobservables.La meilleure precaution

sciencifiquepourIc sociologue,préciscntBoudonccBourricaud~consistepourlui averifier que

sonanalysemicrosociologiqueestbiencompatibleavecles donnéesmacrosociologiquesqu’iI est

enmesuredobserver.~70

3.4 Le modèle d’analyse des résultatsde recherche:simulation7’

Lemodèlereprendlesélémentsfondamentauxdescriptifsdu cadrethéoriquecc les appliquede

manièreideal typique a l’objct de la présenterecherche,a savoir la dynamiquedu processus

dimpiantationdu PHV-CUSOdansles villages dci Zio et du Yoto dansLa regionmaritimedu

Togo.

- On considèreunepopulationX au scm de laquelleon diffuseuneinnovationI. Soit dansle cas

presentles populationsrurales du Zio et du Yoto au Togo qui bénéficientdu projet

d’hydraulique villageoise CUSO (PHV-CUSO). Ii s’agit en fait dun nouveauprojet

d’approvisionnementeneaupotablecc d’assainissement- une innovation - que ion diffuse,

sciondesstrategies,au scm despopulationsdansIc butde faireadopterparcelles-cicc nouveau

projet. Lon cherche,en demièreanalyse,a provoqucrun changementsocial M qui esc

iadoptiondenouvellespratiquesdalimencationen eaucc d’hygiènepar lesvillageois-esde La

regionmaritimedu Togo.

- La rechercheventtenterdexpliquerle changernentsocial M observe.Scion Ic paradigme

interactionnistede typewébérien,M doit êtreinterprétécommelaconsequencedela logiquedes

actionsindividuelicsd’acteurssociauxqui setrouventdansunesituationdonnée.Autrementdit,

M doit êtrc compris cc analysecomme une fonction M (mi) dun ensembledactions
individuellesM

1 d’acteurssociaux(les populationsdu Zio et Yoto)ayancdespreferencescc des

strategiesdansune situationde structureS~.Dans Ic cas present,l’ensembledesactions

individuelles(Mi) renvoieaux representationssoc:ialeset auxcomportementsdescommunautés

villagcoisesdu Zio et du Yoto vis-à-visdesouvragcsdu projetdapprovisionnementen eau

potablecc d’assainissement.C’est donc par les representationssocialescc lescomportemencs

quenousencendonsanalyserl’adoption ou la non-adoptiondesouvragesdu PHV-CUSO.

70 RaymondBoudonccFrancoisBourricaud,Dicdonnairecritiquede sociologie,Pans:P(JF,1986,p. 6.
71 Voir RaymondBoudon,La placedudésordre,op. cit., pp 40-52.
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La representationsocialepeucêtrcdéfiniecomme <un proccssusdynamiquede reconstructiondu

reel en méme tempsquelle en permet l’appréhension.C’est parcue que le sujet s’organise,

s’ordonnecc auribuedessignificationsaux informationsqu’il recoit.>>72

La representationsocialecsc médiatriceentre!‘actcur cc la situationclanslamesureoü dIe constitue

pourl’acceur,le systèmededécodage,d’interprétationcc d’orientaciondesonaction. Parexemple,

la representationsociale qu’un villageois du Zio a de saresponsabilicédansla gestioncc la

maintenancedespoints d’eauou de la relationentrel’eau ct la santepermetde voir Ic type de

rapportpositif ou négatifqu’il entendavoiravecles ouvragesdu PHV-CUSO.

La situationS
1 danslaquellesecrouventles populationsduZio ccdu Yoto peutêcrecaractériséepar

les principales variables suivantes: I’environnement, le système d’interaction et

I’innovation proposéc.lJenvironnemencesc défini par les facteursindicacifs suivancs:le

contexcchydraulique,la situation géographique(localicéssicuéesprèsdesrivièrcsou dansles

cerres),ccc.Le systèmed’inceractionestdéfinipar le scxc, les activitésdesCVD, le systèmede

chefferie, etc. L’innovacion c’esc l’hydraulique villageoise fondée sur la participation

communaucaiie,lesmicroprojetssanitaircsou MPS (latrines),les microprojecslucratifs on MPL
(champscommunautaircs),les caissesvillageoises,ccc.LesactionsindividuellesM1 desvillagcois

du Zio cc du Yoco, acteurssociauxincentionnels,soncdesfonctionsMi(Si) dc la structureS1. Le

cadrethéonqueinteractionnistede Ia rationalicéde lacceurpermet,endemierressorc,d’expliquerIc

comporcementdesacteurspar la logiquc, l’incencionnalitéou la rationalitéqui y cscsous-jacentea
l’action, cecterationalicéou logiqueécantsituéecc dacée.Le modèled’analysepresenceci-dcssus

permccalorsdeformulcrles hypothesesgénéralescc les hypothesesspécifiquesci-dcssous.

Premiere hypothèsegénérale.Lespopulationsdu Zio cc du Yoto aurontdemanièregénéralc

une inégalepropensiona participeraux ouvragcsde l’innovacion questle PHV-CUSO. Cccte

propensionva varier ainsi scion desfacceursd’ordre sociodémographique,d’ordrccontextucide

lanimaciondanslesvillages cc selonla situationgéographiquedesvillages. Dc cedepremiere

hypochèsegénéraLe,nousdéduisonsles hypothesesspécifiquesde rechercheci-dessous.

Hypothèsespécifique1. Le sexeinflue sur !a participationcommunautaireaux trois campagnesde

sensibilisation(Notre eau,Village propre,Notre sante) : les femmesvont y parciciperen plus

grandnombrequeles hommes(acausedes!ogiquessocialescccu!turellesqui fondcncles rolesdes

dcuxgenresdansles sociécésdu Zio ccdu Yoto).

72 SergeMoscovici,Introduction a Ia psychologiesociale,Pans: Larousse,Tome II, 1973,p. 40.
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Hypochèsespécifique2. Le contexted’animatiorrdansles villages influe sur Ia participation

communaucaireauxcampagncsdesensibilisation: plus Ic contexted’animationdanslesvillages

escpropiceou facile, plus les populationsvont participercc inversement,plus le contexte

d’animationescdifficile momsles populationsvont participer.

Hypothèscspécifiquc3. La situation géograpFiiquedesvillages influe sur Ia participation

communautaireauxcampagnesdesensibilisation: lespopulationsdesvillagesni enclaveset ni

riverainsvontparticiperenproportionplus grandequecellesdesvillagesenclaveset/ouriverains

parexemple.

Hypothèse spécifique 4. Lc scxeinflue sur Ia participationcommunaucaireaux microprojets

sanitaircs(MPS): les hommcsvontplusparticipera la constructiondeslatrinesqueles femmes.

Hypochèsc spécifique 5. Le contexted’animation dansles villages influe sur La participation

communautaireaux MPS : plusIc contexted’anini~tionestpropiceou facile,plus lespopulations

vontparticipercc inversement.

Hypothèsespécifiquc6. La situation géographiquedesvillages influc sur la participation

communautaireaux MPS: les populationsdesvillages ni enclaveset ni riverains vont plus

participerquecellesdesvillagesenclavesetlou riverains parexemple.

Hypothèsespécifique7. Le sexe influe sur Ia participationcommunautaireaux microprojets

lucratifs(MPL) : leshommesvont plusparticiperaux champscommunautairesquelesfemmes.

Hypochèscspécifique8. Le conccxcedanimatioji dansles villages influe sur Ia participation

communautaireauxMPL : plusIc contextedanimationestpropiceou facile, plusles populations

vontparticipercc inversemenc.

Hypochèsespécifique9. La situation géographiquedesvillages influe sur la participation

communaucaireauxMPL: lespopulationsdesvillagesni enclaveser ni riverainsvontparticiperen

proportionplusgrandequecellesdesvillagesenclaveset/ouriverainsparcxemple.

La deuxièmehypothèsegénéraleseformulecornmesuit. Lespopulationsdu Zio cc du Yoto

auronc,demanièregénérale,uneinégalepropensionautiliser (esouvragesdu PHV-CUSOet/ou a
y prcndrepart.Cettepropensionva varierscionl’assistanceou Ia participationdespopulationsaux
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sessionsd’animationdesagentsde base(AB). Dc cetcedeuxièmehypothèsegénerale,nous

déduisonsles aucreshypothesesspécifiquessuivances.

Hypochèscspécifique10. L’assiscance(ou la participation)aux sessionsd’animationinfluc sur

I’utilisaciondeslatrines:lespopulationsqui participencplusa I’animation aurontplus tendancea
uciliser ics latrinesmodèle-CUSOou (au moms) les latrinestraditionnellesque celles qui ne

participencpasa l’animation.

Hypochèsespecifique11. La participationaux sessions d’animacion influe sur l’utilisation des

sourcesd’eau pour la consommaciondomestique:les populations qui parcicipent plus a
l’animationaurontplustcndanccaconsommeruniquementl’eaupotablede Ia pompequecellesqui

ny participentpas.

Hypothesespécifique12. La participationaux sessionsd’animationinflue sur l’ucilisacion des

sourcesd’cau pour la lessive: les populationsqui participentplus a l’animation aurontplus

tendancea utiliser l’eau potabledc Ia pornpepourLa lessiveque cellesqui n’y participencpas.

Remarque.En effet,couceschosesétancégalesparailleurs,l’animacion enscigneauxvillagcois

quela dracunculoseou le verdeGuinéesccransmecpar lecontactcorporel(notammencles picds)

avecIcseauxinfcctéesdesmarigots,ruisseaux,mares,etc.Or les femmesfont Ia lcssivedansces

eaux.On supposedoncquecoutepersonneinforméecc sensibiliséeaux modesde transmissionde

lamaladieéviccrait toutcontactavecIcs eauxinfeccéesparIc verdeGuinée.

Hypothèsespécifique 13. L’assistanceaux sessionsd’animation influe sur La participation

communautaireaux microprojetssanicaires(MPS) : les populationsqui assistentplus a l’animacion

auront plus tendancea conscruireles latrines rnodèle-CUSOou (au moms) les latrines

tradicionnellcsquecellcsqui n’y assistcncpas.

Hypothèsespécifique14. L’assiscanceaux sessionsd’animationinflue surla participationaux

microprojccslucratifs (MPL) : lcs populationsqui assiscentplus a l’animationauroncplus tcndancc

aparticiperauxchampscommunaucairesquc cdllesqui n’y assistencpas.

Hypothèsespécifique15. L’assistanceaux sessionsd’animacioninfluc sur La participationaux

reumonsorganisécsparlescornicesvillageoisdedéveloppemcnt(CVD) pourdiscuterdesouvrages

du PHV-CUSO en l’absencedesagentsde base (AB) : les populationsqui assistencplus a
1animarionaurontplus cendanceaparticiperaux discussionsorganiséesparles CVD quecellesqui

n’y assistencpas.
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Les 15 hypothesesspécifiquesseroncconflrméesou non a l’aide desdonnéesissuesdu sondage

que nousdécrironsdansle prochainchapitrc ([V) consacréa La méchodologic.Mais nous

disposonségalement,dansIa presencerecherche,desdonnéesqualitativesissuesd’entrevuescc

d’observations.Aucunchypothèsespécifiquen’a étéformuléeen vuede l’analysedecesdernières

données.C’estplutôt Ic principede l’individualismeméthodologiquequi orienceranoiredémarche

d’analyscqualitative(voir dansIc presentchapitreIc troisièmcprincipc du paradigmedeseffets

pervers).
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4. METH0DOLOGIE

Depuisl’exccllent article(devcnuaujourd’huiun classiquc)deCheickAnca Diop73dams les années

soixancesur Ia recherchesocialeen Afriquc, la nécessicé,pour le chercheurd’élaborerdes

méthodesappropriéescapablesd’avoir uneporcéeheurisciqueplus grandedesréalitésafricaines,

csc largemcntreconnucparIa communaucésciencifiqueafricanisce.C’estdamscccespritqucd’une

parc,la méthodologiedccecterechercheesca Ia fois de typequantitatifcc detypequalicacif74ccque

d’autre parc, les méthodesqualitativesmieux adapteesaux sociécésa tradition oraleonc été

davantageutiisCes.75Nous décrivonsrespectivemencle déroulcmentspatio-tcmporclde cecte

recherchelongitudinale,Ic sondage,lesdefinitionsconcepcucllecc opératoircdesvariables,lcs

méthodesqualitativcsutiliséesetla démarchcd’analysedesdonnécs.

4. 1 Déroulementspatio-temporelde Ia recherche

Deuxphasessonta distinguerdansles cnquêtessur le terrain. La premierephasecouvreles étés

1987 a 1989. Durant cectepériode,les donnéesonc eté rccucillies au moycndesméthodcs

qualitacivcsdonc ii seraquestiona la section4,4 du presentchapitre. Ccs cnquêtesont écé

effeccuéespar le chercheurprincipalde l’Université du Québeca Hull avecIa collaborationd’un

assistantnationalou celledu cochercheurdelliniversitédu Bénina Lom~(Togo).

La secondephasequi couvrcl’été 1990,esccclle durantlaquellelademièreenquêceaécécffectuée,

cc ccciau moyendesméthodesquantitatives(sondage)cc qualitacives.L’opérationaétéréaliséepar

uneéquiped’cnqu&eurscomposéedesdeuxchcrcheursresponsablesdu projecccd’unc quinzainc

d’écudiantsdiplômés dc l’Univcrsicé du Bénin a Lomé cc spécialemencformés pour Ics

circonstances.Cetcegrandecnquêcea touché800menagesvivancdans30 villageséchancillonnés.

Chaqueétudiantde léquipea deuxvillagescc a séjouméune sernainedanschacund’eux poury

administrerun questionnaire,fairedesobservationscc desencrevues.

‘~3 CheickAnLa Diop, ~Sociologieafricaineetméthodesde recherche~,Presenceafricaine, No 48,
4~trimestre,

1963, pp. 180-186.
7’~ PeterEaston,L’éducaziondesadultesen Afriquenoire,TomeI, Théorie,Pans:KarthalaetACCT, 1984.

PeterEaston,L’éducationdesaduliesenAfrique noire,TomeH, Technique,Paris:KarthalaetACCT, 1984.
75 Voir GisèleSimard,~Larecherchesocialedansdessociétésdeparolesou le deli de Ia recherchesocialeen

Afrique: le casdu Cameroun>’,dansSociologieel socsézés,Vol. XX, No 2, octobre1988, pp. 83-95.
Voir LouiseLahaye,~L’adapcaLiondunprotocolederechercheauconlextedespaysenvotededéveloppement>,
dansInterface,mai-jwri 1987,pp. 51-52.
Voir ShannonStokesandMichael K. Miller, ((A MethodologicalReviewof Fifty Yearsof Researchin Rural
Sociology*, dansSociology,Vol. 50, No 4, 1985,pp. 539-560.



Figure 4

_____ route principale
chemin de fer

• • frontière
frontière provincial
frontière regionalo yule régionale

• Villages visités

BENIN

Villagesvisités
Projet d’hydraulique villageoise Cuso

.

Nyigbe 1.

Tonoumassé
I

‘7If’~
‘—I’--,

a

GHANA

0

VOGAN 0
I:

25Km

Lac Togo

GOLFE DUBENIN

LOME



43

Lesdcuxchercheursprincipauxparcouraicntdeskilomètresparjour pendantdcuxsemaincspour

veiller au bon déroulemencdesenquêtes,motiver les assistantscc résoudrecercainsproblèmesqui

seposaienccommepar exemple,les relationsencreles enquêteurscc les villagcois, lcs casde

maladies,Ic manquede nourricure,etc.Durant le week-endtoute l’équipe sc réunissaitdamsics

locauxd’une écoled’agriculturesituécau centredeszonesruralesoü sedéroulaientlesrecherches.

On y faisaicla synchèsedesactivitéshebdomadaires,desdifficultés rencontréessur Ic terrainet on

cnvisageaitles solutionsappropriées.Ceccerencontreécaicaussiconsacréeadesjcux collectifsdc

divcrtissementcc deprisededistanceparrapport,nonseulemencaux enquêtes,maiségalementaux

conditionsde vie péniblesdanslcs villages: manqued’cau potablepour consommationct

l’hygiènc corporeile,manquede lics, d’infrastructurcssanitaircs,etc.Lesmembrcsde l’équipe de

recherchevivantpourla pluparcdamsles centresurbainsou semi-urbainsprenaicnt,certesuncfois

dc plusmaisengroupecettcfois-là, connaissancecc consciencedesconditionsnécessiceusesdes

populationsruralesde lcurpays.

Ii est intéressantde nocer que nous avions loué deux automobilestout-terrain pour les

déplacements,prévudesbidonsd’csscnce(dereserve),destroussesdc soinsdesanteprimairc, de

la nourricure,dessacsdecouchagecc desmattes,desballonsdejeux, ccc.La rechcrcheen Afrique

néccssiceunelogistiqueaussi importancequcles instrumentsou lcscechniquesd’enquêtes.A cela

doic sajoucerune preparationpsychologiquedescherchcurscc une animation constancede

l’équipe.

4.2 Sondage

Le sondagcaCcé effectuéau coursde l’opération enquêtede l’été 1990.L’unité d’obscrvationaété

Ic ménage.Celui-ci escdéfini commeun ensembled’individus, apparencésou non, vivancsousIc

mêmetoit ci ayancuneauconomiedegestion.Le ménagca étéchoisicommeunite d’observation

parcequcc’esc uneenticesocialequi reflètecrèsbicn les réalicésafricaincsci qui esc ties pertinence
du pointdevue méchodologique.II y aen tout 270villagesCUSO,répartisen 6 zonesou équipcs

d’animation.Parmices villages,cercainssontrelativemcncfacilesa animer,d’autresmomsfacilcs

cc d’autrcsencoredifficiles. L’enquêteprévoicde faire desobservationsdams les differences

categoriesde villages scion lcs concexcesd’animation: villages (ou concexted’animacion)

difficiles, moyensecfaciles.En gros Ic contexced’animationfait référenceau dynamismedes

agentsde base, a la motivation et a Ia cooperationdespopulationsdurancles sessionsde

sensibilisation.
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Le plan d’échancillonnagechoisi estpar grappes.A la premiereetape,on tire un échancillon

aléacoiresimpleou systématiquede ménagesdams chaquevillage choisi. Lesvillages soncrépartis

en crois categoriesscionles contextesdel’animaticn (difficiles, moyenscc faciles)danslcsquclles

on tire au premierdcgré28 villageset au seconddegré800 ménages.Dansun ménagctire, c’cst Ia

premierefemme(ou laplus âgéedisponible)qui esitenquêcée,évcntuellcmencenpresencedeson

mancc de sescoépouses.DamsIcsménagesoü ii n’y apasdefemmes- femmcabsence,ménagcde

célibataire,dcdivorceou de veuf - c’est l’hommequi cscincerrogé.

Lescategoriessoncconstituéesapartirdesnotesdonnéesparles agentsdebaseauxvillagesqu’ils

animentrespeccivement.Les villages sonc notes sur la basede 10 cricères qui semblcnt

prépondérancsdamsIa réussicedesprogrammesd’arrimation.La grille de notationvaneentre0 cc 5.

La note final attribuéea un village estla sommepondéréedesnotesatcribuéespar sonagentde

base.Les critèressont pondérésen fonccion de l’importancc de leur influence sur le bon

déroulemencdesactivicésd’animationdesagentsde base(AB) sclonIc tableausuivant.

TABLEAU 4.1

Critères par ordre d’importance

N Critèrcs Pondération

0 1 Cohesiondu village 1,45

02 Influencedu chefdu village 1,35

03 CVDdynamiquc 1,2.5

04 Autochtones(proportiond’) 1,15

05 Existenced’uneaucoricépolitique (chef) 1,05
06 Absencedeconflit degénération 0,95

07 ConfiancedamsCUSO 0,85

08 Sédentaires(habitantsdamsIc village) 0,75

09 Village désenclavé(faciled’accès) 0,65

10 Village riverain 0,55

TOTAL 1,00

En tout, 247 villages sontévalués.Chacund’eux a unenotepondéréecompriseentre0 et 50; les

plus difficiles ont les notesles plus faibles. Lcs categoriessont constituéesen considérancle

premierquartilecommelacategoricdesvillagesdifficiles, Ic dcrniercelledesfaciles,ics 2~cc 3~
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quartilesformencla categoricmoyenne.En faisantainsi, les seuilsretcnussontdéfinis comme

suit: 1) appartiennenta la categoricdifficile, lesvillages qui ont uncnote inféricureou égalea
27,50,soit 61 villages; 2) ceux qui onc unenotecompriseentre27,50ct 39,50, constituentla

categoricmoyenne(123villages)cc 3) unc notesupérieurca 39,50,envoiedansla categoricdes

villagesfaciles(63 villages).

Afin de respecterla proportiondevillagesdamschaquecacégoric,nousavonschoisi la strategic

suivance: 7 villagesde lacategoricdifficile, 14 de lacategoricmoyennecc 7 de la categoricfacile.

Lesvillagessont tiresdefaconaléatoirea l’aide d’une tabledc nombresau hasard(Annexe1).

Au seconddegré,Ic tirage escproporcionnel:Ic nombrede ménagcstires damsun village est

proporcionnel a sataille (en nombrede ménagcs).Pour determinerle nombrede ménages-

échantillonparvillage,nousavonsprocédécommesuit : lesagentsdebasefoumisscntIc nombre

d’habicantsdesvillagescc le dénombremencde 1’Enquêtebudgetconsommation(Togo)donncIa

tailic moycnncdesménagcsdanslcs villages.Graceacesinformations,Ic nombredeménagcspar

villagetireestestiméavecunegrandeprecision.

Le nombrcdcménagcs-échantillonparvillageescdécerminéparunerègledetrois puisqu’il y avait

2 608 ménagesestiméspour un échantillonprévua 800 ménages.Lorsdu choix desménagcsa
enquêterdamschaquevillage-échantillon,nousavonsprocédécommesuit: le comitévillageoisde

développcmcnc(CVD) ou l’autonté politique du village.c’est-à-direle chef, fournic une liste

exhaustivedeschefsdeménages.On s’estassurequ’ils onc Ia mêmcconceptiondu ménage.SurIa

liste, lcsménagessontdécerminésde façonaléatoireou par un ciragesyscémacique(Annexe2).

Arrivé damsIc village, l’enquêtcuradéjàla liscedesménagesaobservercc s’informedeshabicudes

de la populationencc qui concemelcs salutations,lesdisponibilicés(surcoutdesfemmes),La

situationmatrimonialede l’échancillon, etc. Arrivé au niveaudu ménage,aprèsles salutations

d’usagc,ii demandca parlerau chefde ménagea qui ii exposel’objectif cc I’objet de l’enquête.

Ensuice,il dic qu’il aimeraitinccrrogersapremierefemmeou adéfaut,La plusâgée,évencucllemcnt

ensapresencecccellc descsautresfemmes.

En tout, 594ménagesontétéinterrogés.Cechiffre escplus basquecclui prévu. D’aprèslesnotes

de terraindesenquêceurs,11 semblequc Ic nombredeménagesparvillage a parfoisetésurestimé,

ccqui expliqueIa cailleréduicede l’échantillon.
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La saisiecc le traitementdesdonnécsont étéfaics aLomécc a Hull (ljniversitédu QuébecaHull).

Lesdonnéesdu sondagesontamalyséespar la méthodeclassiquede l’analysecabulaircii plusieurs

variables.76Le test d’indépendancescacisciqueChi-carré (X2) est utilisé pour étudicr les

associationsentrcles variables,(indépcndantecc dépendante).Le scuilde signification escfixé aP

~ 0,05. Le V deCramer,le Phi ou leGammasontutiliséspourpréciserl’intensicéd’une relation

cntrcvariables.77

4.3 Definitions conceptuelle et opérationne lie des variables

Lesvariablesa l’étude sedéfinissencen cestermes

Lesexe.II définit socialemenccc culturellementIc genrehumain : femmescc hommes.

Le contexte d’animation(voir précédemment).

La situation géographique des villages. Ceccevariable fait référencenon seulemenca la

position desvillages par rapport a l’accessibilicéaux diversessourcesd’eau traditionnelles

(rivières,marigots,mares,ruisselets,ccc.),maisegalementaux voiesd’accèsauxvillages (piste,

route,etc.).On aainsi distinguéles categoriessuivantes: villagesenclavesou difficiles d’accès;

villages riverains ou situésprèsd’une ou dessourcesd’eau;villages enclaveset riverains ou

difficiles d’accèset prèsdunesourceou dessourcesd’eautradicionnelles; villages ni enclaveset

ni riverains ou facilesd’accèscc loin d’une sourceOU dessourcesd’eau tradicionnelles.Cestrois

variables sontconsiderees commedesvariablesindépendancesdamsles donnéesdu sondage.

La participation. Cectevariablefait référcnceaux élémencssuivants:la contributionvoloncaire

ou provoquéedespopulationsau projetdedéveloppcment(damsIc caspresentau PHV-CUSO)

etloul’implication despopulationsdamsles différentesphasesderéalisaciondu projet, I’utilisacion

desouvragespar lcs populations.Dansle cadredu PHV-CUSO,les populationspeuvcncparticiper

ou ne pasparticiper1) auxphasesdeprisededecision,d’exécurion,de suivi et d’évaluationdu

76 Morris Rosenberg,TheLogic ofSurveyAnalysis.New York: London BasicBooks Inc., Publishers,1968.
RaymondBoudonet Lazarsfeld,L’analyseempiriqued~Ia causalité,Paris:Mouton, 1968.

77 Notessurles testsstatisuques.
12 V deCramerestutile danslecasdestableauxa unecu deuxvariablesnominales,dedimension2XK cest-à-
dire2X2,2X3,2X4,etc.
Le Phi estutiledansle casdestableauxa uneou deux variablesnominales,dedimension3XK, cest-à-dire3 X
2, 3 X 3, 3 X 4, etc.
Quantau Gamma,il est utile dansle casdestableau~.a deux variablesordinales,les dimensionsn~tantpas
importantes.
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projet; 2) auxouvragessuivancs:Ics campagnesde sensibilisation(Noire eau,Villagepropre,

Noire sante); les microprojets sanitaires (MPS) c’cst-à-dire a Ia construction ctlou a l’ucilisation

des latrines; les microprojecs lucratifs (MPL) c’csc-a-dire les travaux des champs

communautaires;lcs caisscsvillageoisescc aux activitésdescomitésvillageoisdedéveloppement

(CVD). La participationescconsidéréecommela variabledépendantedamsle sondage.

L’animation. L’animacion cst un ensemblede moyensd’éducacionmis en oeuvrepar lcs

incervenancs,en loccurrencelesagentsde base(A13) du CUSO,damsle cadred’unprogrammeou

d’un projecde dévcloppemcnc(PHV-CUSO)pourinformer, sensibilisercc formerles populations

afin qu’ellessoicntenmesuredeparriciperau processusd’implancationdu programmed’uneparc,

cc d’adopcerles ouvragesdu programmed’autre parc.L’animation peutêtreefficaceou inefficace

selon Ics aptitudespédagogiquesdesanimaceurs,Ics moyenséducacifsmis en oeuvre, les

motivacionscc la cooperationdespopulationsconceméesparIc programmededeveloppement.

Damsle cadrede cetcerecherche,nousavonsdiscinguétroiscategoriesdevillagesscion le concextc

d’animation(voir précédemment).

4.4 Méthodes quaiitatives

En plus du sondage,desdonnécsonc étérccucillics au coursdesétés1987, 1988, 1989cc 1990

dams Ics villages du Zio cc du Yoco échantilionnés,au moyende trois méchodesqualitatives

differencesmaiscomplémencaires:

- au moyend’entrevuessemi-struccurécsauprèsd’une cinquantained’informateurs-clésau total

définiscommeconccpceursct/ou inccrvenancsdu PHV-CUSO;

- au moyendc nombreusescntrevuesdegroupeoufocusgroupauprèsde30 agentsd’animarion

vfflageoiseccde 30 villageoismcmbresdescornicesvillagcoisde dévcloppement(CVD);

- au moyend’observationsnonparticipancescclouparticipantesdans30 villageséchantillonnés

scionlcscricèresdéfinisci-dessus.

Lesentrcvuesindividuelles cc lesfocusgroup78ont étéfaitessoit en langueéwé, soit en langue

françaisescion qu’on enquêteauprèsdespopulationsbénéficiairesdu PHV-CUSOdont les

membresdescornicesvillagcois de développemenc(CVD), ou auprèsdes concepteurscc

incervenamcsdu projec,c’est-à-dirclescoopérantscc les voloncairesdu CUSO, les fonctionnaires,

les animaceurscc les cechnicicnsnationauximpliquésdansLa réalisationdu PHV-CUSO.Lcs

78 GisèleSimard.La méthodedu 4ocusgroups,Laval: MondiaEditeurs,1989.
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entrevuesindividuellesont écéeffcctuéesprincipalementauprèsdesconcepteurscc intervenants

tandisquc la techniquedufocusgroupaétéutilisée surtoucauprèsdespopulationset desmembrcs

desCVD.

Cesentrevucsoncportesur lcsélémencsfondamentauxqui définissentlesobjectifsde La recherche

soic; 1) lc processusd’élaborationcc d’implancationdu PHV-CUSO;2) lcs modesd’animationet

departicipationdespopulationsbénéficiaires; 3) le processusd’autodeveloppemenrou depriseen

chargedesouvragcsdu projet parcclle-ci. Aux donnécsd’cntrevucsse sont ajoucéescelles

dégagéesdes documentsofficiels du CUSO, dc lAgence canadiennede développcment

internationalet dc l’Etat cogolais,des rapportstiimcstriels cc annuelsdesintervenantset des

conccpteurs.Lesobservationsoncportesur l’cntrctien cc la maintenancedespompes,[cschamps

collectifs, lesconditionsd’hygièncdansles villages (l’utilisation deslatrines cc leur cntrecicn,

l’évacuationdesdéchecs,la conservationde l’cau pocablc, l’entrcticn desmaisonsfarniliales),le

fonctionnemencdesCVI).

Lesdonnécsqualicativesonc étéamalyséesa l’aidc d ‘unecatégorisationou grille d’analysequenous

avonsélaboréeapartir desetudesclassiquessur l’amimacionruraleou l’éducationnon formelle,Ia

participationcommunautairccc l’hydrauliquevillageoisc.~

Du pointdevue méchodologique,le PHV-CUSOcDmmeobjetd’écudeaune valeurexemplaireou

paradigmatique; cc conceptétantutilisé damsle sensqueIui donnentMendrascc Forsé.80

79 Voir: PeterOakleyetDavid Marsden,VersIa participariondansledéveloppementrural, Genève:BIT, 1986.
- Aifred Mondjannagni,Laparticipation populaireau développemenienAfrique noire,Paris: Karthala,1984.
- Albert Meister,La participationpour le développement,Pans:LesEditionsOuvrières,1977.
- GerardConacecal.,op. ci:.

80 Henri Mendrasci Michel Forsé,op. cit.
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GRILLE D’ANALYSE DES ENTREVUES INDIVIDUELLES ET DES FOCUS GROUP

Catégorisation de Ia participation selon les phasesd’un projet version synthèse

1) Participation de Ia population bénéficiaire a Ia phase d’identification du
projet

a) L’originc deI’initiaceur du projec(mcmbredela communaucéou agentexcerne).

b) Consultation/sensibiisationde La populationbénéficiaire.

c) Implicationdesinstitutionssocialcscoutuniièrcsccdesgroupemcntstraditionncls.

2) Participation de Ia population a I’élaboration du projet

a) Implication desmembresde la communautéaux etudesd’implantation,au choix des

techniquescc a la conceptiondu projec.

b) Etudessocioculcurellesccéconomiquesdu milieu et role desgroupementstradicionneis,des

membresde Iacommunauté.

3) Participation de Ia population a l’exécution du projet
a) La compositiondescornicesvillageoisdedéveloppemenc(CVI)).

b) Roles cc fonctionsdesmembresdesCVD cc fonctionsdesmembresdesCVI) damslamiscen

oeuvrcduprojet.

c) Nombrcdeparticipantsauxdifférentesactivicésdu projec.

d) Naturede la participation(dcnaturedécisionnelle,bénévoles,financière,etc.)

4) Participation de Ia populationa Ia gestionet La maintenancedu projet
a) Formationdesmembresde Ia communaucéa l’entretiencc a la reparationdesouvrages.

b) Existenced’une structurelocalede gestioncc financièredesouvrages.

5) Participation de Ia population a J’évaluationet au suivi
a) Implication de la populationa I’évaluationpériodiquedu projet (objetsd’évaluacionou

acteursde l’évaluacion).

b) Interpretationdeseffecsdu projet.

c) Leçonstiréesde laperceptiondeseffetsdu projec.

d) Existenced’une structurelocaled’évaluationformacive.



50

4.5 Démarche générale d’analyse des données

La dérnarchcd’analysedesdonnécscc de présencaliondesrésulcacsadopcéeestla suivance.Nous

procédonsd’aborda l’analyscquantitative(sondage)cc a l’interprétationdesrésultacsa Ia lumièrc

d’un bref rappeldesélémencsfondamencauxdu cadrechéorique(ChapitreV). Ensuite nous

procédonsa l’analysequalitativedesdonnéesd’entrevuescc d’observations.Danscc casnous

chcrchonsa metcreen lumière la dynamiquedu processusd’implantationdu PHV-CUSOet ics

modesd’animacioncc de participationdespopLilacions a cc processus,cels que percusnon

seulementparcclles-cimais égalemenc par les concepccurscc les incervenantsdu projec.Bien

cntcndu,c’csc ic mêmccadrethéoriquequi fonde aussicetteanalysequalitative(ChapitreVI).

Nous considéronsque les analysesquanticatives et qualicatives sonc cumulatives et

cornplémcntaires. Les deuxensemblespermectentde micux apprehenderles réalicésdu PHV-
CUSO. En dcmierlieu, nousfaisonsunc synthèsegénéraledesrésulcacsdesanalysescc en tirons
desconclusionsd’ordre théoriqucccpracique.
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S. ANALYSE QUANTITATIVE DES DONNEES ET INTERPRETATION DES RESUL-
TATS

Consacréa l’analysc desdonnécsdu sondage,cc chapitreprésentercspeccivemencI’écude

descriptive desdonnées,les résultatsde l’analysc tabulaire cc leur interpretation.L’étude

descriptivepresenced’abord Ic portrait desrepondantsselon La situationgéographiquede icurs

villages d’apparcenance,Ia prefecture, les zones ruralesd’intcrventiondu PFIV-CUSO,le concexce

de lanimacion,loccupacion,le groupeethnique,Ic sexcct Ic niveaude scolarisation(Section

5.1.1).Ensuicedie presenceIc portraitdesrépondantsscion lcur participationaux principaux

ouvragesdu PHV-CUSO (les campagnesdc scnsibilisation,Ia caissevillageoisc,lesmicroprojets

sanicaires(MPS), lesmicroprojctslucracifs (MPL), a I’utilisation desIathnes(MPS), l’utilisation

dessourcesd’eaupourla consommacionou la iessive,Ia conceptionde l’ucilité desMPL, le role

desCVD cc laconceptionde la capacicédepriseen chargedesouvragespar Ic village ou le CVD

(Section5.1.2).L’analysecabulairepresencedcux seriesd’écudedesrelationscntrelesvariables

(Section 5.3). S’inspirant du cadre théorique de la rcchcrche, nous concluons cc chapitre par

Fincerprécationdesrésultats(Section5.4).

5.1 Étude descriptive des données

5.1.1 ETUDE DESCRIPTIVEDES REPONDANTSSELONLES VARIABLES-CLES

Repartition des répondants selon Ia situation géographique de Ieur village

Au total, 594 stir 800 ménagesde l’échantillon ont réponduau questionnaire,soit un caux de

réponsede 75 % environ.L’cxamcndesdonnéesrelativesa Ia distributiondesrépondamtsselonIa

situation géographiqucde leur village (tableau5.1), indique que 21 % desménagesenquêcés

habitentdesvillages enclaves,c’est-à-dircdeslocalitéspratiquernencdifficiles d’accèscc très

eloigneesdescentresserni-urbains;40 % soncdesriverains,5 % vivencdansdesvillages qui

sonta la fois enclavescc riverains,enfm34 % desrépondantshabitcncdesIieux classescommeni

enclavescc ni riverains.
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TABLEAU 5.1

Nombre et repartition des ménages répondants
selon Ia situation géographique des villages

Ménagcscc situation
géographiquedesvillages

N %

Enclaves 123 21

Rivcrains 237 40

Enclavesetriverains 30 5

Ni enclavescc ni riverains 204 34

TOTAL 594 100

Remarque

La situationgéographiquedesvillagestelle que décritereprésenceun desparamêtresconcextuels

susceptibledorienterfortementlesactionsdesvillageoisparrapportaux cravauxdu PHV-CUSO.

Ainsi parexemple,l’accèsdifficilc desvillagesenclavespeutréduireconsidérablcmentle nombre

de rcncontres entre les populations cc lesincervenants,ccccci peutconduirecesdemièresanepas

adopterlesinnovationsdu projec.Parallèlcrnenc,lesvillagesplusaccessiblespcuvencfavoriscrune

adhesionmassivede leurspopulationsaux ouvragesdu PHV-CUSO.Parailleurs, il sepeutquc

lesvillageoisnon riverainssoiencplusdisposesaacLopcerles ouvragcsdu projetquelcs vilageois

riverains;ccsdcrniersayantdéjàaccèsa l’cau de la rivière (rnêmeinfectée).On peut supposer

égalementque les populationshabitantles locaiicésni enclavéeser ni riverainessoientplus

disposécsa adopterle PHV-CUSOquecelleshabitantles localitésenclavéescc rivcraines.

Repartition des répondants selon Ia prefecture d’appartenance

Le tableau5.2 presenceIa distribution desrnén2lgesscion leur prefectured’appartenance.On

conscateque87 % desrépondantssoncde Ia préfec:turedu Zio cc 13 % du Yoto. Cespourcencages

rcflèccncassezbien La repartitiondela populationclaris cesdeuxprefectures.
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TABLEAU 5.2

Nombre et repartition des répondants
selon Ia prefecture d’origine

Prefectured’originc N %

Zio 516 87

Yoto 78 13

TO1’AL 594 100

Repartition des répondants selon les zones rurales d’intervention

Les activicésduprojetdamsles villages soncciassécsenzonesd’incervencionA, B, C, I), E et F.

Les zonessontsousla responsabilitéd’une équiped’agencsdebaseou d’animateursqui assurenc

lamiscen oeuvredu PHV-CUSOclansles differenceslocalicés.Chaqueéquipeescencadréepartin

chefd’ëquipe.Lc Yoto necomprendqu’une seulezone,soic la zoneA. Lesautressontsicuées

damsla prefecturedu Zio. Le tableau5.3 rnoncreque 13 % desrépondantsappartiennenca la zone

A, 16 % a B, 37 % a C, 13 % a D, 20 % a E cc I % a la zone F. La proportion la plus

importancedesrépondancssecrouvedoncdamsla zoneC.

TABLEAU 5.3

Nombre et repartition des répondants
selon Ia zone d’intervention

Zonesd’incervention N %

A 78 13

B 93 16

C 220 37

D 77 13

E 117 20

F 9 1

TOTAL 594 100
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Repartition des répondants selon le contexte des programmes d’animation dans les

villages

L’examen du tableau5.4 montreque 34 % desrépondancssoncdansIc contcxted’animation

difficile, 44 % se trouventclans le concexced’ainirnacion moycn et 22 % dans le concexce

d’animationfacile.

TABLEAu 5.4

Nombre et repartition des répondants
selon le contexte die L’animation

Contexcede l’animation N %

Difficile 200 34

Moyennc 262 44

Fadilcoubonne 132 22

TOTAL 594 100

En scbasantsurla populationtocaledesvillages(~L990)cc stir le nombredcménagesestimédams

chaquevillage,on rcmarqueque le nombremoyende rnénagesparvillage dirninueau fur ct a
mesurequ’on sedirigedeIa stracedifficile versIa stratefacile. DamsIa premierestrate,on compte

en moyenne157 ménagesparvillage, damsla seconde71 cc dansIa troisième63 ménagcsen

moyenneparvillage.Tout sepassecomrnesi le nombredeménagesou le nombred’habicancspar

village influe stir I’efficacicé de l’animation et sansdoucesur les chancesde succèsdu PHV-

CUSO.Plus tin villageestpeuplé,plus il sembledifficile aanimer.

Repartition des répondantsselon l’occupation

Le tableau5.5 montreque 85 % desrépondantssentdesagriculteurset 15 % sontclassesdansIa

categoricAutre qui regroupeles commerçants,ks pêchcurscc les artisans.En fait, ii s’agit des

deuxprefecturesessenticllcmencagricoles.
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TABLEAU 5.5

Nombre et repartition des répondants
selon I’occupation

Occupation N %

Agriculture 503 85

Acure 91 15

1’OTAL 594 100

Repartition des répondants selon le groupe ethnique

IJcxamendu tableau5.6 montreque92 % desrnénagesappartienncncau groupecthniqueéwéet

8 % a d’autresethnics(Adja ctKabyê),cc qui reflètela réalicélinguistiquecc culcurelledesdeux

prefecturesdu Ziocc du Yocomajoritairementéwé.

TABLEAU

Nombre et repartition
selon le groupe

Repartition des répondants selon le sexe

5.6

des répondants
ethnique

Le tableau5.7 indiquc tine surrepréscncationdesfemmesdansI’échancillon. Ellcs représencent

70 % desrépondancset les hommesne sont quc 30 %. Cesproportionsne reflècencpas les

pourcencagesreelsdeIa population.Commeil a étésoulignédansIa méchodologie,le sondagea

privilégié les femmesdansIa mesureøü dIessonclespremieresconcernécsparles problèmes

d’eau. En effet, cc soncdies qui assurenttraditionnellemencIa corvéed’eau. Le PHV-CUSO

visaic,ernieautrc,l’allégementde cectecorvéeparune integrationdesfcmmesauproccssusde

Groupeethnique N %

Ewe 549 92

Autres(KabyéccAdja) 45 8

TOTAL 594 100
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déveioppemenccommunautaireque supposele projec.Des lors, dams le cadrede Ia presence

recherche,lcs informacionsprovenancdesfemmesdu Zio cc du Yoto sont d’une grandeportée

evaluative,d’oü Iajustification de leur surrcpréscncaliondamsl’échantillon.

TABLEAU 5.7

Nombre et repartition des
répondantsselon le sexe

Sexc N %

Féminin 417 70

Masculin 177 30

TOTAL 594 100

Repartition des répondants selon Ie niveau de scolarisation

Le tableau5.8 montreque74 % desrépondantsne soncscolarisésni en langueéwé,ni en langue

française.Sculemenc26 % desrépondancsonc fréquencél’école primaire. Ccs pourcencages

reflècencla réalitédespopulationsruralesdu Togo en generalccceliesdesprefecturesclu Zio ccdu

Yoco enparticulier.

TABLE A 1J
Nombre et repartition

selon le niveau de

5.8

des répondants
scolarisation

Niveaudc scolarisacion N %

Primaire 437 74

Aucunescolarisation 157 26

TOTAL 594 100
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La description préliminairedesdonnécsa permisd’étudier lescaractéristiquesprincipalesdes

répondancsen foncciondesvariables-desde la recherche.La sectionsuivanteseraconsacréca
l’étudedescriptivede laparticipationdesrépondantsaux principauxouvragesdu PHV-CUSO.

5.1.2 Étude descriptive de La participation des répondants aux ouvrages du PHV-
Cuso

Campagnes de sensibilisation

TABLEAU 5.9

Participation aux campagnes de sensibilisation

Participation N %

Participation 468 79

Non-participation 126 21

TOTAL 594 100

Le tableau 5.9 moncre que 79 %des répondants ont participé aux differences campagncs de

sensibilisationorganiséespar le CUSOdansle cadredu PHV; 21 % n’en ont paspris part. Les

principalescampagnesde sensibilisationdont ii est questionsonc: Notre eau,Village propre,

Notresanté~.

Caisse viflageoise

TABLEAU 5.10

Contribution a Ia caisse villageoise

Contribution N %

Contributiona la caisse
villagcoise

564 95

Non-contributiona Ia caisse
villagcoisc

30 5

TOTAL 594 100
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Le tableau5.10 indique que 95 % desrépondantsont contribuesoit en argent,soil en nature

(champs colleccifs, dons, etc.) comparativemenkta 5 % seulemencqui n’ont fait aucune

contributiona la caissevillageoise.

Construction de latrines ou microprojets sanitaires: MPS

TABLEAU 5.11

Participation a Ia construction des
latrines familiales ou villageoises

Constructionde latrines N %

Non-construction 409 68

Constructiondeslatrinestradi-
tionnelles

132 22

Constructiondeslatrines
cuso

53 10

1’Ol’AL 594 100

Le tableau5.11 montrequc 68 % desrepondantsdisencqu’ils n’ont pasconstruicde latrines

familiales ou villageoises(qu’elles soient tradit]onnellesou du modéle-CUSO); 22 % ont

construitdeslatrinestraditionnellcsccseulcment10 % oncconstruicdeslatrinesmodêle-CUSO.

Utilisation des latrines (microprojets sanitaires : MPS)

TABLEA1J 5.12
Utilisation des latrines

Usagedeslatrines N %

Non-usagedeslatrines 342 57

Usagedeslatrinestradicionnel-
les

211 36

UsagedeslatrinesCUSO 41 7

TOTAL 594 100
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Le tableau5.12 montrequc 57 % desrepondantsnc font usaged’aucunclatrine, 36 % disentfaire

usagede latrinestraditionnellescc 7 % de latrines modèle-CUSO.Ce qui petit revenira dire

qu’cnviron93 % desménagesn’utiliscnt pasles latrinesqui répondencaux règlcsd’hygièncde

l’Organisationmondialedc La sante(OMS).

Usage de l’eau

TABLEAU 5.13

Utilisation de l’eau pour des fins de consommation

Usagede l’eau pourconsom-
macion

N %

UsagedcI’eau potablePHV-
CUSO

302 51

Usagede l’eau d’autressour-
ccs

292 49

TOTAL 594 100

D’après le tableau5.13, 51 % desrCpondantsucilisenc l’eau potablede La pompepour leurs

besoinsdeconsommationcc49 % utilisencl’cau provenantdediversessources(marigocs,mares,

puitstraditionnels,ruisselets,etc.),c’esc-ä-direl’eau considéréecommenon potable.

TABLEAU 5.14

Utilisation de I’eau pour Ia Iessi’ve

Usagede l’eaupourlessive N %

Usagedc l’eaupotablePHV-
CUSO

152 26

Usagede l’cau d’aucres
sources

442 74

1’OTAL 594 100



60

Le tableau5.14 montreque26% desrépondantsuciuisentl’eau despompesPHV-CUSOpour la

lessivecc74 % utilisencl’eau de d’autressourcespourlesmêmesfins.

Champs communautaires (microprojets I ucratifs: MPL)

TABLEAU 5.15

Participation aux champs communautaires

Participation N %

Participation 410 69

Non-participation 184 31

1’OTAL 594 100

Le tableau5.15 indique que 69 % des répondarnsont participé aux cravaux deschamps

communautaireset 31 % déclarencn’y avoirpaspris part.

Utilité des MPL

TABLEAL 5.16

Utilité des champs communautaires
pour le bon fonctionnement du PHV-CUSO

Utilité N %

Trèsutile 447 75

Utile 126 21

Peuutile 21 4

TOTAL 594 100

Le tableau5.16montreque75 % desrépondantscs~tmcntquc les champscornmunaucairescommc

sourcesdc revenussont très ucilcs pour le bon forictionnementdu PHV-CUSO,21 % estiment
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qu’ils sontutiles cc seulement4 % desrépondantsestimentque Ics champscommunautairessont

peuutiles.

TABLEAU 5.17

Utilité des champs communautaires pour Ia pérennité du PHV-CUSO

Utilicé N %

Trèsutile 445 75

Utile 126 21

Pcuutile 23 4

TOTAL 594 100

Le tableau5.17 indique quc 75 % desrépondantsestimentque les champscollectifs comme

sourcesde revenussonctrès utilcs pourIa pércnnicédu PHV-CUSO, 21 % cstimcncqu’ils sonc

utiles et seulement4 % desrépondantsdisentqueles champscommunaucairessoncpeu utilcs pour

la concinuitédu PHV-CUS0.

Comités villageois de développement (CYD) et discussions du PHV-CUSO

TABLEAU 5.18

Discussions organisées par le comité viHageois
de développement (CVD) en I’absence

des agents de base

Fréquencedesdiscussions
organiséesparIc CVD

N %

Régulièremcnt 114 19

Occasionnellement 371 62

Rarement 109 19

TOTAL 594 100



62

D’aprèsIc tableau5.18, 19 % desrépondantsdisentqueles comitésvillageoisde déveLoppemenc

(CVD) ont régulièremencorganisédesseancesdc discussionssur le PHV-CUSO et ccci en

l’absencedesagentsdebase(AB), mais62 %disencqueles CVD ont occasionnellemencorganisé

desseancesdediscussionscc 19 % ontdic raremenL

Prise en charge

TABLEAU 5.19

Capacité de prise en charge des ouvrages
du PHV-CUSO par le village

Capacitédu villagedepriscen
chargedesouvrages

N %
-______________________________________

Trèscapable 218 37

Capable 221 37

Pascapable 155 26

TOTAL 594 - 100

Le tableau5.19 indiquc que 74 % desrépondantsescimencque leur village est trèscapableou

capabledeprendrcen chargeles ouvragcsdu PHV-CUSOcc 26 % escimencleur village incapable

decontinuerlesouvragesdu PHV-CUSO.

Comités villageois de développement (CVD et prise en charge

TABLEAU 5.20

Capacité du CVD de prendre en charge
Ia gestion des ouvrages du PHV-CUSO:

maintenance et reparation des pompes

Capacicédu CVD de priseen
chargedespompcs

N %

Trèscapable 283 48

Capable 258 43

Pascapable 53 9

TOTAL 594 100
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D’aprèsle tableau5.20,91 % desrépondantspensentqueleur CVD esttrèscapableou capablede

prendreenchargeIa maintenanceet la reparationdespompcscc 9 % seulementcroient quc icur

CVD n’esc pascapabled’assumcrla maintenancecc Ia reparationdespompes.

TABLEAU 5.21

Capacité du CVD de prendre en charge Ia gestion
des ouvrages du PHV-CUSO: maintenance et

construction de nouvelles latrines

Capacitédu CYD de priseen
chargedeslatrines

N %

Trèscapable 98 16

Capable 107 18

Pascapable 389 66

1’OTAL 594 100

Le tableau5.21 montreque 34 % desrépondancsestimencque leur CVD esc très capableou

capabledc prcndreen chargeIa maintenancecc laconstructiondenouvelleslatrinescc 66 % des

répondancscstimentleurCVD incapabled’assumerla pérennicédeslatrines.

TABLEAU 5.22

Capacité du CVD de prendre en charge La gestion
des ouvrages du PHV-CUSO: travaux des champs communautaires

Capacitédu CVD de priseen
chargedeschamps
communautaires

N %

Trèscapable 260 44

Capable 147 25

Pascapable 187 31

TOTAL 594 100
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Le tableau5.22 indiquc quc 69 % desrépondantsescimentque leur CVD csc très capableou

capabledeprendreen chargeles champscommunautairescc 31 % desrépondantsdiseiicqueleur

CYD nestpascapabledeprcndreen chargeleschampscommunautaires.

TABLEAU 5.23
Capacité du CVD de prendre en charge Ia gestion

des ouvrages du PHV-CUSO: Ia caisse villageoise

Capacitédu CVD depriseen
chargedeIa caissevilageoise

N %

Trèscapable 260 44

Capable 241 40

Pascapable 93 16

1’OTAL 594 100

D’aprèsle tableau5.23, 84 % desrépondancsesfimencqueleur CVD esttrès capableou capable

dc prendreen chargelacaisscvillageoisecc seulenienc16 % desrépondancsdisencqueleur CVD

n’escpascapabledeprendrcenchargela caissevilla geoise.

Comités villageois de développement (CVD) et integration des fernmes au

développement

TABLEAU 5.24

Capacité du CVD de travailler pour l’intégration
des femmes au développement (IFD)

Capacicédu CVD detravailler a
la promotiondeIa fcmme

N %

Trèscapable 148 25

Capable 204 34

Pascapable 242 41

1’OTAL 594 100
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D’aprèsle tableau5.24, 59 % desrépondancscstimentque leur CVD esctrèscapableou capable

de travaillerpourfavoriserl’intégraciondesfemmesau développcmenccc 41 % estimencquc le

CVD n’en cstpascapable.

5.1.3 Commentaires de l’étude descriptive de Ia participation des populations aux

ouvrages du PHV-CUSO

Dc lanalysedc La participationdespopulationsbénéficiaircsaux différencsouvragesdu PHV-

CUSO, il ressortles faits saillantssuivants.Les trois campagnesde sensibilisation(Notre eau,

Village propre, Notre sante)ont connu unc forte participationvillageoise,soic un taux de

participationdc 79 % comparativemcnca 21 % sculemencdenon-participation(tableau5.9).Il en

estdcmêmedc Ia contributiondespopulationsa la caissevillageoiscsoit enargent,soit en nature.

Le cauxdecontributionestde95 % comparativementa 5 % seulcmentde non-contribution.

Mais cesrésultatsdoiventêtre incerprecesa La lumièrcdesfacteurscclsquele tempscc Ics méthodes

d’interventiondu PHV-CUSO.Eneffec, les trois campagnesdescnsibilisationonccu lieu au debut

du projec,c’est-à-direau momentoü I’animationétaitbien organisécde manièrca engendrerccque

Meiscerappellelaparticipationprovoquée8’(ici nousdirions semi-provoquée).Dc plus, il faudrait

soulignerl’cuphoric despopulationsdu Zio cc du Yoco devantla nouveautédu PHV-CUSO.

Animation très bien struccuréed’une parc, et enthousiasmecc mobilisationd’autreparc (au tout

commencementde l’implancationdu PHV-CUSO)expliqucraiencdansune largemcsureIa très

grandeparticipationcommunautaireaux voletscampagncsdesensibilisationcc contributiona La

caissevillageoisc.En fait, Ic cauxdeparticipationaces voletsa diminuéau fur cc amesurequele

projecseréalisaicdansIc tempscc l’espace,commeen rémoignentd’une part certainsrapports

d’évaluation,82cc commeen témoignerontd’aucrcparc, les donnéesqualitativcsd’entrcvueset

dobservationsdc la presencerecherche.

On conscateégalemcntqu’uneproportionnon momsimportancedesménagesde l’échantillon

(68 %) n’onc pas construit dc latrines familiales ou villageoiscs comparativementa 10 %

seulemencqui disposencde latrinesmodèle-CUSO.Quantaux latrinestraditionncllesconstruites

par 22 % desménagcsil imporcede noterqu’ellesne sont pashygiéniques,cc qui equivaut

praciquemenca l’inexiscencede latrines.En outre,on rcmarquequc 57 % desrépondantsne font

usaged’aucunc categoricdc latrine, comparativemenca 36 % qui font usagedes latrines

81 Albert Meiscer,Laparlicipationpourledéveloppement,Pans:LesEditionsOuvrières,1977.
82 Pierre Vaillancourt et Amegan Komlan Yigan, Evaluation du projet hydraulique vzllageoisePhaseII

CUSO/Togo.Rapportfinal, Miméo, Niamey,Févner1991, 71 p.
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traditionnellescc seulement7 % qui utiliscnt les latriinesmodéle-CUSO.Cequi reviencadire quc

93 % desmenagesne font pasusagedeslatrinesqui son conformesaux normesd’hygienede

l’Organisationmondialede Ia sante(OMS) (cableauK5.11 cc 5.12).Parailleurs,on constaccquela

plupartdesménagcsutilisentpêlc-mêlcl’eau potabledespompescc les cauxinfectcsdesmarigocs,

desruisselecscc desmarespourlaconsommation(49 %) ou pourla lessivecc les coilccces(64 %)

(tableaux5.13cc 5.14).Eu égardaux latrinesou aux irnicroprojecssanitaircs(MPL) cc a l’utilisation

de l’eau potablede Ia pompe,tout indiqueque Ianirnation ou Ia sensibilisationn’a praciquement

pascu d’impact sur leshabitudesséculairesdespopulacionsen macièred’hygiène; cesdcrnières

continuantd’agir scionleurslogiquestraditionnelles.

La participationcommunautaireaux champscollecrifs sembleimportance(69 % par rapporta
31 %) (tableau5.15). Lespopulationssemblentaussibien percevoirl’utilité de ccschampsen

termesde sourcesde revenuspourle bon fonctionnemcncdu PHV-CUSOcc sapérennité(96 %

contre 4%) (tableaux5.16 cc 5.17). C’est la logiquc des cravaux communautairesdéjà

caraccéristiquedespopulationsdu Zio etdu Yoto qw sembleprédominerdanscc caséga]cmcnt.

Le cornicevilagcoisde développemenc(CVD) escsensejoucr un role determinantdamsI’animation

régulièredespopulationset la priseen chargedesouvragesdu PHV-CUSO,unefois quel’ONG

cc l’Etat togolaissescraienccotalementou partiellcmentretiresdu projet.Le sondagea voulu savoir

la perceptionque lcs villageois ont de leur CVI). On remarqued’abord qu’une majoricédes

ménages(81 %) disentqueleur CVD aorganiséde faconrégulièreou occasionnelledesreunions

afin dediscuterdu PHV-CUSO,cc ccci en l’absencedesagentsde base(tableau5.18). Ces

reunionsont eu licu surcoutau debutdci projec.En cifet, nosdonnéesqualitacivescc longitudinaics

voncmonirerplustardquclesCVD n’onc pascoujoursjouericur rOle d’animacioncommunautairc.

Ensuice,c’esc dansune grandeproportion (74 % contre26 %) que les villageoiscstimcntleur

CVD capabledc prcndreenchargecertainsouvragesdu PHV-CUSO,principalemcncles pompes,

les champscommunautairescc ics caissesvillageoises(tableaux5.19 cc 5.20). 11 s’agit d’une

perceptionirréalisre desCVD, car lcs donnécsd’observationscc d’entrevucsmontrentqueplus de

80 % des344pompessonctombéesen pannedes1991 cc queleur reparationesthorsdela portéc

techniqueetfinancièredespopulationsou desCVD.~3II en estde mémedescrois autresvolets.En

effet,Si leschampscommunaucairescc les caisscsvillageoisesont connuunc forte participationdes

villageoisau commencementdu projct,cellc-ci a faibli dansle cempspourdevenirpresquenulle

vers la fin delaphaseII (1989-1991).

83 Voir aussiPierreVaillancourtetat., op. cit., p. 38.
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Les 66 % desménagesqui escimentquc learCVD n’est pascapablede prendreen chargelcs

latrinesscmblencavoiruneperceptionplusjustedeschosesqueles34 % qui croiencleurCVD crès

capableou capable.Dcmêrne,les 41 % desrépondancsqui estimentlearCVD incapabled’assurer

l’incégrité desfemmcsau développemenconc unc perceptionplusjustede la réalitéquc les 59 %

qui pensencque leur CVD esc crès capableou capable.En cffec, les donnécsqualitacivescc

longicudinalesnousindiquerontquele volecpromotiondelafemmeou integrationde lafemmeau

développement(IFD) a connu dansl’ensemblecrèspeu de succès.Les CVD majoritairemcnc

composesd’hornmestrèsattachesaux valcurstraditionncllesdesrapportshom,nes-femmesontété

trèsloin des’intéresserau volet IFD.

En dernièrcanalyse,il imporcede soulignerle caractèreparadoxalcc mêmecontradiccoiredes

résulcatsquanticatifsrelatifsa laparticipationcommunaucaireaux ouvragcsdu PHV-CUSOet a la

capacitédes CVD dc prendreen chargeccs ouvrages.En effet, les donnécsqualicatives

longitudinaics(étés1987a 1990)semblcntplus compatiblesavecles falls reelscc concordentavec

les résulcacsd’aucres rechercheseffeccuécssur Ic projcc.84 Toutes les regles d’ordre

méchodologiqueayantété rigoureusemcntsuivics pour élaborcrun questionnairevalablecc

Fadministrerdamsdesconditionsassezfiables,noussommescencésalorsd’évoquerIcs élémcnts

suivantspourexpliquerle caraccèreparadoxalde cesrésulcatsquanticacifs.On peutsignaleren

premierlieu, l’approchecransvcrsalcdu sondage,c’csc-à-dircle faicdc n’y avoireu recoursqu’une

sculefois (soit l’écé 1990)duranctouceIa rccherchc.En secondlieu, on peutnoterIesproblèmes

épiscemologiquesd’ucilisation du sondageenAfrique évoquésparcertainsautcurs.85Le sondage

demcurc,endernièreanalyse,unetechniqueindividualisantedecueillettededonnéesdéveloppée

danset pour les sociécésfortemencindustrialisées.Ii peuts’avércr inappropriéaux sociécés

africainestrès communautairesøü le sensde l’opinion pcrsonnelleestpraciqucmentinexiscanc.

C’estpourquoiii escrecommandéd’utiliser damsccssociétésa la fois desméthodesquanticativescc

qualicativcs.Ccquenousavonsfaic damscetterecherche.

84 Voir notammentClaudeChamberland,DenisLapoinLeet Nicole Laverdure,Mission de revuedesactivués,
Rapportde Mission,Miméo, Septembre1989.

85 Voir William O’Barr M. et a!., SurveyResearchin Africa .~ Its Application and Limits, Evanston:
NorthwesternUniversityPress,1973.
SiegfnedPausewang,Methodsand ConceptsofSocialResearchin a Rural DevelopingSociety.A Critical
AppraisalBasedon Experiencein Ethiopia,Munich : I.F.O., 1973.
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5.2 AnaLyse tabulaire des données du sondage

L’analysetabulairedesdonnécspcrrnetd’étudierde facon systémaciqueles relationsentreles

variablesde la recherchecellesqucformuléesdan:; les hypotheses.Or, nousavonsformulédeux

series d’hypothèses. La premiere a trait auix relations cncre les variables d’ordrc

sociodémographiquect/ou concexcuelet la variableparticipationdespopulationsaux ouvragcsdu

PHV-CUSO.Elle scipuleexactemencquccetteparticipationva varierscIonIc sexe,Ic contexte

de I’animation cc Ia situation géographiquedesvillages. La deuxièmeséried’hypothèses

renvoieauxrelationscncrela variableassistance(ouparticipation)aux sessionsd’animationdes

intervenancsdu CUSO, notammencles agentsde base(AB), cc les variablesutilisation des

ouvrageset/ou participation aux ouvragesdci PHV-CUSO. Elle stipule précisémcntque

l’assistancea l’animationvaexciteruneinfluencepositivesurIa ccndanccdespopulationsautiuiser

lesouvragcsdu PHV-CUSOou y a participer.Arialysonsrespectivemencchacunedc cesdcux

seriesd’hypochèscs.

5.2.1 Analyse des relations entre les variables d’ordre sociodémographique et

contextuelet Ia participation aux ouvrages du PHV-CUSO

L’anaiysequi suitva testerleshypothesesspécifiquesci-dessousrappclées(voir chapitreIll).

- ire hypochèsespécifique:la participationcornrnunautaircauxcampagncsdc sensibilisation
(campagnesNotreeau,VillagepropreccNotreianté) vanescionle sexedesgems;

- 2~hypothèsespécifique: la participationcommunautaireaux campagnesdesensibilisationvane
scion le concexted’animarionclansLes villages;

- 3e hypothèsespécifiquc: Ia participationcornrnunautaireaux campagnesdesensibilisationvane
scionIa situationgéographiqucdesvillages;

- 4e hypochèsespécifique:la participationcommunaucaireaux microprojetssanicaires(MPS)
vanescionlescxe;

- 5e hypothèsespécifiquc: Ia participationcornmunautaireaux MPS vanescion Ic contexce
d’animationdamslesvillages;

- 6~hypothèsespécifiquc: la participationcornmunaucaircaux MPS vanescion la situation
géographiquedesvillages;

- 7ehypothèsespécifiquc: la participationcommunautaireaux microprojecslucratifs (MPL) vane
scionIc scxc;

- 8~hypochèsespécifique:Ia participationcon~munautaireaux MPL vanescion Ic contexte
d’animationdamsiesvillages;

- 9e hypothèscspécifiquc:la participationconimunautaircaux MPL vane selon la situation

géographiqucdesvillages.
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Sexe et participation aux campagnes de sensibilisation

TABLEAU 5.25
Participation aux campagnesde

sensibilisation (PCS) selon le sexe (%)

Scxe OUL PCS NON N

Fcmmes

Hornmes

x2 = 0,73, 1 d.1., P= 0,39; Phi = 0,37

L’cxamendci tableau5.25 indiqueclairementqu’il nexiscepasdedifferencesignificativeentreIa

participationaux trois campagnesde scnsibilisationcc le sexe.C’est en proportionprcsqu’égalc

quc Ics femmes(85%) cc leshommes(87%) y onc participé.Lc testdu X2 n’cscpassignificatif

(P = 0,39).Lapremierehypochèscspéciflqucn’cstdoncpasconfirmée.

Contexte d’animation et participation aux campagnes de sensibilisation

TABLEAU 5.26
Participation aux campagnesde sensibilisation (PCS)

selon Ic contexte de l’animation (%)

Contcxtede
l’animation OUI PCS NON N

Diffldile 80 20 176

Moycn 85 15 244

Facile 95 5 128

X2 = 13,46, 2 d.l., P = 0,01; V = 0,16

L’observaciondu tableau5.26montrequ’il cxisre uneassociationstatistiquesignificaciveentrele

contexcede l’animation cc Ia participationdespopulationsaux trois campagnesdesensibilisation

donc II aétédéjàquestion.Ainsi, on constatequeplus ic contcxccd’animationdamsles villagesest

facile, plus Ic taux departicipationcommunautaireaux campagnesde sensibilisationest élevé

(95%); rnaisplus Ic contextcd’animationcstdifficile, momsIc taux departicipationest élcvé

85 15 389
87 13 159
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(80 %). A l’autre extreme,on pcucrcmarquerque sculemenc5 % desrépondancsdesvillages

facilesn’ont pasparticipéaux campagnesde sensibilisacioncomparacivementa 20 % de ceuxdes

villagesdifjiciles. En résumé,on peucdire queplusun village a étédifficile a amimer,momsses

habitantsont participéaux campagnes(P = 0,01) du PHV-CUSO. Bicn que significativc, la

relationentrelesdcuxvariablesestdemoyenneinccnsicé(V = 0,16). Ccs résultacsvontdanslc

sensd’unedeshypothesesde la recherche(2~hypcchèsespécifique).

Situation géographique du village et participation aux campagnesde sensibilisa-

tion

TABLEA1U 5.27
Participation aux campagne; de sensibilisation (PCS)

selon Ia situation géographique des villages (%)

Situation
géographiquedes
villages

OUI PCS NON
-______________________________________

N

Enclaves 89 11 117

Riverains 78 22 220

Enclaveset
riverains

100 0 30

Ni enclavescc
ml nverains

X2 = 18,00, 3 d.l., P = 0,00; V = 0,18

Le tableau5.27 montred’une part, qu’une relationcxisceentrela situation géographiquedes

villageset Ia participationaux campagnesdesensibilisationcc d’autrepart,queueescsignificative

(P = 0,00) cc d’inccnsicémoycnne(V = 0,18).On remarque,en effet,quec’escdamslesmêmes

proportions(89% cc90 %)queles répondancsde:;villagesenclavescc desvillagesni enclavescc

ni riverainsontparticipéaux campagnes.100 % des ménagesdesvillagesenclavesct rivcrainsy

oncparticipécomparativemenca78 % decccix desvillagesriverains.Parailleurs, les pourcentages

de non-participationaux campagnesdesensibilisationseprésencenccommesuit: ii % damsles

villages enclavescomparacivcmenca 22 % clans les villages riverains, 0 % damsles mi!ieux

enclaveset riverains cc 10 % clanslesvillages n~enclaveset ni riverains. On peucdire queics

difficulcésd’accèsaux villagesne semblentpasêtreun obstaclea Ia participationcomrnunautairea
cc volet du PHV-CUSO.Cesrésultatsvonc sensibLemencdansle sensdel’hypochèse3.



71

Ii rcssorcde l’analyscqui précèdeles faits suivants: Ia relationentrele sexecc laparticipationaux

campagnesdesensibilisationn’cst passignificacive;parcontreil exisccuncassociationentrelc

contexted’animaciond’une part, la situation géographiquedes villages d’aucrc part cc la

participationaux campagnes.

Sexe et microprojets sanitaires (MPS)

TABLEAU 5.28

Participation aux microprojets sanitaires (MPS)
ou a Ia construction des latrines

scion le sexe (%)

MPS

Sexe Aucune Latrines
traditionciles

Latrines
CUSO

N

Femmes 64 27 9 329

Hommes 46 35 19 121

X2 = 13,45, 2 d.l., P = 0,01 ; Phi = 0,17

Le tableau5.28 indiquequela relationentreIc scxecc la participationaux MPS ou a la construction

deslatrinesestsignificacive.On noteainsi que64 % desfemmcsn’ont pasparticipéaux MPS

compararivemenca 46 % deshommes.Parailleurs,27 % desfemmcsont construitdeslatrines

tradicionnellescomparativementa 35 % deshommes.Enfin, seulemenc9 % desfemmesonc

construitdeslatrinesmodêle-CUSOcomparativementa 19 % deshommes.En d’autresccrmes,

leshommesparticipentplusquelesfemmcsa la constructiondeslatrines.Ladivision scxuclledci

travail semblebienexpliquercesrésultatsqui voncdansIc sensdenotre4~hypothèsc.Cccidit, il

n’endemeurepasmomsvrai queIa participationa la constructiondeslatrineshygiéniqucsdemeure

faiblc aussibicnchezles hommesquechezles femmes.
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Contexte danimation et microprojets sanitaires (MPS)

TABLEAU 5.29

Participation aux microprojets sanitaires (MPS)
ou a Ia construction des latrines scion

le contexte de l’animation (%)

MPS
Contextede
l’animation Aucune Latrine:;

craditionetics
Latrines
CUSO N

Difficile 63 35 2 135

Moyen 52 35 13 214

Facile 68 10 22 101

X2 = 39,83,4 d.1., P= 0,00;Gamma= 0,66

L’examen du tableau5.29 indiquc clairemencure associationscatistique(P = 0,00) entre Ic

contextedc l’animation dansles villages cc la participationaux MPS ou a la constructiondes

latrines. On noteen effet,que 63 % desménagesdesvillagesdits difficiles n’ont participéa la

constructiond’aucunelatrinecomparacivemcnta 52 % desvillages dits moyenscc a 68 % des
villagesfaciles.A l’autre extreme,on remarqucque 2 % seulcmcncdesménagesdesvillages

difficiles ont construicdeslatrinesmodéle-CUSOcomparacivemenca 13 % desmCnagesdes

villagesmoyenscc a22 % desvillagesfaciles.En résumé,cesrésulcacsscmblentmoncrerquedams

l’ensembleIa participationcommunautairea Ia constructiondeslatrinesmodèle-CUSOn’a pasécé

crès élevéc.Dansles cas oü ii y a unecertaineparticipationa Ia constructiondc ccs latrines

hygiéniqucs,cclle-ci croIc avecle contextede facilité de l’animation : plus le village escfacile a
animer,plus lesgcnsont tendancea construircdeslatrinesmodèle-CUSO.Ccs résultatsvontdams

lc sensprévu par l’hypochèse5.
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Situation géographique et microprojets sanitaires (MPS)

TABLEAU 5.30
Participation aux microprojets sanitaires (MPS)

ou Ia construction des latrines scion Ia
situation géographique des villages (%)

Situation
géographique
desvillages

Aucunc
MPS
latrines
traditionelles

Latrines
CUSO N

Enclaves 63 24 13 121

Rivcrains 57 35 8 180
Enclaveset 100 0 0 30
nverains

Nienclavésetni
nverams

47 34 19 119

X2 = 36,50, 6 d.1., P = 0,00; V = 0,20

Le tableau5.30 montred’une part, qu’une relationexisteentrela situationgéographiqucdes

villages cc la participationaux MPS (oua Ia constructiondeslatrines)cc d’autrepart, qu’elleest

significative(P 0,00)cc d’intensitémoyenne(V = 0,20).On note,eneffet,queIa construction

deslatrinesmodèle-CUSOaetC plus élcvéedamsles villages ni enclavesetni riverains (19 %)

comparacivemenca 13 % damslesvillagesenclaves,8 % clansics villagesriverains cc 0 % dans

lesvillagesenclaveset riverains. CesrCsulcatssoncconformesa l’hypochèse6 dc la recherche.

Cccidit, ii n’en demeurepasmomsvrai qu’unc forteproportiondesviilageois,quellequc soicla

situationgCographiquedeleurlocalicé,n’a construicaucunclatrine.

Enrésumé,ii rcssorcdel’analyscdesdonnCessur la participationdespopulationsaux microprojets

sanitaires(MPS), notammentIa constructiondeslatrines,ics faits saillantssuivants.Le sexe

influencecc typede participation,les hommesprcnncntdavantagepart a la constructiondeslatrines

quc ics femmes.

Le contexcede l’animationdamsles villagesinfluenceégalementla participationdesgemsau MPS.

Celle-ciescplusélevéelorsquel’animation du villagesefaicaisCmenc.La situationgéographique

du village influenceaussi Ia participationcommunautaireau MPS. Ainsi les populationsdes

villagesenclaveset desvillagesriverainsparticipcncmomsa Ia constructiondeslatrinesmodéle-

CUSOquecellesdesvillagesni enclaveset ni riverains. Mais en demièreamalysc,ii fautnoterque

Ic volet MPSn’a paseu ladhésiondeIa majoritCdespopulationsdu Zio cc du Yoto.
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Sexeet microprojets lucratifs (MPL)

TABLEAU 5.31

Participation aux microp:rojets lucratils (MPL)
ou aux champs communautaires

scion Ic sexe (%)

MPL

Sexe OUT NON N

Femmes 82 18 339
Hommes 85 15 156

X2 = 0,94, 1 d.l., P 0,33; Phi = 0,43

Lexamendu tableau5.25indiquequil nexiscepasde differencesignificarivecritre laparticipation

aux MPL ou aux champscommunaucairescc Le sexe. En effec, c’cst dansunc proportion

presqu’Cgalequc les femmes(82%) cc lcs homrries(85%) y onc participC.Lc test du X2 nest

passignificatif (P = 0,33).CesrCsultacsne vonc pasdamsle sensprévu par l’hypothèse7. Il se

pourraicquel’animarionaic mobilisC aussibicn les hommesqueics femmespourles iravauxdes

champscommunautaires.

Contexte d’animation et microprojets lucrait ifs (MPL)

TABLEAU 5.32
Participation aux microprojets iucratifs (MPL)

ou aux champs corn niunautaires scion
Ic contexte de l’anirnation (%)

Contexcede
l’animation OUI MPL NON N

Difficilc 69 31 130
Moyen 89 11 257

Facile 85 15 [08

X2 = 26,40, 2 d.l., P = 0,00; V = 0,23
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L’obscrvationdu tableau5.32 moncrequit existeune associationscatisciquesignificative (P =

0,00)entrele concextcd’animationdamslc village cc Ia participationaux microprojetslucratifs

(MPL) ou aux champscommunautaires.Cetterelationescd’assczforte intensité(V = 0,23).Ainsi,

on constatequc les gensdesvillagesoü lamimationescdifficile participemomsauxMPL (69%)

queles gensdesvillagesdits moyens(89%) et les gensdesvillagesdits faciles (85 %). Par

ailleurs,31 % desgensdesvillages difficiles nont pas participC aux MPL comparacivemcnca
sculemenc15 % desvillagesøü l’animation escfacile. CesrésulcatsvoncdansIc scnsprévupar

I’hypothese8.

Situation géographique et microprojets lucratifs (MPL)

TABLEAU 5.33

Participation aux microprojets iucratifs (MPL)
ou aux champs communautaires scion Ia
situation géographique des villages (%)

Situation
gCographique
desvillages

OUI MPL NON N

Enclaves 96 4 122

Riverains 76 24 198
Ni enclavescc 84 16 175
ni riverains

X2 = 26,33, 3 d.l., P = 0,00; V = 0,23

Le tableau5.33 montrequil cxisceunerelationscatisciquesignificative(P = 0,00)entrela situation

géographiquedu village cc Ia participationdesgeñsaux MPL ou aux champscommunaucaires.

Ceccerelationestd’assezforte inccnsicé(V = 0,23).On remarquequeIcs gcnsdesvillagesenclaves

ont un cauxdeparticipationplus ClevéauxMPL (96%) qucceuxdesvillagesni enclaveset ni

riverains (84%) cc desvillagesriverains (76 %). A l’autre extreme,4 % seulemencdesgensdes

villagesenclavesmontpasparticipCaux MPL comparacivcmenta 16 % desvillagesni enclaveset

ni riverains cc a24 % desgensdesvillagesriverains. CesrCsultatsne vonc pasexactemcntdamsle

sensprévu parI’hypothèse9. Toutefois,Ia situationgéographiqueinflue sur la participationaux

MPL.

Ii ressortde l’analyscdesdonnécssur la participationdespopulationsauxMPL, c’esc-à-direen

particulierauxchampscommunautaires,les faicssaillantssuivamts.La relationcntrcle sexecc Ia

participationcommunaucaircacc voletduPHV-CUSOnestpassignificacive.Mais les variables
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situationnelles,c’est-à-dircle lieu gCographiqucci le contextcde I’animaciondansles villages,

semblentexciteruneinfluencesur laparticipationcommunaucaireaux MPL. Ainsi, on constate

quc dansics villages oü l’animation est facile, la participationdespopulationsaux champs

communaucairesestplusforte qucdanslcs villagesoii l’animationest moyenncou difficilc. Dc

même,damsles localicCsCloignécsdessourcesd’eaucc difficiles d’accès,le cauxdc participation

desgcnsaux MPL estplusClevC queclanslesvillages riverains ou nienclavesetni riverains.

5.2.2 Analyse des relations entre Ia variable assistance(ou participation) aux

sessions d’animation et Putilisation des ouvrages du PHV-CUSO ou Ia

participation a ces ouvrages

L’analysequi suitva testerleshypothesesspCciflquesci-dessousrappelCes(voir ChapitreIll).

- ioe hypothèsespCcifiquc: l’utilisation deslatrinesvanescion I’assistamccauxsessionsd’ani-

macion;

- iie cc 12~hypothesesspécifiques:l’utilisacion dessourcesd’cauvanescion l’assistanceaux

sessionsd’animation;

- 13~cc 14~hypothesesspCcifiques: la participationcommunautaireaux MPS cc aux MPL vane

scion I’assistanceaux sessionsd’animacion;

- isehypothèsespCcifique:la participationaux accivicésdesCVD varie selon l’assiscamccaux

sessionsd’animation.

TABLEAL 5.34

Utilisation des latrines scion Ia
participation aux sessionsd’animation (%)

Participation
aux sessions
d’animation

NON
Ucilisatkn
deslatrines

traditionnelles

Latrines
CUSO N

OUl 41 49 10 :339

NON 57 39 4 72

X2 = 6,78; 2 d.l.; P = 0,03; Phi = 0,13

L’exa.mendu tableau5.34 montrequil existcune associationstatistiquesignificacive (P = 0,03)

maisde faiblc intensité(Phi = 0,13)entrelaparticipationa l’animation cc l’utilisacion deslatrines

parles populations.En effet, on constatede mariièregénéralequcplus les gensont assiscCaux

sessionsd’animacion,plus ils ont tendancea uidliser dansune ccrtainemesurc les latrines
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traditionnelicsou les latrinesmodèle-CUSOcc inversement.Ainsi, 41 % desgensqui oncpris part

aux sessionsd’animacionn’utiliscnt aucunclatrinecomparativemenca57 % desgensqui n’ont pas

pris part a l’animation ; 49 % desparticipantsa l’animation font usagedeslatrinestraditionncllcs

comparacivemenca 39 % desnon-participants.Enfin, 10 % desparticipantsa l’amimacionucilisenc

ics latrinesmodEle-CUSOcomparativemencA 4 % seulementdesnon-participants.

On peucdoncconclurequeIa participationaux sessionsdanimarionexcrccunc cercaincinfluence

positivesurl’utilisation deslatrinesengeneral.CesrCsulcatsqui vont dams Ic sensde l’hypochèse

10 de rccherchcne sonccoutefoispastrès significacifspuisqucla proportiondesparticipantsqui

font usagedeslatrinesinodéle-CUSOdemeurefaible.

Sessionsd’animation et utilisation des sources d’eau pour Ia consommation

TABLEAU 5.35

Utilisation des sources d’eau pour Ia consommation
scion Ia participation aux sessionsd’animation (%)

Participation
auxsessions
d’animation

Utilisation
despompcs
uniquement

sourcesd’cau
pompcscc/ou
aucressources

d’eau

N

OUT 54 46 465

NON 34 66 80

X2 = 19,92; 3 d.1.; P = 0,00; Phi = 0,19

L’ucilisation quocidicnnedessourcesd’eaufait rCférencca lusagede l’caude la pompect/ou des

sourcestraditionnelles(marigots,ruisseaux,ruissclets,mares)pourlaconsommationdomcscique.

L’observaciondu tableau5.35 indique que la participationaux sessionsd’animationinfluence

positivemencl’utilisation domesciquedc l’eaupotabledc Ia pompe.En effec,lassociationentreles

deuxvariablesestsignificative(P= 0,00)ccd’assezforte intcnsité(Phi = 0,19).Ainsi, on conscacc

demanièregCnéralequeplus les gcnsontassiscCaux sessionsdamimation,plus ils ont tendancea
utiliser surtouc lcau potable de Ia pompc pour Ia consommationdomescique:54 % des

participantsa lanimationcomparativemenca 34 % desnon-participants.A l’autrc extreme,plus

lcs gcnsnoncpaspris parta l’animation,plus ils ont tendancea faire usagepêle-mêledeseauxde

Ia pompeet/oudessourcescraditionnclles:66 % desnon-participantscomparacivcmenca 46%

desparticipancs.Ces rCsultatsvont clans le sensprévu par lhypothèse11 de recherche.En

conclusion,on peucdire qucl’animation tenda inciter les populationsa utiliser l’eaupotabledc Ia

pompedonc les conditionsdepuisagene favorisencpasIa transmissiondu verde Guinée.
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Sessionsd’animation et utilisation des sources d’eau pour Ia Lessive

TABLEAU 5.36

Utilisation des sources pour Ia Icssive
scion Ia participation aux sessionsd’animation (%)

Participation
aux sessions
d’animation

Utilisation
despompcs
uniquement

Sourcesd’eau N
pompesct/ou
autressources

d’eau

73 463
89 79

Le tableau5.36 indiquc lcs mêmescendancesquc précédemmcnt,a savoir l’cxistencedune

associationscatistiqucsignificacive(P = 0,00)cc de forte incensité(Phi = 0,22)cntrclaparticipation

a l’animacioncc i’utilisation de I’cau de Ia pompectfou de l’eau dessourcescraditionne]lespourla

iessive.Eneffet,on constateen gCnCralquc plus les gemsont participéa lanimation,plus usont

cendancea utiliscr surcoutl’cau de la pompcpour les fins de lessive: 27 % desparticipants

comparativcmenca ii % seulcmentdesnon-participants.A l’autrc extreme,plus les gensmont

pasprisparta l’animation,plususonc tendancca utiliserpêie-mêleles eauxde lapompect/ou des

sourcestraditionnelicspourla lcssivc: 89 % desnon-participantscomparacivemenca 73 % des

participants.Ccsrésulcacsvonc damsle sensdc l’hypochesc12 dc rccherchc.En conclusion,il

rcssorcde ccttcanalysequc, couceschosesCgalespar ailleurs, les populationsqui onc suivi Ies

sessionsd’animationtendent,enproportionrelacivementpetiteii escvrai, a utiliserdavamtagel’eau

potablede la pompepour Ia lcssive. Inversemenc,cellesqui ny ont pasparticipétcndent,en

proportionrelativementimportancea utiliscr l’eau infectedesmarigotscc maresdonc les conditions

depuisage(contactdirectdespiedsavecl’eau)lran:;rnetIc ver de Guinée.

Sessionsd’animation et participation aux rnicroprojets sanitaires (MPS)

TABLEA1J 5.37
Participation aux micropi-ojets sanitaires (MPS)

ou a Ia construction des latrines scion Ia
participation aux sessionsd’animation (%)

Participation
aux sessions
danimation

NON
Participa~ion

latrines
traditionrLelles

-

aux MPS
latrines
CUSO

N

OUI 56 30 14 346
NON 76 21 3 72

OUT 27

NON 11

X2 = 26,86; 3 d.l.; P = 0,00; Phi = 0,22

X2 = 12; 2 d.l.; P = 0,00; Phi = 0,17
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Esc-ccque l’animation a eu une influencesur Ia participationdespopulationsaux microprojets

sanicaires,c’cst-à-direIa constructiondeslatrines? Lexamendu tableau5.37 montrcqueoui. En

effcc,ii exisceunc associationstatistiqucsignificativc (P = 0,00)et de faible intcnsicé(Phi = 0,17)

entrclesdeuxvariables.Onconscatealors, queles participantsaux sessionsd’amimationontplus

tendanceA construiredeslatrinesquc lesnon-participants.Ainsi duneparc, 14 % desgensayanc

pris parca lanimationont construicdeslatrines,nodêle-CUSOcomparativemencA 3 %sculement

dc ceux qui ny ont pasparticipé; puis 30 % desparticipantsonc construic des latrines

traditionncllcscomparacivementa 21 %desnon-participants.Dautrepart, on notequesculement

56% desparticipantsa l’animation clisenc n’avoir construicaucunelatrine comparacivemenca
76 % des non-participants.L’animacion sembicdonc avoir une influence positive sur Ia

constructiondc latrinesdefaçongénérale(voir hypothèse13). Ccci dit, ii nen demeurepasmoms

vrai quc la proportiondesgensqui construisencics latrinesmodéle-CUSOrépondantaux normcs

hygiéniquesdc lOMS estrclacivementencorepetite.

Sessionsd’animation et participation aux microprojets Iucratifs (MPL)

TABLEAU 5.38
Participation aux microprojets Lucratifs (MPL)

ou aux champs communautaires scion Ia
participation aux sessionsd’animation (%)

Participation
auxsessions
d’animation

Participation
OUI

aux MPL
NON N

OUI 86 14 396
NON 58 42 64

X2=40,00; ld.l.; P =0,00; Phi=0,26

Est-cequc lanimacioncxerceuneinfluencesur la participationdespopulationsauxmicroprojets

Iucratifs (MPL) ou aux champscommunautaires?La réponseest oui. En effet, l’examendu

tableau5.38 montrcuncassociationstatistiquesignificative(P = 0,00) cc dcforte intensité(Phi =

0,26) entreles deux variables.On noteen faic qu’une proportion trèsgrandedesgensqui ont

parcicipéaux animationsoncparticipéégalemencaux travauxdeschampscommunautairesc’est-à-

dire auxmicroprojetslucratifs (MPL): 86 % desparticipantsa lanimationcomparacivemenca
58 % desnon-participants.A l’aucrc extreme,14 % seulemcncdesparticipantsa I’animacion

disencn’avoir paspris part aux travauxdeschampscommunautairescomparacivementa 42 % des

non-participants~ l’animation. Ii parait donc evidentque Ia participationdespopulationsaux

sessionsd’animationinfluencepositivemencleurparticipationaux MPL. Cesrésultatsvoncclansle

sensprévupar l’hypothèse14 derechcrche.
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Sessionsd’animation et reunions organisées par Ic comité viflageois de develop-
pement (CYD)

TABLEAU 5.39

Participation aux reunions organiséespar Ic comité
viilageois de développemeiit (CVD) en I’absence

des agents de base (AB) selon Ia participation
aux sessionsd’animation (%)

Participation
auxsessions
d’animation

Régulièrement Discussions
occasionnellement

avecle CVD
raremenc

N

OUI 22 43~ 35 460
NON 7 22 71 72

X2 = 79; 3 d.l.; P = 0,00; Phi = 0,39

Nous avonsvoulu savoirsi i’animation influe sur La participationdespopulationsaux reunions

orgamisécsparle comitevillageoisde développemenc(CVD) pourdiscuterdesdifférentsvoictsdu

PHV-~USO,ct ccci en l’abscncedesagentsde base.Nous avonssupposeparaillcurs quc ces

reunionsinitiéesparle CVD peuventêtreun indicedunetendancedepriseen chargedesouvragcs

du PHV-CUSOpar lc village. L’examendu tableau,5.39 montrequ’il existcunc relation statistique

significative (P = 0,00)et dc crès forte intensité(Phi = 0,39)entrc la participationaux sessions

d’anirnationdesagentsde base(AB) et Ia participationaux reunionsdesCVD en labsencedes

AB. Ainsi on remarquequc 22 % desparticipantsa lanimation assisccntrégulièremencaux

reunionsdesCVD comparativcmenca sculement7 % desnon-participantsqui y assistencde facon

régulièrc.On noteparailleursquc 43 % desparciciipantsa l’amimation assistentoccasionnellemenc

aux reunionsdesCVD comparacivemenca 22 % desnon-participants.Enfin, 35 % seulemencdes

participantsassistentrarementaux reunions des CVD comparativemcnca 71 % des non-

participantsa l’animacion. En résumé,plus on prendparcaux sessionsd’animaciondesAB, plus

on atendamceaparticiperauxreunionsinitiécsparles CVD (voir hypothèse15).
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6. ANALYSE QUALITATIVE DES DONNEES

L’analysequantitativedesdonnéesdu sondagea permisde presenterIc portraitd’ensembledes

attitudescc descomporcemencsdespopulationsdu Zio cc du Yoto faceaux différcncsvoletsdu

PHV-CUSO.Elle acssayéde répondre,en faic, a la questionsuivante:Ics populationsont-elles

tcndanceA adopterou non les innovationsdu PHV-CUSO? Ii s’agit doncde l’écudc evaluativede

l’outpuc dun processusd’implantaciondu projecqui a mis en ocuvre tout un programme

d’incervcntion.L’analysc qualitativedesdonnéesdentrevucsindividuelles, defocusgroup ct

d’obscrvacionspcrmcttraquanc a cuedétudier la dynamiquede cc proccssusa partir des

perceptionsdesdifférencsacceurset desfaits observespar les enquêtcurs.Apresavoir fait un

rappeldequciquesélémcncsthéoriquesdansunepremieresection,nouspréscntonsdamsune

secondesectionlesrésulcatsglobauxdel’analysc.

6.1 Rappel des élémentsthéoriques

Le courantde pensCeci d’intervcntionvoloncaristequi a inspire Ic PHV-CUSOesc fondésur la

propositionscionlaquellel’animation (ouencoreléducationinformelle)influencelaparticipation

despopulationsaux projccsde développementcommunaucaire,et laparticipationinfluc A sontour

sur Ia réussitedecesprojets.Propositionqui peutêtreainsischémacisée.

ANIMATION > PARTICIPATION > DEVELOPPEMENTCOMMIJNAUTAIRE

L’éducacioninformellemisc enpratiquedamsles projecsdedéveloppemenccommunaucaireen

zonesruralesdespaysdAfliquc esc généralemencappeléel’animation rurale.Celle-ci sedéfinit

comme

un ensembledc moycnséducacifsmis en oeuvrcpardesEtatsindépendantsdams
Ic cadredc leur policiquc de développcmencpour faire évoluerleurs structures
socio-économiqucs,pour soutenirle processusde mutation sociale,cc accroItre
sansccsseIa participationdesincércssés.86

86 Yves Goussault,L’animaz:onrurale danslespaysd’Afriquefrancophone,Genève: BIT, 1970,p. 160.
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Ii rcssorcde cctcc definition les élémentsprincipaux suivants: - lanimacionrurale vise a
développcrles structuressocio-économiquesdun payset/ou d’une region; - cUe cherchea
soucenirleproccssusde chamgemencsocialen cours;- die favoriscla participationpopulaircau

développcmenc.Bref, l’animationruralcessaicde toucherauxaspectssocial,économique,culturel

cc politiquedetouceorgamisationsocialc.Mais enquoi consiste-c-clleaujusce? Etquevise-t-ellca
provoquerchczIcs acceurssociauxconcemés? Silakaracnarépondclairementa cesquestionsclans

Ia definition quil donnede lanotiond’animation.

Les individus se conduisenten sujecsanirnéslorsqu’ils sont capabicspar eux-
mêmcsd’cxaminerla réalicésociale,de la soumettrea uneréflexion critiquecc de
l’analyser,de serendrecomptedc cc qu’ils peuventy changer,dc prendredes
initiatives cc dc considércrdun oeil critique les actionsqu’ils ont entreprises,tout
celade facon roucinière.Animer consistedonc a aider les gensa sedoterdes
capacitésquenousvenonsd’évoquerccen ~,reimerlieu, de la capacitéintclleccuelle
a seconsmuerun fondsdeconnaissanceset, musparunevolontécréarrice,a agir
pourtransformerlaréalitéqui estLa leur.87

Il s’agit en fait d’utiliscr desméchodescc desoutils éducatifspour aiderles populationsa bien

connaItreleursréalitéssocialesde manièrca êtreenmcsuredenfaireun examencritique,puis a
prendrcparca ladynamiquedu chamgcmencsocialqui doic débouchersurun développemencde la

société.

La notiondeparticipationquanta dIe escdéfiniecommeIc fait de parcagcrquclquechoseavec

d’autres. Ce quelquechosepeut être un objet, un pouvoir, unc activité, etc. SusciterIa

participationdespopulationsdanslc cadredun projecde développement,signifie donc de

pcrmetcrca ccllcs-cide s’impliqucr damstoutes les phasesdu projeccc deparcagerIc pouvoir

inherentau processusdeprisesdedecision.II petit existerdiffércntstypesdcparticipationscion

lesfacteursqui leurontdonnénaissance.En sefondantsurdesfacteurscommcles motivationscc

Ics modesde mobilisation, Meister88a élaboréunc cypologie dc la participationdevenue

aujourd’huiun classiquc.Ii a identiflécinq typesou modesdeparticipation.

1) La participation de fait, fondéc sur La tradi~onqui regroupcdespersonncsayancccrcains

buts encommuns:groupesd’âgc ou de métierparcxemple.Le recrutementdesmembres

nestdoncpasvolontairemaisde fait. La participationdanscc casa pourfonccionde renforcer

Ics traditions.

87 S. Silakaralna.L’animaieurau servicedu dEveloppementparticipauf.Théorieetprauque,Genève:BIT, 1988,
p. 24.

88 Albert Meister,La participation pour ledéveloppeme~i,Paris : LesEditionsouvrières,1977.pp. 128-174.
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2) La participation volontaire sedéclenchesansl’aide d’une animationquclconquelorsque

despersonncsparcageantcertainsincérêtsdécidencde segrouperen syndicat,encooperative

ou en parti politiquepourdéfendreleursintérêcs.Lc rccrutementSc fait de façonvoioncairccc

Ia participationapourfonctionsocialede satisfaireles besoinsnouveauxde La colleccivicéccde

faciliccrl’adaptationdesmembresdecelle-ciaux changementssociaux.

3) La participation spontanéerenvoic a une participation encièrcmencvoloncairecc sa

spontanéicéheft au fait quc les circonscanccsd’habitac(voisinage)ou d’affinité quciconque

(cliques)ont mis desgensensemble.Le recruccmencsefait spontanémencet Ia participation

répondA desbesoinsd’ordre affectifccpsychologiquc.

4) La participation provoquéeest suscicécpar des animaceurspour encouragerdes

comportementsjugés nCcessairespourune meilleureadaptationau changcmcntsocial. Lc

recrutementescdoncprovoquéparIa sensibilisationpourremplirunc fonctiond’adaptation.

5) La participation imposée est provoquéescion desnormesétablicspar desanimatcurs

cxcéricursau groupecommedansle casdesrèglcsimposécspour la distributionde l’eau

d’irrigacion. L’adhésioncstobligatoirepuisquenécessaireau fonctionncmentd’un programme

ou d’un projct. La typologie deMeisterva ainsi du type dc participationlibre au cypede

participationimposécau groupe.Jcan-BoscoSome89ajouceacectecypologieun sixièmcmode

dc participation : Ia participationscmi-provoquéequi impliquel’adhésionlibredu groupeaux

suggestionsd’animaceursextërieurs(ou aprèsavoir formé unc organisationvoloncaire le

groupcfaic appelaux animaccurscxcéncurs).Lerecrutementsefait scionlc choixdemocraciquc

desparticipantsdamslebutdesadapteriibremencaux exigencesdu changementsocial.

En cermesdediscourscc dc praciqucsdedéveloppement,nousavonsvu quc Ic CUSOs’inscrit

damsleparadigmeintcractionnisccqui s’opposegénéralementau paradigmcdéterministe.Afin dc

savoirsi damsla réalitéle PHV-CUSOs’inscrit totalcmcntou particllementdansIc paradigmcdont

CUSOseréclame(ouplutôc ic PHV-CUSOseractachca l’autrc paradigme),nousavonsdistingue

pourdesfins d’analyscdcuxtypesdeparticipation: Ia participationdéterminisrecc laparticipation

interacrionnistedespopulationsau processusd’implantationdesprojets.Ceproccssuscomprend

généralcmcntlcs principalesphasessuivantcs: l’identification (des besoins),l’élaboration,

l’exécucion,lagestionetIa maintenance,l’évaluacioncc Ic suivi du projet.

89 Jean-BoscoSome,~Lespopulationsruralesfaceaux projets dedéveloppementx~,dansLa participationpopulaire
au dEveloppementenAfriquenoire, Paris: Karthala,pp. 90-96.
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La phased’élaboraciond’un projet comprenden générallesetudesd’implantation,Ic choix des

techniquesa mettrcen oeuvrecc la conception.L’expériencemontreque les populationsrurales

sonc raremencappclécs a participer a cecte phasenon moms importancedes projets dc

dévcloppcmcnt.Ccrtainsauteursaffirmenc,cependanc,quc la paysannerieesten mesured’y

prcndrepart; damslesetudesd’implantation,elle peutfournir desinformationssur les sols, les

pratiqucsculturales,les traditions,etc. Les paysartsdoivent aussiavoir desmotsa dire damsic

choix destechniquescarils connaissentmicux quequiconquelesmatériauxlocaux(bois, terre,

pierres).fls peuvencparcicipcrA la conceptiondesprojets.

Lcs paysansprcnncntpart, en général,a l’cxécution desprojets d’hydrauliquevillagcoisc:

creusagedespuics,ramassagede sableet depierres,constructionde latrinesparexemplc.Ccttc

participationpcutêtrcimposéc,sponcanécou bénévole,maisdIe estperçueen generalcommeun

facteurdc diminutiondescoücsdesprojcts.CepcrLdant,clle pcutdevcnirun facceurpoliciquequi

prepareIcspopulationsusagèresaprendreenchargelesprojetsunefois réalisés.La gestioncc Ia

maintenancedesmicroprojecsparcxemplc,les puils d’eaupotablecc l’irrigation, ontétélongtemps

conflésauxservicespublicsclansics paysd’Afrique francophones.Cc n’csc quetout récemmenc

quc l’on implique dc plus enplus les population:;ruralesdanscettephasedesprogrammesde

développemenc.Enfin, celles-cidoiventêtreincimemcncassociéesau suivi ct a l’évaluaciondes

cifecsdesprojetsdamslcur communauté.Telest lc sensgénéralcc idealqueVon peucauribueraux

cermesparticipationsdespopulationsbënéficiairesiux projecsdedévcloppemcnccommunautaire.

La participation déterministe n’implique pasles populationsbénéficiairesaux principales

phasesdesprojctsde développcment.Tout au plus, les intervcnancsassocienclcs acteurssociaux

visésa Ia phased’exécution,ceux-ci étancessentie]ElemcncvuscommcIa main-doeuvrc.Evacuees

tocalemencou partiellementde laphased’élaboraticridu projet(soitparccquecelui-ciaécéimpose,

soitparcequ’il a étésuggéréde mamièretechnocratiquc), n’ayancpasétéforméesa la gescioncc la

maintenance,les populationsusagèresmontrentpar leursattitudespassivescc leurscomportements

dcrefusquc lc projecn’estpoint le leur.

L’absencedemaltrisede Ia decisionengcrdrcchezlespaysamsl’idée queIc projet
n’est pas ic leur, mais celui de l’adminiistracion ou dc La société régionale
d’aménagemcnc.Ellc crééun sentimentd’irresponsabilitégravedeconsequences.
Lcs paysansgaspillencl’eau, negligentI’entretiendeséquipcmencset desouvragcs
mis a leurdispositioncar ils accendencquecc soit l’Etat qui l’assurc.90

90 Gerard Conac cc al., op. cit., p. 102.
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II peutaussibicn s’agir d’une ONG. Représentantle paysandu Ticrs-Mondeen général,et le

paysanafricain en parciculier,commeattachéa destraditionsséculairesqui le poussea avoirun

comportementirracionnclde refusfacea l’innovation, a la moderriicé,auprogrès,Ics agentsde

développemencdéterministene tiennencpascomptcdu contcxccsocioculturel,de la logiqueou de

Ia racionalitédu paysanclans la réalisationdesprojets.Peuou pasde margede liberté ct de

réintcrprétationdesobjectifsdesprojecsnestlaissécaux populationsconcemées.Ccladonnelieu,

souvcncaprèscoup,a deseffecspervers,c’csc-A-dirc A desconsequencesinatcendues.Lcsexperts

lesintcrprètcntalorscommeIa résistancedespopulationsruralesau changemenc.

La participation interactionniste implique lcs populationsconcemécsA toutesles phasesdu

projetdcpuisl’identiflcation desbcsoins,Ia definition desobjcctifsjusqu’ausuivi-évaluation,en

passancpar l’élaboration,l’exécution,Ia formationa la gestioncc a la maintenancedu projec.La

participationrcnvoic id A la responsabiicéde l’individu cc du groupe.L’un cc l’autrc prennentpart

desIc debutau proccssusdedecision.((La participationescconsidéréccommeun processusactif

signifiantquc lapersonneou lc groupeen questionprenddesinitiativeset affirme sonautonomie

pour cc faire.>91 Admettantque I’acteursocialesc un êtrcdoted’une rationalicérelativea unc

situationdonnée,l’agcncde développemcncinteractionnisreinscrit laparticipationdamsIc contexce

socioculturcl,économiqueccpolitiquedesparticipants.En effct, écritDesjeux,Ia priseen compce

dc tout cc qui composeIcs modèlesculturelscc symboliquesd’une sociétéestunc
condition nécessaire,maisnon suffisantea la réussited’un projet.Cesmodèlcs
s’inscrivcnceux-mëmesclansdesrapportsdepouvoircc descnjeuxéconomiques
donc la prise en compcecondicionnela resolution ou non du problèmcde la
participationY~

Lcs attitudescc comporccmencsdespopulationsbénéficiaires(accepcationou refusdu projet)a
courtcc A long cermesne soncpasinterprétéscommcla résistanceau changcmencou l’attachcment

aux valcurscraditionnelles,maisplutôt commeles decisionsd’individus intcncionnelset situés

socialemenc.En consequence,Ic paradigmeinceraccionnistereplacele rapportau projetdes

bénéficiairesdanssonconcextect cherchca Iui conférersonefficacicéadaptative.Parexemple,

l’on peutinscrircun projetdecooperativedecredit dansun village africain damsle contexcedu

modetraditionnel de participation soit Ia tontine. Ii importe de nocerque les deux types de

participationnc soncpasexclusifs.Us peuvencpar cxcmplc,serccrouverdansun mêmcprojet.

91 PeterOakleycc David Marsden,VersIa participationdonsle développementrural, Genève:BIT, 1986,p.24.
92 Dominique Desjeux,L’eau. Quelsenjeuxpourlessociéiésrurales? Paris: l’HarmatLan, 1985,pp. 14-15.
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Commentles informatcurs-clésimpliquésdamsIc PHV-CUSOont-ils percuIa miscen pratique

desparamètrcsdcscripcifsde l’animacion cc de La participation?Commentsesituc endernièrc

analyse le PHV-CUSO par rapport a la participation de type déterminiscecc dc type

intcractionniste?

6.2 Résultats de l’analyse qualitative

6.2.1 ENQUETESSOCIALESET CAMPAGNESDESENSIBILISATION

Après Ics etudestechniquesd’ordre hydrogéclogiqucvisant a determinerlcs ressources

hydrauliqucsdu milieu, unc enquêtcsocio-éconcmiqueet une enquêtesociosanitaircont été

effcctuéesauprèsdespopulationsde 521 villagesec hamcauxdesprefecturesdu Zio cc dii Yoto.

La premierevisait a établir les besoinslocauxen eaupotable,la distancemoyennea parcourir

quotidiennemcncpar les fcmmcspour la rcchcrchede l’eau, les formesd’approvisionncmcnt

exiscantcs,les attitudesdesvillageoisfaceaun projetde développemencexigeantleurparticipation,

Icur engagementfinanciercc technique.Lesrésultacsde cecceenquêteontpermisd’idencifiernon

seulementIesvillageslesplus nécessiceux,maiségalementlcs plusméritancs.Lasccondccnquête

apermisd’identificr les typesdcmaladiesdoncsouffrcncles populationsainsiqueles categoriesde

personnescouchéesparun typeparticulierdcmaladiereliéea I’eau.93

Descampagnesdanimationetde sensibilisariondespopulationssurle PHV ont etelancées.Elles

ont conduitala formationde comicésvlllageoisde dévcloppcmenc(CVD) constituéscxclusivcmenc

de rcprésencantslocauxcc composesd’un-e président-c,dun-ctrésorier-ère,dun-csecrétaireet

dedcuxconseillcrs-ères.Le role principaldesCVI) estd’assumerla gesciondespointsd’cau,des

microprojetslucracifs (champscommunautaires)cc de microprojecssanitaires(latrines).us sont

cncadréspar lcs agentsd’animacion.La constituuondunecaissevillageoisealimentéepar ics

revcnusdesmicroprojecsestune exigencedu PHV cc cémoigncbiendu principede l’engagcmenc

fmancierdesusagers.

A lété 1989,on dénombraitplus de260 nouveauxpoints d’cau,250 localitésayantchacuncun

CVD cc un compcea la Caisscnationaledecredit agricole(CNCA). Lcs rcvenusde la caisse

villagcoiscsoncréparcisen trois posces:1) l’cntrei:ien despompcs,2) le réinvescissementclansles

microprojetscc3) une sommeréservécpourles ur~encesou Ics besoinsimmédiats.

93 Les populationsdesprefecturesdu Zio et du Yoto sontnotammenttouchdespar Ia dracunculose,maladie
hydnquecommunémentappeléele <verdeGuinée~.
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Unprotocoled’enrenteentrela directiondu PHV cc un représentancdu village estsignéavantles

travauxde forageou la rcscaurationd’anciennespompes.Damscc protocole, ics villageois

s’engagenta offrir leurappuiau projecselon lcs cermessuivants.Ils doivent: 1) assurerla misc

sur pieddun Cornice cle développemenccc dun sous-comitéde santedu village, 2) participer

activcmencaux travauxcommunautaircsen apportantIa main-d’oeuvrelocale, lesmacériauxlocaux

(sable,gravier, bois...)pour toutesles activitésdu projec,3) determineravecles agentset les

tcchnicicnsdu projecles moycnsics plusappropnespouralimcnterIc village en eaupotable,et

entreprendrelcs travauxnécessaires,4) choisircc formerun conseillersanitaireruralpourservirdc

guidesanicaircdu village, 5) assurerIa bonneréussiccdu programmesanitairecc nutritionnelen

assistant aux seances d’alphabétisation cc de formation n&cssaircs, 6) collaborer activement clans

l’cxécutiondesprogrammesavcc touslesagentsd’cncadrcmentdu dévcloppement.Parallèlemenc

a l’animation communaucaire,descampagnesde sensibilisationsanitaireoncétécntrcprisesauprès

despopulationsusagèressousdesthemestelsqueNotre eau,Villagepropre,Norre sante.

La premierecampagnevisait a sensibiliserles gensaux techniquesdisponiblespour conscrvcr

l’caupotable.Cinqrcncontresoncscrvi apresenterIcs techniquesde transport,deconservationcc

d’usagcde l’cau. DansIc secondcas,ics sessionsserapportantau Village propreont permis

d’idcntifier quatrefacceursimportantsdamsla procectionde la ressource,soit lcs matièresfécales,

les caux scagnances,la divagaciondes animaux cc Ic manqued’hygiène domestiquc.Des

microprojetssanitaires,c’csc-à-direLa constructionparlcs villagcoisde latrinesou de quelques

cnclos-piotespourles animauxonc suivi cesrencontres.

La troisièmecampagnevisait a immuniserlesvillagcoiscomiccercainesmaladiesinfeccieuses.Une

campagned’alphabécisacionsous ic themeNorre instruction esc prévuedamsic projcc. La

scnsibiisationsociosanicairccscfaicepardesagentsd’animationdéjàqualifiesmaisformésexprès

lors de séminairespardesprofessionnelsde Ia sante.

Mais ii importc dc souligncrque l’animation sociosanitairecomme volec du PHV-CUSOna

réellcmentdébutéequ’a la fin de 1988cc au debutde 1989,c’est-A-direpratiquementversLa fin du

mandacdu CUSO. Ce volct a consistéprincipalcmcntaux campagnesd’information cc de

sensibilisationvisantau changemenrdeshabitudessanitairesdesvillageois. II s’agicd’un défi que

Ic CUSO na pasréussia rclcvcr. En cffet, comme l’ont moncré lcs résulcacsdc l’analysc

quantitative,les microprojecssanicaires(MPS) ontconnuun succèsfort limité (pournc pasparlcr

dun échec)au scm despopulations.L’impacc de I’animation sociosanitairea étédonc trèspeu

significatif.
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6.2.2 LES AGENTS DE BASE (AB) ET L’ANIMATICN COMMUNAUTAIRE

L’animation dansles villages est baséctheoriquemencsur la méchodeappelécformation des

formateurs.Cclle-ciconsiscea formeren premier]eschefsdesecreurou lcs rcsponsablessous-

régionauxdesservicesde santepubliquc, desaffairessocialescc de La condition feminine. La

formationdeschefsdesecteurestassurécpar une&~uipede spécialiscescomposécde icchniciens

en santecommunautairc,desformaceursdesminisièresdela Santepublique,desAffairessociales

cc de la Condition femininecc desexpertsnacionauxou intcrnationaux.Dcuxièmcment,les

premiersforméscc d’autrcsprofessionnelssechargencde Ia formationdesagentsde base(AB).

Cesdemiers,au troisièmestade,soncsensesassumerLa formation desmembresdescomités

villagcois de développemencpour que ceux-ci, au quatrièmect dcmicrscadedc la méchode,

sensibiiscnccc animencdireccemenclespopulationsdeleurvillage.

La formation desAB cst donc l’instrumcnt mécLiateurentre Ia connaissancetechniquedes

spécialistescc La connaissancevulgariséedestinéeaux villageois.La conscientisationdesvillageois

et Icur sensibilisationauxproblèmeslies a l’eau dependdansune largemesurede Ia qualicéde

formation par les AB. En quoi a consiscéleur formation? Les AB ont étérecrutésparmi les

diplOmésdesécolcsnationalesde formationen assiscancesociale,en techniqued’assainisscmcntcc

d’hygiènc et en animation rurale. En generaL, les candidacsfont trois annéesd’études

profcssionnellcsaprèsavoir obtenuleur premierdiplômc du courssecondairc,c’est-A-dire Ic

Brevetd’étudesdupremiercycle (B.E.P.C.)du systèmesecondaire.Le conccnude la formation

est axe sur les themes principaux suivants:Ies maladiestropicales,lcurs causesbiologiques,

socialesct économiqucs,l’éducacionsociosanitaire;les techniquesagricoles,Ia vulgarisation

rurale,Ic dévcloppementcommunautaire,Ia dynamiquedu groupc,La sociologic,la psychologie,

lutilisacion destechniquesaudiovisuclles,etc.

Unc fois recrutés,les fucursAB du PHV-CUSO suivent desséminairesde formation des

for,nateurs.II s’agit dc séminaireschématiquesorganisésen foncciondesvolets spécifiqucsdu

projec, cc qui visent a former desanimatcurscommunautairescapablesde sensibiliserles

populationsde manièrea cc qu’ellcs participentaux ouvragespuis adoptentles innovations

proposécspar Ic PHV-CUSO. C’esc ainsi que les AB onc été initiés successivementa des

techniques,desméchodcscc desstrategies:

- dc creationou demiscsurpieddescornicesvillageoisdedevcloppemcnt(CVD);

- de formationdesresponsablesdesCVD;
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- de planificacioncc de développementdesmicroprojetssamicaires(MPS) cc desmicroprojets

lucratifs (MPL);

- de gesciondesMPL;

- d’cntrcticncc dc maintenancedespompesou captagcsd’caualternacifs;

- danimationsusceptibledemobiliserles populationsa participeraux activitéscommunautaires

clanslesvillages;

- de planificationctdévolutiondesdiffércntsvolecsou ouvragcsdu PHV-CUSO;

- de formationdesgroupementsfémininsdeproduction.

Au total on a formé plus dune quarantainedAB durancLa réalisaciondu projec. us onc été

regroupésen équipcsde travail auxquellcsoncétéassigneesdeszonesd’inccrvcntion(A, B, C, D,

E, F). Chaquczonecomprendun certainnombrede villages.Chaqucéquipeestdirigécparun

chefcc deséquipessonc sous la responsabilicédun chefde secreur.Cesten deshommes

d’orchestrecc desfemmesd’orchestrequeles AB onc sillonné lesvillagesdu Zio et du Yoto avcc

leur motocyclettcmarqueYamaha,poursensibilisercc animerlesvillageoisou ics membresdes

CVD aux nombrcusesaccivitésdu PHV-CUSO.Toura tourcc selonun certainrythme,les AB ont

scnsibiliséIcspopulationslors desdifferencescarnpagnesdonc il a étédéjàquestion; onc animé

lcs villageoispourLa réalisationdesMPS cc desMPL; pourla créaciondescaissesvillageoiscs,

pour La misc sur pied des CVD, pour Ia constitution des groupemencsféminins, pour

l’organisationdescoursd’alphabétisation,pourI’entretienet Ia maintenancedespompes,pourIa

conservationhygiéniqucde l’eau potable,pourl’cncrecicndeslatrines,etc.

Portée et limites de l’animation dans le PHV-CUSO

Ii rcssorcdesentrevuesindividuelles cc defocusgroupquelesAB ont touchéa tous ces volets

avccun enthousiasmeetunc motivationaux debutsdu projct,mais leurdynamismcadiminuéau

fur cc a mesurequelesnouveauxvolecssontvenuss’ajoutcraux voletsinitiaux. C’est le caspar

exemplede l’alphabérisacionou desgroupcmentsféminins.La caille de lapopulationdesvillages,

desconflits entreles presidentsdesCVD cc les chefsdevillage, desconflits de génération,etc.ont

étéidentifiesparlcs incervicwéscommcdesfacteursqui ont nui au travail desAB. En outre,us

ont reconnuquc lc grandnombrcd’ouvragesdu PHV-CUSOnapasfavonséIcur adoptionpar

les populations.L’animacion qui est sensécjoucr un rOle determinantclans l’adoption de

l’innovationa étélirnitéc la pluparcdu cempsa de linformacion,adescoursmagistrauxdonnéspar

desAB (plutOtversesclansdesméthodesd’animationtraditionncllesou directives)adesvillagcois

percuscommetrès attachesaux valeurstraditionnellescc a deshabitudesséculaircsque l’on

voudraitchangerpar des baguettesmagiques.A proposde Ia pedagogicautoritaire cc de
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I’abscncéismcdesAB ou de leur relâchemenc,un intervcnanccc volontaircdu CUSOa cit en

substanceccci:

Ii y a certainsproblèmescommeIc problèrncd’aucoricarisme[desagentsde base],
commeégalcmencle problèmedu relâchernent:ccrtainsvillages oü les agentsde
basen’étaientpaspassesdepuis crois mois. Commeagentde base,ii est suppose
passerunefois par semainc.Ii y a cu descasoü les agentsdc basepassaient
régulièremcntclansIc village, maisils secontentaientde rencontrerIc présidentdu
CVD ou le chefdu village ccde signersonc:arnetdepresence(extraicd’entrevue).

Parailleurs, lanimacion faice sousformc dc coursmagistralpermetsimplcmcntaux villageois

d’avoir uncsommcdc connaissancessur les différciits volecsdu PHV-CUSO, sansqu’ils puissent

les mecireen pratiquc.Ainsi, lesfocusgroupaveclesmcmbrcsdeCVD ou les groupesde femmcs

cc d’hommesmontrentqueles populationsonc biencomprisles objectifsdessessionsd’animation

cc ont Ctéen mesuredcreciter les leconsqu’clles ontrecuessur l’cau et les maladieshydriques,

l’hygiène, l’assainissemenc,les MPL, la gesciondescaissesvillagcoiscs,la gestiondespompes,

etc. Mais la misc en pratiquedeccs leçonsna étéque parcicile cc Ic plus souvencnulle. Par

exemplependantque despersonnesdisencqu’il fauc c<couvnrla jarre d’eau pour desquestions

d’hygiènc~,les mêmcspersonnesadmettenc<qu’cfles ne la couvrcncpas~.parhabitude.

Ce typed’animationaécéégalemcncloin de mectrcen applicationIcs reglesdccommunicationqui

sontnormalemencrequisesentrel’animateur(lémetteur)cc ics populationsruralessituéesdamsun

concextcsocialdonne(récepteurs).II s’agitnotamirrcntdesmesuresaprcndrepourpermetcrcaux

populationsdcdecodercc d’interprétcradéquatemenclcs informationsnouvellesqu’ellesreçoivenc,

puis dc les incluredansIa logiquesocialenouvellequi Icur cst proposée.En effct,cc décodagecc

cccceinterpretationsoncnécessaires(cc préalables)a l’adoption desinnovationsparles villageois.

Or, La méthoded’animationdominamtcchezles AB cc l’ampleurdesactivicésn’ont paspermiscela.

Un exempleparticulierillustrc bicn ccconstacc’est I’opérarion vaccinationdesenfantsnonprévue

a l’originc damslesvolets du PHV-CUSO,maisqui a étémiscen oeuvreau beaumilieu de Ia

réalisationdu projec.Aprèsla premieresériedevaccinations,lcs intervenancsont remarquéquele

tauxdeparticipationdesmèrcsaux autresseancesdie vaccinations(pourcancnécessaires)aététies

faible. Pourquoi?Tout simplcment parcc que les villagcoises n’onc pas conipris qu’un

médicamcntqui cscsupposeprocurerunebonnesanteoccasionneau contrairedoulcurscc fièvrea
leurscnfancs.Qucs’esc-iI passépendantLa campagnede vaccinationau coursde laquelleles AB

doivencsensibiliser,informercc bienpreparerles rnères? En fait, aucunAB ne leur a clairement

expliquéque le vaccin a deseffetssecondaires.Les mèresonc donc préféréinterromprc La

vaccinationdcIcursenfants.
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En conclusion,il imporccdesoulignerquel’information nestpasLa réalitémaisl’cnrcgistrcment

mentalet linguistiquc de cellc-ci. C’csc la difficulcé de transmettreaux populationsdesidées

qu’cllcspeuventdecoderpourcnsuitcles mettrcenpratiqucqui a consticuéunedesprincipalcs

Iimitesdelamimationclansle PHV-CUSO.

6.2.3 LA PARTICIPATIONCOMMUNAUTAIRE

L’analyscdesdonnécsrelativesau voict participationcommunautaireescfaice parrapportaux deux

typesdeparticipationquenousavonsdéfinis auparavant,enmcttanten relief cc qui caractérise

chacund’eux cu égarda l’implicacion despopulationsbénéficiaircsaux differencesphasesdc

réalisaciondun projec. L’analyseesc faitc égalemcncpar rapport a La typologic proposécpar

Meister.

La participationvillageoisea l’idcntification du PHV renvoieau degréde responsabilicédes

villagcoisclansla decisiondecrécrdespointsd’eaupotabledams leurscommunaucés.Damslecas

du PHV-CUSOl’initiative wentdesgouvemementscogolaiscc canadiens.Elle sesitucdunepart,

clansle cadrede Ia cooperationentrc les deux payscc d’aucrcparc,danscelui de Ia Décennic

internationalcde l’cau potablecc dc l’assainissemenca laquclleIcs dcuxEcatsoncsouscric.

En faic, Ics besoinsen eaupotabledanslesprefecturesdu Zio et du Yoto sont évidencs.Non

seulementl’cau y csc-cllerare,mais les cauxsupcrficiellcsquc Ion trouvedamslcs rivièressonc

égalemcntsourcesdc maladieshyclriqucs,en particulierLa dracunculosecommunCmcncappcléeIc

ver de Guinée.94Le Gouvcmcmencdu Togo ayantfaic dc sonprogrammed’accèsa l’cau pour

tousunepriorité nationale,neménagepaslesefforts pourrépondreaux besoinsdesregionsplus

nécessitcuses.Le PHV-CUSO s’inscritclircctcmcncdamsccttcpolitique.

Qucile est La part de rcsponsabilicédespopulationsconcemécsclams cectephasedu projct?

L’analysedescntrcvucsfait ressortirquelesvillageois cc villagcoisesressentaicntdepuisfort

longcempsle besoinclavoir accèsa l’eau (celle-ci manquaic),mais La decisiondaménagerdes

pompesa eaupotableescvenued’abord desagentsexcerncs,c’cst-a-diredu CUSO cc des

miniscèrestogolaisactitrés.Ccux-ciont ensuiccsensibilisélcs bénéficiaircslors descampagnes

d’information cc de consciencisation.Lcs inccrvenancsont cous soulignécc principe cc cette

pratiquc,a savoirqu’aucunforagenaétéeffcccuésansuneencentepréalableaveclcs populations

ruralcs.<... il aétéCtabli quc lcs travauxtechniques,foragescc aurrcs,nescraicntrealisesqu’unc

~ Marie-MagdelainePetit,ContribwwnaI’étudedeIa dracunculosedansIa prefecturedu Zio.ThesedeDoctorat,
présentécccsoutenuepubllquemenLa lliniversitédu Bénin,Lomé,Togo,1987.
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fois lesvillages bénéuiciairesconscientiséscc mobiliséssur leurs besoinsen eaupocable>(un

intcrvenamt).Unc incervenanteprecise:<<A priori, on avait accepcel’eau mais ensuiteil écait

questiond’arrivcrachoisirdesvillagesqui étaiencdavisquel’eau écaicleur prioricé ccqui étaient

prêtsa signifierleurengagementaLa questionde l’eau>>.

Cesdires onc étécorroboréspar les villageois c~ucnousavonsinterviewés.La campagncde

scnsibilisationNotre eauvisaica faireprcndrcconscienceauxbénéficiairesde limportancede

l’cau potableainsi que desresponsabilitésnouvellesquils auraienta assumerparexemple,La

gestioncc La maintenancedespompes,chamgcmcrtd’habicudcsd’hygiènc,etc.Elle s’estcerminéc

parla signaturedun prococoled’encentetripartiteentrelc village,le CUSOcc le Gouvemcmencdu

Togo. Leniencetémoignede l’acccpcationdu projel. parlevillagecc setraduitparla formationdun

cornice villagcois de déveLoppcmcnc(CVD), l’~laborationdun systèmede levee de fonds

permanentpourl’cnirctien despompes,ccc.

Sommecoucc,nouspouvonsdire quc l’initiacive du projeccsc le fruit de l’effort combinedes

agentsde développemencdu Togo ccdu CUSO,maisseulel’acccptationdespopulationsusagères,

suiteauncséricdecampagnesde scnsibilisacionpermectaitsonelaborationeffective.~dnfact, the

Villagersorganisedtheirwork with CUSO.To its credit,nothingof thisproject had beencreated

for this project.Everythingwasgreffedon thenationalstructure(CVD)>> (un intervenanc).

Les villageoisdu Zio cc du Yoto onc pris part,clansunecertainemesure,a la phasedesetudes

d’implancationdu PHV-CUSO.Dc concertavecles agentscogolaiscc respectantdestraditions

anccstrales,lesintervenancsdu CUSOoncdemandéaux alnésdesvillagesd’indiqucr les endroics

convenablespour effcctucr lcs forages. cLes villagcois étaientchargesde nousdire oü ils

voulaicncinstallerla pompe,cc quandcécaitpossible,nousla mectionslà. Sinon, noussuggérions

un autreendroit,maisnousne creuserionsjamaissi c’écait un cndroicsacré,un cimetière,ecc.~(un

incervcnamt).Dans tous lcs villages quc nousavonsvisicés, Ics prêtrestradicionnelsnousont

affirrné qu’ils ont écéconsultéscc les cérémonicsnécessaires~ dc cellcsoccasionsont étéfaites

avecLa participationdesviLlageoisccvillageoiscs.

Le PHV-CUSO comporte,par ailleurs, desmic:roprojecslucratifs (champs),l’encretien des

pompes,etc. Les beneficiaircsont pris parc a li phased’implancationen désignantdes ten-es

communautairesaculciver,en choisissantdesartL~ans-réparateurscc dessurveillantslocauxpour

la maintenancedespompes.Ceux-ciont suivi desseancesde formation sur la mécaniquecc

I’enircciendespompesa eau:
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Quandj’arrivais dansles villages,je demandaissouvencau surveillantdespompes
demc montrercommentil prenaicsoin de la pornpe.~Iétaitrcsponsable... fier ... cc
coujoursprêt a moncrerLa valeurde son travail. L’irnporcanc, c’cscque les gens
comprcnnencquc la pompe,c’est lcur pompe.Et s’ils ne l’entretiennencpas, il n’y
aurapasdeservice...(un intervenant).

Ii ressortde l’analyse des informacionsqu’il y a eu unc collaboration entre les agentsde

dévcloppementcc lespopulationsbénéficiaircsclansl’implancaciondu PHV-CUSO. Cdllcs-ciont

etC associCesa desoperationsprécises: choix deslicux deforage,deschampscommunautaires,

initiation a la ccchniqucdespompes,ccc. Lesvillageoiset villageoiscsont pris part aux activités

relativesa l’cxécutiondu projcc : participationauxcampagnesdc scnsibilisarion(Notreeau,Notre

villagepropre,Notre sante,etc.),participationa La creationdesCVD, aux forages,a La culturedes

champscomrnunautaircsde maIs,a l’ouverturcdescaissescommunesenvued’amasserdesfonds

demaintenance,participationa la constructiondelatrines familialcsou d’cnclosd’animaux,ccc.Si

La participationvisait a faireparcageruneparticdesco(Itsde réalisationduprojetaux populations

bénCficiaircs,il y a lieu d’y avoir égalcmentun mécanismepolicique deresponsabilisationdcces

dernièresvis-à-vis du PHV. Deux presidentsdc CVD nous donnenc leur perception de Ia

participationvilLagcoisea l’cxecutiondu PHV.

Ils (CUSO cc Ic Gouvemcmcnccogolais)nousaidencaavoir del’eau propre,ccque
nouspouvonsfairec’cscde travailleraveccux pouravoir despompes.C’csc nous
qui avonsbesoinde l’eau... nousdevonstravailler fort, souffrir pour mériter la
pompe.Metston fardeausurcon gcnouccDieucc Ic metirasur Ia tête.

La participationcommunaucairea la gcstionet a la maintenancedespompesaeaua écéplanifléc

desla phased’idencificationdu PHV-CUSO.Lesvillageoiset villageoiscsdu Zio cc du Yoto ont

CcC scnsibilisCset formCs pourccttephasedétcrminanceclanstoutproccssusd’autodéveloppement.

Les modesde gestioncc demaintenancedespointsmodernesd’eaudamslcs paysd’Afrique ont

vaneconsidCrablernencau coursdesamnécs.Damscercainscas,les populationsruralespaicncdes

frais de fonctionnemcnccc clc maintenance.Dans d’autrescas, non. Parfois,on engageLa

responsabilicefinancièrccc technique(partielle ou cocale)dc l’Etat. Dansdesprojecsrécents,on a

mis surpieddescornicesvillageoisde gestioncc demaintenancedespointsd’cau. CUSOachoisi

ccdernicrmodede gestion.Un systèmed’cntreciena trois paliersa écémis surpied.II a nécessicé

la formation desvillagcois: les surveillants-pompescc les artisans-réparateurspuis les

mCcanicicnsemployesparle gouvememenc.

axLessurveillancsdespompes,desvillageois,veillenc aLa propretédesabords,serrentles boulons

cc ainside suite.Les artisans-réparaceurssontd’anciensmécaniciensqui oncreçu uneformation dc

Ia Directionde l’hydrauliquecc de l’énergiecc qui cravaillenta compteprivé...>~(une intervcnante).
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Commeon peucle conscaccr,Ia formationa la gestiondespointsd’eaucca Ieurmaintienfait partic

intégranccdu PHV-CUSO.

Unc synthèscdesresultacsdel’amalysequi précèdemeten evidencelcs faicssuivants: lcs besoins

en eaupotabledespopulationsdu Zio ccdu Yoto sontfondamentauxmaisl’identificacion du PHV-

CUSOrcviencaux agentsexcernes;les collcctivitésconcernécsoncetC consciencisCcsau projec

lors descampagnesd’informacionccdc mobiisation; les populationsbCnéficiaircsoncparticipCdc

differencesfaconsaux phasesd’implantation,d’execution,de formation a la gestioncc a la

maintenancedesouvragcsduPHV-CUSO ; l’ONG canadienne CUSOa travailléde concertavec

trois ministèrcsdu Togo et IcscommunautésvilLagcoiscs.Damsle processusde réalisationdu

projet, les intervenancsonc cssayéde tcnir comptede ccrtainesdonnCesdu milieu: traditions

religieuses,chefferie,structuresnationalesdedéveloppemcntrural, etc.

Si nouscomparonscesfaics aux deux cypes-idéauxde participationdéfinis plus haut, nous

pouvonsconclurcqucle PHV-CUSOserapprochencctcmcncde la participationinceractionnisceen

cc qui conccmcles quatrcpremieresphasesdu projet.En cffcc, l’une descaraccéristiquesdu PHV-

CUSO, c’csc que Ic volet participation communautairea prime sur le volet technique.Les

inccrvcnancsoncaccordCuneimportancea la sensibilisationcc a La preparationdespopulations

bénéficiaires.Celles-cionc écéimpliquecsdemanièredynamiqucdamslesprincipalesoperationsdu

projct. <Cesactivicésdesensibilisationcc dc formation visaienttoujourstrois buts: expliquerla

prochaine&ape, définir les fonctionscc les ressourcesnéccssairescc, surcout,prendreconscience

desbesoins~comblcrccdesefforts a faire au niveauvillagcois’ (un intervcnant).

Mais qu’cn esc-ilde Ia phasesuivi-évaluation? Le suivi d’unprojct de développemencnc dolt pas

sc limiter a desactivitésrégulières,ii doic égalenientcc surtoutconsistcra mcttresurpied lcs

structuresnécessairesa la poursuicedu projctune fois quc les agentsexternesdechangementsc

retirenc.End’autresmots, Ic suivi doit renvoyera La notion de priseenchargedesouvragesd’un

projetparla collcctiviceconccmée.Quanta l’évaluation,dIe doit constammencchercheramesurer

l’impaccred du projecsurlcs bCnéficiaircscc acirerdesleçonspratiquesdel’expCricncepassecsen

vue du presentou du fucur.

Lesdonnéesde nocrcenquêtcmontrencqueles incervenantsdu PHV-CUSO axencIc suivi surdes

operationsrCgulièrescellesquela formationaL’entj-etien, l’animationdesvillageois,la rnobilisation

deccux-cipourles microprojetssanitaires(latrines)cc lucratifs (champscommunautaires).Touces

ccsactivités,commenousvenonsde levoir, sont réaliséespar lesAB. La méchodede formation

desformaceursou training oftrainers qui Ctait définie clanslc pland’exécutionoriginal du PHV-
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CUSO,méthodecensécassurerIc suivi du projeta long terme,n’a pasetC miscen application.En

effec,lcs inccrvcnantsclevraicncinitialemencformer les animateurs,ceux-cidevraienca leur tour

formerIesmembresdesCVD cc enfin cesderniersdevraientformer lespopulationsruralesaux

principescc activitCsdu PHV-CUSO.L’objeccif visé Ccaitde favoriserl’autodCveloppemcntdes

gcnsdu milieu. Mais, damsles faics, la formation a Cté esscnticllemcnclimicéc aux animatcurs.

C’cst un autre point faiblede l’animation damsIc projct.

Lesprincipesde la méthodetraining oftrainers n’ayancpasCté mis plcinemcnten application,les

populationsn’ont doncpasétébienforméespourLa priseen chargedesouvragcs.Si partradition

du consensusapparentuneproportionassczimportantcdespopulationsarepondulors du sondage

qu’ellc pcnsequc lcsCVD sonccapablcsdeprencireen chargelcs rCalisationsdu PHV-CUSO,les

donnCcsd’cntrcvuescc d’obscrvacionsmontrencparcontrequ’à l’Cté 1990 beaucoupde CVD

n’cxistaiencmêmeplus. Parailleurs, La majoritédesAB qui sont descmployésdu CUSO ont

perduleur emploiavecIa fin du PHV-CUSO.

En dcrnièreanalyse,lePHV-CUSOseractachea la participationdéterministeeu égard~Ia phase

suivi, carIcs acceurssociauxconccrnCssontCvacuésde ceccephasenon momsimportancedu

projec. Cc faisant,la pratiquc développemencale du CUSOn’a pas répondu, die aussi, a l’étcrnelle

questionde l’aide ou clévcloppcmcnt:<<Que deviendrontles projecs,unefois quc l’organisme

internationalserctirera~>?

Le PHV-CUSOa donnClieu adeseffetspcrversou desconsequencesinactendues.Qu’il suffise

de donnerun exemple.La luccecontrela divagationdesanimauxa CcC idencifiéecommeun

problèmesanitairca rCsoudreen rapportavecle programmed’&lucation sociosanitairc.Les

animauxdomestiqucssonctraditionncllemenclaisséslibres dansla nature,senourrissentseuls,

dormentdehorscc polluentlesmaisons.La solutionhygiéniquetrouvécpar les intervenancsdu

PHV-CUSOcsc Ia constructiondesenclospourabriterles bêtcs.Lesvillageoisonc adhCréau

projcc aprèsy avoir etC sensibilisCs.Mais quclquesmois plus tard, la plupartdesgensont

abandonnCIcs enclospourrevcnira Ia méchodetraditionnelled’Clevage.

Les intcrvcnantsdu projetont vu les comporccmencsdesélevcurscommcunc formedc résistance

au changemenccc un attachementaux traditions.Mais en interviewanclcs villageois,nousavons

comprisles motivationsdeleursgcsces: ils ont abandonnéIa pratiquedesenclosparcequeleurs

amimauxmaigrissaientou mouraient.Pourquoi? Parceque lesvillageoisoubliaientsouvcntdc

nourrir lesanimaux.Mectreles animauxclansdesencloscc en prendresoin defaçonrégulierene

faisaicpaspartiedespraciquessCculairesd’élevagedesgensclu Zio ccdu Yoto.
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Parrapporta La phased’évaluarion,Ic PHV-CUSOserattachea La participationdCterniinistc.Les

agentsdu projecn’onc pasessayCdes’inspirerdespratiquespascoralescc agricoicstraditionnelles

pourpromouvoirles microréalisationsimportances commel’élevageet La culturedu mals (nous

avonsidcntifiC Cgalcmcntun effct pervcrsclansccdernicrcas).C’escsuitea noirecnquêcequeLes

intervcnantsdu CUSO etdu Togoont comprisl’Cchec desenclosnon pascommcunerésistance

au changemenc,maisbiencommeun comportement rationneldesvillagcoisadaptésa leur contcxtc

socio-économique.

En effcc, I’agriculturc cc l’Clevagc soncsCparCsclaris Ic Zio cc le Yoto, et l’un escsecondairepar

rapporta l’autrc. Traditionncllcmcnc,le paysanpassecoutela journCeau champpendantqueccs

animauxsc nourrissenclibremcntdamsLa nature.On lui proposeun nouveaumoded’Clevage

(l’cnclos)qui exigeuncdisponibilitéde ccmpsccdespratiquesnouvelles.Le paysanrentrcfatigue

destravauxchampêtrescc oublie deprendresoin desanimauxenfermés,et ils mcurenc.Pourne

pasperdresontpetit troupeaudc cochonsou de moutons,lc paysanabandonneles encloscc

recourncaux pratiquestraditionnelLesou adoptcune autresolution,a savoirattacherles animaux

aucourd’unarbreclansLa courfamiliale dcfacona tic pasoublierdeles nourrir.

6.2.4 L’INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENTOU L’IFD DANS LE PHV~•CUSO

Compcctenudu role importantquc les fcmmcsjouencdansl’approvisionnemcnten e:auclansles

communaucésruralesd’Afrique, le volecIFD aCté Fundesobjcctifsprincipauxdu PHV-CUSO.

Celasignifie d’uncparc,queIcsfemmesdu Zio ccdu Yoto participencau processusde réalisation

du projetet d’autrcpart,qu’cllespuissents’adonneradesactivitCs économiquessuiteau ccmps

gagnépar I’accèsdirect a l’eau potable.Damsle premiercas,il ressortde la plupartdesrapports

d’Cvaluationfaicsentrc1987et 1990que lcs femmesontparticipéaux activitCsdu projetcommeça

CcC coujoursla tradition.

Mais un faiccsc a nocer:c’cst l’effort qui aetC déplloyé pourimpliquer lcs femmcsdamsccrtaines

structures.Ainsi, en 1990 on a estimC a 39 % ]es membresfCminins desCVD, a 23 % les

surveillancesdepompcscc a 33 % les postescaches(vice-présidence,trésoreric)occupéspar les

femmes.Cesdonnécsnc doiventpascependantcacheruneréalitémiscenevidencenon seulemcnc

par nosentrevuescc observationslongitudinaics,maiségalementpard’autresetudes.95C’est Ia

participationdesfcmmesau proccssusde decisionqui semble-t-iI fait partic de l’IFD. On a

constacéa plusieursoccasionsqu’au scm desCV]) parexemple,les femmesonE peu ou pasde

9~ ClaudeChamberlandetal.,Projei d~hydrauIzquevillageoiseau Togo,Rapportdemission,1989.
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pouvoirdedecision.Les rapporcshommes-femmesdansIc Zio etlc Yoto n’ayantpasCcCchanges

par la creationdc nouvcllcsstructuresdamsIc cadreclu PHV-CUSO,il faucs’attendre~ cc quc La

participationdesfemmessefasseencoreselonles valeurscc les normcstraditionnelles.C’est ainsi

qu’il rcssortdenoscnquêccsqueles membresfémininsdesCVD ne sontpassouventconsultés

lors despriscsdcdecisionsrelativesau projet.

Le deuxièmeaspectde l’IFD na guèreconnudc succès.En effec, La creationde groupements

fCminins dc productionagricolcou d’artisamata etCIc moded’incCgrationéconomiqucprivilégiC

parCUSO. Ii s’agic d’unc activicCqui a etC planiflCc versIa fin du projcc. II y a cu surtoucdes

tcntativesde creationde groupcmencsféminins clans Ic sccceurde l’agriculcurc, commc par

exempleLa cultured’arachidcsou dc maIs.Mais La plupartdc cesprojecsfCminins oncconnudes

problèmesd’ordrc socio-économiqueccculturel.

Desfocusgroup ii s’esten cffccdégagéles faits saillancssuivancs.L’idéc (fondécbienencendusur

uncétudedu CUSO)scion laquellel’accèsa l’eau potabledespompesauraitpermisaux femmes

du Zio cc du Yoco d’épargncr40 % de leur cempsdc travail domescique(jadisconsacrCa aller

chercherdc l’eau a desdizainesde kilomètrcsdesvillages), devicnt fallacieuscdesqu’on La

confronteau vCcu quotidiende cesfcmmes.CcrtesLa proximitC despompesfait gagncrdu temps

cc rendpotentidllcmencdisponibleLa main-d’oeuvrefCmininc pourdesactivitéslucratives.Mais ccl

n’cscpasle cas.En faic, la pluparcdesfcmmesnousoncdic lors desentrevuesindividuellescc de

groupcsqu’ellcs consacrcncIc tempsépargnéaux travauxchampêtresde la famille, de la

communautC(MPL), aux cnfancs,etc.

C’cscla journCctraditionndllcde reposcommuna toutesles populationsdu Zio cc du Yoto que les

fcmmcspensencconsacreraux activitésdesnouveauxgroupemencsde productionagricoleou

d’artisanac.~<Nouscontinueronsdonca mourir aLa cache..- >, a concluunedecesbravesdames.

L’IFD, damscc cas,donneune surchargede travail auxvillagcoiscssansrCcilementassurerleur

meilleureintegrationCconomique.Ii rcssortde La plupartdesfocusgroupqueles femmcsdu Zio cc

du Yoto avaicnt(cc en onc probablemcntencore)commeaspirationsprofondesLa limitation des

naissanccs,et non Ia formationdesgroupementsfCminins deproduction.<Lorsquenousaurons

momsd’cnfancs,nousseronsplus en bonnesante,nousauronsprobablementplus le cempsdc

crécrdesgroupcmentsde fcmmcspourl’agriculturc, I’artisanac,le petit commerce,etc.>> (Extraic

d’entrcvue,etC 1990).Voilà bienrésumé,par unejeunefemmed’un desnombrcuxfocusgroup,

les redsdCsirsdesvillagcoisesdu Zio et du Yoto. Mats Ia planificationdesnaissanccsne faisait

panicdu PHV-CUSO.
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Par aileurs,Ics groupemcncsfémininsd’agriculcurequi ont étéconstituCsen 1990sesontbutésa
un autreproblèmcnon momsimportant,soicaccliii de la propriétémasculinedela terre clansles

communaucésdu Zio cc du Yoto. Des membresde ces groupementsonc dü louer desterres

appartcnamtaux hommes.CercainspropriécairesterriensontetCpayCsen argenc,maisd’autresont

demandCdespansde récoltesen guisede remboursement.Desgroupementsfémininsont donc,

soicdCbucCavecdesdettes,soit hypothéquCpourirois ou cinq ansunc particde leursrecettesou

dc leursrécoltcsde maYscc d’arachides.Sommetoute,Ic secondaspectde L’IFD aéré uneactivisé

de dernièreminutecc aconnuun Cchecevident.

6.3 Données d’observations directes

NousprCsenconsdanscectesectionune synchèsedesdonnéesdesobservationsdireccesquenous

avonsfaitesdurantLa rccherche.Nousavonschoiside nepalerquc decertainsfaits qui nous

paraissencsignificatils.

6.3.1 LESPOMPES

Les foragesrCalisCsdamsle cadredu projetou ceuxdejacxiscantsetremisen bon étaconcCté

Cquipésclepompcsmanucllcs.Environ 192 dc cespompessur les 203 inscallCesau localontCtC

fabriquCesau Togo. Ii s’agit despompcsdCnomrnCcsUPROMA pourUnite deproductiondc

materielagricole. C’cscunepompedu modèleINI)IA MARK II, tel queclassiflépar La Banque

mondiale.En 1990,cespompesétaiencenpanncclanslcs 30 villagesquenousavionsvisitCs.Les

responsablesdu PHV-CUSOnousdic quc cespannessoncdues,dansla pluparcdescas,a un

défaucde fabrication.Nous avions alors fait unc encrevuepouren savoir davantage.Voici

l’explication que La personneintervieweenousavaitdonnée:<<... l’eaude La regionmaritimeesc

tellement forte quc La galvanisaciondes tuyaux n’Ctaic passuffisanceou la galvanisationde

l’intéricur du corpsdepompen’était passuffisamce.L’humiditC, la reactionchimiquedel’cau de La

CôtepropageLa rouille sur le cuyau>>. Ec l’intervcnanc depréciscr: <<... Ic tuyaude La pompe

UPROMA auraitdü êtrc en acierinoxydablect nongalvanisé.C’csc çaIc dCfaucde fabrication>>

(extraicd’entrevuc).

Nousavonsapprisqu’cn 1991-1992toutesIcs pompesdu PHV-CUSOétaicntenpanne.Ii fauc

remplaccrtous Icstuyauxet Les cylindrcspourles rcmcttrcenmache.Le PHV-CUSOn’a donc

pasfaicexceptiona La règledepuisLcs annécssoixantepuisquccespompessontaussi tombéesa
l’eau ccconstituentdebeauxtasdeferraille.
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6.3.2 L’uFIUSATION DES SOURCESD’EAU

Tout en puisancl’eau potablede La pompe,les femmcsont continuea recourirégalementaux

sourcestradicionnelles,notammencl’cau destoitures,celicsdesmarigotsccdesruisseLecs(pourtanc

cleconseillecs).Voici commentun denoscnquêceursclécrit lessourcesd’eau disponiblcsdamsun

village

En plusdc l’eau de lapompc,ii y a ... La rivière. Elle sesitucaquciquestroiscents
metresdcLa pompe.L’cau escapparemmencsale... DesexcrCcasontdeposCsaunc
dizainedc metresdu lit deccttcrivière. L’eau a unecoulcurjaunecirancsurLc vert.
On y faic La lessive.J’ai vu uncfemmeccun hommeen train d’y LayerLeur linge.

Lorsqu’onademandéaux fcmmcsqui faisaicntleur lessivedansles ruisselccsou lesmares(alors

qu’cllessavencparla scnsibiLisationdesAB quec’est La voic de transmissiondela dracunculosc),

cUesonc rCponduqucceseauxont unequalitCmousseusesupérieurea l’eau de Iapompe.<<Nous

économisonsansidu savon~concluaient-ellcs.Et quanddesvillageoisontcontinuCdeboireL’eau

desruisselccsou desmarigocs,c’escpacequ’elleamcilleur goutquecelledeLa pompequi cst trop

salée.

6.3.3 LES LATRINES

NombredevillagesvisitCs ne disposcntni de latrinescraditionnelles,ni de Latrinesmodêle-CUSO.

Lorsqueccsdcrnièrcscxistaicnc,leur systèmed’aérationCtaic mal construit.Malgréles campagnes

desensibiisationsur lepérilfecal,la pluparcdesvillageoisdu Zio cc du Yoto onE continuede faire

leurs besoinsenplein air. Ec deux observaccurs(enquêccurs)denoteravechumcurdesscenes

quocidiennesclans desvillages visitCs: <Des cochonsCcaientprêtspour assurerLc role de

vidangcuraprèsquelesgensavaiencdéposClcs excretadansL’airc dejeu...>>.Le dcuxièmeCcrit:

<<Des gensfaisaientLeurs besoinsen p1cm air et les cochonssepartagcaiencle butin,avantd’allcr

scrafraIchirprèsde La pompe>>.

NousavonsremarquCpar aillcursqueclansbeaucoupde villagesles latrinesmodéle-CUSOétaient

réservéesaux visiteursvcnantde La yule cc auxadultes(hommes).

6.3.4 LE CHAMP COMMUNAUTAIRE

Le champcommunautairea éceun volet du projetqul aconnu un succès.Celas’cxpliquc sans

douteparIc fait qu’iI s’inscrivait dansLa pratiquecommunautairetradicionnellecrèspropreaux



100

populationsdu Zio cc clu Yoto. Mais nousavonsnoteun problèmed’ordre techniquequi mérice

d’êtrercLatC. DamsIc but d’augmencerLa productiondu mals, les intervenantsdu CUSOont foumi

de I’engraischimiqueauxpopulationspourferciliserles champs.

Lescultivatcursonc suivi desseancesd’informacionsur icsméthodesdc fercilisation,rnaison n’a

paspris soin dc lesrenseigncrsur les techniquesde semencedamsun champfertilisé.Lespaysams

du Zio ct du Yoto aprèsavoirrépandul’engraissurIc sol, ont seméIc maIsde façonserréescion

la techniquetraclitionnelledesemcncesurbrülis. Au lieu d’avoir unerécolteabondante,on a eu au

concrairedesplantsdc maIs nains sansépis. C’est ainsi que clansbon nombrede villages les

premieresexperiencesde champscommunaucairesn’onc pasporte fruits. L’erreur a étévitc

corrigéepar Ics rcsponsablesdu projet et les experiencesqui ont éÉé faitespar Ia suite furent

concluamtcs.

6.3.5 CONFLITS DUS AU NOUVEAU RAPPORTDESVILLAGEOLS AVEC L’EAU DE LA POMPE

L’entreticn cc La maintenancedespompespar Ies populationsonc dCfini un nouveaurapport

communautairea l’eau damsles villages.Ce rappoil a donnélieu desfois adesconflits familiaux

ou cthniques.Ainsi, nousavonsvu clanscertainsviillagesdu Zio cc du Yoto, desfamiliesou des

ethnicsintcrdireou bloquermécaniquementl’accèsa La pompeaccllcs qui n’auraientpasparticipC

aux travauxdeschampscommunautairesou assurerLa surveillancecc l’entrcticn de La pompc.

Nous avonsconstatCCgalemencdefrequentsconfLiics entrelesadulteset les jeunes,les chefsde

village cc les prCsidcntsde CVD, Ies guérisseursde la dracunculosecc touce La communauté

villagcoise qui aacccpcCLa pompea eaupotable.on nc sauraitassezledire,unepompeclansune

communautCruralen’csc pasune techniquequi clonne simplementaccèsa l’eau potable.C’cst

aussiet surcoutun factcurdc changemencsocialdonctoutesles consequencesdemeurencpresquc

coujoursinsoupconnCcs.

Ainsi doncles donnéesd’observationsdirectcset [ongitudinaics desouvragesdu PHV-CUSOet

descomportemcntsdespopulationsbénéficiaircs,par exempleles rapporcsdccelles-cia la pompe,

a l’ucilisation de l’eau, aux latrines,etc. sembleniallcr clansIc mêmesensquc les clonnécsdu

sondagccc desentrcvucsde groupesou individuelles.DansLa conclusionqui suit nousallons

d’abordbienmcctreenevidencecc sensen faisantune synthèsccc en interprétantles résulcarsde

toutes lcs analysesprCcédcntcs.Ensuitenousproposcrons(en guidede recommandations)une

stratCgied’interventionsocialc susceptiblede contribucr au succèsdesprojets d’hydrauLiquc

villageoiseen Afrique subsaharienne.
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CONCLUSION

La presencerecherchecsc fondécsurdeux typesde donnCcs: desdonnéesquancitaciveset des

donnécsqualicacives.Nousavonsdiscingué,lors de l’analysedesinformationsissuesdu sondage,

les relationscntrc Les variablesd’ordre sociodémographique/contextuelet La participationdes

populationsbCnCficiaircsauxouvragesdu PHV-CUSO d’unepart; puisd’aucrepart les relations

cncreIa variableassistanceauxsessionsd’ani,nation cc l’utilisation desouvragesou Ia participation

despaysansa ccux-ci. Les rCsultatsqui sc dCgagencdu premiercasd’anaLyscdesdonnCes

quantitativcssoncles suivancs.

La variable sexene scmblcpasavoiruneinfluencesigniflcativcsurIa participationdesgensaux

campagnesdesensibilisationcc aux PML. Cependant,clle influc faibLcmencsurLa participationdes

gensaux MPS. Tout sepassecommc si, en acceursintentionnels,ics populationsdu Zio ct du

Yoco ont,indépendammcncdu sexe,Ccé actirCsparles campagnesdesensibilisationportancsurLes

rapportscncrel’eau etIa sante.

On peut comprendreun tel comportementde Ia partdesgenspourqui Ic PHV-CUSOrcprCscnteen

premier lieu une rCponsea leurs besoinsd’eau.Dc même,c’est en acccursrationnclsque les

hommesct les femmesonc jugC bon de continuerLeurspraciqucscommunaucairesde travaux

champêtrcs.Du reste,iLs saventqueles revenusdesMPL devraiencserviren principc a l’cntrecicn

despompes.La constructiondeslatrinesnCcessitantdestravauxtraditionnellementréservésaux

hommes,on peuccomprendrequc Le cauxdeparticipationdecesdemiersaux MPS soit plus eleve

quc ceLui desfemmes.Si cependantIc caux de participationgeneralcdesménagesaux MPS

dcmeurefaible damsl’ensemble,c’escsansdoutcpacequelc volct assainissemencne semblepas

rCpondrea un bcsoindespopulationsruralcs.

La variable contexte d’animation dans les villages cxcrce unc influence significacivc sur

la participationauxcampagnesde scnsibilisation,aux MPS cc aux MPL. ToutsepassecommeSi
lorsque l’animation se faic clans un contexte assezpropice, lcs populationssont davancage

conscientisCeset ont debonnesraisonspourprendrepartauxouvragesdu PHV-CUSO.Mais le

cauxde participationaux MPS qui dcmcurctoujoursfaiblepeucêtrccxpLiquépar Ics mêmcsraisons

quenousavonsevoquesprécédemment.

La variable situation geographique desvillages influe sur La participationaux campagnes

desensibilisation,aux MPS et aux MPL. En acteursintcntionncls,lcs populationsdesvillagesni

enclaveset ni riverains cendencplus aparciciperaux ouvragcsdu projetquc cclles desvillages
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enclaveset riverains.En effet,clans lepremiercasles localitésécantplus facilesd’acc:èsmaispar

contretrèséLoignéesdessourcesd’eauprincipales.lespopulationssoncplus souvcncaniméescc,

en oucre,ont un grand besoind’approvisionncmenten cau. IL estdonc logique que ces gens

participcncdavamtagequcles populationsdeslocaLicésclifficiles d’accèsmaissituécsaproximicé

dessourcesd’cau.

Le secondcasde l’analysedesdonnécsdu sondagemontrclcs faits significatifssuivamts.

L’assistance aux sessions d’animation influe sur Futilisation des latrines dc manière

générale.Les gensqui n’assistentpasa cessessionsont tenclancea n’uciliser aucune sorcedc

latrinecomparativemenca ceux qui y assistenc;ec cesdernierstendenca utiliscr plus (le taux

d’utilisation étanccouccfoisfaible) lcs latrinesnwdêle-CUSO.Tout sepassecommcsi l’animation

donne aux gensdes motifs qui lcs poussenca faire usagedes latrines relacivementplus

hygiéniqucs.L’assiscancea l’animacion influe sur L’ucilisacion des sourcesd’eau pour la

consommationcc la lcssive.Les gensqui prennencpart aux sessionsd’animationoni cendancea
consommeruniquemencl’eaupotabledc La pompe,maispar contreceux qui n’y participencpas

utilisentpêle-mêleles cauxde différcntessources:iraditionnelleset pompes).Ii en cstde mêmeen

cc qui concerneL’usagedc L’eau pourles fins dc les:sive.

L’assistanceaux sessionsd’animation influe sur la participationdespopulationsaux MPS,

aux MPL et auxactivitésorganiséesparLes CVD en l’absencedesagentsde base.Lcs participants

a l’animation cendentplus, touteschoseségalcsparaillcurs,a s’intéresscraux ouvragesdu projcc

quelesnon-participants.Tout sepassecommesi les interventionsdesagentsde basepermcttcnc

aux populations(dumomsa uneparciecl’elles) de developperdeslogiquesou desrationalitésqui

s’inscrivcncdamscellcsdu PHV-CUSOet aagiren consequence.

Damsl’immédiac,lecadretheoriquede La recherchenousa permisd’interprétcrainsiles résulcacsdu

sondage.Cependanc,L’analysc qualitative desclonnéeslongicudinaicsdesentrevuescc des

observationsnousaconduita relativcrccspremiersrésultats(sondage)et a supposerqucccux-ci

ne soncquedescendancesponctuellesdespopulutionsa un certainmomentde l’implancationdu

PHV-CUS0.

En effec, il esc ressortide l’analysedu secondtype de données(qualitativcs)qu’en macièrcde

participationcommunaucaireIc PHV-CUSO s’estrattaché,toutcschoseségalcsparailleurs,au

type interactionniste en cc qui conccrneles phasesd’idencification desbesoins,d’étudcs

implantationd’cxécucioncc dcformation a la gestionci a Ia maintenancedesouvrages.Dc plus, ii
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s’estagi dc participationprovoquecetlou scmi-provoquée(voir La typologiede Meiscer).Mais

quanca la phasesuivi-évaluation le PHV-CUSO s’est ractachéau type de participation
déterministe. Dans la réalisation du projec tout s’esc passécommesi les interventionsonc

appliquéics principesdeparadigmeinccractionnistcaux debutspourmobiLiser les populations,les

sensibiliser,Lcs impliquerdamsL’exécutiondesdiffércncsvolets, les initier cc les formerplus ou

momsa L’utilisation desouvragesmis enplace.Ccpendanc,ii sembleque Ia misc enoeuvredes

mécarusmcsde suivi ccd’évaluation,devamcassurerunc pérennicédesinnovationsparleur pnscen

charge(partielleou complete)par lespopulations,s’escinscriccdamsle paradigmcdécerministe.

C’esccc qui cxpliqucsansdouteIcs faits suivamts:La non-applicationintégraledc La méthodede

formationdesformaceurs,L’amimationde typecoursmagistral, l’écarccntrclesconnaissancesque

lespopulationsontdesactivicésdu projecet leurmiscenpratiquedamsIa vie quotidiennc.

Lc recoursA La praciqucparticipativedc cypeinteractionniscc96damsun projetdc dévcloppemenc

communautaircexigc de la part des incervenancsqu’ils saisissencla culture du milieu

d’inccrvcntion, qu’ils connaisscntcc tiennenccompcc des strategies,des motivationset des

aspirationsdespopulationsconcernécs.Ccc effort d’appréhensiondc La logiquc desacteursainsi

quedc leurconcexcesocialdoit êtreunepreoccupationconstancedesincervcnancscc ccci, avant,

pendantpuisaprèsle projccdedéveloppement.

Le casdu PHV-CUSOnousmontrequ’en Ia matièrc,les phasesdu suivi cc dc l’évaluation sont

aussiimportancessinonplus,que lespremieresphasesd’un projet. Si le paradigmedécerminisce

dominanta habituéLes incervenantsd’ONG adévcloppcrdesmethodologiesd’évaluation-suiviqui

tcndenta associerles populationsconccméespar les projctscommcdesobjetsd’évaluations,Ic

paradigmeinteraccionniste(en emergence)supposequc les agentscl’ONG ou d’inccrvencion

communaucaircélaborentcc appliquentuneméthodologicqui permecdeconsidércrles populations

commedesacteursdotesd’une rationalitésociocuLtureLLeet économique,puis de les impliqucr

commetelsaussiclansles phasesdu suivi cc dc l’évaluation.C’escccquenousappeLonslapratique

développementalede l’individualisme méthodologique~

NousprésumonsqueL’intérêt dc La participationde typeinteractionnistepour le développemcnt

communaucaireen Afriquc cscd’une part,La reductiondesrisqucsd’échecschoquantsqui ont Si
souventaccompagnéLes projecscc d’autreparc, Ia miscen branlcd’un reelprocessusdepriseen

96 Anne White, Principes directeurspour Ia planiJication de Ia participation communautaireaux projeis

d’approvisionnemenien eauetd’assainissemenz,Genève OMS, 1987.
97 YaoAssogba,~cLeparadigmeinteractionnisneet le processusdu développementcommunautaire>>,clansRevue

canadienned’ézudesdudéveloppemera,Vol. IX, No2, 1988, pp. 203-218.
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chargecc d’autodévcloppementdescommunaut~svillageoisesafricaines.La non-application

incégralcdesprincipcsintcraccionnistcsou leur applicationtrèslimitéc dansIc tempsexpliquent,

damsunc largemesure,quc les ouvragesdu PI-LV-CUSO n’onc pasétéperennes.En fait, lcs

donnéesd’obscrvationsont montréque l’animation celle que pratique par les intervenantsdu

CUSOacuun effecponctuelccdonc pcu durablestir La participationdespopulationsauxouvragcs

du PHV d’une parc, cc surleur priseen chargepaeciles-cid’autreparc.

Quelle lccon pratiquepeuc-ontirer desrésultacsempiriquescc du fondemencthéoriqucdc La

présentcrccherche?Répondrea cettequestionrevienc a fairecertainesrccommandationsa La

lumièrede cesdonnees:héorico-empiriques.Nousavonsdécidédepresentercesrecommamdations

sous la formed’une strategicd’incerventionsocialedansIc secceurde l’hydraulique villagcoisc.

Ccci a l’avantagede proposerune démarchepratiqueaux théoricienscc aux praticiensdu

développemencruraldcmamièrcgenerale.

Quelssont lesprincipesdebasecc lcs paramètrc:;dc cettestrategic?IL importedc rioter qu’elle

s’inspire du paradigmeinteractionnisced’une part, cc ticnt compced’autre part, des facteurs

identifies commeexerçancune cercaincinfluence sur lcs attitudesou les comportemcncsdes

populationspar rapportaux innovationsou projets qui leurs soncproposes.Voici comment

s’articulc noiremodèlestracégique.

Nous avonsvu que La théorie interactionniscede type wébérienrend mieux comptede l’effet

d’agrégationcxemplairccaractéristiquccle l’adoption ou du refusdc l’innovacion, c’est-à-diredu

proccssusdu développemencclansune communautédonnée.Nouspostulonsparaillcurs queles

principescc les fondementsepistemologiquesdecctte théoriepcuventégalemencinspirerdes

méchodesd’incervcntionefficacesen matièrede projecsdedevcloppementen generalcc deprojets

d’hydrauliqucen particulier.Cettcstrategicd’incezvencionvise,coutcschoseségalcsparailleurs,a
maximiserles chancesde succèsdesPHV ccaévicerainsi La résistanceau projetou sonrejecparles

populationsbénéficiaircs.Trois paramètresfondarncntauxLa définissent: le premierrcnvoica Ia

connaissancesociale et culturelle de Ia communautéconccrnécpar l’innovacion; la

deuxièmca trait a I’éducation despopulationsbënéficiaircset La troisièmerenvoieaLa miscen

application des faits historiques connus du processusde diffusion d’une innovation.
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1. Premier paramètre de Ia stratégie d’intervention : mieux connaItre les popula-

tions et leur milieu de vie

IL ressortdescxcmplcs présentésdanscc rapport cc dc cl’autrcs etudes,qu’en général,les

conceptionscc les praciqucsdu devcloppementrural en Afrique rcposcntIc plus souvencsur

l’ignoramcedesréalitéssocialesdesregionsd’intervcncioncc surtoutsur uneméconnaissancedes

logiques sociales,culturclles, économiqucsou techniquesdes populationsque l’on veut

développer.Celasignifie que pour uneinterventionplus efficace, les chéoricienset praticiens

doivencreconnaltrecc appliquerleprincipc qui veucqu’il n’estdedéveloppementquede l’hom,ne

etpar l’hom,ne.Les spécialisces du developpement doivent rompre avcc ccrtains prejuges cc mieux

pcrcevoirlessavoirsdespopulationsauprèsdesquellesusinterviennent.usdoivencêtreamcnésa
inverserLa cendancedcla foildonsacioncc la negationou l’ignoranccdessavoirs,de l’invisibilité dc

la logiqucci de la competencedespopulationsafricainesadapcéesaun univcrslocal précis.

La consequenced’unc celle ruptureesc double:premièrcmcnc,Les spécialisccssont appelésa
adopteruneattitudeemphatique, c’csc-à-dircledésirprofonddcconnaitreFautrc; dcuxièmcmcnc,

desetudessociologiquesci ethnologiquesdoivcnt coujoursprécéderLa miscen oeuvrcd’un PHV

damsune localité ou unc regiondonnée.Cesetudesdoiventêtreconduitesselonlesprincipesdu

paradigmeinteractionnistede type wébérien.ElLesdoivenc,préalabLemcnca l’impLantation d’un

projetde dévcloppement,cherchera mettreenevidenceLes logiquestechniques,cuLcurelles,

socialesctéconomiquespuis acomprcndrelcs motivationsa agir despopulationsbénéficiairesdu

projec.Ensuite, les intervenantsdoivent se garderdc voir clansccs logiqucsdesobstaclesau

progrèscc y voir aucontraireIa tramedeleurintervention.

Ainsi par exempLc,damsle casdu PHV-CUSO,on pourraitsedemandersi uneétudepréalabledes

pratiqucsagro-pascoralesdeshabitantsclu Zio cc du Yoto n’aurait-cLle paspermisaux agentsdu

projecdc penserformerdesjeunesgensqui sespécialiscraientclansl’élevageparenclos?Unc

celle formationprécéderaicde quelquescempsLa réaLisationdu microprojecsanicaire.Les risques

d’échecseraicncsansdouccminimisésou du momsles intervenancsauraicnceu le mérited’avoir

tcnté d’écudicr ct de comprendreles logiques cc les pratiquespastoralesdespopulations

beneficiaires.UncétudepréalabledespratiquesdelessiveauraicPuaussifaire connaicreLa logique

dela qualizémousseusedu savondesfemmesdu Zio ccdu Yoto. Les intel-venantsdu PHV-CUSO

auraiencpu imagcrde concertavecLcs populationsune solutionalternativequi pcrmettraitaux

femmesdc faire La lessiveavecl’cau mousscusesanscontracccrde nouveauLa dracunculose.
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2. Deuxième paramètre de Ia strategic d’iintervention : éduquer Ies populations a
Ia quête de Ia modernité ou du progrès

La reconnaissancedesculturesautres,La priseencomptedeslogiquescc desmotivationsdes

populationsbénéficiairesne doit passignifierpouraucamtnégligcrla necessitedc la modernisation.

La modcmisationécantcomprisecommcune facon nouvelledc pcnscrcc de faire les chosesqui

permeta La personnehumaincdcmieuxvivre etd’accéderaun minimumdcdéveLoppement.Dams

Ic casdu secceureau,ccla signifie L’accèsfacile a I’eau potableet aux moyenshygiéniqucs.Encc

sens,les techniqueslocalespcuvcntpermeccrela mcdernisationdc L’Afrique. L’éducationaLa quêtc

de Ia modemisationen macièredu rapportdeshommesa l’eauparexemple,consisteraitaconsacrer

la phaseu d’un PHV a former les populationsdc mamièreA provoquerchczles individus des

logiques,desmotivationsA despratiquesnouvellesd’hygiène,a l’utilisation de I’cau potable,a
l’entrctien cc a La maintenancedesouvragcsdu PHV. Et Axelle Kaboud’ecrire:

Parconsequent,au lieu de s’agcnouillerd’avanccdevantla moindre tradition
africainc,lesexpertsdu dévcloppcmencdevraienttravailler~désamorcerLa charge
d’incrtie liée a l’cxogénéicéidéologiquedu conceptdc développemencen Afrique, cc
a formulerdesstrategiespermeccantd’évaluiercesblocagcs.II faudraic,a Ia limice,
s’y prendrccommeen Indeoü dc vascescarripagnesont écémcnéesrur convaincre
lesintouchablesqu’ils écaiencdesêtrcshumainscommeles aucres.9

Desdonnéeshistonquessur l’approvisionncmenten cauci l’habicaten Europeruraledu xve
siècIe~montrencbienqu’a un concexcesocialrégi pauneculturetrés traditionnellecorrespondait

un systèmed’alimcncacionen cau basesurdessources,desruissclets,desétangsou despuics a
eauxstagnantes.Quel’adopcion paLes paysanseuropéensdespompcs,desfontaines,bref d’un

systèmemoderned’approvisionnementen eau potablecc d’assainissemenca correspondua
l’acquisition parlapaysannericdelapenséedessciencesdeIa nature etdu rationalisme.Quoi faire

pourquelcs projecsd’hydrauliquevillageoiscmarchenten Afnque?

L’éducationA La quêcede La modernisationen matiLèrede leauen Afriquc doit viscr, en demière

analyse,a opérerunerenaissanceculcurciLe cc unerenaissancetechniquedansles villages.Faire

passer,gracea l’éducacion,la paysamneriede lapenséemagiquea La pensécdessciencesde La

natureccdu racionalisme;ccparalLèlementimplaiurerLes moyensmodernesd’approvisionncment

encaupotablecc d’assainissement. DamsIc casdu PHV-CUSOnousavonsvu queL’animacion

tend a faireacquériraux populationsde nouvclleslogiquessociales,logiquesqui cendenta les

98 Axelle Kabou,Es si I’Afrique refu.sait Ie déveIoppeme,~t7, Paris:LHarmattan,1991, p. 40.
99 EugenWeber,La fin desterroirs.La modernisazionde (a Francerurale. (1870-1914),Paris:Fayard,1983.
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poussera adopterles innovations.Mais Fanimation clans cc cas précis a eté plus de type

détcrminisccqucde typeinteraccionniste.Ce qui expliquesansdoutesonimpactfort limité clansIc

cempsci l’espace.Si on veucréussirles PHV il faut plus que l’animation. II faut l’éducarion

formellegénéraliséecommenousvenonsdele souligner.

3. Troisième paramètre de Ia stratégie d’intervention : appliquer les faits

connus du processusde diffusion d’une innovation

Une analyseattentivedu processusde diffusion des innovations (maIs hybride chez Les

agriculceurs,un nouveauproduic pharmaccutiquechez les medecins)conduitA La conclusion

généralecmpiriqucmencdémontrécsuivance: <unc innovationsediffusea traverscertainscanaux,

scionun délai variable,aux membresd’un systèmesocial.>>iooLe processusprenden généralune

allure sigmoIde,c’cst-a-dire en S.

L’allurc du produic provicnc des decisionsdesacceurssociaux qui sont clans un système

d’incerdépendamce.En fait, il s’agic d’uneffetemergentcxcmpLairecaraccéristiquedu systèmedes

comportcmcncsindividuelsdesacteurssociaux.Les agrégacionsd’accionsdesacteursmodifiencla

réalicésociaie (le systèmesocial), cc inversemencle comporcemencde l’acteur seconstruicen

relationavecdescontraintessocialesexistanccsou pré-existantes.

Ladoptionde L’innovation sejouc doncen fonctiondu systèmesocialclanslequelsoncsituésles

acteurssociaux,cc ccci parinformation cc imitation successivcs.L’information cc l’imitation

vonc d’abord desacceurssociauxqu’on appelLeLes pionnierspacequ’ils prennencdesrisqucs,

s’avcnturcntseulset adoptentl’innovation sous Ic souciende leurs congénères.Ensuite,Lcs

novaceurssuivent, puisqu’il s’agic desacteursqui adopcentle comportcmcncnouveaudes

pionnicrs.Enfin, viennentla majoritéfaite degensréfléchiscc scepriques,puis en dernierLieu Lcs

retardatairesqui onc peincachanger.On doit signaler,Ic casextremedesréfractaircsqui refusenta
accepterL’innovacion pourresterfidèlesa leur routine. Mais avec lc cemps,us sont obligesdc

suivrc aquelquesexceptionsprès.

Les traits caraccérisciqucsdespionnierscc desinnovateurssoncbien connus.Ils ont un niveau

d’inscructionplus élcvéquc Les autres;lcur nivcausocialestplusélcvé; ils parcicipentplusaux

associationscc institutionssociales;ils onc desaspirationsplusélevées;ils sont plus ouvertsau

changement,plusfavorablesa l’école, etc.

100 Mendrasci Forsé,op. cit., p. 74.
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DansLe cadred’un PHV parexemple,on peutcenterd’identificr lespionnierset les innovatcurs

clansdesvillages.On peutparexemplechoisirdesvillagesfacilcsd’accès(nonencLaves)etJoudes

villages non riverainsdonc les populationsont de reelsbesoind’cau.Les résulcatsdenoireétude

montrencque cc soncdesfactcursindicaceursdc motivation despopulationsa participeraux

ouvragcsdu PHV. Unc fois lesvillageschoisisen foncciondecertainsfacteurs,ics intervenants

s’adressentaux innovatcurs.Des Lors, les effortsdediffusion du PHV commencerontA produire

deseffets.A pa.rcir decc moment,les incervenantspeuventserecirerprogrcssivemcnccc laisscr

l’cffet bouLedeneigejoucr de lui-même.Le mouverncntestlance, Ic paradigmeinteractionnisme

préditlc succès.

Dansic processusd’intcrvention,les praticiensdoivent prendresoin, pa aillcurs, de mcctreen

evidenceauprèsde la populationles caractéristiqucssuivancescle L’innovation.

a. L’avancagerelatif del’innovacion parrapporta La techniqueutiliséeanciennemencdoic êtretrès

visible; plus eelavancageescfort cc visible, plus les acceurssociauxselaisscncconvaincre

facilemcncparleurscongénères.

b. L’utiuisateurde I’innovation doic comprcndreI’objcc ou La procedurenouvcllecc sonsavoir-

faire doit le mettrcen bonnepositionpourapprendreal’cmployer.

c. Lecontexicsocialdoic êtrefavorable.

d. Lacomplexicéde l’innovation, cellequ’cllc estperçucpar lcs acceurssociauxpeutjouer en

défaveurdesonadoption.

c. Une fois l’innovation adoptéc,ses avancagesdoivent être facilcment obscrvablespour

renforccrIc mécanismed’influcnccd’intcrpersonneldamsLa majoritéprécoccou tardive.

f. Les innovations adopcécs rapidcmcnc son rarernencabandonnées.’°’

g. Les facteurscels quc Le sexc,Ic concexced’animacionou d’éducacioninformelle, La situation

gëographiquedesvillagesen cermesd’accessibilitéetdeproximitedessourcescl’eau narurelles

peuventdeterminerde faconrelative le succèsou l’échec d’un PHV. VoilA présentéela

strategicd’intcrvcncionquenousproposonspourmaximiserleschancesdc réussitedesPHV

enAfriquc.

En écrivantcespropositionsen guisede conclusion,nousentendonsencoreLa voix d’un Sage

Vicux d’un villagedu Zio etdu Yoto qui nousa cite cc proverbeéwélors de La dernièreenquêccde

l’été 1990. <Ebadji étchi nonnan>.Traduit littéralementcelaveutdire: <<C’est surdeLa boueque

l’eau reposeou s’assoit>>.Pourquoi cc Sagedu viLlage nousa dit cc proverbe?Parcequ’il a

101 Mendrasec Forsé,op. cit., p. 80.
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demandéA son Cpousedenouspresenterun grandpanierrempli d’épisde maIs dem.iicspardes

insectesou desrongeurs.

Ec le Sagevicillad de dire: ~Commencosez-vousnouspalerencorede l’eau alors quc nous

n’avonsmêmepasde maIsa manger?N’cst-cepasqu’on mangeavantdeboirc ?> Ebadji étchi

nonnan.

C’csc pour dire en dcrnière analyseccci: il faut des policiqucs de déveLoppemcnt(plus

démocraciqucs)qui ciennenccomptede cous les sccteurs;c’esc cc que nousavons toujours

demandéetvoulu, maison nenousécoucepas.Sansdouce,c’cscLc jour oü on seraA l’écouccdes

populationspaysanncsquc L’Afriquc desvillages mangeraa safaimcc boira A sasoif. A quand

alorsLe déveheau~ppementen Afrique?





111

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

ACDI (1987). - Rapportd’évaluation: hydrauliquevillageoiseau Togo. - RapportparLouise
Deslauriers,Alfred Sicotte,Martin Poulin avecLa collaborationdc Kali 0. Kankarti.
- Hull: ACDI.

Assogba,Yao (1988). - <<Le paradigmcinteractionnistecc le processusdu dévcLoppcment
communautaire: I’cxcmpLedesONGen Afrique>>. - Revuecanadienned’étudesdu
développement.-Vol. 2, No 2. - P.201-218.

Assogba,Yao (1989). - <<PratiqucsparticipativesdesONG en Afriquc : Le casdu PHV-CUSOau
Togo>>. - NouvellesPratiquesSociales.- Vol. 2, No 1. - P. 147-164.

Berger,Peter(1978).- Lesmystificateursduprogrês.- Paris: PressesuniversicairesdeFrance.
Boiral, Paulet al. (1985).- Paysans,expertsetchercheursenAfrique Noire. - Paris:CIFACE-

KARTHALA.
Boncluelle,J. (1984).- <<Le role de laparticipationdamsuneactioneducative>>.- La participation

populaireau développemenrenAfriqueNoire. - Paris: EditionsKarthala,Douala
(Cameroun): InstitutPanafricainpourIc Dévcloppcmenc.- P. 347-352.

Boudon,Raymond(1979).- La logiquedusocial. - Paris: Hachecte.
Boudon,Raymond(1984). - Laplacedu désordre.- (Critiquedestheoriesdu changemencsocial).

- Paris: Pressesuniversitaircsdc France.
Boudon,Raymond(1984b). - <L’inthvidualismeméthodologiqueen sociologie~.- Commentaire,

No 26, été. - P.268-277.

Boudon,RaymondccBourricaud,François(1986).- Dicnonnairecritique desociologie.- Paris:
PressesuniversitairesdcFrance.

Boudon, Raymond (1988). - <L’acccur socialest-il si irrationnelet si confo,rmistcqu’on le cit ?~~>
Individuerjusrjcesociale.Autourde JohnRaavls.- Pans:Editionsdu Seuil. - P.
219-244.

Braeckman,Colette(1987). - <<LesONG,nouvcLlepanacéedu sous-développement>>.- LeDevoir
-4févrierl98l.-P.7.

Cao Tn, H. (1984). - <<La participationdespopulationsau dévcloppcment:problématique,
conditions dc misc en oeuvre cc domaine de competencede l’UNESCO>>. -

Participationau développement.- Paris: UNESCO.- P. 41-66.
Cernea,M. (éd.) (1988). - PuttingPeopleFirst: Sociologicalvariablesin RuralDevelopment.-

Oxford: Oxford UniversityPress(Publishedfor theWorld Bank).

Cohen,J. M. and Uphoff, N. (1980). - ~xParticipation’sPlacein Rural Development:Seeking
Clarity throughSpeciflcicy>.- WorldDevelopment.- Vol. 8.- P. 213-235.

Conac,Framcoise(1985). - <cLcsenjeuxde La participationpaysanncdamsles politiquesde l’cau>>.
Lespolitiquesde l’eau en Afrique. - Paris: Economica.- P.101-113.

Conac,Gerardcc al. (1985). - Lespolitiques çie l’eau en Afrique. Développementagricole et
participationpaysanne.- Paris: Economica.

CUSO(1986). - Plan d’exécutionetprogrammesde travail. - ProjecHydrauliqueviLLageoiseau
Togo. - Ottawa:CUSO.

CUSO(1985). - Rapportd’activitésNo 1, Hydrauliquevillageoiseau Togo. - Périodecouvence:
juilLet 1984 - févricr 1985.- Ottawa: CUSO.

CUSO(1985).- Premierséminairedeformationdesagentsdebase.- Du 27 mai au 31 mai 1985.
- Lomé,Togo. - Lomé: CUSO.



112

Dcsjcux, Dominique (1985). - L’eau. Quels ~njeuxpour les sociérésrurales ? - Paris:
L’Harmattan.

D’orfcuil, H. R. (1984). - Coopérer autrement. L’engagementdes organisations non
gouvernementalesaujourd’hui . - Paris: LHarmaccan.

Dozon, Jean-Pierre(1985). - <<Bilan d’une experiencerizicoic en COcc d’Ivoirc. Logiquedes
dévcloppcurscc réalicésdesdéveJioppés>>.- Paysans,expertset chercheursen
AfriqueNoire/[édicé] parPierreBo~al,Paul cc al. - Paris: CIFACE-KARTHALA.
- P. 131-141.

Dozon, Jean-Pierrect Poncic, Guy (1985). - <cI)évcloppemcnc,sciencessocialescc logiques
paysannesen Afriquc Noire>>. - Paysans,expertset chercheursen Afrique
Noirel[édicCj parPierreBoiral et al. - Paris: CIFACE-KARTHALA. - P. 67-80.

Dumas,A. (1983). - <<Participationet projctsde développemenc>>.- RevueTiers-Monde,No 24.-
P. 513-536.

Epstein, Scarlect(1962). - EconomicDevelop~nentand Social Change in SouthIndia. -

Manchester:ManchesterUniversity’ Press.
EuropeenEconomicCommunity/African,Caribecanand Pacific (EE~/ACP)(1979). - The

Courier,No 57. - sepc.-oct.
Fassin,D. ct a!. (1986).- .xLesenjeuxsociauxde Ia participationcommunaucaire:les cornicesde

santea Pikinc (Senegal): commencairesur lc clicntélismecc les puspnimaircs>>pa
BrunoJobert.- SciencessocialeserSante.- Vol 4, No 3-4. - P. 205-227.

Fribert, M. cc Hcttner,B. (1988). - <<La mobilisaUonau nivcauLocal cc la politiquedu système
mondial>>.- Revueinternationaledessciencessociales,No 117. - P. 381-401.

Garcia-Zamor,J.-C. (ed.) (1985). - <<Public Participation>>. - DevelopmentPlanning and
Management:casesfrom Africa and Asia. - Boulderand London: Wesiview
Press.

Goussault,Y. (1970).- L’animation rurale danslespaysd’Afriquefrancophone.- Genève: BIT.
Goussault,Y. (1970).- Interventionséducarivese~animationsdanslesdéveloppementsagraires:

AfriqueetAmériquelatine. - Paris : PressesuniversitairesdeFrance.
Gü -Konu,Emmanucl-Y.(1986).- <<Entité écaciquecc développcmencen Afrique tropicale.>> -

Cahiersd’EtudesAfricaines,25, No 103. - P. 299-315.
Gucneau,M.-C. (1986). - Afrique. Lespetitsp~rojetsde développementsont-ils efficaces? -

Paris: L’Harmactan.
Kantarti, K. 0. (1987). - Evaluationde l’intégration de lafem,nedansle PHV-CUSOauTogo. -

AnnexeI. - Du 16 févricr au 13 mars 1987.
Khallouf, J. et Pacaut,P. (Redactioncc misc en fonme) (1982). - Nouveauxespoirs de

dEveloppementchezles pauvres(LedéveloppemcncdespaysIesmomsavancés:
bilan cc orientation).- Paris:Le Centurion.

Kuypers,B. C.; Davies,D. & VanDer Vegc, R. (1987). - <<Training GroupDevelopmentand
Outcomes>>.- SmallGroupBehavior,18,3 - (Aug.). - P.309-335.

Lele, V. (1975). - TheDesignofRural Development:Lessonsfrom Africa. - Baltimore: John
HopkinsUniversityPress.

Lerncr,D. (1958). - The Passing of Traditional Society:Modernizing. - The Middle East,
Glencoe: TheFreePress.

Maiga,I. D. (1984).- <Difflculcés cc limiccs dc l’animacion~ruralc>- Laparticipationpopulaireau
développemenrenAfrique Noire. - Pans: EditionsKarchala,Douala(Camcroun):
Instituc Panafricainde Développernent.- P. 155-170.

Maloney,L. (1984).- CommunityEducationAdvisor WaterUtilization Project. - Ottawa:CIDA.



113

MarquesDc Sa, L. (1985). - Modêlesde participation des populationsaux projets de
développementau Burkina Faso : Analysedesdonnées.- RapportFRH, No 31-
mai-juin. - Ouagadougou: BurkinaFaso.

Marsdcn,D. cc Oakley,P. (1986).- Versla participationdansledéveloppementrural. - Genève:
BIT.

Mead,Margaret(1953).- CulturalPatternsandTechnologicalChange.- Paris: UNESCO.
Meisccr,Albert (1970). - <<DéveLoppcmcntcommunautaircet animation ruraleen Afriquc>. -

L’hommeet la Société.
Meiscer,ALbert (1977).- Laparticipationpourle développement.- Paris: LesEditionsouvrièrcs.
Mendras,Hemi et Forsé,Michel (1983). - Le changementsocial (tendanceser paradigmes).-

Paris: ArmandCohn.
Memdras,Henri ccForsé,Michel (1986).- Lechangementsocial. - Paris: ArmandCohn.
MidgLey, J. ; Hall, A., Hardimam,M. andMarcuc,D. (1986). - CommunityParticipation, Social

DevelopmentandtheState.- LondonandNewYork : Mcthucn.
Mondjannagni,A. (1984). - La participation populaireau développemenrenAfrique Noire. -

Paris:Karchala.
Oakley,P. ct Marsden,D. (1986).- Versla participationdansledéveloppementrural. - Genève:

BIT.
Olivier de Sardan,Jean-Pierre(1985). - <<Sciencessocialesafricamisceset faicsde développement>.

- Paysans,experts et chercheurs en Afrique Noire (Sciencessocialcs cc
développcmcncrural)/[édité] parPierreBoiral. - Paris:CIFACE-KARTHALA. -

P. 27-43.
Olivicr de Sardam,Jean-Pierre(1988). - <PeasantLogics and DevelopmentProjectLogics. -

SociologixRuralis,28, 2-3. - P. 216-226.

Petic,M.-M. (1987).- Contributiona l’étudede Ia dracunculosedansIa prefecturedu Zio. - These
de Doctorac,présentéccc soucenuepubliqucmenca l’Universicé du Bénin, Lomé,
Togo.

Rostow,W.W. (1963).- Lesétapesdela croissanceéconomique.- Paris: Scuil.

Salmcn,L. (1986). - Listen to the People:Participant-ObserverEvaluationof Development
Projects.- Oxford: Oxford UniversityPress(Publishedfor theWorld Bank).

Savonnec-Guyot,Claudccte(1985a).- <<Un développemencau periL du paysan?>> - Lespolitiques
de l’eau en Afrique(Développementagricolecc participationpaysanne)/[edicé]par
GerardConaccc al. - Paris : Economica.- P. 195-204.

Savonncc-Guyoc,Claude(1985b).- <L’hydrauLique villagcoise - ProbLèmesdc gestion>>. - Les
politiques de l’eau en Afrique (Développementagricole cc participation
paysanne)/[édicélparGerardConaccc al. - Paris: Economica.- P. 347-350.

Schneider,B. (1985).- La revolutionauxpiedsnus. - Paris:Fayard.
Silakaratina,S. (1988). - L’animateur au servicedu développementparticipatzf: Théorie et

pratique. - Genèvc: BIT.
VanWijk-Sijbesma,C. (1989). - L’eau a quelprix? La participationcommunautaireetlapriseen

chargedescoatsd’entretienpar les usagers(avecun accentparticulicr sur lespecits
réseauxd’eaupotable).- La Hayc: dR.

White, A. (1987).- Principesdirecteurspour Iaplanification deIa participationcommunautaireaux
projetsd’approvisionnementen eauet d’assainissement.- Genève:OMS.





ANNEXES 1

TABLEAUX DES VILLAGES TIRES
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I. STRATE I
VILLAGES DIFFICILES

No Nom du
village

Zone Agent de base Note
pondérée

Note
finale

01
02

03

04

05
06

07

ADETIKOPE

GATISUN

YOBO

WOUREGE

GAMEGBLE
NOECOPE

BANIKOPE

A

B

B

C

C

D

E

ESSOBIYOU

AGUIBI

SIKPA ADJOA

KODJOVI SODJI KOFFI

KOKO

MBA

AGBOGLAN

21.80

22.90

19.80

25.90

25.40

22.30

27.05

24

24

20

24

26

26

25

Liste additionnelle dans le cas de tirage de 10 villages

09
10

BADAKOPE

SEVEHO

A
F

ESSOB1YOU
KOULALKODJO

21.05

26.80

23

28
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II. STRATE H

VILLAGES MOYENS

No Nom du
village

Zone Agent de base Note
pondérée

Note
- finale

01
02

03

04

05

06

07
08

09

10

KPESSEKOPE

TSITONOU

KPEDJIE
ADJODO
TSIKALE

KPENOUI
BAKAKOPE

SANOUTA

OLENOU

AMATOKOPE

A
C

C

C

D

E

E
E

E

E

KAGNAOU
BABA PALOLJKI

TIJGLI YAO

TUGLIYAO

MBA

AGBA

AGBOGLAN
DASSY

LED!

TCHAKPALA

37.85
33.25

30.30

34.75

29.55

35.45

34.40
27.55

30.20

35.75

37
33

32

33

31

31

34
27

28

33

Liste additionnelle dans le cas de tirage de villages

-______

11

12

13

14

AMOUZOUH

OE

NYLGBE I

AGODOKPE

HEDZEGNE

A

C

D

D

VIGLO

VOVOR

AUKOEDOR

SEGBEAYA

34.95

29.70

36.35

32.20

35

28

35

34
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III. STRATE III
VILLAGES DIFFICILES

No Nom du
village

Zone Agent de base Note
pondérée

Note
finale

01

02

03

04

05
06

07

ADABIAN

AT~HAHOE

ATIKOLE
EKPO

ALOYI
AVAZIKOPE

ZEBEDE

A

A

C
C

C

E

F

FADMA

FADMA

DANDO

DEGBE FOULERA

KODJOVI SODJI KOFFI

DASSY

DACKEY

40.80
47.25

41.55

40.35
43.25

39.90

46.60

42
45

39

39
41

38

44

Liste additionnelle dans le cas de tirage de 10 villages

09

10

ANAZIVE

AGOYE

C

F

DEGBEFOULERA

KOULAL KODJO

43.20 42

39.85 37
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ZONE A

Nom du Strate Population Taille Nombre Nombre de
village en 90 moyenne de ménages menages

ménages estimé a tirer

Agent de base: Essobiyou

Adctikope Difficilc 400 6.27 64 20
Sous-sous-tocal 400 64 20

Agent de base: Fadma

Athbiam Bonne 250 5.53 45 14

Acchahoc Bonne 200 6.27 32 10

Sous-sous-cocal 450 77 24

Agent de base: Kagnaou
Kpessekope Moyenne 500 6.11 82 25
Sous-sous-total 500 82 25

Agent de base: Viglo

Amouzouhoe Moycnne 275 6.51 42 13

Sous-sous-total 275 42 13

Sous-total 1625 265 82
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ZONE B

Nom du Strate Population Taille Nombre Nombre de
village en 90 mo,yenne de ménages menages

m(1lages estimé a tirer

Agent de base: Aguidi

Gatisun Difficile 2500 6.15 407 125

Sous-sous-totah 2500 407 125

Agent de base: Sikpa Adjoa

Yobo Difficile 1000 5.42 185 57

Sous-sous-total 1000 185 57

Sous-total 3500 592 182

=
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Nom du Strate Population Taille Nombre Nombre de
village en 90 moyenne de ménages ménages

ménages estimé a tirer

Agent de base: Dando

Agent de base

Ekpo

Sous-sous-total

Agent de
Adjodo

Kpe*lji

Sous-sous-tocal

Bonnc

1200

300

1500

5.10
4.66

87

184

271

235

64

299

27

56

83

72

20

92

ZONE C

Agent de base:

Tsiconou

Baba Palouki

Moycnne 350

Sous-sous-tocal 350

Acikolc

Sous-sous-total

500

500

Degbe Foulera

Bonnc 400

400

69
69

98

98

78

78

99
29

128

Agent de

Aloyi

Woureke

5.10

5.10

5.10

5.58

5.10

5.17

4.07

21

21

30
30

24

24

30

9
39Sous-sous-total

base: Kodjovi

Bonne

Difficile

base: Tuggli Yao

Moycnne

Moyennc

Sodji Koffi

550

150

700

450
750

1200

Agent de base: Vovor

Gamegble Difficile

Nyigbe I Moyenne

Sous-sous-cocal

Sous-total 4650 943 289
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ZONE D

Nom du Strate Population Taille Nombre Nombre de
village en 90 moyenne de menages menages

menages estimé a tirer

Agent de base: All koedor

Agodokpe Moycnne 500 7,00 71 22

Sous-sous-cocal 500 71 22

Agent de base: MBa

Moecopc Difficile 250 552 45 14

Tsikale Moyenne 500 4,20 119 37

Sous-sous-cocah 750 164 51

Agent de base: Segbeaya

Hcdzegnc Moyenne 150 5.35 28 9
Sous-sous-cocaL 150 - 28 9

Sous-total 1400 263 82
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ZONE E

Nom du Strate Population Taille Nombre Nombre de
village en 90 moyenne de menages menages

menages estimé a tirer

Agent de base: Agba

Kpenoui Moycnne 250 5.20 48 15

Sous-sous-totah 250 48 15

Agent de base: Agboglan

Bakakope Moyenne 500 5.65 88 27

Banikope Difficile 650 4.92 132 40
Sous-sous-total 1150 220 67

Agent de base: Dassy

Avazi kope Bonne 300 5.25 57 17
Sanouta Moycnne 300 5.25 57 17
Sous-sous-total 600 114 34

Agent de base: Ledi

Olenou Moyenne 150 5.25 29 9
Sous-sous-total 150 29 9

Agent de base: Tchakpala

Amacokope Moyenne 150 5.25 29 9
Bedikpe Diffidile 300 5.23 57 17

Sous-sous-tocal 450 86 26

Sous-total 2600 497 151
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ZONE F

Nom du Strate Population Tailile Nombre Nombre de
village en 90 moyenne de menages ménages

ménages estimé a tireir

Agent de base: Dackey

Zebede Bonne 200 6.55 31 10

Sous-sous-tocal 200 31 10

Agent de base: Koulal Kodzo

Ahale Bonnc 100 5.96 17 5
Sous-sous-total 100 17 5

Sous-total 300 48 15

Total general 14075 2608 801
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