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1. INTRODUCTION.

Objectife de I’Ctude

Le travail d’évaluation a eu essentiellement comme oblectits:

• de tirer les leçons des interventions de Ia Commission dans 10 domaine de l’hydraulique

villageoise en Afrique de l’Ouest;
• do suggérer des axes do rétlexion pour Ia mise a jour des pnncipes de base et I’établissement de

principes opérationnels;

• de situer los interventions de Ia Commission au regard do cellos d’autres bailleurs do fonds et

contribuer a une meilleure coordination des interventions de 10 Commission et des Etats membres

dans ce domaine.

Los deux premiers points ont taft I’objet d’un rapport de premiere phase, synthése des documents

devaluation de projets d’hydraulique rurale en Atrique de l’Ouest finances par Ia Commission. Pour

assurer une cohesion a I’ensemble du travail mené, un résumé des éléments principaux de ce

rapport est présenté k~en premier chapitre.

Themes abordés

Sur base du premier rapport et des discussions menées lors de reunions de travail a Ia DGVIII, deux

themes ont été retenus pour un complement d’étude:

• 10 rOle des acteurs dans Ia gestion des points d’eau;

• 10 financement du secteur do l’hydraulique rurale.

Ces deux themes sont I’objet du present rapport.

Experiences bilatCrales

Ce present rapport Ialt Ia synthése de quelques experiences menées en ces 2 domaines par certains

Etats Membres dans 10 cadre do leur cooperation bilatérale, ainsa que celles do pays oa) lea evolutions

dens 10 secteur de l’hydraulique rurale ont été remarquables ai cours des dernières années. Los

investissements réalisés dens 10 cadre des programmes do cooperations bilatérales dans 10 secteur

de l’hydraulique rurale sont in~ortants:
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• pendant laDécénnie Intemationale de I’Eau Potable et do I’Assainissement (DIEPA 1981-1990),

l’engagement du DANIDA 1 s’est élevé àenviron 60 MECU2 par an, dont 63% dens le domaine de

I ‘approvisionnement en eau en milieu rural;

• depuis 1994, le total des financement consacrés par Ia Caisse Francaise de Développement

(CFD) àI’hydraulique villageoise s’élOve fin 1996 à27 MECU.

Ainsi:

• Au ~ un projet de gestion des systèmes d’alimentation en eau potable de 9 centres

secondaires, finance par Ia KfW3, s’inscrit dens un contexte do dOcentralisation en cours do mise

en oeuvre. Une extension de ce projet4 propose do confier Ia gestion do l’eau a des

concessionnaires dont I’engagement de service ne concemera pas seulement lea systOmes

d’adduction des petits centres, mas aussi I’ensemble des points d’eau modernes situés dens lea

villages voisins a ces centres. Le concessionaire aura a charge une (ou plusieurs) zone(s)

homogOne(s) comprenant aussi bien le système d’adduction du centre secondaire,

potentiellement rentables puisque concemant une population relativement élevOe, et des

pompes a motricite humaine, plus difficilement gerables ca plus dispersees et touchant une

population peu nombreuse. Le suM a long terme do leurs activités eat confié a une Cellule

Permanente do Conseil, mise en place par le projet, mais destinée a devenir rapidement

financiOrement autonome, grace a une participation financière do ces centres appuyés par Ia

Cellule.

• En Mauritanie Ia Direction de l’Hydraulique a pns I’initiative d’une réorganisation profonde do Ia

gestion des points d ‘eau5 Ce pays a été run des premiers a créer le statut de concessionnaire

privé do point d’eau (1993). L’approche eat trOs pragmatique, basèe sur Ia capitalisation

progressive do l’expérience do deux projets majeurs: le Programme Regional Solaire (PAS sur

tinancement C E) et le programme ALIZES (financement Caisse Française de Developpement

CFD). Le transfert de compétences vera le secteur privO eat trés progressif, entièrement contrôlé

par Ia Direction de l’Hydraulique qui s’attirme dens son rOle de garant de Ia pérennisation du

service do l’eau.

• Le Burkina Faso compte près do 20.000 points d’eau équipés de pompes àmotricité humaine. Le

MinistOre do l’Eau et do l’Environnement (MEE) est engage dens un processus do réforme en

‘Danish International Development Agency
2 Million d’ECU
3KfW’ Kreditanstalt für Wiederaufbau - organisme bancaire de développement de Ia cooperation allemande
43 Programme d’AEP Nord Mali: realisation et rehabilitation de 10 centres semi-urbains et réalisation de 180
points deau modemes - 1997

Programme quinquenal d’investissement 1992-1996- Hydraulique rurale
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profondeur de l’organisation du secteur: étude d’un schema d’exploitation des ouvrages

hydrauliques impliquant 10 secteur prive (DANIDA) réorganisation du code de I’eau, preparation

d’un programme de gestion de Iaressource en eau par bassin versant (C E).

• Au Bénin cohabitent dens Ia memo zone (sud du pays) trois types do gestion de points d’eau:

pompes manuelles gerees par des comites villageois, forages gores par Ia SBEE, forages gOres

par des rOgies communales (DANIDA et Banque Mondiale). La SBEE est par ailleurs

impliquee dans Ia fourniture d’oau aux villages situOs 10 long de sea canalisations.

• Au Ghana le processus de décentralisation est trés avancé. Los coopOrations danoises et

anglaises (DFID6) y sont engagOes dens des programmes focalisés sur Ia prise en charge

complete du secteur do l’eau par les acteurs ruraux (assemblées de distnct, villages, opérateurs

pnvés), et qui accordent u ne place importante a un volet assainissement.

Remara ues

Ce rapport est construit sur base des infomiations contenues dens los documents prOsentOs en

bibliographie (annexe 1) et grace aux entretiens que nous avons Pu avoir avec les personnes

rencontrOes (annexe 2).

At in de distinguer clairement ces informations externes de nos propres commentaires, ces derniers

sont repris en italique dens 10 texte.

8 Department for International Development, de Grande Bretagne (auparavant ODA : Overseas Development

Administration)
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2. RESUME DE LA PREMIERE PARTIE D’ETUDE

Construit solon 10 memo canovas quo 10 rapport do premiere phase, ce rapport no dóalt quo los

éléments ayant trait aux themes considérés. At in do her ces deux documents do travail, Ies

paragraphes suivants résumont quelques aspects principaux et commentaires utiles aux objoctits de

l’étude, dOaits dens he rapport do premiere phase qui no retenait quo les experiences do ha CE.

2. 1. Principes do base do Ia CE pour ha conception des prolets en hydrauhipue

rurale

Depuis 1979, tous los projets d’hydraulique rurale et semi-rurale finances par Ia C.E. suivent

théoriquement lea concepts émis dens les “principes do Bamako’7 . Ces principes posent los

relations tnangulaires entre “l’ahimentation en eau potable” d’une part, he “dOveloppement

économique” ot “l’amélioration do Ia sante” d’autre part. Entre autres objectits gOnOraux, los

programmes devaiont contribuer:

• al’améhioration de Ia sante et do l’hygiène de Ia population rurale,

• àun transfert do competences aux techniciens nationaux;

• àlatormation des vihlageois àlagestion d’équipementa collectits et I’accroissement de l’autonomie

des collectivitOs bénOficaaires dens Ia gestion des équipements.

L’objectif spOcifique commun àtous los projets aété do foumir do l’eau potable en quantité et qualitO

suffisante pour hes populations rurales par ha creation do points d’eau modernes (genéralement des

forages équipOs, des puits cimentés, dos captages do sources et hours superstructures), I’installation

des moyens d’exhaure et Ia creation do bâtiments administratifs.

Ce n’était pas Ia volonté do Ia CE en établissant ces principes d’imposer aux administrations

nationales des conditions do financement restrictives, masplutot d’orienter ces administrations vera
une politique qui a terme devait mener a une plus grande viabilité des actions financées.

1*7 constat ma.jeur do Ia premiere phase de !‘étude est Ia difficulté d’une lecture transversaie et

comparative des différents documents de projets. On peut considérer quo pratiquement tous los

projets so sont, pour leurs principes, conformés do façon globale aux options de Bamako, mais 10
défaut do ces principes est de no pas avovr élaboré de références, d’indicateurs communs et de

une copie de ces pnncipes est repnse en annexe 1 du rapport de phase 1

-6-
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structure minimum pour une gestion homogOne de l’Ovolulion des actions en Iiydraulique villageoise

(“tableau do bord ~). En fail, peu d’informations sont réeiement structurées surun canevas type et

lorsque qu’un nombre suffisant d’informations existe (ce qui n’est pas toujours le cas), ces

informations sont souvent incomplètes et los indicateurs, critères ou unites ulilisés sont fort varies.

Ceci est accentué par le peu de conservation de Ia “mOmoire des projels at encore moms
d’exploitation des données de cette momoire. La nature do I’m formation a recueillir pour établir ces

indicateurs, et los conditions do sa collecte, devraient faire l’objet d’une description méthodologique

precise (specifications). La promotion d’une telle approche methodologique conditionne Ia qualité et

13 standardisation des informations qui serviront do base an su~et donc a l’amélioration do Ia

conception de futures actions dens le domaine.

Toutes les assistances techniques aux projets avaient Ia responsabilité de contrôler los operations at

do former le personnel administratif local afin de transférer los responsabilités aux cadres nationaux.

Cependant aucun dispositif financier (convention avec I’administration ou memo simple réflexion sur

le mode de financement) n’était prévu pour fmnancer le suivi post-projet at assurer le fonctionnement

du cadre administratif et technique introduit par ces projets.

2. 2. Pohitigues nationahes dana he secteur de h’hydrauhigue rurale

Los Etats bOnOficiaires des programmes so sont engages aappuyor he principo de ha pnse on charge

dos coUts rOcurrents d’entretien par los populations rurales, a appuyer toutes los mesures de

conscientisation, do mobilisation ot do formation dos populations rurales ot a prendro en charge hes

salaires du personnel administratif détachO auprès des projets.

Les engagements des Etats sont restés en general vagues et n’ont Oté assortis d’aucun planning

précis ou do moyens de suM do ha part dos baillours do fonds. Solon los conventions do financement

consultées, ha participation tinanciOre des Etats s’est élevée ontre moms do 1% ~ 12% avoc une

moyenne d’environ 6% du montant global des projots. Peu do pays ont dOt mi dairemont une

pohitique do I’oau qui accorde une prioritO àI’usage et a Ia conservation de Ia rossource. Des lacunes

institutionnelles doivont encore Otre comblOos pour assurer Ia mise en place d’une politique officace

do gostion de l’eau. Une legislation appropriOe (et encore moms apphiquOe) falt ho plus souvont

défaut aussi bien aux niveaux local, national ou international.

Outre Ia satisfaction des besoins pnmaires en eau, los programmes do 13 CEen hydraulique rurale ant

eu un impact important sur l’évolution des politiques nationales de l’eau, permettant notamment
d’apprécier Ia faisabilité do Ia décentralisation do 13 gestion du service do I’eau en milieu rural ella

capacité des usagers ale rémunérer. Au fi des années, las interventions ont permis de démontrer Ia
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faisabilité do Ia von to do l’eau on milieu rural, at même, au-dela qua l’oau pout constituer une

nouvelle richesse économique, capable do ranforcer do facon durable los dynamiques do

développement a’ niveau local.

~3. Mise en oeuvre

En dehors dos hignos directrices des “principes de Bamako” , los strategiesde mise on oouvre So

sont avérées trés variables d’un projot a I’autre, et ~ no nous a pas été possible do cerner une

stratOgie homogèno au travers des documents disponibles. Si lea moyens matériels et financiers a
mettre on place par lea projots sont réguhièroment defmnis, par contro on no connalt pas les capacitOs

rOelles dos partenaires charges do ha mise en oeuvre du projet (administration, villageois,
fournisseurs...). I n’existe pas do specification dOtaillée, du type do cellos qui existent pour

l’exécution de forages, pour Iaformation et he dOveloppement du service do I’eau en milieu villageois.
Cette absence de specifications so traduit par une absence systOmatique de schémas pertinents

d’Ovaluation do ha capacitédo gestion des structures villageoises.

Les evaluations ex-post montrent generalement que le forictionnement des comitos do point d’eau

laisse a desirer. A vec le temps, beaucoup de ces comités cessent d’avoir une existence réelle, at Ia
plupart sont incapables do tenir les documents de gestion du point d’eau (pièces comptables, cahier

de pompe) do men/era convonable. La formation a Ia gestion devrait ôtre a”néliorée, et le mode do

gestion revu pour mieux s’adapter a Ia culture locale. Au-deja memo des aspects techniques qui

conditionnent l’utilisation do l’eau potable, parce qu’lIs influent sur sa disponibiité et sur son coOt, II

eUt été par contra determinant d’engager des actions fortes do promotion at do formation, tant de Ia

qualite de l’eau offerte, quo pour Ia service lui-même. En matière de service, i7 faut bien distinguer Ia
notion do capacité àpayer (quasiment partout acquise carIes coOts sont faibles au niveau individuel)

de cello de motivation àpayer, étroitemenf Née ala qualité du service: Ce n’est pas tant l’eau quo l’on

pale ma’s bien le service rendu.

2. 4. Activités

Froje ts

Les projets en hydrauhique rurale et semi-rurale finances par Ia C.E., dens los pays A.C.P., sous

4.ème, 5ème, 6èmo et 7ème FED ont concemé 222 projots (dont 10 régionaux), pour un budget
global de 442.564.631 ECU.
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Pour l’Afrique de l’Ouest uniquement, do 1977 a 1996, prOs do 10.000 nouvoaux points d’eau ont

Oté créOs (9.828 forages et puits), pour un montant total de 146.618.714 ECU. En admettant que

75% de ces points d’eau potable soiont fonctionnels (moyenne raisonnable qui ressort des

documents d’Ovaluation) et qu’un point d’oau approvisionne offectivement 300 personnes, les

projots d’hydrauhique rurale do Ia CE en Afnque do l’Ouest ont contribuA a amOhiorer lea conditions do

vie d’onviron 2.200.000 personnes.

La conception des équipements est parfois inadaptée a 13 demande, avec souvent un excès

d’infrastructures peu fiables. La volonté do Ia population a supporter des coOls financiers pour un

service do qualité est généralement ma’ pns en compte. L’article 27 des principes do Bamako
mentionne “(qu’).. .une comparaison Oconomique chiff rOe et actuahisOe ontre los avantages et les

inconvOnients de chaque solution possible devra guidor he choix do ha solution par he projeteur “.

Cello evaluation économique préaiablo est censée Oviter los surcoOts du projet at de permettre aux

populations un choix surbase de donnOes financières éventuellement plus proches do leur

capacité. Aucune proposition do financement no mentionne ces evaluations économiques

préalables comme argumentation du type d’ouvrage propose.

La participation dos populations bénéficiaires est restèe le plus souvent soit sous forme do

contribution financière plutôt symbollque, soil sous forme de participation physique aux travaux pour

des tâches simples, sans qu’~Is’agisse cependant do conditions sine qua non. Cotta participation,

acquise ou non, n ‘a quo frés occasionnallement empéché Ia mise en oeuvre du programme général

des travaux.

ONG

I convient d’ajouter aux réalisations de projets Ia participation de Ia C.E. aux activitOs dos ONG: de

1990 a 1994, 82 projets rOalisOs par des ONG ont ote co-finances par Ia G.E. Le montant total des

actions de developpement de l’approvisionnement en eau, investi en co-financoment par ha CE pour

cette pOriodo, a Ote de 30.482.172 ECU, dont 11.964.967 ECU allouOs aux operations

d’hydraulique rurale. De 1990 a 1994, nous avons recensO 44 ONG actives dens he secteur de

I’hydraulique: par leur nombre d’actions, ha plupart (29 sur 44, soit 66%) n’intervionnent qu’une seule

fois. my aque 5ONG(11%) qui interviennont 5fois ou plus.

Aucune evaluation exteme des actions des ONG dens he domaine do h’hydraulique rurale n’a Pu Otre

identifiOe.

La CE finance ainsi une part non nOgligeable d’actions on HV an travors d’ONG sans, a notre

connaissanco, d’évaluation oxteme monée surces actions. Si l’on considère l’importance des actions
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menéos par ces ONG dens Ia domaine du développement rural at I’hydrauliquo villageoise on

particulier, I nous semble impératif do réaliser une evaluation do leurs actions. Cette evaluation

pourrait mattre en evidence (ou a’ contraire refuter) l’avantage quo ces ONG présen tent

théoriquoment quant a uno certaine pOrennité d’actions et do proximite: las activités des ONG ont en

general des durées do vie supérieures auxprojets c’ classiques “: dans quelle mesure ces actions

(menées salon qual cadre at coordonnées do quelle facon?) parviennent-olles éventuallement a do

meilleurs résultats?

2. 5. Aspects economigues et financiers

L’Opargne rolovOe a’ travers dos rapports do projets s’avOre ha plupart du temps trés faible, coo hors

pnso en compte des contributions initiales demandOes avant rOahisations. Cot indicateur est important

car ~mosure ha rOgularitO de l’effort des comitOs pour equilibrer hour budget annuel et l’accoptation du

paiement du service de l’eau.

Des résultats économiquos directs no peuvont pas être attendus dens un contexte oO los bosoms

élémentaires do quantité no sont pas encore plemnement satisfaits at oU las moyens d’exhaure no

peuvent pas dégager uno rassource supplémentaire suffisante pour une action do valorisation.
Lorsque les quantités sont disponibles, las actions do valorisation doivent être mieux promues par

los campagnos d’animation post-projet, ces campagnes n’existant pratiquoment jamais. Alors quo

l’installation do pompes a suscité los réiexions sur Ia suivi do Ia pérennité du fonctionnemont

(maintenance), aucune disposition n ‘a été prise par contre pour quo soie nt poursuivies los actions do

formation et d’appui ala gestion villagooise aprés projet.

La question est naturelloment le financement do toNes actions. Uno priso d’initiative dynamique dans

le domaine do l’hydraulique villageoise, avec le concours d’operateurs professionnels

(institutionnels, privés ou villageols) damande uno volonté participative do ces opérataurs on terme

d’investisseurs~c’ost-à dire en vóritable acteurs do leur développemont. L‘emergence du privé dans

Ia secteur do I’hydraulique villageoise a ete encouragéo par do nombroux projets at bailleurs do

fonds (PRS, CFD-Burkina Faso) at certains résultats montrent los perspectives ouvertos par los

capacitOs d’investissement et d’initiative do ces opérateurs, ma’s aussi los dangers do reactions

puroment opportunistes.

Le développement nécessaire du secteur du credit nraf ost probablement le point Ia plus actual

dens Ia développomant do l’hydraulique rurale. L ‘acceptation progressivoment générale par les

populations du paioment do I’eau, améne adevoir assurer uno gostion do I’épargno at du credit plus
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pertormante. Au niveau d’un village, las montants domandés pour Ia gestion du point d’eau at du

ronouvellement des installations at pompes, sont parfois assez éleves. Cumulés, ces fonds ne

peuvent pas être simplemont gardés an niveau d’uno caisse villageoise, oO Is so deprecient le temps

nécessaire a leur mobilisation éventuelle. I taut donc des structures de credit at d’epargne souples,

adaptéos aux conditions at aux ressources du monde rural, at surtout fiables. Dens aucun pays U ne

semble encore existar a’ niveau rural de vOn?able structure adapteo a ce genre d’opOration. Los

examples do banquerouto do caisses do credit agricolo ou similaires sont malhoureusement assoz

frequents.

2. 6. Aspects “ eau et sante ~

De maniOre gOnOrale, par un moilleur accOs a h’eau en quantitO et qualitO, II est attendu des projets

d’hydraulique villageoise une amelioration do Ia santO do Ia population. L’améhioration do ha SantO eat

gOnOrahement mentionnOe, non comme un objectfl précis avec descriptifs des moyens spOcifiques,

mais simplement comme un impact benOfique attendu du projet. Trés peu de mesures concretes en

vue de Ia protection du point d’eau - en dehors d’un simple amOnagement do surface rOalisO par les

bOnOficlaires et de qualite le plus souvent fort relative -, ou de contrôho sanftaire ne sont envisages

bra de Ia conception des projets. La protection du point d’eau et un suM de qualitO de Veau rostent

negligés dens l’exécution des projets.

La volonté do promouvoir le produit qu’est I’aau potable auprOs des usagers est trés rare. Los actions

dans ce domaine se limitent a uno information et a une sensibilisation assez èlémentaire des

bOnéficiaires auxprincipales maladies hydriques.

Pourtant, aprOs une gOnOration do projets d’urgence” (oO l’ob/ectif Olaf? do rOalisor le plus grand

nombre possible de points d’eau) vient une gOnOration do projots de gostion do Ia ressource on eau

avoc Ia rocherche des nOcessaires moyens acello gostion at ason dOvaloppement. La promotion do

l’eau potable at du service do l’eau no doit pas simplement avoir comma objactif do sensibiliser las

populations aux questions do sante at d’hygiene. Elle dolt Ogalement encourager los populations a
so mobiliser pour l’assainissemont do leur village, et favonser leur volontO a rOmunérer at maintanir Ia

service do qualitO que leur apporte I’eau potable. La conscience do Ia qualitO (aau = santO) doit

pouvoir entrainar une volontO do participation supOnioure a cello quo l’on pourrait attendre d’une

simple participation financiOre.
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3. PREPARATION ET CONCEPTION DES PROJETS

3. 1. Obiectifa pénCraux

Quantitatifs

Durant lea annéos do ha DOcennie Intemationale do l’Eau (DIEPA), Ia grande majoritO des projets

d’hydrauhique villageoise ont OtO organisOs sur Ia base d ‘objectits quantitatifs do desserte définis

d’une maniOre plus ou moms precise par lea politiquos sectorielles do chaquo Etat. Pour simplifier,

les Etats so sont fixes comme objoctif ha construction d’un point d’eau potable pour chaque tranche

(par example) de 400 a 500 habitants, chaque point d’eau devant fournir environ 1 m3lh pendant

une dizaine d’heure, co qui permottait de fournir achaque habitant environ 20 litres d’eau potable par

jour. La programmation des projets Otait ainsi relativemont simple, puisque, en schOmatisant, il

suffisait do diviser he nombre d’habitants dos villages non equipOs par Ia norme d’Oquipement pour

obtenir he nombre do points d’eau aconstruire.

Particiqatifs

La type de point d’eau propose aux populations était genéralement dOterminO par l’administration en

charge do l’hydrauhique en accord avec Ia bailleur de fonds. Par exemple, on proposait dos puits en

zone pastorale, ou des forages en zone rurale, ha liberté do choix des populations se himitant alors a
acceptor le point d’eau propose ou a refuser ot continuer a so satisfaire do ses ressources
traditionnolles. Des onquOtos sur le terrain, souvent légOres, Otaient menOes pour verifier ha

a volontO “dos populations de prendre en charge leur point d’eau et demander leur adhesion aux
règles d’organisation établies, adhesion qu’elles manifestaient par une participation financière a Ia

fourniture du moyen d’exhaure.

Si lea objectits des programmes d’hydraulique vihlageoise restont souvont quantitatifs (nombre do

points d ‘eau a rOahisor), do plus en plus ha viabilitO Oconomique a long torme des investissements est
exprimee comme un objoctif génOral. EII0 imphique non seulomont uno identification plus

approfondie des cocits et do Ia valour Oconomique do l’eau, mas aussi une meilleure prise en compto
de Ia domando spontanOe des populations.

Dens cotta perspective, on pout raisonnablemont so poser 13 question do savoir ai 13 participation des

populations traduisait bien une volontO participative effective ou plutôt ía saisie d’une opportunitO

offerto pour finaloment peu d’engagoment. D’autre part, l’expOrionce montre quo Ia participation
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villagooise est tort difficlie a metira en oauvre8, at ce principalement par l’inertie at -

paradoxalement- l’intOrOl mitigO des populations bOnOficiaires a s’impliquor dens bun propre

procossus de dOvoloppoment.

Viables

DAN IDA dOfinit ha viabilité et ha reproductibilitO des projets comme Otant une prioritO. Pour atteindre

cot objectif, l’accent ost mis stir Ia choix do technologies es moms coOteusos, uno participation

active des ferrimos, et hacoordination entre donatours. Selon ha situation du pays, I’objectif general du

projet sara l’optimisation do ha gestion des ressources en oau (Burkina Faso9) ou Ia réponse a une

demande exprimOe par los populations (Ghana10). Cetto derniOre pout effectivemont étre considOrée

comme l’objectit du projet, puisque c’est ella qui determine he rythmo do mise en oeuvre. DANIDA
insisto Ogaloment pour que he dOveloppement do l’assainissement fasse partie mntOgrante des

objectits des programmes d’hydrauhique rurale.

Epu: objet de consommation

L’approche de DFID encourage désormais lea programmeurs do projets a so faire a I’idOe qu’ils

vendent un produit at doivent rOpondre a Ia demande de consommateurs, c’est-à dire do

cc clients “. Cast Ia saul bailleur de fonds a introduire ha notion de cc marketing do l’eau “. I faut

non seulement identifier los besoins en termes quantitatifs sur base d’indicateurs objectifs mais

exogènes, mais aussi considOrer l’eau comme un objet do consommation imphiquant une approche

do vente of de promotion du produit olfert.

Oraanisation

Pour Ia Caisse Française de DOveloppement (C F D), I’objectif de viabihitO économique so rOpercute

sur he dimensionnement des installations: los quantitOs distribuées doivent so ramener ansi aux

capacitOs des bénéficiaires et las moyens quo hour pormoflent leur milieu physique ot Oconomique. A

partir de 1997, cette approche entrainera une rechorcho systOmatique de synergios entre los

programmes d’hydraulique villageoise at lea programmes d’Opargno-credit quo cot organisme

finance. La CR) agft par ailleurs fortement en favour du desengagomont des Etats, quo co soft a
travers he financement d’actions pilotes (programme ASHYR11 on Mauritania), ou en participant a Ia

Au Niger, avec une forte volonté dapproche participative dans ses actions, Ia GTZ remarque qu’il taut un
temps considerable pour voir apparaitre une réelle implication de Ia population at que méme dans ce cas, cette
approche reste souvent illusoire.
~Ministère de l’Eau (DGH): pohitique et strategie en matière d’eau (1996) et DANIDA: Gestion intOgree des
ressources en eau au Burkina Faso (1997 -document de projet)
‘° DANIDA: Volta rural water supply and sanitation project - phase 2 (1997-2003) et DFID: WaterAid projects
evaluation: support to rural aid’s and dugwells progran~ne(1993-1997).
~ ASHVR: Amelioration des Services de I’Hydraulique Rurale
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conception do nouveaux schémas organisationnols pour I’exploitation et ha maintenance des points

d’oau (Sénégalen 199612et Burkina Fasoen 199713).

Qualitatifs

La GTZ at Ia KfW incluont Ia qualité de l’eau dana leurs objectifs, chose qui n’apparaIt pas

spécitiquement auprés des autres bailleurs. L’ongagement do fonds ai titro dun projet

approvisionnoment en eau eat lie a h’engagement do fonds ai titre d’une action en assainissement et

protection do ha qualitO de I’eau. La GTZ et Ia KfW accordent par ailleurs une part do hours

financements a ha mise on place do Iaboratoires secondaires do contrôle do Ia qualité do I’eau

(EthioDie ‘~ Niger ~). Ces actions relèvent bien do l’hydrauliquo villagoolse, dons ha mesure oU ces

Iaboratoires sont étabhis au sein des directions régionalos do l’hydraulique, et non des structures de

lasanté.

3. 2. Role des acteurs

Dens un contexte de désongagement général des Etats, les roles des différents acteurs du secteur

do l’eau sont en pleine redefinition’6.

3. 2. 1. ROle de l’Etat

Pendant longtemps h’Etat est intervenu directement comma opérateur dens he secteur de l’eau,

pronant en charge aussi bien ha réahisation des points d’eau que leur entretien. I a été soutenu dans

cette voie par des organismes comme par exemple I’UNICEF, qui a finance des atehiers do forage

pour lea Administrations, y compns leur tonctionnement ~ Gumnée, Bénin, Burkina Faso e.a.).

Dens ha plupart des pays désormais, l’Etat a abandonné ou s’est engage a abandonner ce rOle. Cet

abandon s’inscrit dons un processus plus vaste do mouvement do décentralisation soutenu par los

bailleurs de fonda. Devant un constat he plus souvent d’échec du rOle d’opérateur do l’Etat, ces

processus de décentralisation sont plus amenés par ha contrainte que par une volonté spontanee, et

2 Cfr. rapport c~Etude de Ia réforme du système actuel de Ia gestion des forages motonsés au Senegal -

BURGEAP 1996
~ Cfr. rapport cc Definition dun nouveau système d’exploitation et de maintenance des equipements
hydrauhiques d’exhaure en milieu rural et semi-urbain associant des opérateurs privés - diagnostic
BURGEAP 1996
14Support to the watersupply and sanitation sector - GTZ Central Region project 1994
~ Plan sectoriel d’opérations 1996-1999 - Programme eau/assainissement/environnement - Niamey 1993

Le Programme Solidarité Eau (PsEau), programme du Ministère de Ia Cooperation Francaise, participe
activement a cette réflexion. Cast ainsi par exemple qu~lorganise reguhièrement des rencontres régionales
entre tous es types d’intervenants du secteur ou des rencontres d’échanges entre directeurs de I’hydraulique.
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ha mise on place des structures opérationnellos nécessaires a cefle décentralisation est un enjeu

actuel difficile pour d& nombreux pays.

Lea bailleurs de fonda influent sur cette evolution at appuient ces réformes, a travers des approches

ditférentes:

• La KfWet IaCFD pèsent fortement en favour d’un désengagement rapide do rEtat on favour du
sectour privé, aJlant méme jusqu’ã faire de Ia reforme des institutions une condition a Ia mise en

oeuvre do tinancoments pour ha rehabilitation d ‘un parc d ‘équipemont d ‘exhaure vieilhissant (cas

de ha DEM’7 au Sénégal). Gas agences do cooperation sont des organismes do type bancairo qui

pnvilégient une certaine rationahité économique ot tentent do l’imposer dons los pohitiques

nationales.

La Suisse (DDA’8), Ia Danemark (DANIDA) et l’Angheterre (DFID) sélectionnent lea pays dans

Iesquehs ils interviennent en fonction dos orientations quo ceux-ci prennont en matière de pohitiques

sociale et économique et s’engagent ensuite sur une action along torme (20 ans):
• he projet danois au Ghana (Volta rural water supply and sanitation project) considére l’Etat dens un

rOle do c facilitateur” dont ha mission eat d’encourager ha mobihisation communautaire, de

superviser lea travaux, de gerer lea contrats at lea dons, d’aider àl’étabhissement do relations entre

lea communautéa vihlageoises at he secteur privé pour l’oxploitation at Ia maintenance. Cotta
stratégie s’inscnt dens he cadre d’un processus de décentralisation au profit des Assemblées de

District élues;

• aj Burkina Faso, dens un contexto oU lea ressources sont limitées et fragihes, I’Etat apparait

d’abord comme he garant de hour preservation. DANIDA so propose ansi d’apporter un appui a ha

mise en oeuvre d’une gestion mntégrée des ressources on eau dont l’objectif sara do renforcer le

positionnement institutionnel du Ministère de l’Eau et de l’Environnement atm qu’il obtienne

l’adhésion ha plus large a ha politique qul oat chargé do définir (elaboration d’une stratégie

pertinente pour he secteur, rochorche d’une autonomie financière, mise en place un cadre de

concortation);

• pour he DAD, he rOle principal du gouvernemont eat do a-èer un onvironnement favorable a
l’implication du secteur privé dens l’hydrauhique ruralo, par dos institutions, une rOghementation et

des procedures appropnés. I doit notamment s’ongagor dans ha promotion do ha sante ot de

l’assainissoment, et l’appui aux agonces do credit locales.

~DEM: Direction de l’Entretien et de Ia Maintenance
~Direction de Ia Cooperation au Développement et de l’Aide humanitaire - Bern Suisse
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3. 2. 2. Role des cphlpctivités locales et des usaaers

La plupart des etudes d’óvaluation menèes a.i cours des dernières annèes ont mis en evidence une

degradation progressive souvont importanto du parc do systèmes d’oxhauro. Co constat a souvent

servi de prétexte a Ia remise on cause, par lea partisans do ha cc privatisation cc, des schemas do
gestion vihlageoise stir lesquels ont ete bãtis depuis 25 ans hes programmes d’hydraulique

vihhagooise. Toutofois, une analyse détaillée do ha situation conduit a un bilan mitigé : ha gestion et le

dévoloppement d’un service do I’oau on milieu ru-al sont confrontés a des phénomènos trés

complexes quo l’on commence seulement maintonant a appréder a hour justo mesure.

Les collectivités rurales: manifester leur volonté

Au Ghana, comme montionné plus haut, he projet finance par DANIDA s’inscnt dons un processus

do décentrahisation par hequel d ‘une part los Assemblées do District doivont a torme financer los

budgets do fonctionnement dos technicians en charge du suM sanitaire at do ha gestion des points

d’eau, et d’autre part los communautés villageoises, devenant propnétaires des installations,

assurent Ia responsabihité do hour exploitation et de Ia maintenance. Etant donné qu’olles n’ont pas
lea compétences requisos, H est suppose qua has communautés vilhagooisos foront dana leur propre

intérét appel au secteur privé.

Cette notion d’intérOt des communautos villageoises pour une a’néhioration do leur

approvisionnement en eau constitue he reel fondement de h’approche communautaire. C’eat un pan

sur l’avenir, qui justifie quo l’action do DANIDA s’inscrive dens un long terme (10 ans au moms), atin
de permettre àune dynamique d’effoctivement prendre corps sur ha motivation villageoise.

C’est là, aussi, une des bases du schema do réorganisation du socteur do l’eau ai Burkina Faso

(CFD, 1997): ha pérennisation du service de h’eau en milieu ru-al passe par he développement

d’intérêts réciproques entre lea organisations villageoises, dont he rOle eat des hors reconnu, ot Ie

secteur privé.

L’expérionce do ha gestion do pompos solairos (Bussone, 1991) souhigne I’importance des actions

d’accompagnement dans ha validation des collectivités locales ou dos représontants d’usagers dans
un rOle do geationnaires do h’eau : on f~tcomma ~ dOs qu’un groupement eat constituO ce!ui-ci

sara capablede faire face au casse-tOte de lagestion de l’eau... Ifaudrait Otre present (...) pour rOder

lentement et sOrement las responsables du comité dens leurs nouvelles responsabilités “.
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Les femmes: Clargir leur influence

Traditionnellement responsables do l’approvisionnement on oau do hours familIes, los femmes ont

paradoxalement éte écartées do ha gestion des systèmos d ‘exhaure. Malgré I’inertie des structures
sociahes, une évohution sensible est désormas perceptible:

• pamii los pnncipes de ha Cooperation Suisso (DDA) figure ha promotion d’une démarche
d’onsembhe avec une pleine participation des fommes a tous los nivoaux institutionnels du

soctour;
• lea coopérations scandinaves (SIDA, DANIDA, FINNIDA) sont particulièremont sensibles au

problème du genre et sont a ha pointe des actions on ce domaine, les ayant inscrites formohloment

comma pnncipe fondamontal. DANIDA encourage par example a sortir los femmos d’un rOle

d’cchygiéniste “qui tend ales marginahiser, ot ales promouvoir (avec succès le plus souvent) a Ia

fonction do trésorier. En Tanzania, au Kenya, ou encore au Liberia, ehles pouvont être en charge

de l’entretien quotidien ot des petites reparations sur lea pompes. Au Burkina Faso (PIHVES’9

1997), 33% des membres des comités do gestion, at 56% des trésoriors sont des femmes.

Des initiatives spontanées encouragent a poursuivre lea actions en ce sens. Ainsi a Gohiere, au

Sénégal, he réseau de 8 bornes-fontaines du village eat depuis des années géré par lea femmes,

fontainiers ehues par hours quartiers, et chargées do ha surveillance du point d’oau at do ha collecte de
I’argent. En 1996, he comité a remplacé sur fonds propres son système d’oxhaure (5.000 Ecu). En

1991 il avait participé, pour un montant equivalent, ala réfection du bureau de poste.

Lee usapers: une solidarité sociale

Selon DANIDA, une des justifications du modéle communautaire eat qu’en milieu rural he contrOle

des consommations oat difficihe ot qu’H oat nécessaire d’utiliser d’autres moyens, bases sur un

contrOle social, pour réguhor los consommations. L’expénence de ha Mauritania montre toutefois hes

himites de cette approche: par exemple lea gestionnairos d‘adduction d ‘eau du Programme Regional

Solaire (PRS -FED) voient so multiplier lea demandes do branchements individuels ai système

d’AEP. Do memo lea premieres expénonces d ‘electrification ruralo (projot ALIZES2’), basees sur un

service do recharge do batteries, ont recensé uno demande tres forte en équipements individuols.

Dons une soctété oCi pourtant Iacohesion sociale eat encore rostée trés forte, ces evolutions posent

avec acuité ha question dos himitos do validite do ha sohidarite villageoise at de son contrOhe social.

t~Projetlntégré d’Hydrauhique Villageoise et d’Education Sanitaire - Provinces du Boulgou et du Kouritenga
20 Programme ALIZE (fabrication locale d’éoliennes, contrats de maintenance), financement Banque
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Les emigrants: des investisseurs a Dart entière a a~puyer

La programme-sohidaritO Eau (PSEau) s’eat intérossé a ha contribution dos associations demigrants

développement de h’hydrauhique rurale dana hours zones d’origine. Ellea sont estimées a 4,2

millions d’ECU par on dana ha vallée du fleuve Sénéaal2’. Quatre-vingt pour cent des associations do

migrants sont étabhies otficiohhoment: lea cotisations do hours membres leur permettont do génerer

dos recettes annuelles do 12.000 Ecu en moyenne. Dana 20% des cos ehles ont étabhi un partonanat

avec des villas jumohées ou des ONG qui hour permottont do mobihiser dos financoments

représentant jusqu’à quatre fois leur propre capacitO do financoment.

Au Mal, des associations do migrants ont Pu investir 75.000 ECU (at memo jusqu’à 300.000 ECU!)

pour ha réalisation do points d’eau modemes. Trés souvent lea migrants restent par ha suite imphiquès

dons Ia gestion des ouvrages.

Malheureusement, peu formées, mel consoilhées, los actions do ces associations sont souvent

anarchiques.

D’autre part, h’importance do ces contributions pose parfois de Iacon aiguë ha question do ha proprioté

des équipements finances, comme dons laces do l’ALDA, Association do Devehoppement d’Agnam

au Sénéaal.

En 5 ens, l’association ALDA a réahisé deux forages, relies entre eux, pour ahimenter lea 11 villages

membres de I’associatjon. L’investisaement ainsi réalisé est estimé au total a 830.000 ECU auquel

a’ajoutent de nombreuses autres reahisations dens lea domaines do ha sante ot do l’Oducation. L’Etat

pour sa part afinancé lea équipements d’exhaure (pompes) ethos châteaux d’eau, et assure he suivi at

ha reception des travaux. Un conflit aédaté en 1995 entra h’association et l’Etat:

- pour l’Etat sOnégahais le système d’approvisionnemont en oau felt partie intégrante du

patrimoino do h’hydrauhique do h’Etat senégalais at est mis a ha disposition do hacohhectivitè n...

- I’ALDA quant a ella precise : cc .pour ha part réalisée pa- he gouvornemont sénégahais. La

partie financée par l’association oat muse àdisposition do hacommunauté ruralo at so remiso ala

colhectivité est envisages des hors quo le conseil ru-al aura montré so capacité a gérar le

réseau cc~

Mondiahe
21 Etude sur les interventions des migrants dans he domaine de l’hydraulique au Senegal - PsEau 1995
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Les oDérpteurs Cconornipues: Dour de rdels investisseurs du dCveloDpement

La nécessité d’établir une liaison entre he sacteur pnve ethos différonts groupes-cibhas est maintonant

hargement reconnue, et Ia participation des operateurs économiquea eat encouragée par lea Etats et

lea baihhours do fonds. Le DFID (ox ODA) qui l’ignorait dans son ancien manuel d’évaluation des

projets d ‘hydraulique ot d ‘assainissement, h’inclut désormais égalomont.

Los quahitOs attendues du sectour prive sont des capacitAs do gestion, une moilloure etticacité at

uno meilleure maltrise des coCits. Par contra he risque eat qul pnvihégio ha rechercho ot ha

maximalisation du profit, ai détnment do I’antretien at du renouvehloment dos installations at dos

services aux usagers.

Lee oDCrateurs ruraux

Los entrepreneurs locaux peuvent êtro imphiquOa dana do nombreusos activités: fourniture de

pièces, reparations, extension dos systèmes d’AEP, foumituro dos dalles cimentées de latrines, etc..

Toutefois ha participation du sectour privO dons l’hydrauhique ruralo nécossite un système financier

efficace (qui garantit ha capacité de payer dos utihisateurs) at he développement do sea capacités

techniques, encore trop souvent insutfisantes.

Ainsi:

• pour he DFID, I’animation menée par he projot auprès des villages doit être conçue désorrnais

comme une education do hafuture chientéhe de ces opOrateurs;
• Ia DANIDA au Ghana considère que he secteur privé doit intervenir auprès des villages aussi bien

au niveau de l’éducation a h’hygiène, do ha supervision des travaux, quo do h’exploitation at ha
maintenance. Un des objectifa du projot oat donc d’Otablir lea opérateurs privés ruraux dons ce

rOle: d’une part ca sont eux qui exécutent en priorité lea prastations requiaes pour ha mise on

oeuvre du projet, at d’autre part ho projet organiso pour aux des sessions do formation dont l’objet

eat d’en faire des agents do cc promotion de h’axphoitation at do ha maintenance auprèa dos

villages cc

• arm ~f, en s’appuyant sur ho processus rehativement avancé de dOcentralisation, ha KfW imphique

he secteur pnve dons ha réalisation dos projets afin de los preparer a romphir, plus tard, un rOle actit

dons h’exploitation des installations.

Lee fournisseurs de Porn DCC

Depuis uno quinzaine d’années, lea projots d’hydraulique villagaoise se aont appuyés sur ha trilogie

comité do point d’aau (CPE) - artisan réparateur (AR) - fourniaseur de pompo cc~ La vohonté
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d’engagoment dos foumisseurs do pompes dons l’organisation du service aprés yenta (SAV) n’ast

toutefois paa encore ploinomont démontrée.

Ainsi, ai Burkina Faso las résuttats d’uno analyse manes sur 15 projets~ont montré que 50% des

foumissours ont installé dos pompes sans mettre en place un circuit fonctionnel do distribution do

pièces détachéos. Bien qu’ils soient obliges, dana lea marches qui hour sont attribués, d’étabhir des

stocks do pièces (ho constat do heur existence est uno dos conditions pour ha reception definitive des

foumituros), ils abordent cette clause comma une contrainte, une sorte do coOt cc d’accès, a
fonds perdu, pour h’obtontion d’un marché at he constat do l’existence do ces stocks a un moment

donné no constitue en non ha preuvo d’un service après-venta fonctionnel. Soixante pour cant dos

artisans du Sourou-Yatenga-Passore estiment que has dolala importants do reparations sont
essentiellement dOs àun mauvals fonctionnoment du réseau commercial.

La faibhe performance do l’organisation de ha maintenance pout conduire a une remise en cause

profondo du role dos opérateurs ruraux. Ainsi ha CFD considArait en 1996 quo he schema type avec
“artisan-réparateur cc parmot tout ai plus d’assuror lea premiers somestros d‘una maintenance

regulièro, et qu’ll eat hargemont responsable do l’importance dos financemonts do rehabilitations

raquis aujourd’hui pour maintenir he niveau d’approvisionnement on eau des populations ruraies.

Le role du aoctour pnvé afelt l’objet dun débat intense ala CFD au cours dos 2 années passéos. I a

ete envisage de promouvoir a h’échelle d’un pays, comma Ia Burkina Faso oü plus de 95% des

syatèmes d’exhaure sont des pompes a motricité humaine, des contrats d’affermage do longue
durée (10 a 15 ans) visont a confior a dos sociétés privées ha charge do ha maintenance at du

renouveihement dos equipaments d’exhaure ot de distribution. Las tournisseurs d’équipements ont

felt de nombreuses propositions en ce sons (Niger, Burkina Faso, Mali, Tchad ...), mais olles sont

apparues surtout motivées par uno recherche d’opportunités do marches, cos propositions posant

en condition ha rehabilitation préalabhe des installations, donc do tournitures prealablas sur

financement par le baitleurs do tonds, sans engagement réaliste along torme.

3. 3. Discussion

La conclusion do ces rOflexions menées par Ia CR) est finalement de mettre Ia priorité sur Ia

ranforcement do Ia gestion villageoise. Leur isolement étant analyse comme Ia principale raison du

manqua do performances des comitOs villageols, on cherchera dOsoimais a appuyer Ia constitution

22 Séminaire national sur Ia viabilité des systèmes de maintenance en hydraulique villageoise - document de
base - DGH- DEP/Eau 1995
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de rOseaux do points d’eau (GUinea) ou d’associations d’usagers (Bénin), des montages de type

coopératif (cooperative Nassam) ou encore des s~dicatsde gestionnaires do points d’eau
(Mauritania).

(fri des apports importants des enquOtes rOalisOes dans Ia cadre do l’Otude de Ia réforme de

l’exploitation at do Ia maintenance des points d’eau au Burkina Faso (CFD, 1997), c’est d’avoir rnss en

evidence quo las villageois sont conscients do I’insuffisance dii niveau de formation des membres

des ComitOs do Points d’Eau: Ms accepteraient de participer do façon significative au coOt du
renforcement de Ieurs capacitOs, dens une perspective de réorganisation pro fonde des conditions

de gestion des ouvrages hydrauliques (gestion unique des points d’eau d’un village, contrats de

garantie totale, implication de tiers dens lagestion).

Plutôt quo do bouleverser les schemes de gestion do l’eau, on prOfOre donc une
professionnalisation des gestionnaires villageois dont I’objet est do leur permettre d’acquOrir Ies

qualités d’un secteur privO diffidilement opOrationnel en milieu rural. Si le principe de

concession a des prives n ‘en est pas pour autant abandonné, les conditions de sa mise en

oeuvre sont mieux dOfinies: II exige notamment que lea organisations reprOsentant les usagers

acquiOrent une capacitO do con trôle des engagements de service at de gestion do I’epargne a long
terme qui sous-tendent cette notion de concession.

Cette idea eat approtondie aim f~4~j~(KfW, 1997), oU ii oat propose do confier a un opérateur une

oxclusivité d’intervention sur une zone àcondition qu~s’engage a offrir des prestations de suivi aur

l’onsemble des points d’eau qui ysont presents. La taille d’une zone roprésente un rayon d’environ

50 km autour d’un centre secondaire équipé d’un système d’AEP. La contrOle de l’activité des

concossionnaires aerait assure par une celluho spéciahisée et autonome (Cellule do Conseil aux

Adductions d’Eau Potabho)~.Un schema comparable eat propose par ha CFD am Burkina Faso: Ia

zone d’intervention concedes représenterait do 1 a 10 départements (ho pays en compte 353) at he

contrOhe sorait assure par los collectivités locales ou lea consoihs départementaux.
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3. 4. Financement

3. 4. 1. hnvestissements

Lea Drêts

La principo du prêt eat rohativamont peu appliqué pour Ia financoment do l’hydraulique vihhagooise,

said par ha Banque Mondiale at un petit nombre do projets do coopérations bihatérales (CFD,

Cooperation Beige, KfW).

La CR) finance l’hydrauliquo vihlageoiso a travers dos dons ou des prOts solon he niveau do

déveioppement des pays. Los conditions d’octroi des préts varient solon ho contexte local, ainsi he

coOt pour l’Etat d’un programme d’hydrauhique villageoiso ost pius élevé en COte d’hvoiro qu’en

Mauritania:

• Ia projet d’hydrauhique vihlageoise do Guidimakha (CFD, Mauritanie, 1988) a felt h’objot d’un credit

sur 30 ens, avec 10 ens do dittéré de remboursement et un taux d’intérêt do 1,5% par an pendant

ha pOriode do différO at 2% au-delà;
• la2èmo phase du programme du Conseil de l’Entento en Côta d’hvoire aété financOo en 1991 par

Ia CFD par un credit do 15 ens, avec 5 ens do différé. 60% du prêt portait un intérêt de 4,5% et he

solde un intérét do 5%.

Pour 100 MFF empruntés, Ia Mauritanie aremboursé 149 MFF, représentant une charge annueile

moyenne do 5 MFF; il en a par contra coCité 215 MFF a Ia Côte d’lvoire, ou une charge annuohle

moyenne do 14 MFF.

Lea dons

C’est dons cetto catégorie q u’ontrent tous lea projets finances par ha Commission E uropéen n e,

at las nombreux projets finances dana ho cadre do ha cooperation multiiatOraho (UNICEF, PNUD,
FAO...).

Depuis 1989, DANIDA ne finance qua sous forme d’aido non remboursabie.C’est Ia cas egaloment

pour ha cooperation suissa (DDA), dont los financements, mobihisés am titre l’aide humanitaire

internationahe, visont ~ cc soutenir lea efforts des pays an dévehoppament en vue d’ameliorer los

conditions do heurs populations. Is doivent contnbuer a mottre cos pays en mesure d’assurer leur

dévoloppement par tours propros forces.
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La don n ‘exclut pas un raisonnement de type Oconomique. Ainsi pour DANIDA ha moitlé des sommes

mobihiaées doit Otre destinée a i’achat de biens at do services au Danemark. Los actions

d’accompagnement sont considérées comma un investissement ce qui axplique l’importance qui

hour oat donnée : 50% du coOt total am Ghana, alors qu’elles no roprésentent quo 27% pour Un projet

comme celui do Guidimakha (CR), Mauritania). I an résulte un cocit de róahisation élevé pour un

forage OquipA dune pompe manuelle (environ 21.000 ECU ou ±14.000.000FCFA) par rapport a ha

moyonno des projots d’hydrauhique villagooise dana ha region (environ 13.000 ECU ou ±8.000.000

FCFA).

Au Ghana he montant du financement a ete Otabli sur une base moyenne do 71% dos bosoms

évahuOs par he gouvernoment. La projet évite ainsi do so trouver piege par dos objectifs quantitatifa

ambitieux; toutefois DANIDA s’engage a mobiliser éventuehlement des financomonts

comphémentaires si lea hypotheses initiales Otaient effectivement confirmées par ha domando.

Lea contributions villa gepises

Si tous lea projots n’affirment pas avec Ia memo force Ia priorité d’une intervention a ha demande des

populations, de plus en plus lea etudes de taisabilité inchuent des etudes prOalabhes do motivation a
payer l’eau. On admet, do facon générahe, qua ho niveau acceptable de participation financière des

populations àl’investissement est d’autant plus élevé que celles-ci sont impliqueos dons ha mise en

oeuvre du projot.

Des enquétes monées am Bénin, am Niger at en Guinée (CR) - BURGEAP 1996) astimont los

revenus moyens mensuels des ménagea ruraux do:

-27 ECU/mois aim Bénin (ontre 25 at 47 ECU);

-46 ECU/mois am Niger (entre 27 at 64 ECU);
-48 ECU/mois en Guinea en milieu ruel (176 an milieu semi-urbain).

De ces donnOes, on pout lirer le raisonnement thOorique suivant:

• on admet en general quo Iapart do revenu affecté al’eau est OlevOe Si ella dépasse environ 4,5%

de ce revenu, taux d’effort financier au-dOlà duquel Ia participation deviant difficilement

admissible;
• une pompo àmotricitO humaine entraine on moyenne des fras annuals do maintenance d’environ

112 ECU at un calcul d’amortissement, sur 5 ens, entraine une charge annuelle d’environ 245

ECU/an, soil une charge totale de 357 ECU/an;
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• en moyenne une pompe manuelle conceme 3 a 400 habitants, soit environ 30 famiNes;

• soit un revenu des mOnages do 30 ECU/mois, selon l’enquOte, alors:

30x12 = 360 ECU/an dont 4% = 14,4 ECUx3O famiNes = 432 ECU/an dedisponible,

soit, aprOs couvorture des charges do fonctionnement of d’amortissement, d’un excOdent

potentiel d’Opargne do 75 ECU/an.

Tent que Ia conception des installations sara du ressort soul dii bailleurs de fonds (par l’intermOdiaire

do l’expertise qu~recnite), of quo las niveaux do participation financiOre des populations resteront

faibles, on so trouvera con frontOs a des problOmes de surdimensionnement des installations at

d’acceptation des choix technologiques par las usagers. La consequence directe en est un coOt

élevO des provisions nOcessaires en vue du renouveiement, donc des niveaux de tarification

inacceptables at un risque de report sur l’Etat do Ia charge do renouvellement des infrastructures.

-24-

Que paient hes pauvres pour h’eau ?

Plusieurs etudes montrent qua lea pauvres des villes paient cher pour

s’approvisionner on eau at quo cotta dOpense roprésonte une part
importante do hour ravenu. C’est ainsi qua Port-au-Prince (HaIti), les

menagea los plus pauvres dépensent parfois 20% do hour revanu pour hour

consommation d’eau; àOnitsha (Nigeria), on aestimé que, pendant ha saison

sèche, lea pauvres déponsaiont 18% do leur revenu pour l’eau, alors qua
chez has ménages plus aises, cetta proportion était do 2 a 3%; a Addis-

Abeba (Ethiopia) at a Ukunda (Kenya), lea pauvres des zones urbaines

dépensent jusqu’à 9% do hour revenu pour se procurer de l’eau. A Djakarta

(Indonesia), sur 7,9 millions d’habitants, 14% seulement des ménages
étaient alimentés en eau par des raccordements directs am réseau municipal.

Trente-deux pour cent do plus so ravitaihlalent en oau a des vendeurs de

rues qui leur faiaait payer de 1,5 a 5,2 dollars Ia metre cuba, solon

h’èloignement du robinet du réseau public. Dens certains cas, los ménagas
tributaires des vandeurs paient do 25 a 50 lois plus par unite quo les

mOnages relies aim réseau municipal. On observe quelques examples de ca

phénomène a Karachi (Pakistan), Port-au-Prince, Djakarta, Nouakchott

(Mauritania), Dacca (Bangladesh), Tegucigalpa (Honduras) et Onitsha.

Encadré extrait du document do Politique GOnérale de Ia Banqua Mondiale -

Gestion des Ressources en eau -p. 35 (1993).
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Au fyj~ha réalisation.d’adductions d’eau ahimentOes par pompes solaires ou groupos électrogènes

(KfW, lère region) représente des coUts d’mnvestiasements trés importants, de h’ordro do 400.000 a
500.000 ECU. hIs conduisont àdemander une contribution initiale de 5.000 ECU àdes villages de 2 a

15.000 habitants qui par ha suite auront a continuer a assurer une contribution fortaitaire équivalonte

chaque année. Lea contributions requisos dens he cadre du projot Bougouni-Sikasso am Burkina

ontdoubhé on moinsde 10 ans, passantde 200 ECU à4.00 ECUparpompo(DDCSuisse).

Las contributions requises par he projot PIHVES am Burkina Faso (1996- DANIDA) sont do 117 ECU

pour une pompe manuelle. Lafourchetle do contribution pratiquée dens ce pays étant do 42 a 117

ECU (CR), 1997). Los projets de ha KfW at do ha cooperation NOeilandaisa (DGIS)au Sourou-Nayala

at dans ha boucle du Mouhoun respectivement demandent une cotisation do depart do 75.000 FCFA
(115 ECU) par pompe, soit environ 10% du coOt do ha pompo.

Sur los projots de hONG WaterAid aim Ghana (co-finances a 50% par DFID), he creusement des puita

est antièremant réalisé par las populations (éventuehhoment ho village contracte un puisatier), ce qui
so traduit par une forte diminution des coOts. Dons he cas d’un forage équipé d’une pompe, Ia

participation demandée représente 6 a 10 % du coOt do l’investissement, mais ha communauté n’est
pas informée du coOt reel: il est estimé en ef let que ha connaissance d’un tort taux de subvention

nuirait au sentiment d’appropriation par lea populations de heur point d’eau.

Toujours eu Ghana, ho projet DANIDA impose dos contributions plus élevées, proportionnelhes a ha

quahité du service demande. Ehhes sont do 5% du montant do l’inveatiasament total (y compris lea
actions d’accompagnement) sat environi .000 ECU pour un service do base: un point d’oau capable

de fournir 20 litres d’eau potable par jour at par habitant dons un rayon do 500m at desservant au
maximum 300 habitants. Cat investiasoment minimum correspond a cehui dun forage OquipO d’une

pompe manuelle. Au-dehade ce niveau de service, lea usagers doivent supporter 5% du coOt do ha

solution de base plus 10% do ha difference de pnx entre he niveau do base at ho niveau do service

plus élevO souhaitO. On notera toutefois qua los rapports d’évaluation do ce projet no donnont

aucune indication sur lea sommes etfactivoment mobilisées par los villages et hour utilisation. I était
par aihheurs initialement prevu quo has Assembhées do District prannont an charge, a partir do ha 5èma

année, ho financement des travaux do rehabilitation lea plus importants: étant donné ha Iaiblesse de

laura reasources, cette perspective aétO abandonnée.

En Mauritania ho nivoau do participation financiére des populations afloint 15% de ha valour dos

systemes d‘exhaura. Gas participations financières sont do l’ordre do 300 ECU pour des pampas a
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motncité humaine at do 500 ECU pour une èohionne. Elles sont vorsées sur un compte do projet, qui

has utihise pour l’acquisition do matériels non indus dons he marché passé avec Ia fournisseur (pièces,

extension..). Dons le Guidimakha (programme CFD) 32% dos villages solhicités ont refuse ha

rOahisation d’un nouveau point d’aau pour des motifs bion exphiqués a posteriori: implication

insuffisanta dos fommos (Ce sont ellos qui paiant h’eau), réalisation non pnoritaire, coCsts élevés.

Au BOnin ha participation financière requise do ha part des populations dons he cadre des AEP oat do

500 ECU pour un pasta d’eau autonome at do près do 700 ECU pour un mini-rOseau (en fait 120

ECU par borne-fontaine). Cotta participation represente environ 10% du coOt du système. En outre

cheque usager qui desire un branchomont pnve dod prendre en charge ha connection depuis son
domicile jusqu’a.i regard deraccord installé àdeux metres do ha canahisation principalo.

Lee coOts récurrents

Do façon gOnOralo, Ia question du renouvellement est trés ma’ abordOe (ella no I’est memo pas du

tout en ce qui concerne los pompes a motricitO humaine), at relOve souvent d’un simple pan sun
I’avenir. La notion d ‘amortissement n ‘est pratiquement jamais intégrOe dens le calcul du pnix do l’eau

et II est admis souvent, a priori, que La population n ‘a pea los moyens d ‘en supporter los coOts.

L’ONG WatorAid am Ghana (financement DFl D) estime qua he role de ha communautO eat simplement

do contribuar àaccroitre hadurée de vie des équipementa par un bon entretion at hour rehabilitation

devra faire h’objet d’un soutien des donateurs.

Pour quo DANIDA accepte do financer un programme d’hydrauhique villageoise, ~doll y avow un

ospoir raisonnable quo lea nouvelles installations tonctionnent am moms 10 ens (Guidelines, 1996):

une bonne gastion davrait memo pormettre aux collectivités do tinancer l’oxtenaion uhtérioure du

service, mais on no parhe pea du renouvelloment.

Au Bénin, he document do pohitiquo nationale spécifie qua ho renouvohloment des equipomants

d’exhaure at dos ouwagos do distribution est a ha charge dos communautés (i eat méme prevu dens

ho dOcrat régissont has Associations d’Usagors do l’Eau quo cellos-cl doivent avoir deux comptes en
banquo, I’un pour l’ontretien ot I’autro pour ho ronouvellemont); ot c’ost h’Etat qui prond en charge los

ouvrages do captage. Toutafois, on no prend ci on compto quo ha cas dos adductions d’eau at non
dos pompes a motricité humaine. La vento d’oau am volume est preconisee (cheque poste do

distribution public ou privé est equipO d’un comptour) afin que ces objectits soient atteints. Le pnx de

l’eau recommandé est do 0,45 ECU/m3, mais pout attaindro 0,7 ECU/m3 (Ouagbo), rémunération du

fontainier incluse (0,12ECU).
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Au SOnég~,depuis 1984, los comites do gestion ont ha charge dos coOts d’exploitation at do 30%

dos coOts d’entretien. En 1993 hour contribution totale cumulée Otait de 2,2 millions d’ECU,

contribution bien insuttisante pour jugulor ha degradation progressive des installations d’AEP.

Sur lea éohiennes Deyloul, en Mauritania, ho coOt pour lea bOnéficiaros des contrats do maintenance

oat de 180 ECU/an pendant 5 ens (soft 900 ECU sur un coOt d’invostissoment do 3.500 ECU). Au

bout do 5 ens, uno rehabilitation do pièces mOcaniques d’usure oat nOcessaire, pour Ufl coOt

domandé d’environ 500 ECU, avant que lo rythme des contrats do maintenance puissa reprandre. La

nécessité de provisionnor n ‘eat pea spontanément admise par has populations, ainsi quo I’expnmo he

dicton mauritanien: ce dont on est sOparO par une nuit n’est pea urgent ~. La perspective d’une

talle gestion do dépenses afortoment influence ha decision do créer NASSIM ~, une cooperative

regroupant les comitOs do gostion des installations concernées par ces éohiennes. La contribution

fortaitaire annuelle a ha cooperative oat do 375 Ecu, soit plus dim double du montant actual des

contrats de maintenance. Néanmoins plus de ha moitié des comitOs de gestion oft donné heur accord

de principe. En eliot, cos cotisations comprennent at permeflont do gerer:

- he paiement des contrats do maintenance: 180 ECU/an

- ha provision pour rehabilitation: 100 ECU/an

-las frais de fonctionnement (1 responsable +1 animatour, pour 70 éohionnes): 95 ECU/an.

3. 5. hntéqration du volet sante” dana ha conception des projets

Prosque tous los projets dens louts objectifs so rOclament d’eau potable” avec des mesures

d’assainissement. Or, dens La conception des projets, ces volets se limitent géneralement a des

actions d’accompagnement insuffisantes et forment rarement un ensemble logique. La difficulté

d’intOgrer une action sante dens un programme d’hydraulique villageoise tient souvent a ía difficulté

d’identifier lea partenaires adequats. Do façon générale, on remarque une trés faible association des
partenaires do La santO dens La mise en oouvre des programmes d’hydraulique viflagooise, mOrne au

sein des agences de coopOration.

Ainsi, am Fonds d’Aide et do Cooperation (FA C- France) lea programmes Hydraulique Vihlageoise et

Sante sont geres par deux divisions distinctos, qui collaborent pau. I an resufte quo, Si ha fourniture
d’eau potable eat bien définio comme una obligation on terma do santO pubhique, on no salt toutefois

pas définir los modalitOs de mise en oeuvre d’un suM quahitatif do l’oau distribuOe. I eat ainsi dillidle

do gOrer (comma d on oat ainsi pour d’autres secteurs), d’une part un dOsengagement do l’Etat ot
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d’autre part une volonte do renforcemont des dispositifs do suivi, donc ha nécessité d’accroitre los
moyens financiers nécessaires pour assurer ce rentorcomont.

En 1996, Ia CFD a accepté do financor on GuinOe maritime un projet d‘amOnagamont do 300 points

d’eau pour leaquols ~ eat prévu uno étude d’impact sur ha sante sur ha base d’indicateurs

objectivement mesurabhes avant, pendant at post-projat. Le projet prOvoit dos actions précises en
cours d’oxOcution pour assurer ha péronnitO dos ouvrages (mesuros do protection do ha ressource),

contrOlor ha quahité do l’eau (véhicuho laboratoiro OquipO, personnel formO), in~hiquorlas femmes, has
institutours at lea agents do sante hocaux aux actions do prevention at d’ontretien. La SNAPE

(Service National d’AmOnagement des Points d’Eau) responsablo dea equipements en hydrauhique
vihlageoise at do hour suivi, eat dote d’un budget do financemont des cellules dOcentrahisOos do suivi

do points d’eau.

Dons une memo optique, on Tanzanie, he DFID a finance en 1989 doux laboratoiros régionaux de

contrôhe do ha quahitO do l’eau aux points d’eau modernos dens lea zones rurahes. Depuis he debut de
ha Dl EPA, ha GTZ aide àinstallar des petits laboratoires de contrOhe do l’eau dons los regions oU ohio

finance des projets d’hydrauhique (laboratoire de ha Direction Departamentale do h’Hydraulique a
Tessaoua, Niger 1993; Rantorcement du laboratoire do ha Region Centrale, EthioDie, 1992).

La KfW associe systématiquemont h’approvisionnoment en eau et l’assainissement, entre autres
mesuras une étude d’impact sur ha sante est monée dens le cadre des projeta (projot Barn am Burkina

Faso 1995-1 996). DANIDA fixo comma une prioritO h’aaaociation do sytémes d’assainissement a
Iaiblo coOt a toute rOalisation do nouveaux ouvrages pour l’approvisionnemont en eau (latrines,

gastion dos orduros at drainage dos oaux). Au Ghana, lea Assemblées de Districts doivont ainsi créer

un emphoi do technicien et mottre en place un budget hui permottant d’assuror he suM sanftaire des
points d’eau at un conseil en gastion aux organisations viilageoises.

Au Bénin, un volot sante at hygiene accompagne lea actions de I’hydrauhique du PADEAR (Banque

Mondiahe& DANhDA)

La programme quinquennah d’invostissement an hydrauhique rurale do ha Mauritania (1992-1996)

indique qua ha priorité oat ha viabihité financièro du sectour, at precise quo, lorsque lea conditions do

viabilitO seront satisfaites, lobjectif sara alars h’hygiène (notamment uno education sanitaire

systematiqua), memo si s’agit d’uno ontreprise a long torme ~.
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L’UNICEF, pour qui l’hydraulique ne constitue qua l’un des volots d’une action centrée sur los

services soclaux do base (assainissomont, education pnmaire, eradication du var do Guinée...),

préconise ha mise en place dens has villages do “comitOs do développement socio-sanitairo

(CDSS) plutOt quo do comités do point d’eau. Ella forme dens cot esprit, comme animateurs hocaux,

lea infirmiers.

Pour ho DFID, h~mportantoat d’augmenter ha quantite da h’eau accessible plutOt que ha quahité: ha

disponibihite de l’eau en quantitO permettra do maintonir l’hygiene promu d’autre pant par des

campagnes d’Oducation a l’hygiène do h’oau at de promotion de latrines.

3. 6. Discussion

A propp~des considerations de base en hydrauligue rurale

Las projets en hydrauhique rurale so fondent sur los quelques considerations do base suivantes:

• has vihlagaois ressentent he besoin d’un point d’eau at acceptant do contribuer aim pnx do I’oau

mise a hour disposition;

• lea membres du ComitO do Point d’Eau sont suffisamment motives at he contrôle social pormet

d’assurer hagestion du point d’eau;

• l’artisan réparateur trouve un avantage a maintenir son activité après he projet;

• ho distributeur de pièces do pompes eat àmema de maintenir des stocks dOcentrahisOs de pièces

détachées;

• he Ministère do ha SantO colhabore pour he suM do ha quahite de h’eau at ha formation àh’hygiène;

• h’Administration dispose do moyens financiers pour assurer he suivi des activitOs après projat.

L ‘examen des experiences a-nOne acompleter cette liste par doux autres hypotheses:

1. L ‘expertise a laquelle eat confiOe Ia conception des projets a los compOtencos requisos pour

apprOcior Ia domande, los schémas organisationnols a mettre en place, et les coOts locaux des

solutions techniques proposees. Lorsqu’on perle d’ expertise~, on signifie nOcossairement

l’existence de bIbs compOtences. Or l’attnibution du label d’expertise n ‘eat pea contrOle, et Ia

mobilisation des compOtences roquisos ost bion une hypothOse que los etudes d’Ovaluation

n’ontja-naispermis do verifier.

2. Le projet s’insait dens be cadre d’une volontO politique forte do transferor los responsabiftés do

miso en oeuvro ot do gestion du service do l’eau aux niveaux ~pnopriéslos plus bas, et do mettre
en place les statuts et droits fonciers lies qui permottront a l’initiative pnivOe, iorsqu’elle se

manifesto, do so dOvelopper dans Un contexto institutionnel appropriO. L ‘importance do cette
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hypothOse so traduit par un engagement croissant des baiieurs do fonds dens I’appui
institutionnel et Ia structuration de b’environnement locaj (dispositifs financiers, dOcentralisation,

dOveboppement d’une expertise locale...).

A proDos du role des bCnCficlaires

Las bOnOfictairas sont assez mal identifies, at hours probhèmas specifiquas no sont dOcrits q u’an

tormes gOneraux. Souvont on no considèro uniquemont comma bOnéficiaire que ha ~coIloctivitO
villageoise~,saul groupe-cible do l’animation. Los travaux, hour contrôle, h’animation ont souvent ete
confiés àdes agonces ou cellules spéciahisOes des services publics; ha rOalisation des travaux eat du
ressort d’entreprises internationahes.

Dens un contexto oU hes systèmes a motricite humaine dominant largement l’approvisionnamant en

eau des populations rurales on eau (14.000 pompes manuelhes pour 120 réseaux), he diagnostic de
ha situation am Burkina Fpso (CFD, 1997) aboutit àdistinguer 6 fonctions essentielhes assurOes par

des opérateurs distincts:

1. organisation do lacollecte : village (comitO do point d’eau, association d’usagers,...);
2. animation, information, conseil : structures d’appui ou sociétés do services (Ce rob ast assure

aijourd’hui par las projots);

3. fournitures dos équipemonts at organisation du SAV : soclété commerciale (cautions, publicités,

stocks, formation des agents techniques);

4. entretion, reparation, contact rapproché avec has usagers : artisans-réparateurs;

5. gostion de i’épargna : banque locale (réinvostissement dons un credit a ha production);

6. contrôhe : structures décentralisOes de l’Etat.

Plusiours de ces fonctions peuvent Otre regroupOes a l’initiative d’un opOrateur (collecte + consell o U

foumituro + entretion ou encore collecto + gestion par exempies), mas Ia viabilitO 0 bong terme do Ia

gestion des systOmes d’oxhaure repose sur be respect de 2 principes dens beur mise en oeuvre

b’encrage do l’activitO de l’opOrateur en milieu n,a1 et Ia recherche d’un qartenariat Otroit avec los

représentants dos usagers.

Pour identifier los prinapaux acteurs potentiels, 3 ciltOres essentiebs doivent Otre pris en compte:

1. be domaine d’action dens lequeb Is opérent (public ou privO): I implique une sOrie do

comportements et do strategies qui lui sont propros. Si l’acteur principai do l’action do

dOveloppement ost une administration publique cola pout impliquer par ox. un fonctionnement

institutionnel bourd, des lenteurs, dos problOmes do transparence et des negociations Iongues
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dont I faudra tenir compte dOs Ia phase de programmation des activités. Dans be cas

d’organisations locales, on devra tenir compte de leurs faibbesses organisationnelbes et

structurelbes et donc de beur formation;

2. leur localisation géographiquo ou le milieu oU Is Ovobuent: l’action d’un acteur du nivoau local no

rebéve pea do La mOme bogique et no necessite pea be mJme type d’informations qu’un actour

oeuvrant a un nivoau supérleur, regional ou national. Lfr7 acteur du niveau local est un acteur don?

los objoctifs son? limitOs a un espaco restreint et a un groupe de population generalement bien

dOfini 0? bien localisé;

3. laura rebations respectives, trés variables et Ovoluant constamment dens 19 tomps. Gas relations

peuvent Otre do diverses natures:

- relations hiOrarchiques qui regroupent l’ensemble des relations d’appbication d’ordros et do

directives, forme/les ou qul impliquen? une dOpendanco Oconomique (administration, soCteUr

privO);

- relations do nOgociations qui impliquent un Ochange entre les acteurs sur une base égalitaire

(associations des usagers);

- relations d’informations ot d’échange qui regroupont toutes las relations do type informellos;
- relations de soutien et d’appui technique qui impliquont be transfer? de savoir-faire ou de

moyens techniques at financiers.

3.6. 1. Sante

L ‘objectifdes projets dolt roster~~quantite + qualite “. En effet, si on assiste a uno diminution de Ia

consommation d ‘oau, c’est d’une part que La qualite du service rendu (technique fiabbe, proximité..)

no correspond pas toujours au prix considéré comme prix d’opportunité do co service, et d’autre part

quo los populations ne son? pas convaincues quo I’eau du point d’oau modeme ~.sa’iieliorer leurs

problOmes do sante (maux intestinaux ou atteintes cutanOes avec lesquels Is vivent depuis leur

onfanco, par ailleurs parfois non considérées commo une a maladie ‘).

Laprise en compte de a”itères sanitaires implique plus d ‘exi9encespour La conception 9? La rOalisation

des ouvrages ot do beur environnement at donc plus do professionalisme do chacun des operateurs.

Poser et déposer une pompe par example exige un mode opOratoire précis pour Oviter Ia

contamination du forage bra do Ia repose do Ia pompe: une formation particuliOre est necessairo. I
est d’autre part difficilo d’associer La notion de quabite avec un point d’eau souillé 0? ma’ protégé.

L’ONG Eau Vivo” au Burkina Faso intOgro cette problematique: devant be comportement do
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“bOnOficiaires” des operatours contractOs pour Ia mise en place du point d’eau, lONG s’oriente

maintenant vets un “appui par hes bOnOficiaires a ha maltrise d ‘ouvrage” don? l’objectif est do placer

ces bénOficiaires en “client imphiquO” et d’amener los villageois a exiger do Ia part des opOrateurs

uno qualite adequate do service (PsEau, 1997).

A La conception des projets, los mesures pour proteger La ressource doi vent faire partie du ca’ner des

charges. La protection do Ia ressource implique par exempbe qu’I soft clairement prOvu do séparor
l’approvisionnement en eau des populations et !‘abreuvement du betail et quo des mesures

d’assainissemant soient prises. CocA ne pout s’onvisager quo a’ La chronobogie d’exOcution des
travaux eat modifiée: miso en place at respect des périmOtres de protection event La mise en service

du point d’eau.

Enfin seules des etudes d’impact, spOcifiques sur Ia santO, pourron? mettre en evidence los

avantapes do l’usage rOgulier at do Ia conservation de Ia qualite de I’eau: qualite do we d’uno part

ma’s aussi par exemple economies sur frais mOdicaux pouvant Otre reportéos sur lea operations

d’entrotien et do maintenance du point d’eau.
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4~PERTlNENcE

4. 1. Pohiticiues sectoriehles nationales

Dons tous los pays, ‘elaboration des pohitiques nationahes apparait être une oeuvre do longue

haleine et les Etats n’ont plus has moyens d’assurer ha gestion des points d’eau, ni memo de participer

aux investissements24. Cependant, une retrospective montre une evolution continue vers une plus

grande coherence dons lagestion du secteur do beau.

• En Mauritania, le code de l’eau date do 1984. Lea communes ont OtO créOes en 1986 et be

principe de pnse en charge des coUts d’expboitation ot de maintenance par les populations a étO

étabhi en 1990 dons ladéclaration de pohitique de l’eau; he statut de cc concessionnaire “ de point

d’eau a OtO défini par décret en 1993; en 1997 Ia SATEC rOahise (financement GEE) une étude
intitulée ccrationahisation des activiiOs de ha Direction de h’Hydrauhique “, et on se prepare a tenir

hes Etats Gonéraux de h’Hydrauhique dont l’objet est de faire he bilan des experiences

récentes. I aura donc fahlu 13 ans pour qu’un dialogue s’instaure entre opérateurs privés et

institutionnels.

• Au Bénin, ha nouvelle stratOgie d’alimentation en eau aété définie hors dun sOminaire organisé par

ha Direction de l’Hydraulique et ha SBEE~a Lokossa, du 3 au 6 décembre 1991, auquel l’ensemble

des bailleurs de fonds du secteur avaient été invites. La Direction de l’Hydrauhique, en coherence

avec hes nouvelbes orientations du role du service public, a revendu son materiel de forage a
l’entreprise SOCAFOR, et ha rOtrocossion de son materiel do géophysique est égabement en

négociation. Ce document de cc Stratégie de dévehoppement du secteur do l’AEPA en zone

rurale “, montre qu’il no s’agit pas pour l’Etat d’abandonner sos responsabihitOs dans

l’approvisionnement en eau des populations, mais aii contraire d’accompagner, en termes de

réorganisation de sos services, de legislation et do contrOle, un processus do transfert de

compOtencos structurées autour do six axes:

~‘ Au Burkina Faso (1996) le budget de fonctionnement du Ministère de bEau et de lEnvironnement (MEE)
représente 1 4% du budget de lEtat et une dépense moyenne de seuement 0,5 ECU/an/habitant. La part de
linvestissement total inscril au budget et aflant au secteur de beau est passee de 24% a 12% de 1994 a 1995.
25 SBEE: Société Beninoise dEau et dElectricité
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1- déplacement du Drocessus do decision vera les communautés villaqeoises: ha

determination des besoins at he choix des ouvrages leur revient, et les services

départementaux doivont davantage devenir lea partenaires des communautés;

2- élarqissomont de ha gamme des possibilités techniques otfertes aux populations: forages

et puits mais aussi impluvium, citornesou adduction;

3- promotion du secteur privé national: soution dos initiatives visant a réduire he coOt des

ouvrages (utilisation de matériels mieux dimensionnés, ouverture du marché aux petites

entrepnses at bureaux d’étudos nationaux), qui s’accompagne d’une simplification des

specifications techniques et d’une modification des procedures (fractionnemont des

appohs d’offres pour s’adapter aux capacités nationales, ..);

4- ~)Dropriationdu point d’eau par hes communautés bénóficiaires: l’ouvrage do captage

est ha propriété du maître d’ouvrage (l’Etat), qui cede Ia proprieté dos moyens d’exhaure et

de distribution àuno Association des Usagers do h’Eau (AUE) par ha signature d’une licence

d’exploitation. Gas AUE sont dos institutions légales étabhies par décret présidentiol (n°96-

317 du 2 aoOt 1996);

5- professionnalisation du socteur de l’AEPA: lea modahitOs d’exphoitation envisagées

visent a dégager I’AUE dune fonction d’opérateur (exploitation directe par un salané de

I’AUE ouexploitation deléguee par affermage àune sociOté spéciahisée);

6- lea dispositions relatives au financement des ouvrages, et àcehui de heur entretien, de

leur extension et do leur renouvehlement sont régies par he décret 96-137, qui stipule que

chaque AUE arrète un budget annuel, et que so comptabilité doit ètre accessible au

contrôle des services do l’Hydraulique. L’AUE doit en outre leur fournir un rehevA mensueb

des con sommations et opérations comptables.

Cette politique est mise en oouvro dons be projet PAD EAR (Projet d’Assistance au Développement

du secteur de t’Ahimontation en Eau potable en milieu Rural), qui a pour objet do tester en vraie
grandeur Ia nouvelle strategie dons doux départemonts: ho Zou at l’Atlantique.

• Au Ghana ha pohitique do l’hydrauhique rurale so fonda sur une séne de principes dégagés hors do

laconférence do Kobrobite (ma 1991) sur l’alimentation en eau et l’assainissement dons ho monde

rural. La priorité est donnée a ha demande (pohitique basée sur Ia demande spontanée:
cc demand-driven “) et am role des femmes dons ha gestion de l’eau. Le texte accordé définit he

role des Assemblées do district (appui a ha gestion communautaire du point d’eau), de l’Etat

(promotion do ha fourniture do service) at du socteur privé (fourniture do biens et services). On

notora quo WaterAid, ONG àtravers laquehlo DFID met en ceuvre une partio importante do sea

financements am Ghana, ne reconnait pas ce role aux Assembhées do District, tour préférant des
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ONG locales désignées sous he termo d’ccorganisations partenaires”. Structures locales, donc

permanentes, ehhés remphissent a ha fois he role do l’équipe de projet et cehui de l’administration

locales, et méme d’opérateurs ruraux puisque ce sont elles qui assurent ha gestion des stocks de

pièces détachées. La pertinence d’une tehhe approcho repose sur he degré d’indépendance

financiére do ces organisations partonaires pour lesquollos il n’oxiste pas d’informations qui

pormettont de h’apprécier.

• Toujours am Ghana, he pnncipe de transfert de propriété dos équipements aux communautés est

énoncé dons ho document de pohitique nationale (GWSD~,1996). I implique hour participation au

choix dos équipements at aux coOts d’investissemont, at un dispositif d’accompagnemont est

prévu : le secteur prive doit être imphiqué dons ha mise en place dos nouvolles installations, ethos

~sembhéesdo district doivent apporter un appui am renforcement de ha gestion villageoise.

I n ‘en reste pas mains que ce transfer? effectif de propriétO, clef de l’ensomble du système,

semble encore en 1997 poser des ditficultés: bes conditions de so mise on oeuvre ne son?

définies par aucun texte legal et personne ne semble savoir a qu~dos villages ou des

assemblOes de district, reviendra véritablement Ia propriOté de ces équipements. De plus,

I’appropriation des Oquipements par/es communautés nirales est mis en danger par Ia politique

du Gouvernement du Ghana et mise en oeuvre par Water Aid qui impose un puits traditionnel

aux villages de mains de 500 habitants.

• Au ~j, l’Etat prévoit de rétrocéder ha propriété des installations aux futures communes rurales,

qui deviendront les maitres d’ouvrage de l’hydraulique, responsabhos non seulement do ha

gestion mais égahemont do Ia quahite du service de beau : he projet finance par ha KfW dans ha

region de Ga0V vise, grace a Ia vente de l’eau, sous ho contrôle d’associations d’usagers, he

renouvehlement des installations amortissables sur moms de 20 ans.

• Au Burkina Faso, h’Etat s’ost porte garant a ha lois, vis-a-vis des générations futures, de a

preservation des ressources du pays, et, àcourt terme, de l’accessibihité, pour tous, d’une eau en

quantite at en qualité suftisante (MEE/DGH, 1996). I aura dons ce cadre un rOle important

d’agrément des structures qui seront autonsées a contractor avoc les associations d’usagers pour

participer àlagestion do l’eau.

26GwsD: Ghana Water Supply and Sewerage Department
27 voir annexe 3: description du projet et article PsEau
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Le cas Mauritanien

L ‘exemple do Ia Mauritanie est typique des difficultés pour un Eta?, engage dons un

processus malgré tout irreversible, de transférer sos cornpétences a un secteur privé

encore faible of peu motive a!ors quil doit continuer a garantir aux populations Ia

pérennité du fonctionnemont des installations.

Une premiere tentative, en 1990, de conher Ia gestion des infrastructures aux

communes récemment créOes a échouè : los recettes générées par Ia vente de I’eau

étaient utiisées,. du fail du principe de l’unicitO des caisses, a d’autre fins que

l’enfretien of le développement du service.

En 1993, Ia gestion est retiree aux communes pour Otre confiée a un

cc concessionnaire “. Celui-ci est choisi de cornmun accord par Ia Direction de

I’Hydraulique (DH) et Ia commune, mais ilest contractant de Ia Dl-! seule, quipout donc,

seule, be révoquer. Iidenfifie Ia personne qui sera chargOe de l’entretien de ía pompe,

mais ebb devra Otre agréée par Ia DH, qui en assurera Ia formation. Une fois établie

dans sa fonction, cette personne ne pourra egalement Otre révoquée que par Ia OH.

Los cc concessionnaires “ son? donc en fail des contractants, confines dans un role

de vendeurs d’eau. La DH définit les tarits et lea recettes sont versées sur des

comptes cc tampons ‘ (entre le gerant et be Trésor) ouverts a ía Poste (donc garantis
et rOmunérés), don? elIe ala double signature. L ‘objectif ‘do Ia DHest ainsi do con trOler

d’une part Ia performance de sea gOrants, et d ‘autre part los ressources auxquelles

elle peut prétendre auprés du TrOsor.

Le souhait de Ia DH serait que so développe une gestion privée plus autonomo qui Ia

decharge du suivi do Ia gestion des points d’eau. Mais elle affirme simultanément que

c’est l’Etat qui doit garantir le renouvellement des installations: ii est donc probable

quo le principe dos “comptes-tampons” pour le renouvol/omen? salt main fonu.

Le solaire of l’Oolien son? a travers deux programmes majours, lo PRS of ALIZES, des

terrains de rechorche don? l’oxpérionce est miso a profit par les responsables

nationaux. L ‘idéo des campfes tampons vient du PRS : if Ofalt indispensable pour

garantir Ia capacitO do financement a long tormo dos comités do gestion, quo les

débours no puissont se faire qu’aupres de sociétés agrOées.
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Un des principaux problèmes actuels identifies par DANIDA am Burkina Faso, c’est l’incapacité du

gouvernement a imposer une pohtique cohOronte, définie par hui, a sos bailleurs do lands. C’est

d’ailleurs hobjectif annonce par he FAC d’aider les administrations a so recentrer sur leur mission do

service public (elaboration d’une pohitique nationale, gestion do ha ressource, mobihisation do

financements exténeurs) et paraihéhemont, dons he cadre des pohitiques de décentrahisation,

d’appuyer l’émergence d’une ingénierie afncaine et l’autonomisation do micro-entreprises, ansi que

h’accès des usagers at cohlectivités ruraies aux moyens juridiques, fiscaux, financiers at techniques

qui hour sont nécessaires.

Si, solon he FA C, lea mouvemonts do désengagoment des Etats sont entravés par he taibhe

dynamisme d’un secteur privéjusque-hamarginahisé, los incidences du manque d’harmonisation des

actions des baliheurs de fonda ne sont pas a néghigor. Ainsi am Burkina Faso (mais on pourrait citor

aussi ho cos du Sénégal), on cotta même anneal 997, simultanément:

• DANIDA s’apprête a engager un programme de gostion intégréo dos ressources on eau,

inchuant une revision du code do l’eau;
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L ‘objectif de NASSIM, cooperative créée par le programme ASHYR (CFD) eat que

b’Etat lui octroie un contra? do concession, at que, après rehabilitation des installations,

II se désengage complOtement y compris du renouvellement. NASSIM sera

également le gestionnaire, dans so zone, du programme AL IZES électrique, et II

existe des possibilites d‘extension de son action aux autres systèmes d ‘exhaure.

Parallèlement, le programme ASHYR étudie Ia possibilité d’appuyer Ia creation d’un

GIE (Groupement d’lntérêt Economique) do concessionnaires (le statut do GIE n ‘est

reconnu en Mauritanie que depuis 1997), qui sorait alors be contractant avec Ia DH.

Celle-ci perdrait so prise directe sur los gérants 0? n y semble pas pour l’instant très

favorable.

C’est dana ce con?exte d’expériences diverses ot convergontes de l’administration et
de programmes qui permettent l’émergenco do nouveaux opérafeurs dans le secteur

de l’hydraulique que se préparent los Etats GénOraux do I’Hydraulique, prévus pour fin

97. Leur organisation montre Ia volonté de Ia DH de trouver un consensus national

pour que se poursuive l’évolution on cours.
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• ha CFD a engage uno étude do ha réorganisation do l’exphoitation at do ha maintenance des

systèmos d’exhauro en milieu rural at semi-urbain qui demande ha mise en place do nouveaux

outils leg islatifs;

• he FA C apporte une assistance technique dans he champ do laquolhe entre ha gostion des

ressources en eau, at a finance une étudo sur ha gestion integréo des ressources en eau du

Nakanbe;

• ha C E finance dans he Sud-Ouest he programme RESO qui veut dévebopper une référence au

niveau national en matière de schema directour at do gestion intégrée des rossourcos.

4. 2. Contexte spécifictue et problèmes a résoudre

Un grand nombre do points d’eau souf’trent encore do ha désaftection d’une partie des usagors. Elle

est due, entre autres, a ha difficuhté d’accès am point d’eau, hiée a une desserte insuffisante

(dispersion do I’habitat, accossibihite de ha nappo), a ha concurrence des points d’eau traditionnels ou

encore par he betail (priorité d’accès), aux temps d’attente (debits faibles). La pérennisation du service

n’est pas encore assurée:

- d’une part ih est ditficile d’amener has intervenants a se placer dana une optique a hong

terme (bénéficlaires sensibihisés a une Opargne en vue du renouvellement, fournisseurs

investisseurs pour uneorganisation dun SAV viable);

- d’autre part aucune disposition n’a été pnse pour quo soiont poursuivies los actions de

formation et d’appui àhagestion vilhageoise aprés he projet.

L’expérience des baihheurs do fonda européens pose surtout ha question de ha pertinence dune

approche qui donnerait un role prépondérant am secteur privé dons Ia gostion des ouvrages

hydrauhiques.

La pertinence d’une stratégie comme cello engagée par DANIDA am Ghana est difficihe a évaluer

dans ha mesure oU los rapports d’évaluation ne présentent aucuno analyse des capacites réohhes de

GWSD (organisme en charge de l’hydraulique rurale), des Assemblées do Distnct ou dos

communautés viltageoises et de hours volontés réciproques aparticipor ahadynamique attendue.

Un con trat pour queue garantie ?

En Mauritanie, Ia proposition d ‘une formule de “contra? en garantie totale pour Ia

gostion de pompes amotricito humaine par lo fournisseur Vergnet (150 ECU/an, soit trois

fois le coOt moyen d‘entretien d ‘uno pornpe a motricitO humaine pendant los premieres
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années) ost ambiguO. Une partie du fon’ait annuel cons?itue une provision en vue du

remplacement au bout d ‘environ 7 ans de composants coUteux (baudruche). Cependant

be contrat n ‘est Otabli que pour une durée de 3 ans, of condifionné par l’adhésion d’au

moms 75 villages sur las 100 équipOs sur financement CR). Dons uno proposition

similaire au Burkina Faso (CR), 1997), Ia même sociétO s’engage a provisionner une

Opargne de 42 ECU/pornpe/an pendant 10 ans, mais soul le contrat do maintenance

annuel bOnéficie d’une caution bancaire. Aucun mocanisme de protection do l’épargne

ainsi constituée n ‘oat donc prO vu : fly a bien “contra?”, mats pas cc garan tie ‘...

Cette situation eat d ‘autant plus Otonnarite quo dons Ia mOme zone 200 pompes doivont

Otre installOes par le memo fournisseur sur financement japonais. Le problème apparalt

donc surtout Otre un manquo do responsabilisation du fournissour : ce devrait O?re a lui do

mettre en oeuvre ?ous les moyens nécessairos pour obtenir l’adhOsion du minimum do

villages roquis (il Iui suffirait d’un taux de rOussite de 25% simplement ce qui eat bien

infOrieur aux rOsultats obtenus par los équipes d’animation des projets : 68% sur be projet

de Ia CEO dana be Guidimakha).

Lea usagers son?, dans cotte proposition, appelés a payer a l’avance un service que rien
ne leur garantit qu7l leur sera effectivement rendu. L ‘absence de recherche d’un système

do protection des intéréts dos usagers denote avec l’approche c par Ia demande

annoncée par be bailleurs de fonds (qui le conduit par ailleurs a limiter les quantitOs d’eau

produites).

Le degré de pertinence de fe/los propositions, retenues par Ie bailleurs do fonds et

considérées par lea responsables du projof comme une cc avancée” dana le

désengagement de l’Etat, nous semble donc trés faible.

De façon gOnOrabo, on cons?ate quo los projefa tendent a faire Ia promotion de schérnas bãtis sur des

concepts exogènes qui sont souvent loin de roncontrer l’adhésion dos nationaux. I lea reçoivent a
titre experimental, mais exprirnent un fort bosom do dévolopper beur propre capacitO d’analyso, a
travers des Ochanges d’expériences entre responsables do l’hydraulique vi!Iageoiso. La participation
des populations, of Ia reconnaissance do leurs structures representatives cornrne des partenaires a
part entière do Ia mise en c~uwedo I’hydraullquo vibageoiso estbien souvent encore plus un principe

qu’un faitrèe/.
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La projet de Ia KfW am ~‘yj~j~otfro a cat égard un example unique at ha description succincto do S05

premiers résulats eat encourageante (voir en annexe 3 ha reproduction de I’artide du PsEau n°25-

rédigé par he chef de projet). La rapport technique at financier do ha Cehlule do Conseih aux

Adductions d’Eau Potable, qu’il amis en place, indique sur Se page do garde un financoment conjoint

do ha Répubhique du Mali, do ha KfW at des Associations d’Usagors, reconnaissant là exphicitement

heur participation financièro.

4. 3. Discussion

Pour cc gui concerne Ia viabilité

I reste que l’experience menOe actuellernent au travers de ce projet concerne uniquoment Ia gestion

do centres secondaires, pour lesquels /0 nombre d’habitants offre une meilleure possibilité do

trouver un personnel alphabétise ou do qualité pour une gestion plus efuicace, et une meilleure

rontablité en divisant lea coOts par augmentation des quantités distribuOes. I subsiste une zone

difficile entre ía pornpa gérée individuellemont (privée) et be petit reseau d’adduction pouvan? Otre

géré par un opéra?eur individualisé pour le compte d’un grand nombre. La pornpa a motricitO

humaine, Oquipemont unique place en responsabiité communautairo reste d’une gestion difficile et

aucune experience a ce jour dana cette cc zone no pout Otre es?imée comme concluante: en

?erme de renou va/lemon? do l’equipement, Ia pompe nOcessi?e pratiquemen? toujours un appel de

fonds externe pour so rehabilitation.

En tam?, seuls les deux extremes (le point d’eau individuel équipé~ou be rèseau d’AEP) semblent

susceptibles de presenter un minimum de potential do viabilité. Soit l’equipement eat propriété

individuelle mais flprésen?e alors Un probi’éme d’équitO d’accès a Ia ressource au sein du village, ou

d’obten?ion difficilement pensable de subsides privés de Ia part de bail/ours do fonda, soit le reseau,

propriéte de ía communauté, eat gere par un opOrateur pour Ia compte do ía collectivité. Dons les

deux cas Ia cc gestion operationnelle communautaire “ disparait.

Pour cc gui concerne Ia gualité de I’eau

Sur le plan Iegislatif of reglementaire, des textes nationaux doivent encore trop souvent s’Ocrire,

accompagnés des dispositions a prondre pour leur application. Quand on perle do standards et de

normes, ilfaut Otre attentif àne pas appliquer trop exclusivement certains parametres de qualité d’eau

au vu du potentiel a? do l’accés aux ressourcas, en fixant ainsi des objectifs irréalistes. L ‘apport d’un

projet doit Otre une amelioration des conditions do vie par rapport a une situation actuelle, parfois

28 on ne tient pas compte daris ce raisonnement du cas du puits traditionnel, considéré comme naturellement

adapte
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bien loin sous tout standard, quitte parfala a accepter uno norme cc in!Orieure “. C’ast avant tout un

objectit de bénOfice final do l’usager et da qualité minimum d’infrastructure a of frir, infrastructure don

les populations pourront assurer ía viabilité par leur priso en charge. Ceçi pout a-nanor un travail

important d ‘adaptation des textes qui existent deja et qui soft inadaptes au contoxte de l’hydraubique

rurale.
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5. EFFICIENCE

5. 1. Contribution des bénéficiaires

Participation

A l’examen en phase 1 des documents d’évahuation do projets finances par ha C E, d eat apparu quo he

principe d’associer voir de substituer ha participation des bénéficlaires a un travail do

cc profossionnels nest ni pertinent ni efficient. I entraine une diminution do ha quahite du travail et

des problémos do responsabihite.

D’autre part he respect par los vilhageois do hours engagements doit conduire aexiger ha mise en place

effective dune cotisation des Ia pose de ha pompe. L’absence do statut juridique dos comités de

point d’eau et has imprécisions concernant ha propriété des équipements et infrastructures no

facihitent pas de tels engagements.

Le projet DANIDA au Ghana met l’accent sur h’imphication des opérateurs hocaux àtous los niveaux

do Lamise on oeuvre du projot, quitte ales former pour hour permettre d’acquerirles compétences qui

hour manque. Le résuhtat annoncé ost double: une diminution des coUts d’ingenierie et

l’étabhissement do contacts directs entre lea opératours ethos villages. On remarquera toutefois quo

los rapports devaluation no permettont pas de quantifier ce résultat.

L’adhésion des villageois est d’autant plus forte quo l’on prend he tomps d’une information, et do

négociations préaiabhes sur ha nature du service a mettro en oeuvre. La CFD comme le FAC

annoncent une sehoctivité accrue des villages bénéficiaires, par ha réalisation d’études préalables sur

ha cc motivation a payer” l’oau. Désormais lea contributions initiales doivont être significativos et

etfectivement décaissées. Les montants dos contributions initialos sont progressivoment entrain

d’être réévalués sur Ia plupart des projets : méme si ha référence couranto rosto une contribution de

80 a 125 ECU, on roncontre des apports de 245 a 280 ECU pour des pompes manuehhes am

dens has regions do Kéniéba at Batoulabé, at on Mauritania ha référence est désormais étabhie a 15%

do ha valour do I’investissement.
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~c L ‘après-partjcjpatjon “

Un des problèmes des contributions initiales c’ost qua hour utihisation est mal définie. Trop souvent

elles n’ont constitué qu’un premier apport a Ia caisse villagooise, incontrOl able.

En Guinée Bissau (CFD, projet démarrant en 1997) on amorce une évohution: he fournisseur des

pompes doit percevoir 33 ECU par pompe directement do ha part dos villages (2% do ha valour do

l’équipoment); rnais en fait ce sont lea contributions obtenues rOellementqu’il ost autonsé a déduire

de hafacture qu’~présente au baihheur: cette operation ne présente donc pour hui aicun risque, he non

paiement do certains étant pns en charge par ho projet.

Au Ghana has contributions initiales servant a rémunérer directoment par lea villages certainos

prestations réahisées par hes opérateurs hocaux.

Au Burkina Faso, lea projets dos coopérations danoise at hollandaise ont falt déposor hes sommes

collectées sur un compte commun qui devait étre utihisé am financement du suivi par Ia Direction

Régionahe do I’Hydrauhique. Cependant cette ouverture en direction du financement du suM post-

programme s’est heurtée a l’impossibilité hegahe pour une structure administrative d’utihiser

directement les sommes queUe coHecte. Pour he projet Mouhoun (KfW), ces montants ont été

places sur un compte de ha Direction Régionahe do l’Hydrauliquo et no pouverit êtro prélevées du fait

d’un bhocage administratif. Pour he projot Sourou (DGIS), les sommes ont óté déposees sur un

compte bancaire individuel am nom do chaque village en vue de servir cornme fonda de garantie

ultérieur.

5. 1.1. Entretien, maintenance

L’etficienco des financemonts engages dens he cadre des projets d’hydrauhique vihhageoise depend

beaucoup des dispositifs mis en place pour un suivi post-projet des activités qui concourent a Ia
pérennisation du fonctionnement des équipements.

Des elements recueillis en premiere phase, N ressort quo I’entretien par has artiaans-réparateurs no fait

pas l’objet d‘analyses qui permettrait d ‘en apprécier l’etficience et ha viabihité tinancière. I en eat do

méme pour los systèmos de commerciahisation do pièces détachees. L’effort des fournisseurs so

rehàche aprés ha fin du projet. Uno manière do s’assurer de hour fidéhité serait do no hour donner do

nouveaux marches qu’après enquêto sur h’efticacité du résoau do service après-vento.
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La formation insutfisante ou trop rapide des comités do gostion, conduit linalement a étabhir une

mauvaise image do hours capacités a apporter une contribution majoure a ha gostion dos installations,

alors qu’oux seuls sont capables d’assurer un contact de proximité avec es usagers.

Eventuellement, ha CF D accepterait de financer am Burkina Faso un projet pilote do I’ordre do 5

MECU visant àétabhir un schema de concession privée des points d’eau, l’objectif étant d’enrayer he

financementpar lea bailleurs do fonds des rehabilitations des points d’oau. Au-deJa do Ia phase do
projet, he nouveau schema d’exploitation des ouvrages hydrauhique propose I’établissement dune

redevance do 10% sur lea recettes générées par lea structures d’appui pnvées, afin do doter

l’administration décentralisée dos ressources nécessaires pour assurer un suM etficace do hours

activités at un contrôho des résultats obtanus. Los financements mobihisés soraient consacrés pour
25% ado h’assistance technique, at 12% àdes actions deformation at d’animation.

On a beaucoup corn pté sur lea fournisseura do pornpea pour developper un environnement local

performant dana Ia cadre de leurs obligations do service après-vente: I/s ont participe activement a Ia

formation dos artisans ruraux 0? on? pns en charge ía constitution do stocks do pieces dé?achées.

Toutefoia leur opérationnalité en milieu rural n ‘eat pas prouvee, at lour implication dana I’organisation

de Ia maintenance ne so ?raduit pas toujours par une meilleure efficience. Ainsi au Burkina Faso Ia

société Vergne? a fait une proposition (CEO, 1996) pour ía prise en charge par elle de ía maintenance

de 750 nouveaux points d’eau: Ia société demande pour cola au bail/eurs do fonda un financemen?

pour Ia mise en place du réseau d ‘artisans et Ia aensibilisation des villageois aux contrats de

maintenance, d’un montant do 585 ECU par point d’eau, soit 8% du coOt d’investissement e?

finalement un coOt compa-able, en moyenne, a celui des équipos d’anirnation d’un proja?

d’hydraulique village oiae cc classique “. En outre, olle n‘envisage pas, dana so proposition, d’impact

au niveau des 1.000 autres pompes (Vergnet egaloment et autres ~y~.s) déjà implantOes dana Ia
zone do projet. Financer l’implantation d’un opérateur prive plutOt quo l’animation traditionnelle

pourrai? être intéressant sion retour co/ui-cl obtenai? l’autofinancement par lea villages concernés des

rehabilitations des pompes en panno. Elles sont au nombre do 300. Lour rehabilitation represente

un marché da l’ordre do 50% du budget d ‘animation requis (voir aussi encadré p.37).

La mise en place de structures autonomos do suM ot do conseih amx gostionnairos des points d’eau

est une solution nouvelle, testes dens plusieurs pays : am !~ sur Ia projot do ha KfW, on Mauritania

avec ha cooperative NASSIM (C F D):

• am !~1~1~ha Cellule de Conseil aux AEP (1 comptablo, 1 ingéniaur, 1 assistant technique a temps

partiel) est en liaison radio quotidianne avoc los exploitants, assure leur formation at he contrôle

technique et financier des installations at do hour gestion. Le fonctionnement do ha Colluhe est
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actuehlement subsidié en grande partie sur fonds do ha KfW (assistance technique Gauff), mais
ella devrait assez rapidement étre complètement autofinancé grace a une redevance de 0,03

ECU/m3 sur lea vohumes vendus par lea centres appuyés par ha Cellule. En 1997 ella percevra

12.000 ECU pour 6 centres, at ella estime pouvoir atteindre son équihibre financier avec ha prise

en charge d’une trentaine do centros.

• en Mauritania, he budget de NASSIM (1 responsabhe et 1 animateur) roprésente 30% du coOt dos

contrats do maintenance, soft 125 ECU/an/pompe: pour 100 pompes instahléos, et avoc un taux

d’adhésion do 56% am démarrage de son activité, los ressources actuelhes pour he suivi soft de

7.000 ECUparan.

5. 2. Financement

5. 2. 1. Mise en oeuvre

Durée

La durée des projets est limitéo de 4 a 5 ans tout au plus, mais lea activités peuvent so voir prolonger

en phusieurs projets successifs avec une certaine continuité. Méme pour un organisme comme

DANIDA qui envisage des he depart son action dens ha durée (engagement sur 20 ans), Ia mise on

oeuvro dos projets ost conçue en phases successives. Si l’objectif global ost he memo pour

l’ensemble du programme, chaquo phase fait ‘objet d’une redefinition des objectifs specifiques en

fonction des résultats acquis et de h’évohution des dynamiques. Par exemple, am Ghana, ha premiere

phase do projet DANIDA était dirigée pardes spécialistes on hydrogéologie; laseconde aété confiée

ades socio-économistes.

Contrepartie nationale

Si lea moyens maténehs et financiers a mettre en place dens he cadre des activités do projets sont

réguhièromont définis, par contre on no connait pas los capacftés at contributions réehles des

partenaires charges do ha miss en oeuvre du projot (administration, vihlagoois, fournisseurs...). Le

coOt du projet constituo l’information do base~at ha contrepartie nationale n’est en général pas

analyses ou évaluée, pas plus que lea coOls do renouvelhement of do maintenance.

29 Pour les projets de a CE, le pnx de revient des ouvrages se himite a ha presentation dun coüt unitaire (de
14.000 a 23.000 EcU), sans analyse de ha structure do ces coüts. Les équipements (forages, pompes) ont
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La contrepartie nationale do h’Etat bénéficlaire du financoment ost ditficihe a évaluer. I parait toutefois

evident quo he niveau do contribution do l’Etat aura tendance a être he au degre d’autonomie qui ui

ost laissé dens ha gostion du programme at a l’importanco des retombées directes do cehui-ci dens he

pays.

Ainsi, he financement d’un programme par ha CFD ost fortement conditionné par ha presence d’un

ingénieur-conseih français sur ho projet at d’une assistance technique am niveau institutionnel

(financée pa-he FAC). Devent haréticence do plus en plus grande dos Etats (cette dernière clause a

ete a l’origine d’un bhocage de plusiours années entre ha CR) et Ia Côte d’lvoiro), he principe d’une

rosponsabihisation du bureau d’études par rapport a ha quahite dos résultats pourrait ètre étudiée. La

CR) accopte on outre maintonant, lorsque los ressources existent (comme am ~, le transfort des

compétences sur hes bureaux hocaux.

L’action de DANIDA se mouhe dens he cadre de ha pohitique do l’eau du pays, mais en retour cot

organisme exige quo hacontrepartie nationahe (10% du financoment) soit of’foctivement hibéréo (donc

qu’ehhe ne soit pas simplement constituée d’un apport en personnel ou en mise a disposition

d ‘infrastructures).

Lorsque los investissaments sont finances par un credit, ha participation do h’Etat est maximalo.

Toutefois, ii ne supporte pas toujours directement cetto charge : am ~ ho remboursement ost

assure par ha CMDT~pour lea ouvrages réahisés dans ha zone cotonnière. En outre, he coOt du credit,

donc he niveau do contribution do l’Etat est trés variable pour un memo baihleurs do fonds : ih ost do

44% phus éhevé en Côte d’lvoirequ’en Mauritanie(CFD).

Enfin, que signifie un engagement par h’Etat Mauritenien d’assurer he renouvellement des installations

quand on salt qu’en 7 ens he budget de h’Etat pour he socteur do I’l-tydrauhique n’a pas évohué?

Rehabilitations

Le parc de pompes a motricité humaine a beaucoup vioihhi (los premieres réaiisations datent des

années 75) et de plus en plus los bailheurs do fonds sont solhicités pour ho financement de hours

rehabilitations.

represente 50 a 75% du coüt total du projet. L’assistance technique a représenté 6 a 10% du coüt total du projet
(elle peut atteindre 21%) ou environ 0,05 hm/ani~ointd’eau.30Compagnie Mahienne des Textiles
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Au NIQer, lamise en Oeuvre d’un important programme do rehabilitation du parc do pompes dens ha

region de Tihlabéry(CFD, 1992) aété l’occasion do donner un rôhe majeur a-i fournisseur de pompes

rémunéré a Ia lois pour lea travaux de rehabilitation et pour ha miss en place d’un dispositif do

maintenance. Ce fournisseur areçu ainsi 80% du financement mobihisé par cette operation’ Le coOt

do cette operation eat rovenu a plus de 4.200 ECU par point d’eau, soit plus de 70% du coOt

d’investissement initial. On ostima que ha réorganisation de ha maintenance a représenté 35% du

budget global. Le rapport d’évaluation du projet no donna pas d’appréciation sur los résultats de

cetto operation en terrnes d’améhioration des conditions de pérennisation des equipemonts.

Au Burkina Faso, has financements programmes pour lapériodo 1995-2010 (MEE, 1996) portent sur

6.170 nouveaux ouvrages et 4.415 rehabilitations, dens l’hypothèse 00 parahhèlement he système

d’exploitation et do maintenance se réorganise, at entraine uno pose en charge croissante dos coOts

de rehabilitations par lea populations.

Pourtant, l’évaluation du programme du Conseil de l’Entente indique q u ‘environ 60% des artisans-

réparateurs formés restent ac?ifs plusieurs années après Ia fin du projet, avec un chiffre d’affaire

moyen de 17 ECU/mois. Leur chifIre d’affaires total est ainsi estimé a 8.800 ECU/an, soit seulement

0, 15% par an du montant total inves?i par le projet, ot 0,6% par an des dépenses engageea par le

projet au titre des actions d ‘accompagnement. Si l’on considère quo c’es? sur ces opérateurs que

repose essentiellement ía pérennisation du fonctionnement des installations, on pout

raisonnablement penser quo l’efficience des financementa mis en oeuvre est faiblo: soit lea

prestations engagOes pour Ia mise en oeuvre du programme son? trop coOteuses en regard du

marché local (ce qui expliquerait los difficultés do mobiliaation financière des populations), soit ces

artisans ont été ma! positionnés dans un role des lors trop ma! valorisé.

5. 2. 2. Suivi et q~estionde Ia ressource

Programmes de gestion des ressources en eau

S71 est indeniable qu~iast nécessaire do mettre en place dos strategies do gestion qui visent a

preserver lea ressources en eau pour lea generations futures, on remarque quo cot objectif n ‘Os? pas

toujours sous-tendu par I’effort de rationalité qu’ll sernble pourtant annoncor. Ainsi cornrne nous

l’avons déjà mentionné plus haut, au Burkina Faso, DANIDA, Ia CFD,le FA Cot Ia CEs’apprêtent ou

ont deJa commence a mettre en oeuvre simultanérnent, et sans coordination, 4 programmes majeurs

de ges?ion de Ia ressource: gestion des bassina versants, gastion des Ouvrages d ‘exhaure, 8?
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assistance technique a Ia g estion do Ia reasource. Ces actions viennent s ‘a/outer a d ‘autres don? lea

financements viennent d’être récemment achaves: Ia mise en place d’une base do données sur lea

points d’eau (BEWACO & appui a Ia OEP/Eau: Pays-Bas DGIS) et Ia modélisation du bassin du

Nakambe (sur financement P NUD).

lost difliciho d’estimer he montant total des financemonts ainsi mobihisés am titre de ha gestion des

ressources en eau ~. Une telle multiplication d’initiatives non coordonnées entre elles est fort

probablemont peu officiente.

Do manière generahe, lea banques do données do gostion des rassources se maintionnent avec

beaucoup do diflicultès hors cadre do projet ou perdent assez vito do hour pertinence par manque

d’évohution at d’actualisation reguhiere des informations. La base do données PROSPER

dévehoppee par le BURGEAP en Guinèe et am Bènin par example presente do nombreuses lacunas

dues aquelques erreurs do conception ot surtout a un manque do riguour critique do ha part do sos

utihisateurs dens h’introduction des donnèes~.Des financements CFD pour ha modernisation do cos

banques de données (PROGRES en Guinée, BAREME am Bénin) permettont d’uno part h’évohution

de h’outih de gestion at d’autre part de corriger dens he méme temps un certain pourcentage d’erreurs.

I reste qu’à termo lea rossources financières nécossairos am maintien do ces mémoirea de

I’information restent aleatoires.

Valorisation de Ia ressource

Même Si on ossale de prendre do plus en plus en compte Ia demande des usagers dens ha mise en

oeuvre des programmes hydrauhiques, he pompage manuel rosto souvent une option de référence

quo h’on vulgarise systematiquement. On dispose de peu d’informations sur h’appreciation quo

portent sur huE lea usagers, ethos petits systèmes d’exhaure mécanisés (solaire par example) sont

encore trés hargement méconnus. Or lea performances réehles des pompes a motricité humaine sont

Iaibles, do l’ordre do 1m3/h at en moyanne do 3 à4 m3/jour. Au Burkina Faso, une estimation (CFD,

1997) indique quo 15% dos forages actuelhement équipés do pompos a motricité humaine auraient

un debit do plus do 5m31h (pouvant donc potentiehhement servir a do potites adductions) at 36% un

debit de plus do 2 m3/h

En fixant dos normes do desserte élevéos (20 h/personneljour), de nombreux forages ont et~
considérés négatifs parca quo, avec un debit inténeur a 1m3/h ils ne pouvalent approvisionner

corractement has populations concernées: un invostissement important était donc abandonné (30%

31 ce qui a fait dire a un ingénieur que ‘~Ionemplole les défauts do I’outil poury in? roduire des erreurs a...
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des forages dens certaines zones), ahors qu’on ramenant ce cntère a un minimum de 0,6m31h on

pouvait satisfaire has bosoms en eau potable d’un groupe do moms do 250 habitants (considéré pa

ailleurs arbitrairement comma seuil minimum d’equipement).

La développemen? du service de l’eau en milieu rural est reconnu aufourd’hui comme une

Composante importanto do l’amOlioration en condition de we on milieu rural. Mais on remarque quo,

alors quo I’on commence a prendre en compte Ia demande des usagers pour définir le service a
mettre en oeuvre, lea invastissements réalisôs no son? janais évalués par rapport a Ia ressource

disponible. C)- cotta ressource eat partois rare, et sa mobilisation eat trés coOtouso. Une trap faible

exploitation des disponibilites au niveau local, alors que Ia service eat encore loin d’être dé veloppé,
se traduit donc en terme de mauvaiae officience des financements mobilisés.

5. 3. Discussion

A ~ropos de Ia misc en oeuvre

Une selection plus sëvère des bénéficiaires des programmes d’hydraulique villageoise ne doit pas

donner l’impression quo toute Ia responsabili?é do leur viabilité a long terme repose sur ía seule

volonté a payer” des populations. D ‘une part Ia mobilisation a long ?erme d ‘une collectivité est

tout autant une question d’organisation quo de gestion financière. D’autre part, cette volonté a payer

depend étroitemen? de l’environnement crOé par le projet lui-môme.

Elle sara encouragée par une option forte du projot en favour d ‘une rnobilisation des ressources

locales et de Ia promotion do marches locaux: II doit contier un maximum do pros?ations a des

opérateurs locaux, mais ausai ancourager a ce quo los marches de rehabilitations soient traités

directement entre les villagea at los opérateura. Une telle approche non seulement permetira aux

usagers d ‘entrer en contact direct avec lea opérateurs locaux, mas elle contribuera aussi a établir des

ordres de grandeur de coOts qui soiont beaucoup plus àportea des villageois.

Peu?-être a titre d’argument do ce qui précède, l’oxemple suivant nous semble bien traduire cette

dernière phrase: Ia société BTI, en Mauritanie, a produit une liste de pnx de systèmes do pornpage

solaire qui établit Ia cornparaison entre Ia prix PRS” (programme don? ella a rOalisé lea

installations) et Ia prix BTI” qui Os? révOlatrice des distorsions qu’un programme pout introduire

dana ía perception par lea populations des coOls du service mis en oeuvre.
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Type de pompe Prix PAS en Prtx 6Th en M Reduction en
MOuguya~ Ougya

P3 5.805 1.407 75%
P4 7.881 4.377 44%
P5 10.951 5.522 50%
P6 12.508 7636 39%

L ‘offre commerciale do ía société BTI est do 39% a 75% inférieure au prix des memos systèmas

qu’ello a instailé dans 10 cadre du PRS.

Qu ‘en eat-il ainsi du coOt reel do l’hydraulique villageoise ?

A propos de I’orqanisation de Ia coordination

En l’absence do coordination entre lea interventions des differents baillaura de fonda, I’efficience

des financementa engages sera toujours trés laible, quelle quo soit Ia qualité des objectita délinia. I

semble quo c’ea? a l’Etat que doit revenir l’organisation d’une telle coordination. Elle suppose

l’oxistence d’une formulation claire d’une politique pour lo socteur de l’eau, et de Ia part des bailleurs
do fonda une volon té non plus de diriger mais d ‘accompagner l’évolution de ces politiques et

d’accepter qu’elles soient un processus lent et complexe qui a surtout besoin, pour érnerger, do

coherence et d ‘une circulation active d ‘in formations. Lea experiences de Ia coopération danoise ou

hollandaise au Burkina Faso montrentgil est diffidile pour un organisme de cooperation bilatérale do

jouer le role do facilitateur d ‘une telle coordination. Ne serait-ce pas plutOt, au mains au niveau des

pays europeans, le rOle de Ia Commission Européenne ?

A pro pos de Ia participation des opérateurs

Au FA C, on estimo qu 71 serait préférable, plutôt qua d ‘établir en dogma Ia pérennisation du

fonc?ionnement des equipements et de financer sous ce pré?exte des actions do suivi pos?-

programme, d ‘acceptor q u 71 puisse y avoir, en hydraulique villageoise comme ailleurs, des échecs.

L ‘hydraulique villageoiae bénéficie do plus de 15 années d ‘experiences, au coura desquelles une

part importante do Ia population a dO prendre goUt au service qui lui ost offert, at elle n ‘est

certainomont pas prêto a l’abandonner. On ratrouve Ia méme attitude chez DANIDA, ou l’on demande

qua !‘on fasse confiance “ aux villagaois et aux operateurs locaux : ca dolt être leur intérêt, a long

terma, qua I’hydrauliqua villageoise sa développo et soit viable. Considérer ainsi qu ‘un taux

d’insteilations hors service do 30%, frequent dans un grandnombre de regions, eat acceptable

repose sur l’hypothèse quo Ia risque do le voir encore so détériorer Os? trés foible. Aucun élément

d’lnformation no permet capendant aujourd’hui do Ia valider.
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6. EFFICACITE

6. 1. Fonctionnement des ouvraaes

Les quelques enquôtos dana las vilhages disponibhos indiquent un pourcontaga do pannes trés

variable d’un pays a l’autre, at dens un meme pays ha situation pout êtra différente d’uno r~gionou

d’un programme àl’autre. L’âge des pompes est apparu comma étant un tactour important: ha taux de

panne a.i Burkina Fasoétait (en 1995) de 31% pour les systèmes ages de plus do 7 ens, contre 14%

pour lea instaJhations plus récentes. Au bout de 8 ens, l’évaJuation des actions du Consail de

h’Entente (Niger, Tchad, Burkina Faso, Côte d’lvoire) montre des taux de panno allant do 21 a 47%

solon lea regions. Las raisons des pannes étaient èvahuées do ha taçon suivanto: 53% par

negligence, 20% par manque do pièces, 14% du fait do l’âge, 14% sur cause technique. On estimait

d’autre part que 18% des pompes avaient été mah imphentéos.

Au Burkina Faso, 70% des comités de point d’eau sont capablos souloment de faire face aux

déponsos annuelhes d’entrotien pendant lea 5 premieres années do fonctionnement (CFD, 1997).

Or en 1997 plus de 70% des pompes du pays ant plus do 5 ans d’âge. Devant he constat que 58%

des Comités de Points d’Eau n’approvisionnaiont pas reguhierement leurs comptos, ha CFD asuggèré

a.u Burkina Faso que soit systématisé h’ótabhissement de contrats préahables de maintenance. Solon

DANIDA (Ghana, 1995), par contra, ha mise en oeuvro de contrats de maintenance preventive ost

incontrôhable, et no pout do toute façon pas être imposée car elhe rolève d’une decision do ha

communauté. Le rOle du projet devrait étre de faire une promotion intensive de l’exploitation at do ha

maintenance atm de suscitor une demande des vilhages vars los operateurs prives.

Las evaluations menées au Niger (FAC, 1989), observant des taux do panne do 40 a 70%

aboutmssaiant aux mémes conclusions: ha” prossion des vihlageois est insutfisante pour faire tourner

ha chaino artisan-réparatour - magasin do pièces détachées”. En 1992, he taux do panne y était

toujours do 40 à50% sur un parc de 1.823 forages (CFD, 1992).

En Mauritania (CFD, Guidimakha, 1996), 35% dos pompes étaiont en panrie au bout do 4 ens, et

40% un an plus tard. La rapport d’évaluation estime qua he manque d’inforrnations des villageois sur

has coOts récurrents (pouvant atteindre 125 ECU/en dens he c~d’uno utihisation intensive des

ouvrages) est hargomant responsable do cette situation. I taut ajouter égahement qua he fournisseur
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n’a pas maintenu do stock de pièces détachées dens cette region éloignée (cotta dèfaihhance a

d’aihleurs conduit a h’exchure des consultations menées ultérieurement par ha CFD dana ce pays).

Malgré es conditions sévères mises par ha CFD au tinancement d’un programme en COte d’lvoire, qui

en ont retardé do 6 ens ha mise en oouvre, los objectifs en malière d’entretien du parc do pompes

n’ont pas été attoints (concurrence entre projets, pressions pohitiques, ...). Toutofois ha yenta d’eau

est bien étabhie ; oDe est pratiquoe par 40% des villages (CFD, 1996). Dens he cadre du programme

Conseih de l’Entonte/phase II, seuhement 0,5% des CPE ont ouvert un compte d’epargne et hes

dépenses ont été dens 70% des cas inférieures a 33 ECU (dont en moyenne 6 ECU do pièces do

rechange).

Evolution des taux de panne en COte d’hvoire

1991 1992 1993 1994
Taux do panne 16% 20% 30% 40%

On ne trouve nulle part d ‘élémen?a d ‘appreciation des uaagers sur Ia type do pompes gulls u?iisenl.

Le plus souvont les usagers n’ont pas choisi laura equipemonts: c’est donc une charge qu’on leur

donne en leur fourniasant une pompe... at l’on s’approprie difficilement une charge!

6. 2. Participation des populations

Une mauvaiso appreciation du temps nécessaire pour obtenir une réehle participation des

populations pout conduiro àdos résultats fort différonts des objectifs cibhés.

Au Ghana, bien quo DANIDA alt soutenu une pohitique basée sur ha demande des communautés

vihlageoisos, he niveau do contributions financièros des populations au demarrage du projet était

fable et ih n’était pas exigé qu’ehles soient déposéas avant he démarrage des travaux sur un compto

bancaire. Ion est résulté une trés forte demande (pumsqu’ehle n’était limitée par aucune contrainta),

faisant so concentrer l’activité du projat sur las etudes do faisabilité, au detriment des actions de

formation at d’éducation a ha sante at a l’hygieno. Las contributions n’étant pas proportionnahhes au

montant des investissements, il en est résutté une promotion d’options coüteuses. Au terme d’una

premiere phase do 4 ans, II a été décidé do stopper cotta approcho at do determiner une

infrastructure do base, au-délã do laquehlo ha population souhaitant un service supérieur so volt dana

l’obhigation de participer a hauteur do 5% do ha solution do base plus 10% do h’investissemont

additionneh. Les usagers devant supporter une forte contribution aux surcoüts engendrés par
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des options par rapport aux normes étabhies par he projet, if en a resulté que ces options sont

rarement solhicitées.

On constate qu’au fil du temps un écart sa creuse entre gostionnaires at usagors (gestion de moms

en momstransparente). Le principe du bénévohat est rarement mis en pratique par las gestionnaires

fauto d’une rémunération motivanta, at les détournements de fonds sont frequents. Au cours d’un

séminaire national sur ha maintenance au Burkina Faso (1996), on a estimé qua he mauvais

tonctionnemant des comités do point d’eau ost souvent dü a une standardisation trop poussee do

l’organisation (comité impose de 7 membres) et a h’insuffisance de leur formation en gestion.

Par aihleurs, has premieres experiences montrent quo ha docentrahisation au profit dos colhectivités

locales domande un accompagnomont fort, ansi que he préconisant, on h’a déjà vu, los directions de

h’Hydrauhique du Bénin ou de ha Mauritania. Au Mali (KfW), les mesures d’accompagnement de cette

décentrahisation paraissent démontrar leur efficacité. Par contre, au Ghana, Ia processus do

restructuration so heurto adeux obstacles: d’une part l’opposition do h’administration ehho-mème, qui

volt perdre une partio do son pouvoir, at d’autre part ha tontation au niveau local d’utiliser

raccroissemont du pouvoir des assembléas do district àdes fins pohiticiennes.

6. 3. Impacts des proqrammes d’hydrauhigue vihlageoise

6. 3. 1. Amelioration de l’accès a l’eau

La proximité du point d’eau est genéralement considérée comma he premier at principal impact positif

des projets. L’impact sur ha sante qui en résulta ost toutefois réduit par he maintien d’une utihisation de

points d’eau traditionnels (la population no vit pas en permanence dens has villages), ou par lea

contraintes d’utihisation qui résultent de choix techniques au nivoau du point d’eau ou du

dimensionnement des infrastructures.

Le F AC a réahisé en 1996 une étude sur les systèmes de dosserte en eau potable par postes

autonomes ou bornes-fontaines dens 3 pays (Niger, Bénin, Guinea):

• un temps d’attente da plus do 15 minutes est estimé prohibitit (at ce d’autant plus que ha distance

àparcounr est grande);

• pour 75% des usagers ha borne fontaine eat estimée proche en dessous de 200 m do distance,

ai-dehà do 250m, lea populations estiment he plus géneralement quo he point d’aau est (trop)

éhoigné;

• he pnx do l’eau est variable d’un ondroit àh’autre, mas de façon génerale los lemmas sont environ

deux fois plus nombreusas qua las hommes ale trouver élevé: dens 40% des cos ce sont elhes en
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effet qui ont ha charge du paiement do h’eau, at do plus dens 22% des cas elhes y participant avec

hour marl.

Los taux do panne variant beaucoup en fonction du bosom on eau : 25% au Sahel (Burkina Faso

Yatenga), contra 40% on Côte d’hvoiro: if semble donc quo ha motivation des villageois n’eat pas

qualitative: he lien eau/santé n’est pas fait par es usagers at h’impact sanitaire des programmes

d’hydrauhiquo villagooiso semble rosté himité (FAC, 1996). L’éducation sanitaire passe donc mal. Un

indicateur qui devrait ètre relevé, c’eat ha durée do ha panne en fonction de ha saison : un délai moyen

do reparation fable on saison des plulos serait he signe d’uno sensibihité plus granda aux aspects

sanftairea (DANIDA).

Dopuis h’établissement du statut do concessionnaire dens has centres secondaires do Mauritanie, on

observe ha naissance d’un veritable service do l’eau do proximité: multiplication des brenchements

individuehs, transport do l’eau par des charretiars (parfois par los fontainiers eux-mémea, qui

améhioront ainsi do facon significativo hour rovenu) dens has quartiars non desservis. On a pu

observer, egalement en Mauritanie, a Oum B Koura, un example unique do tarification différenciée

en fonction do ha distance do ha concession au point d’eau: lea cotisations sont 0,05 ECUfjour pour

los families situées a moms de 50 m, 0,025 ECU/jour pour cellos situées ontro 50 et lOOm ot 0,01

ECU/jour pour celles qum sont situées àplus de lOOm (PSEau, 1995).

Au f~jhesconsommations ghobales ont double on 5 ens sur has AEP tinancées par ha KfW (1997),

mais elles restont en moyenne do 10 l/p/j.

Dans son rapport sur he secteur de l’approvisionnement en eau et do h’assainissement (1996),

‘UNICEF analyse ha definition par 54 pays do ce qu’ils considèrent comma une amelioration de

l’accès a une eau do boisson same on mihieu rural:

• ha reduction do ha distance ou he temps do parcours antre he foyer et he point d ‘eau : 84%

• laquantité d’eau disponibhe : 70%

L’UNICEF considère, sur ces bases, qua 35% de ha population rurale bénéficie en 1996 d’un

“acces àh’oau potable ~. L’objectit d’une couverture totale en 2020 sembhe impossible a attoindre

au rythme do développement actual do ce secteur.

6. 3. 2. Amelioration des conditions économigues des villages

In ‘existe pas vraiment d’indicateur objectivemont verifiable de l’impact do l’hydraulique villagaoise sur

Ia developpament économiqua des villages. Las rapports d ‘evaluation so conten tent le plus sou van?

d’apportar un cons?at, comparant resuftats attandus 0? affactifs. ifs entrant trés rarement dana
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l’analyse des écarts, marquant bien que los dynamiquos locales, quelqua soit Ia discours sur Ia

priorité a donnar a Ia demande ou a La participation villageoiso, na son? pas au coeur des

preoccupations.

Lea projets provoquont pourtant des résuhtats inattendus, intoressants, comma ceux relates dans

l’évaluation du projet Sud Bénin (CFD, 1994): aucune pompe n’est organisée, au moment do

l’évaluation, selon Ia schema préconisé initialement at if aété créé un fonds do garentie intervillagoois

do 7.500 ECU, hui aussi non prévu, qul ouvre un acces au credit Mais h’évahuation, au lieu do

proposer d’asseoir ha viabilité a long terme des installations sur ces dynamiques, invite plutôt a
“ronforcer he role de ha direction de I’hydrauhique au niveau du suivi...

Au Burkina Faso (Sissihi), on estime qua ha collacte par he réseau local do caisses vilhagooises do

h’épargne générée par lea AEP do Ia province hour permattrait do doubler heur capacité annuelhe do

credits aux activités productives.

La gestion do Ia ressource doit avoir pour objectif do maltrisar une ouvarture do l’eventail des

technologies mises en oo uvre avec las objectifs suivants:

• diminution des coUts d’investissement pour un accOs plus large a I’hydraulique viila~eoise,

• accroissement do Ia performance des équipements,

• diminution des coUts récurrents,

• mise en concurrence d ‘un plus grand nombre d ‘opéra?eurs,

• a’nélioration du taux d ‘exploitation des forages.
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7. FACTEURS ASSURANT LA VIABILITE

7. 1. Role des acteurs

7. 1. 1. En~aaement des pays

La moyonne de Ia participation financière des Etats aux investissemants de programme d’hydraulique

rurale so situe autour do 6% du budget du programme. Los autres engagements do h’Etat rostent

vagues at ne sont assortis d’aucun moyen do cor’itrôle durant lea activités ou post-projet. Ces

engagements concernant générahement ha pnse on charge de fonctionnaires charges du suivi, do

participation aux processus do décentralisation, de credit rural, ou encore he montant do pnse en

charge des coOts par lea usagors.

I n’y ajamais ou d’évahuation d’impact do mesures do défiscahisation des projets d’hydrauhique et ii

nest pas sür qua l’exonération totaho soit finalemont un facteur positif pour l’arnéhioration du système:

en COte d’lvoire par example he pnx de I’eau inchut une taxe permetlant de financer des campagnes

de sensibilisation àhasanté.

Los processus en cours do déconcentration des structures de l’Etat at de décentrahisation do ha

gestion des infrastructures risquent de se traduire par une dissolution de ‘engagement de

l’Etat, qui devrait raster he garent final do I’approvissionement en eau do ha population, non pIus en

termos d’investissements ou d’opérateur mais en termes de contrOlo et do suivi do quantité et de

qualité de a ressource.

Au Burkina Faso, ha CFD demande quo soiont définies des procedures qui garantissent un contrOle

effectif do I’administration centrale sur lea agences régionahas appehées àjouer un rOle de plus en

plus important dens h’exphoitation at ha gestion do ha ressource. DANIDA évoque ha nécessité d’une

réorganisation importante des services administratifs at des relations hiérarchiques antre eux afin qua

los niveaux de rosponsabihités solent mieux comes.
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7. 1.2. EnQagementdes populations

Approøriation des épuipements

DANIDA (Ghana, 1995) estime quo he probhema do h’exploitation at do ha maintenance ast étroitement

he a ha non-appropriation des installations par has populations, at ho table nivoau d’organisation do

cellos-cl. Cette situation ost aggravée par I’absance de transfert do compétences des projets aux

acteurs locaux, qu’il s’agisse des administrations locales, des communautés vihhagooises, ou des

opérateurs privés ruraux. Enfin, Ia demande réethe des populations n’est pas suffisamment prisa en

compte.

Au ~ oO has émigrés en France con?ribuent fortement au développement do I’hydrauhique

vmlhageoise (cercies de Yéhimané et do Nioro), ~sexigent en retour un contrO(e de ha gastion des AEP

qu’ihs ont financées. Pour autant, memo homsquo he service ottert est maximal (a Sambaka toutas les

concessions bénéficient d’un branchement individual!), on rehève des problémes do gestion ot ha

pérennité des équipoments n’est pas garantie.

A Agnam (Sénégah), oU l’association des émigrés a réalisé un investissemant total do 830.000 ECU,

hagestion reste fortement subventionnée par h’association: he pnx do I’eau fixé comma objectif (0,13

ECLJ/m3) étatt bion inférieur au pnx de movient, ostimé aprés ladévaluation àO,22 ECU/m3.

Motivation et dévelooDement

L’eau ost une source de developpoment at has activités générées autour d’elIe contribuent a

accroitre Ia motivation des populations àprondmo en charge hagestion do hour point d’eau.

La FAC constate (1997) qua lea AEP sohaires génèront une torte épargne, jusqu’à present

inutihisée, épargne qua lea comitéa de gestion devraient réinvestim dens d’autres services tortement

mobihisateurs (electrification au Bénin). Au Burkina Faso (Sissihi) on estime qua ha colhecte par he

méseau hocah do caisses villageoisos do l’épamgne créée par los AEP do ha province hour permettrait do

doubler hour capacité annuelle da credits aux activités productives

L’organisation communautaire pourrait ainsi Ovoluer vera une ~ association dos usagers de l’oau “

(FAC, 1996), qui délèguo l’exploitation, participa au choix du tournisseur et surtout do son

représentant (jusque là sélectionné par l’administration nationale), at matte en oeuvra un fonds de

garantie. Une telle association, disposant d’un statut juridique, aurait Ia capactté do contractor un

emprunt (CFD, Sénégal, 1996) at pourraft recevoir hapropriété des équipaments (Niger, Bénin).
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Organisation de Ia gestion

Dens ha memo idea do dépassoment d’un cadre communautaime villageois trop étroft, de nombmeux

comités do gestion souhaitemalent s’organisoron fédérations. La creation de ha cooperative NASSIM

(Mauritanie, 1997) ast ainsi considérée comma h’émergence d’une “maltriso d’ouvrage

vilhageoise ~.

Salon he PSEau, I’expérionce de nombreux pays afncains a montré que lea communes sont mal

phacées pour assurer directement ha yenta do I’eau. Las opérateurs privés s’on sortont mioux. Mais

par contre pour garentir he caractère public service (prix do vante do l’eau, développement du

service), une structure representative des usagers eat indispensable.

Una étude de pméfactibilité menée par ho Conseih do l’Entento (1996) propose do faire évohuer he

concept de gestion communautaire vera cehui do gestion partagée. I visemait a séparem lea fonctions

do representation des usagers, d’exploitation dos équipemonts (qui serait alors individuahisée) at

d’arbitrage (Etat). Un tel schema est taste par Ia CR) au Burkina Faso (PHV du Saheh), 00 ha gestion

do 5 stations do pompages sohaires est confiée a ha société Vergnet; cello-cl rémunére he comité

vilhageois (10% des mecettes) pour son rob d’intermediaire dens ha cohhocte réguhièro des rocottes

générees par lea fontainiers.

Do facon générale, quetque soit le mode d ‘organisation on rotiendra quo Ia réussite en matiére do

gestion eat étroitement Iiée a I’m formation, La communication, Ia responsabilisation des populations, Ia

formation at le conseil au quotidien des gestionnaires, mais égalemen? au contrôle a posteriori de

lut/lisation des fonds (KIW, Ma14 1997).

7. 1.3. Engagement des bailleurs de fonds

Les mesures d’accompagnement sont essentielles a ha structuration hente du milieu et de plus en

plus los baihlaurs do fonds so doivant do jouam un role dens ha formation at ho dévoloppemont des

capacités du secteur privé local at surtout rural.

D’autre part, ha coordination entre los ballleurs de fonds oat un élément important de viabihité des

approches engagées. Ella contribuerait fortament a aider has Etats a jouem he role, qui no pout ôtre

qua he leur, do concapteurs et d’animateurs d’une pohitiqua do I’eau dynamiquo. Uno base do
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concertation axiste at des projets de Guidelines pour ha gestion at he déveboppement de beau et

de h’assainissement sont en cours d’éhaboration par ha C E en collaboration avec sea Etats membres.

Lea documents de projats soumis pour approbation ~ ha Commission Européenne sont onvoyés

pour avis a chacun des pays-mombres. Mais has conseihhers techniques des institutions concornéas

n’accordent en génèral àleur analyse qu’une faibhe priorité dens ha mesure oü ifs sont trés imphiqués

dens ho suivi des projots de cooperation bilatérahe (a DANIDA ou a ha CR), ce sont ces conseihlers qui

conduisent, par exempbe, has rrvssions d’évaluation sum he terrain et signent lea rapports chamières do

programmation ou d’évahuation), abcs que par aihheurs ~sn’ont qu’un role consultatit dens les projets

mis en oeuvre par ha CE.

7. 2. Financement

7.2. 1. Recouvrement des coUts

Sur hes systèmes d’exhaure a motricité humane, he niveau do participation eat faible (able est he plus

souvont occasionnelle), he niveau do tanfication insuffisant, et on note une absence do gestion a
long terme. Si hes villages n’ont pas do messources financières garantissent leur capacité a pmendre en

charge un investissement (renouvehlement), ha charge que représente au niveau familial une

provision annuohhe en vue du renouvelbement est en general tout a fait compatible avec lea budgets

(voir page 23).

La financement du renouvellament des équipements est lie d’une part ala motivation des individus a
payer l’eau, at d’autre part ala miso en place do systemas efficaces d’épargne et do credit. Lomsqu’il

s’agit de gérer une epamgno importanto ou d’imposer aux usagers une “vOrité dos prix~(FAC) ha

gestion communautaire atteint sos himites. La méflexion on cours vise a sortir d’une alternative gestion

communautaire /gestion privée do laqualle lIne sembla pas qua l’on doive attendme une solution ~ ha

situation actuelle de l’hydrauhique villageoise.

L ‘usage de l’epargne du point d’eau as? complexe, at los ideas sont partagéos ace sujet. Conservéa

a titra de reserve financière ella se déprécie progressivement face aux taux d’inflation; utiliséa a
des fins do développemont “communautaire” du village ella pout so trouver rapidement dissolue
of manquer lorsqu 71 faudra faire vraiment appol a ce/Je-ci en ces de grosse reparation cu do

rehabilitation. En fail cefle épargna pourrait utiemont servir do garanta a l’accés d’autres credits pour

Ia dévoloppemont du village, at roster ainai au profit du milieu rural qui l’a générée.
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Pour DANIDA, lea rovenus generes par Ia gestion do l’eau doivent master dens le secteur. Dens los

pays 00 ces ressources sont versees au Trésor ii ny a plus aucune incitation a poursuivre he

recouvrement des coOls. Le projet au Ghana ne chorche pas pour autent a promouvoim une épargne

en vue du renouvellement des installations : has villages peuvent bénéficier du concours dun fonds

do rehabilitation a condition d ‘apportor ha prouve qu’una maintenance preventive a effectivement été

réahisée. Ce fonds actuellement géré par Ia structure étatique GWSD devrait êtro pns en charge par

los Assemblées do District. Los etudes d’évaluation no pormettent pas d’appréaer l’évohution do ha

capacité des populations agerer lea installations ni comment sont génerées et gérées lea ressoumces

do tels fonds do rehabilitation ~.

En Mauritania be système des comptes-tampons permet do sécurisor has rocettas génémées par ha

yenta de l’eau at do s’assurer qu’ehles seront an priorité (at pour I’instent exclusivement) utilisées a
l’entretien des points d’eau.

Le Conseih de l’Ententa, de même qua ha CR) au Sénégah, proposent que ‘on substituo au principe

do ha provision en vue du ronouvollement, cehui du remboursement d’emprunts contractés par los

collectivités locales. Cola suppose l’existence do systèmes d’épargne-crédit, at quo s’établissent les

relations de confiance nécessaires a ha miso en oeuvre d’un micro-credit. Los responsables du

service do h’eau doivent apporter ha preuve de leur fiabihité et do leurs capacités de gestion (a travers,

par oxomphe, un réinvestissement pertinent de hours ressources dana ho développement local); mais

he projot doit aussi êtra suffisamment proche dos aspirations des populations pour s’assurem de hour

vohontA àpayer.

Au Bénin, he bbocago des fonds do renouvellemont sur un compte dormant ast particuhièrement mal

appréclO des populations, qui ont besoin de fonds pour divers usages et cautres priorités que ‘AEP.

Aussi II a ete propose do créer des Caisses d’Equipement Villageols (CEV), structures a caractèro

coopératif formées pa- les Associations d’Usagers do h’Eau (AUE) pour optimisom ha gestion des fonds

do renouvehhement: lea AUE apportant lea fonds do renouvolloment a ha CEV sous forme do parts

sociales, ha CEV place una partia do ces sommes et utihise une autre partia pour prêtor a moyon terma

aux communautés taisent partie do ha CEV pour ha réalisation d’équipements d’intérêt public. L’argent

destine au renouvellement est donc en sécurité tout en meatent disponibhe pour ha rOalisation

d’équipemonts.
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7. 3. Acléguation et viabihité technohogigue

D’un point de vue technique at sanitaire, he forage équipe dune pompo a motricfté humaine est

préférable au puits, ce dernier étant moms adapté aux objectits do quantité de h’hydrauhique

vilhageoise (pnx élové, temps de réalisation, risques do pollution). L’exhaure a motricité humaine s’est

trés hargement génémahisée, he type de pompe étant choisi indépendamment des utihisateurs sur ha

base do critères technico-économiques (appels d’ottre, concentration geographique,...). Si ha

premiere cause des pannes a pompos a motricité humaine provient d’une mauvaise gestion, ces

pompes présentent souvent dos problémes do fiabihité technique et lea systèmes do maintenance

sont fragiles.

On notera ainsi qua lea migrants ne tinancent jarnais do pompes manuelhas. En Mauritania (CFD),

seulement 37% des villages ont choisi une pompe manuelha (hes at.ztres préférant un contre-puits)

abcs quo has etudes do taisabihité avaient estimé un taux do 50%.
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Facteurs influencant ha vobonté a payer be service de h’eau

• he niveau du service;

• haquahite du service;

• les bénéf ices perçus du service;

• he niveau do ravenus;

• bepnxdu service;

• be pnx relatif du service;

• he coOt rehatif accordé àson propre temps;

• lea caractemistiques dos points d’eau oxistant;

• ha reputation do I’agence d’oxécution du service;

• hacohésion sociale;

• lea tacteurs socio-cuhturehs;

• ha perception do ha propriété et do ha responsabilité du service;

• latmansparance de lagestion financière;

• he cadre institutionnel.

Adapté de “Paying the piper - an overview of community financing of water

and sanitation - IRC (NL) 1992.
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La multiplication du nombre do pompes (on a pu en dénombrem plus dune quinzaine do types

différents aij Burkina Faso) conduit a des ditficultés évidentes do maintenance. Certains pays ont

impose une reduction du nombre do pompes (Burkina Faso) et/ou una concentration géographique

do hour utihisation (Guinea). Dens d’autres pays, par contre, ha faibbesse da l’otfre conduit a une

situation do monopole dun fabriquant (Mauritania).

La region aconnu do nombreuses experiences do fabrication locale: pompos manuehles ABI en COte

d’lvoire, Volenta at Apicoma au Burkina Faso; pompes éoliennes Deyloul an Mauritanie, LVIA au

Senegal. Ehhes so sont dévaloppéos avec Ia soutien do certains baihleurs de tonds qui en ont fail un

éhémant clef do hour stratégie : DAN h DA au Burkina Faso, P N UD an Mauritania.

Salon DANIDA, if pout être pertinent do s’intéressar a des technologies meprOsentant un

invostissament éhevé (acharge du baiuleurs de tonds), des hors qu’ehhes ott rent des coOts do gostion

ot do maintenance fables (cast he cas, par example, du solaire).

Au Ghana, be pompage manuel est insidieusement étabhi comma une référence: dans lea calculs

visant a comparer les coOts générés par has différentos options technologiques, los coOts

d’exploitation et de maintenance des pompes manuellos no sont pas pns en compte, et, dans un

contexte 00 he taux d’intlation est trés élevé (de 40 à50%), lb n’est pas pris en compte dens be calcul

do ha valeur netta des coOts d’opOration at de maintenance. Ceci va bien sUr au désavantage de

technologies représentant un investissement initial éhevé mais a long termo, et do faibhes coOts

récurents.

La notion de technologie aappropriée” repose plus sur une option prise par Ia baiieurs do fonda

que sur une analyse des besoiris a satisfaire ou des capaciléa locales a mobiliser pour atteindre Un

degré d ‘appropriation élevé des e quipamorits par los populations, ou encore de capacité des

opérateura nationaux a assurer lea technologies utilisOes. Au Bénin par example, ii eat envisage do

revonir a Ia technique du battaga pour Ia foration, technique plus aisément maitrisable par un

opérataur local at pour un coOt d’inveatissemant en maténel moindre.

L’approche par Ia “domande spontanéa” a pour eftet do placer Ia concept do technologie

appropriéa dans une autra perspective: eat appropriée Ia technologie qui con viont aux usagers at

quo ceux-ci damandent. Aussi propose-t’on une gamma plus large do typos de points d’eau, y

compris los puita et las citernos.

En Ge qui concerne en ce cas lea aspects sanitaires at Ia qualite do l’eau, on con vient qua La qualité

est moms bonne dana un pulls, mais on ostime qua IYmportant Os? d’augmenter Ia quantité afin
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d’ameliorer Ia sante et do manor una campagne d’éducation sanitaire ot de creation do latrines an

para!Ièle. La DRD et Ia Ban qua Mondiale considèrent qua l’amélioration officaca des excrota fait plus

pour améliorer Ia sante publique quo des normes elevées de qualité d’eau potable.

Dimensionnement des installations

La surdimensionnement des installations, dO a une mauvaiso appreciation do ha demando hors des

etudes de faisabihité, eat souvent dénonco comma étant un facteur nuisant fortement a ha capacite

dos comités a renouvebor lea équipemonts. Au Burkina Faso Ia réussite do h’experience do gostion

partagéa do Ia CFO (PHV du Sahel) est ontachée par ce probhème: Si 80% des usagers aux bornes-

fontaines paient eftectivement l’eau, seubement ha moitié do ha capacité des pompos est

effectivement utihisée, ce qui crouse be deficit do ha charge d’amortissemont constante, infrastructure

utihisée peu ou pas.

De facon générahe, uno maihheure pnso en compte do Ia dimension economique de l’hydrauhique

vihhageoise so traduit par ha romiso en question des normes do dessorte (ramenées a 1 0

Ilhabitantfjour). On en attend deux effets:

• un dimensionnement moms coOteux des installations (Un investissement mieux adapte aux

ressources des populations);

• ha possibihité d’équiper des forages ~ faibles debits (moms de 5m3/jour), jusquo là considéres

comme ccnégatifs “ at donc abandonnés, ahors qu’ils auraient pu satistaira au minimum los

besoinsen eau de boisson de petits groupes do population.

Les premiers réaultats d’exploitations régullôrements suivies par Ia Cellule d’Appui aux AEP (Mali,

KfW~,semblent montrar une interessante voia mixte ‘: los centres équipés a Ia fois d’installations

pho?ovoltaIquos at thermiques apparaissent pouvoir mioux parvenir a un équilibre do gostion pour

une moindre charge financière totale aux uaagers. Dans le cas du solaire, Ia fonctionnemont est

pratiquomant gratuit mais l’amorlissemen? do l’investissomont ast élevé; a l’inverse dana Ie cas du

thermique, I’investissemant as? relativement faible mais son fonctionnement est par contra coOtoux.

Des lors, l’lnstallation phofovoltaIque (faible debit, pompaga continu) dolt être dimerisionnée par

rapport a Ia consommation joumallOre minimale do !‘annéo, de telle sorta qua cotta installation so voit

ainsi uti!iséa a 100% toute I’année, assurant La base de Ia consommation quotidienne. La volume
nécessaire pour assurer los complements est foumi par I’instailation thermique (fort debit, temps do

pompage court) moms utiliséo en tampa, donc avoc des consommations et une usura moindras.
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7. 4. Role de Ia sante

I reste un travail important do textes réglomentairos a etabhir tant au niveau do l’instauration do

périmétres do protection autour de tout ouvrage servant a l’alimentation humaine, qu’au nivoau de

l’adaptation des ‘normes” do quahité d’eau utiles at apphicabhes. Ces dispositions doivent être

réahisables, Ia matérial accessible pour effectuer ha recherche des parametres retenus at he personnel

formé pour étre en mesure de los executer correctement sur be terrain. I manque égahement los

textos at protocoles définissant l’organisation, las modahités at ha fréquonco des contrôles senitairos

des points d’eau.

Los équipes en charge des actions sanitairos ont un rob a jouer pendant toutos hes differentes

etapes du projet:

• elhes doivent avec los équipes qui implantent ot réahisent hes points d’eau, participer a ha mise an

place des equipemonts: construction et anénagement des points d’eau, protection de Ia zone do

captage, mise en place do h’assainissement (ehoignement ou détournement des sources de

contamination), reception des ouvrage.s;

• elbes doivent également veiller aux modes d’exphoitation des équipements atm d’Ovitor h’altOration

de laquahitO des eaux: hour role est essentieb en matière d’éducation sanitaire,

• elles doivent ant in verifier sur he terrain, par analyse, los probhèmes do quahite d’eau qui pauvent

so poser at conseilber lea autorités locales at has groupements d’usagars pour remédier aux

situations déficientes. Ces rOles doivent apparaitre clairement dens boa cahiers des charges.

Ce programme de suivi do quahité est a organiser pendant Ia phase de preparation du projet, et son

dispositif financier pour be prendre en charge est a concovoir dens he financement at l’organmsation

prévue post-projet.

7. 5. Discussion

A propos de Ia privatisation

Si ella es? au coour do Ia question do Ia pérennisation des équipomants, Ia prise en compte de Ia

dimension financièro at economique do l’hydrauliquo villageoise no doit pas traduire une prise do
revanche” par les opérataurs privés aur un modéle do gostion communautaire. La risque sarait

d’oblitérer lea autros composantes dont depend Ia viabilité d’un service complexa. Los observations

precéden?es soulévent on effet un ensemble de questions qu ‘uno ~procheeconomique seule na

pout pas résoudre.
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Ainsi:

• quelle est Ia signification d’une contribution financière do I’Etat (on termes de contribution a Ia
viabilite des programmes) lotsqua celui-ci est entré dans un processus do desengagomont do ca

secteur?

• Ia mobilisation d’acteurs importants comme lea femmes ou lea migrants eat beaucoup plus una

question do tomps quo do moyons financiers.

• Ia participation financière des populations a !‘investissemont ou a La prise en charge des coOta

rOcurrents ne doit pas être perçue comme una fin en som, suffisante pour affmrmer leur adhesion au

service do I’eau propose. Lout capacité 0? leur volonté a assurer Ia pérennisation du service

depend egalement do leur prise en charge do Ia formation des responsables villageois ou des
représontants des usagers, do I’hygièno do l’eau, da I’assainissement du village, du

développement du service, de Ia valorisalion des ressources generees par l’oau.

Ela,~irl’offre de service

Lea objectifs do I’hydraulique villagaoiso doivent étre resitués dana dos dynamiques plus largos de

developpement. Elba pauvont inclure une diversification des services au nivoau villagoois,

conduisant a une mailleure afficionce dana las invostissemonts realises pour le développemont des

capacités locales:

• l’étude do préfactibilité d ‘un nouveau programme du Consall do I’Entente (1996) identifie comme

un factour de viabilité operationnolle~l’in?égration dens Ia méme approcho de services d’eau

at d ‘electricité. L ‘experience du village do Tigent en Mauritania ~ dana ce sons et somble

positive: un aérogénerateur pormet do mottre en oeuvre un service d’eau (raccordomonts

individuals) e? un service d’électricité (100 familIes abonnées), geres par un memo opéra?our.

• en Mauritania egalement, c’ost a partir de son experience on hydrauliquo villageoise quo le

programme ALIZE (PNUD) est entrain d’évoluer vers un nouveau programme, ALIZE

ELECTRIQUE (CFD).

A propos de I’implication des opérateurs privés

Los fournissours do matérial, auquel le secteur privO~a ôté trés souvent assimile, poussant dana

l’oubli tout un ensemble d’opérateurs niraux, on? finalement été parmi las grands bénéfiaaires do 20

années d’hydraulique villageoise qui ont vu des dizaines do milliers do pompes insta!Iées. Leur plus

granda implication dans Ia gestion des équipemonta et le développement d’un veritable service do

I’eau pout parailro logique, a condition qu’lls apportent a leur tour Ogaloment leur contribution au

developpement du secteur: ai lea opérateurs privés croient, comme le laissent paraftre laura

propositions, quil eat possible do rendro viable l’entretien des équipements d’hydraulique

villageoisa, us doivont, parce quo c’est leur marchO, s’invostir pour vulgariser des contrats do

maintenance viables par exemple, ou pout rechercher un maiché do rehabilitation de pompos.
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Apropos de l’implication des femmes

La rOle des femmes dolt être défini par lea populations villageoisas. Dana l’état actual do l’évolution

des mentalités dana cartainea populations rurales (et urbainoa) des pays en vole da dé valoppoment
en général at de l’Afrique do l’Ouest en particular, imposer qua lea femmes alont un rOle do

tresoriero, présidento ou vice-présidente au lieu do simplos 0? classiques agents d’hygiène

provoque un bouleversement donc un refus. Bien sOr, certains villages on? accepte ce changement

mais lea quelques evaluations effectuéos, on? montré un blocage du CPE a un moment donné pour

cette raison: lots des pannea I’artisan réparatour n ‘etait pea appolé, ou bien los fonda nécessairos

pour les reparations n ‘étaientpas réunis. L ‘evolution du role dos femmes no pout so faire sans uno

evolution do Ia mentalité masculine d ‘une part, et un allegement sinon un assoupliasamant du poids

do Ia tradition sociale bien souvent soutonue par los femmes. Ceci ne pout so faire qu ‘avec Ia tampa,

accompagne d ‘une education at d ‘Line alphabétisation fonctionnelle ou non des populations adultes

des villages, sans oublier bien aUr l’éducation scolaire des enfants. Lea actions educatives (scolaires)

on? en effet une part importanta dans los projets d ‘hydraulique vilageoiso.

AproDos de I’implication de I’Etat

En fin, l’Etat dolt être ronforcé dana son role de décideur, d’organisateur de La politique de l’eau, at

d’arbitre ontro las différonts ac?ours du soctaur. Cola suppose pour lea baillours de fonda une

redefinition do laura strategies d’interventior, at surtout de facilitar lea echanges entro rosponsablea

en charge do Ia transformation du socteur de l’hydraulique atm q u ‘us puissant titer le meilleur parti des

recherches at experiences en cours at accrottre Ia pertinence des strategies qu’ila élaborent.
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8. CONCLUSIONS

1. Pour une meilleure approche de misc en oeuvre

L ‘impact des programmes d’hydraulique villageoise ost important. Is on? pe!777is do sécuriser lea

bosoms en eau dens un en vironnement ditficile, de mieux apprécier Ia faisabilité do Ia

décontralisation de La gostion du service de l’eau, de démontrer La taisabilité do Ia vente de I’eau en

milieu rural, enfin do reconnaitre l’eau comme richesse économiquo. I eUt toutefois été determinant

d’engagar des actions fortes do promotion do Ia ressource et do formation, d’imposer une exigence

do qualité d’exécution, at do mieux évaluer lea capacites réeles des populations a prondre en

charge les coOts récurronts.

Los etudes de faisabilité ou d ‘avant-projet doivent constituer une analyse plus approfondle des

conditions d’efficacitO at de viabilitO des object its proposes, en regard du contexte local.

L ‘integration des objectits sanitaires dens lea preoccupations do chacun des acteurs garantirait u n

travail de quali?é a tous los niveauxresultant d’une exigence accrue au nivoau do Ia réalisa?ion, do Ia

protection et du suivi des ouvra~es.

2. PIus pu’une participation: une implication des acteurs de I’hydraulipue

On tire de cette experience deux impressions majeures:

• lapérennisation des inveatissements passe par un rantorcoment du role des acteura, et non par

leur remise en cause;

• l’Etat ne pout être que le seul concoptour at gestionnaire do Ia poiltique do l’eau. C’ost a lui de

définir une ligne da conduito rigourousa et de !‘imposer a tous lea autres actaurs. La

réorganisation dos institutions, nécessaire pour accroftre La performance et Ia credibilite do l’Etat,

demande l’adhésion de tous ceux qui los constituent et no pout être, a cat égard, quo Fe produit

d’un mouvemen? endogône.

Lea organisations villageoises sont las mieux placeos pour assurer une maTtrise d’ouvrage a long

terme du servica de i’eau, mais ales doivent pour ce/a sortir d’une logique communautaira irréa!iste et

recevoir une rémunération pour leurs services, au méme titre qua l’ensemble des partanaires

impliqués: le coOt de La mobilisalion villagaoise dolt être reconnu, Ia principa d’un bénévolat

systématique abandonné, et sides travaux non rémunérés son? envisages, fis doivont êtro libroment
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offerts at non imposes. La secteur privé dolt abandonner un comportement de bénéficiaire at
a‘investir dana le dévaloppoment d ‘un marché local do prestations (gastion, maintenance) et do

tournitures (rehabilitation, extensions du service).

Pour manor a bien le rentorcement du role des acteurs do l’hydraulique vilagooise, et Ia structuration

do son environnement économiquo at soaal Il est nécessaire do définir de nouveaux axes de

stratégie qui comprennont:

• une volonté de responsabiiser lea opératours nationaux pour qu ‘us doviennent do véritables

gestionnaires soumis a dos critères do performances, d’une rossource naturolle précieuse at

d ‘infrastructures vitales;

• une evolution du statut des villageois. Actuellement assiatés, organiaés sous l’impulsion des
projots (ou des ressortisaants) ils doivent devenir des usagors, consommateurs de l’eau, c’est-à

dire capables do s’appropriar at do defendra I’objet do consommation qu’est l’oau.

3. Preparer un environnement post-pro Qramme

Tous baileurs confondus, des containos de millions d ‘ECU on? été mobiliséspour réalisar, en 20 ens,

des dizaines do milliers de points d ‘aau: II y avait urganca. C’est là sans doute le constat le plus

marquant de I’hydraulique villageoise: ella a demontre l’immense pouvoir mobiisateur financier du

theme de I’approviaionnomont on eau potable at de soiidarité avec une population ruraie en

di!ficulté. L ‘urgenco oat maintenant passée, mais lea besoina son? loin d’être sa?iafaits, at Ies progrés

a réallser son? encore importants en quantité mais surtout en matière do qualité at de pérennisation

des équipeman?a mis en place.

Un des obfectifs des nouveaux profets devraitêtre d’encourager La structuration d’un environnement

financier adéquat; I’existence do tels services devrait constituer un élément important a tout nouvel

invostissemont. L ‘organisation idéale oat cello qul permettrait l’exOcution d ‘un programme dans las

meilleuras conditions d ‘efficacitO, meis mettrait en place - deja pendant l’exécution du programme -

lea structures do son après projet. Ella dovrait permettre a cheque acteur non seulement de

connaItre son rOle et d’être formé, mais aussi do disposer des moyens nécessairos a sa fonction at

do laisser un onvironnement législatif, administratif et politique garantissant Ia durabilité du projet.

4. Pour I’hydrauligue comme moteur de déveIo~~ement

L ‘hydraulique vilageoiaa dolt devonir le motour du developpemant do tout un ensemble do services

indispensables en milieu rural:
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• Le credit décentralisé

La gestion d’investissemonts a long terme est étroitemant liée au developpement d’une

capacité do gestion des recettas et de l’épargne. Le rein vestissement do I’epargne dana

I’Oconomie locale contribuo fortement a ronforcer Ia motivation des usagers a payer l’eau.

L ‘hydraulique villageoiae a donc bosom de Ia presence de systèmos financiers

décentralisés fiables; at l’oxpérience a montré qu’ello peut en retour contribuer do façon

significative a leur développamant.

• L’Clectricjté

L ‘eau et l’éloctricité soft deux services fort apparentés dens laura modes do misa en

oeuvre comma do ges?ion. Leur developpement parallèle at associé peut con?ribuer a
améliorer non seulemont los conditions de via des populations (at donc leur motivation a
payer), mais aussi Ia viabilité do I’activité do ceux qui assurent Ia gastion des équipements

hydrauliques.

• La sante

L ‘initiative do Bamako, qui permot aux chefs da poste do sante do former dana leur

environnement des agents do aoins de santepnmaire et Ia généralisation du paiement des

soins at des médicaments, a considérablement a-nélioré Ia situation financiOre do ces

structures médicales locales. L ‘hydraulique villageoise a besoin que soit mis en place un

suivi sanitaire des points d ‘eau, at qu ‘un accent fort aoit mis sur Ia formation des fammos a
l’hygiéne de !‘eau: ce sont-Ià des activités de proximité qui pourraiont aujourd’hui ontrer

dens las attributions des agents do sante.

5. Pour un meilleur suivi opérationnel de Ia CE

Lea bailleurs de fonda doivent facili?er l’élabora?ion de nouvelles politiques do I’eau, notamment en

favorisant los echangas d’expérionce entre décideurs nationaux at en prenant a leur compte lea

coOts et lea risques lies a l’introduction do nouvelles dynamiquea. C’est par exemple un rOle quo La

CE pourra assurer progressivement Iorsque son document do politique sectorielle en redaction at las

modes opératoirea qu’il implique (~guidelines~‘) pourront êtro diffuses ot promus.

La CEjoue egalement un rOle plus important quo los cooperations bilatérales dens La prise do risques

vera do nouveiea dynamiques at ~ ca titre ost plus innovante: c’est I’exemple du Programme

Regional Solairo, promotion a vaste écheie d’une nouvello technologie porteuse do profonda
espoirs. Sa capacite a mobiliser des fonda importants, at sea relations at ouvertures a tous les pays,

sans distinction do depart, offre a La CE un potentiel do cooperation plus global at une vision
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potantiellomant plus harmoniouse parce qua plus temporisée par un vaste horizon d’expériencas

différentea.

Maiheureusement, su sa structure pormet do concevoir 0? d’entreprendre, ella no permet que trés

difficilemment un suivi opérationnel des activités qu’elle finance. Las cooperations bitatérales

brassent moms do projeta, mats laura responsables au niveau do ces coopérations son? diroctement

impliques dens lamise en oeuvro des programmes. Silos ra.pports émis pour compte do Ia CE portent

par obligation Ia mention no reflôte pas nécessairament l’opinion do La CE n, par contra las

coopérations bilatérales (DANIDA, DFID, CFD) a ‘impliquent comme acteurs at signataires personnels

des documents des d’un cycle do projet (programmation, evaluation...): alias s’impliquent plus

étroitement dens Ia suivi at peuvent affiner Ieurs actions salon louts propres experiences do terrain.

6. Pour un professionalisme a chague niveau

Aucune experience actuelle n ‘a Pu démon?ror de veritable “solution “, clé duplicable aux

problémes do l’hydraulique rurale, entre autros en matiére do financament. En fall, los examples

d’efficaclté perçus au travera do quelques experiences réussies ont toutes comma dénominateurs

communs,:

• une implication volontaire, c’oa?-a dire un veritable mouvemont d’intérêt, qu’il soit particulier o u

collectif, d’acteurs ayant eu La volontO de a ‘inves?ir;

• I’application effective de La formation reçue, c’est-à dire, quelque soit Ia niveau de l’acteur de

l’ac?ion, d’avoir pu at d’avoir mis en pra?iquo sa formation e? son experience:

deux points qui ne son? finalemont quo las bases du professionnalisme.

En ericourageant un ofveau eeve do partiCipation des usagers et four regroupement en

organisations representatives du monde rural, l’hydraulique rurale con?ribue a La démocratisation dos

institutions locales et ella devient, dens do tolles perspectives, un veritable moteur du

de voloppament rural. Ella no pout toutefois y parvenir que su son objectif global as? una
orofessionnalisation des actions menées dens Ia sacteur de I’eau, a tous los niveaux, at des Ia

conception des projets.

Ello sous-entend une rigueur dens Ia mise en ceuvre des programmes:

• Ia pertinence des actions as? étroitement lee a La coherence des interventions des différents

acteurs, ot serait facilitée par l’établissement d’un veritable code professionnel, centre sur Ia

qualité a La tois du service at du produit offerts aux usagers;

• l’efficacité des moyens engages suppose une valorisation systématique do I’ansemble dos
ressourcea concernees; ella ne pout réaultar do principos établis a priori~souvont mnadaptes aux
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contextes spécifiques a traitor: nile developpement communautaire, ni Ia privatisation de Ia

gastion de l’eau no constituent une solution par aux-mêmea;

• los bailleura do fonds comma las opérateurs prives doivont adopter une attitude d ‘invoa?isseurS,
qui intégrent at assument los risques lies au développemant d’un service da l’eau. La notion

d’investissement positionne immédiatement l’action dans ía durée;

• I’expérience doit être capitalisOa at valorisée atm qu’elle foumisse aux gestionnaires do I’eau las

références qul leur permettront d’accroTtre leur efticlence. Ce dolt être le rOle do structures de

suivi autonomes, qui développant un métier do service comme cor)seiler rural “, pouvant

répondre a un besoin do consoils do proximité souvent exprimé par Ia population;

• II s’agit do promouvoir un reel marketing do I’eau, pour en faire un produit attractif capable do

mobiliser l’ensemble des ressources nécessairea pour accomplir une evolution du socteur

beaucoup complexe que no l’a Ote Ia realisation des points d ‘oau.
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Amelioration de l’approvisionnement en eau potable

Des systèmes d’AEP qul équHibrent leurs comptes
dans les centres semi-urbains au Mali

C~ centres. équipés de
d~AEP.étaienten quasi faillite

financière. Un sixième centre (Ban-
kass~.qui n’avait jamai b~néficiëde
systèmed’ AEP centralis~e.Ctait joint
au projet a Ia suite de Ia defection
de Bandiagara.qui prCférait sadresser
a une yule jumelée pour réhabiliter
sonAEP.

Le projet s’est réalisC de 1994 a
1996 sousIa responsabilitéde la Direc-
tion nationalede l’Hydraulique et de

Energie.

Objectif: viabilité des
systèmes

L~objectifdu projet était de parvenir
a Ia viabilité des installations en
financant sur Ia vente de I’eau les
chargesrécurrenteset le renouvelle-
ment desinstallationsamortissablessur
momsde 20 ans. Cet objectif devait
être atteint par une sCrie de mesures
d’accompagnementintégreesau projet
sur Ia basedes principesdu schema
directeur(participationcommunautaire
et privatisation).

Aujourd’hui.cetobjectif estatteint, et les méthodesutiliséessontactuelle-
ment testéesavecsuccèssur trois autrescentres(Dire, Goundamet Nia-
founké).

Résultats obtenus

Danstousles centresdu projet, Ia consommationparhabitanta augmrnte
dansdesproportionsconsidérables.Elle a mémedoubledansde nombreuxcas.

Consommation specifique

/
//

/

t

~ ~—1

La consommationspecifique compriseau debutdu projet entre 3 et 7
lJj/hab. est maintenantsupérieurea iü lIj/hab.. et atteint 23 l/j/hah. a Nara et
Bankass.

L’épargneréaliséepar les associationsd’usagers(AU) permetIc renouvel-
lementdes installationsa l’Cchéancepr~vue.

1992 1993 1994 1995 T996

En 1992,le Mali sedotait
d’un schemadirecteur
de miseenvaleur
desressourcesen eau
etpréparait,dansl’esprit.
decedocument,un projet
pilotederehabilitation
de cinq centressemi-
urbains(Nara, Kangaba,
Djénné,Koro etDouentza),
financepar la cooperation
financièrealleinande
(KJW). lu ~.,

/

U C~’

_•~ Nara

K~ng~ba

__._ Die~né

___~ D~uenu’.~

._~__

/
I94~ 444 4*

Epargne nette des AU(en milliers de F CFA)

Nara

Kangeba

Djénné

Douentza

Bankass

Koro

Total
Prog~on
annuelie

2 080

790

1364

1011

0

5 245

579

1 027

1 789

2 193

0

5 588

11384

1 788

2917

3 627

0

19 716

15 454

2998

5 661

3 059

2314

29 486

9 770

32 873

3152

11178

4 443

7 408

3 590

62 644

33 158

Le prix de revientdu m3 d~eaufac~uréesten baissedanstous les centres.

—4--



Prix de revient du m3 facturé

~v1algrCIc handicapde Ia devaluation,
e p~nxde rev ient moyen de Feaua
iiminué ou est resté stable aux alen-
ours de 200 F CFAJm’. saufa Nara oU
e refoulementsur 24 km conduit a un
:oüt de 275 F CFAIm. etaKangahaen
raison dun problèmeorganisationnel

~west en ‘oie de trouverune solution.

Moyens datteindre lobjectif

Ces rCsultatsont ëtéobtenusen travail-
lant avecles populationssur les plans:

• Institutionnel : I~exp1oitationdes
instal)at,onsest confiéel~des associa-
tions d~usa~ersen contactavec les
populations.Lexploitant estconsulté~
tomes es etapesdu projet. et lespopu-
lations ~‘t rc~ponsahilisées.

• Techniquer les technologiesUn-
IisCes respectentle souci de rCduire Ic
prix de revientde Ieau. quitte a aug-
menterIégèrementles investissements.

• Communication : un réseaude
communicationpar radio permet aux
centresde cornmuniquerchaquejour
avec Ia CCAEP (Cellule de Conseils
aux AEP). Cet organismede conseil
techniqueet financier, basea Bamako.
est capabled~anaIyserles difficultés
rencontréesauquotidien et de proposer
des solutionsaux exploitantspeu expé-
rimentés.

• Formation : les différentsacteurs
du systèmereçoiventune formation
initiale. mais surtoutbénéficientd’un
suivi pédagogiquedes formateursde Ia
CCAEP.disponiblesauquotidien.

• Contrôle : Ia CCAEP remplit éga-
lement un rOle de contrOletechniqueet
financier dans Yesprit de preserver

..~. Nara
~ Kangaha

____ Djénne

...~ Douentza

..~ Banka”

Kor~

d~unepart les intérëtsde 1~Etatqui a
financeles installations,et d~autrepart
ceux des consommateursqui paient
l’eau. EIIe se rend deux fois par an
danschaquecentrepour certifier les
comptesdes exploitants.assisteraux
assembléesgénéralesdesassociations
d’usagers.aider les usagersa corn-
prendreles decisionsproposeespar le
Conseil d’administration et en particu-
her le budgetde I’exercicesuivant.

• Autofmnancement: cettecellule
est financéepar les centresa l’aide
d~uneredevancede 20 F CFA par m’
d’eau.En 1997,elle percevra7 millions
de F CFA de redevancesur 6 centres.
En 1998.elle percevra11 millions de F
CFA de redevancesur 9 centres.A sa
privatisatinn complete, fin l99~.elle
atteindrasonequilibrefinancieravec Ia
priseen chargede 30 centresenviron.

L’avenir des systèmes

Lavenirdessystèmesest marquépar
Ia politique de décentralisationen cours
au Mali. avec les futuresinstitutions
communalesdécentraliséesqui seront
compétentesen matièred’eau potable.

Une concertationpour Fintégration
de cc nouvel acteurdu soussecteurest
actuellementen courssur le principe
dune concertationpartantde Ia base
(responsablesdes associationsd~usa-
gers)pourremonteraux décideurs(res-
ponsablespolitiques).

Les exploitantscommunautaires
exprimentaujourd’hui une inquietude
assezvive vis-à-vis des futurescom-
munes.futurs décideursen matière
d’eau potable.Ils craignenten particu-
herque l’epargnequ’ils ont réussi a
constituerpour Ic renouvellernentdes

installations soit recupéréepar Ies
équipescommunales.pour être uti-
Iiséesa d~autresdepenses.

La concertation se poursuit

Ils ont expriméclairementcc souci.
au coursd~unerencontretenue a
Djénnédu 5 au 7 mars 1997 entre les
représentantsde 10 centresfonction-
nels et les représentantsde 10 autres
centresen projet. lIs ont mémeconve-
flu au coursdestroisjournCesde tra’ail
de créerune organisationcorporatiste
de type fCdérale. afin de mieux
défendreleurs intérêtscommuns.

Cette reunion a Djennépoursuivait
un objectif dinformation et de dia-
logue entre les exploitantsexpéri-
mentCset les futurs bénéficiairesde
projet dAEP. EIle a permisdes dChats
particulièrementrichessur
• les statuts types des associations

d’usagers
• les indemnitésdesélus
• Ic renouvellementdu conseil d’admi

nistration
• Ia participationcommunautaire
• Ia gestiondesAEP
• Ies critèresd’ehigibilite aux projets
• ha politique de choix de l’emplace

ment desbornesfontaines.

L’expériencea ete largementpléhis-
citéepar les participants.Elle doit étre
elargieet reconduiteau momsune fois
paran sous limpulsionde Ia DNHE.

Les conditions de financement
massif des AEP sont réunies

En conclusion. Ia réussite de
quelquescentresen matièrede gestion
dessystemesdAEP est baséesur I in-
formation. Ia communication.Ia res-
ponsabilitédes populations,Ia forma-
tion et Ic conseil au quotidien. mais
égalementsur un contrôle a posteriori
de l’utilisation desfonds.

Cette réussiteest porteused’espoir
pour Ia viabilité dessystemesd’AEP.
Elle doit être confirmée sur une plus
grandeéchelhemais.avec Ia perspecti-
ve de Ia viabihité desprojets.dIe ouvre
des a presentIa voie a un financement
massifdu sous-secteurde Feaupotable
au Mali.

DANIEL FAGGIANELLI

CHEF DE PROJETAEP
BAMAKO. MALI

994 995
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MALI (1997

)

Prolet AEP Nord - 10 centres semi-urbains - 180 Points d’eau modernes

(KfW - Gauff- ONHE)

• Dans le cadre do Ia dOcentralisation, fly a transfer? des compétences entre l’Etat et Ies communes,

futures institutions compétentes en matière d’AEP: les communes obtiennent Ia gestion du service
public de l’eau potable . Après le transfer? des compétences, Ia DNHE intervenant en qualité de

service technique de l’Etat devra s’assurer quo los infrastructures conflees aux communes sont
gérées correctement. La DNHE désignera un cabinet d’audit prive qui vérifiera los cornptes

d’exploitation. Le cabinet d’audit sera finance par Ia vente do !‘eau.

• Chaquo pompe est exploitée par un gérant dosingé par Ia population, mats lie par un contrat au
fournisseur do pompes, ce qui permet do responsabiliser los producteurs of fournisseurs. L e

gérant devra payer une redevance mensuelle a l’opérateur regional qui en revanche lui garantira le

renouvellement du materiel et les operations de maintenance courants. Les pièces détachées et

les reparations seront a Ia charge du gérant. Le gérant do Ia pompe a main paie une rode vance

mensuelle de 13.000 FCFA a l’opérateur regional de Ia pompe qui lui garantit le renouvellernent

gratuit de Ia pompe a l’échéance de renouvellement (5 ans pour le cylindre et 10 ans pour Ia

colonne d’exhaure): ce contrat de gérance est signé entre le gérant of I’opérateur.

• L Union des exploitants d’A EP pré volt son assemblée constitutive en octobre 1997

• La vente do leau se felt pour tous les consommateurs, sans aucune exception, même

!‘administration, l’armée ou tout type de particulier ou do service public ou religioux, c’est le soul

guage de revenus suffisants pour assurer l’epargne nécessairo aux frais do ronouvellement: des
contrôles reguliers de l’utilisation des revenus de Ia von to do l’eau of des équipements techniques

du système sont felt par un audit techique et financier tous los semestres, atm d’èviter los

dérapages pouvant conduire a Ia faillite financière. Le paiement de l’eau so felt directement au

gérant selon Ie mode (volume ou forfaitaire) choisi.

• ly a financement permanent des interventions de tous los acteurs par los recettes de Ia vente de
l’eau afin d’assurer dans le tomps les services indispensables ala bonne marche do l’exploitation.

• Los choix technologiques son? optimisés en vue d’un moindre coOt do production.

• Los coOts do renouvellement do tous los équipements amortis en 20 ens et moms (y compris les

panneaux solaires) sont prévus dens le calcul du prix de vente do l’eau. Le renouvellement des



autres équipements et infrastructures âplus de 20 ens ne soot pas a ce stade considérés dans le

calcul du prix de vente de I’oau. Actuollement lo prix do vente do I’eau, selon le site, vaile de 250 a
400 FCFA/m3. Avec I’augmentation de Ia consommation, ‘lest estimé que le prix du m3 diminuera

et qu’il sera alorspossible de prévoir Ia pose en compte d’amortissements àplus de 20 ans.

ACTEURS RESPONSABILITES OBSERVATIONS

OPERATEUR REGIONAL 0 choisit les AR apres avis du foumisseur~
o Iivre les pièces détachées;
o encaisse Ies loyers des pompes et verse

cet argent sur un compte bloque utilisé
après accord du conseil communal et avis
de Ia DRHE,

(~finance le renouvellement des pompes sur
ce Ioyer, a léchéance du renouvellement,
après accord du conseil communal et de Ia
DRHE,

O encaisse une provision pour lentretien de a
pompe

~ finance sur cette provision I’achat de pièces
détachées~

o tient un stock de pièces détachées~
~ commande es PD au fournisseur,
o s’assure que tAR effectue bien son travail

preventif et de réparations~
o paie tAR pour ses toumées de verification

despompes
~ informe Ia DRHE de Ia position de l’epargne

pour le renouvellement

es associations dusagers
qui gerent es systemes des
centres semi-urbains
peuvent jouer le role
doperateur regional

Q le loyer des pompes est
verse sur un compte en
banque rémunéré et bloque

~ les provisions pour entretien
sont gerees par pompe et
sont redistribuées pour
moitié du solde au gerant
chaque fin d~année

Q es interventions de AR sont
déduites des provisions pour
entretien

~ Ia rémunération des centres
urbairis est proportionnelle
aux pièces et pompes
vendues

~ leau est foumie
exciusivement au compteur

ARTISAN REPARATEUR eftectue une toumée des pompes sous sa
responsabilite tous es 2 mois;

o recupere les Ioyers des pompes durant sa
toumée preventive et es reverse a
loperateur regional;

O effectue durant sa toumée tout lentretien
préventif et lentretien demandé par le
gerant;

O fait Ia formation continue des gérants de
pompe;

O tient ses outils en état et Ies renouvelle
O peut avoir du personnel mais sous sa propre

responsabilité
O peut effectuer dautres activités (plombier/

reparateur de moto...)

it possède une charette avec
un áne pour ses
déptacements et le transport
de materiel pouvant réaliser
n’importe quel type
dintervention sum Ia pompe,
II est rémunéré sur un salaire
fixe qui est fonction du
nombre de pompes sous sa
responsabilité (environ 1000
FCFA/pompefrnois);

0 il perçoit une rémunération
supplémentaire pour chaque
gros dépannage (démontage
/remontage de Ia pompe)
ii perçoit une indemnite de
déplacement pour tout
dépannage en dehors des
toumées bimensuelles;

~ les interventions dentretien
périodique courant sont
comprises dans le forfait par
pompe



GERANT DE LA POMPE /
EX PLO ITANT

FOURNISSEUR POMPE

CONSEIL COMMUNAL
(Commune)

O pale deux Ioyer davance pour obtenir Ia
pompe;

O assure Ia production et Ia distribution de
I’eau potable et distnbue leau aux usagers
suivant les regles fixées par le contrat qui Ie
lie a Ia Commune, sous sa seule
responsabilite;

O assure le fonctionnement technique et Ia
maintenance des installations et effectue
les operations dentretien courant
(graissage, assainsissement, surveillance,
relations avec AR...) au moyen des
ressources financières que lui procure Ia
vente de I’eau;

O assure les charges d’exploitation et le
renouvetlement des équipements et toutes
les charges récurentes;

O demande a lAR de proceder aux
réparations;

O paie Ie loyer de Ia pompe a lavance pour
lentretien tous les 2 mois au passage de
lAR,

O encaisse le prix de I’eau;
O fait une demande de renouvellement a

I’échéance de Ia pompe
o finance obligatoirement des prestations

daudit financier et de conseils techniques
qui font partie du contrat de delegation de
gestion

o foumit Ia pompe dans le cadre dun marche;
o eftectue les travaux de pose de a pompe et

damenagement du PE en formant tAR
designé de commun accord avec I’opérateur
regional;

O forme les AR et foumit une appreciation
technique sum ceux-ci;

O assure Ia formation initiate des gérants de
pompe en les faisant participer a Ia pose de
Ia pompe;

O tient en permanence a son siege toutes les
pièces détachées nécessaires;

O envoie les PD par le transporteur de
lopérateur regional sous un délal de 48h
apres reception message (radio)

0 signe avec lEtat un protocole de transfert
de competence en matière de service public
de t’eau: ce document fixe les
responsabilitéde chacun en matière de
Maitnse d’Ouvrage

O signe un contrat de gestion du service
public avec un opérateur pnvé regional;

O donne son avis sur Ia conception des
ouvrages

0 fixe le pnx de l’eau avec le gérant, après
avis du chef de village, du comité villageois

O il dispose dune
indépendance totale en
matière de gestion financiers
et technique vis-à-vis de Ia
Commune et de
lAdministration;

o il peut emprunter largent des
Ioyers davance aux usagers
des PEM;

O II dolt livrer l’eau aux usagers
au prix fixé avec le consell
communal;

O II dispose dun outillage quil
doit entretenir et dont le
renouvellement Iui est
facturé,

O te pnx de l’eau est negocié
par le gerant avec le conseil
communal apres avis des
usagers et du conseil de
village.

O ‘Administration ou a
Commune ne peuvent pas
étre exploitants

O le coüt de renouvetlement
des equipements dont Ia
durée de vie est inférieure a
20 ans est épargné par
l’exploitant. lutilisation de
cette epargne dolt
impérativement étre
consacrée au service de
l’eau

O retenu par A.O. retreint;
o apporte un soutien aux

opérateurs regionaux pour Ia
gestion des pièces
détachées

O seule compétente en matière
d’eau potable sum ‘ensemble
de son temtoire



et des usagers;
0 surveille le bon service de leau par rapport

au cahier des charges de gestion;
o donne son accord pour l’utilisation de

l’epargne constituée pour le renouvellement
des_installations

COMITE VILLAGEOIS
(association d’usagers)

0 donne son avis au conseil communal;
0 surveille le bon fonctionnement du service

del’eau
O ressources proviennent de Ia vente de

l’eau, de subventions et de dons
(ONG~rojets...),de recettes diverses
decidees en assemblée generate

o fonds destines exclusivement a couvnr les
depenses de fonctionnement et le
renouvellement des equipements, ainsi que
le developpement du réseau AEP

O administrateurs élus pour une penode de 3
ans. fonction exercées a titre gratuit

contrat d’atfermage avec Ia
Commune pour au moms 7
ans
= ‘ robinet-ton

USAGERS DU FE
(villageois)

paient le service de l’eau
0 etablissent Ia liste des usagers du PEM ;
o sorganisent éventuetlement en comite de

point deau (“ tons” informels pour Ia
defense des interéts);

O participent a Ia conception des systèmes
(standard de desserte) et donnent un avis
sur le prix de vents de l’eau

o désignent le gerant qui sera ensuite
indèpendant des usagers:

o s’assurent que I’environnement de Ia
pompe/BF est en bon état de propreté (toute
action permettant le developpement du
système et I’amélioration de Ia
consommation d’eau potable),

o proposent a l’operateur regional un
remplacant en cas de défaillance du gerant.

0 peuvent aider le gerant a
réunir tes deux loyers
d’avance pour installer Ia
pompe

0 possibilite de branchements
particuliers si cotisation
préalable

0 quelque soit l’usager
(particulier, religieux ou
administratfif) Ie service de
l’eau est payant

0 chaque “ton ~ est
représente par un homme et
une femme

~ ils bénéficient dun
programme de sensibilisation
a I’utilisation de I’eau potable

L’ETAT 0 assure le financement initial des projets
d’AEP et es besoins d’exlension des
systemes

o assure Ia Maitnse d’ouvrage penadnt Ia
phase de conception et de réa$isation des
projets en concertation avec les Communes

O transferl ses competences aux communes
a Ia mise en route des installations

O adapte Ia legislation, en particupier dans le
domaine fiscal en vue du développement
des sytèmes

O définit es normes de conception, de
realisation et d’exploitation des sytèmes
d’AEP

o contrOle Ia bonne utilisation des
equipements finances par I’Etat qui sont mis
a_Ia_disposition_des_Communes

avec I’aide de bailleurs de
fonds, Ia maitrise d’ouvrage
étant deleguee a Ia DNHE

Direction Nationale de
I’HydrauliqUe et de
I’Energie (DNHE)

o finance I’intallation de Ia pompe et les
forages;

o met en place Ia potitique de vente de I’eau;
o met en place Ia politique de renouvellement



CELLULE DE CONSEIL
AUX AEP (CCAEP)

O realise l’audit technique et financier des
exploitants pour le compte des Communes,
de l’Etat et dans lintérét des usagers: cet
audit est réalisé au depart puis tous les 6
mois pour vénfier Ia bonne utilisation des
équipements finances par Ia collectivite.
Elle assure Ia vénfication de Ia réalité des
provisions financières et de Ia qualité de Ia
maintenance pour te renouvellement des
equipementsa moms de 20 ans

O assure Ia communication entre les
exploitants, les foumisseurs et Ies tiers

O assure une fonction de formation continue
et de conseil au quotidien par Is moyen du
système de communication: assure un
appui aux associations peu qualifiées a Ia
gestion et Ia maintenance

O assure des prestations de services, et en
particupier Ia foumiture de documents, de
pièces détachees, de consommable (eau de
javet, chlore..)

o assure son auto-financement par
facturation aux exploitants dune redevance
sum chaque m3 produit. Cette redevance est
fixée chaque année par Ia DNHE en fonction
des résultats de l’année précédente. En
1997 Ia redevance est de 2OFCFAkn3

o son statut legal reste encore a préciser,
mais il ne s’agira ni dune structure pnvee a
part entière ni d’une structure publique.
L’Etat restera avant tout en qualite
d’observateur et contrOleur et non acteur de
gestion

0

0

Ia CCAEP est une institution
(de type ‘ prive
actuellement) qui fonctionne
actuellement de manière
informelle dans le cadre de
duex projets finances par a
KfW. II est prévu delargir
son activité a tous les
systemes d’AEP finances
par I’Eta. La structure est
Iegère et comprend un
gestionnaire et un technicien
pour trente a quarante
centres semi-urbains. Pour
les centres ruraux, le nombre
sera plus élevé.
Elle rend compte a
l’assemblée générale des
usagers, a Ia commune eta
Ia DNHE
La communication est
assurée a I’aide du réseau de
radio BLU ou du téléphone
national
elle organise des stages de
formation pour es
gestionnaires, les
mécaniciens et les plombiers
assure Ia formation continue
par des conseils au quotidien
(par le réseau de
communication) en cas de
panne
Ia cellule peut faire un stock
de pièces detachees pour
certains produits
d’importation
pour les autres produits, es
stocks sont tenus chez Ies
foumisseurs, Ia cellule
assure Ia disponibilite de ce
stock

des pompes;
0 est informé de Ia situation de l’épargne pour

le_renouvellement_des_pompes

0

0

0

0

0

Direction Régioriale de
I’Hydraulique et de
I’Energie (DRHE)

0 enregistre Ia demande de pompe et le
transfert au projet;

0 effectue les arbitrages en cas de litiges;
o est informe des dispositions pnses par

Iopérateur regional et des montants
encaissés pour le renouvellement des
pompes;

O donne son accord sum l’utilisation de
I’épargne_pour_le_renouvellement

UNION DES
EXPLOITANTS D’AEP

0 a pour objet d’impulser, donenter et de
coordonner a léchelon national les activités
des exploitants d’AEP pour ce qui conceme
Ia production, I’equipement

0 couvre I’ensemble du pays,
mais adhesion reste
facultative

p he ressources proviennent



(approvisionnement PD et in vestissements,
harmonisation des équipements), garanties,
gestion, formation, representation vis-á-vis
de tiers et touts action visant a améliore Ia
situation maténelle et financière des
exploitants

0 chaque membre a le droit d’être représenté,
de participer aux votes, de postuler aux
fonctions de l’Union, de bénéficier des
avantages et services de ‘Union, de
solliciter I’aide de cells-cl en cas de besoin

O chaque membre a ie devoirde prendre soin
de son exploitation, de se conformer aux
directives de ‘Union, de s’acquitter
regulièrement de ses engagements et
autres obligations a l’egard de Union

0 luniori peut gérer des stocks ou cession de
PD ou autres produits consommables elle
peut negocier avec les institutions
bancaires des conditions avantageuses
d’epargne et de credit

0 constituée de 5 administrateurs chomsis
parrrii les memebres de ‘assembles
generals des délégués (fonction a titre
gratuit, hors frais?

des droits d’adhésion, des
cotisations. des emprunts,
subventions et dons et tout
produit generé par l’activité
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Tél. +32(0)10-227150

Eau - Ressource& Qeveloppement

35 avenue Lavoisier - Z.I. Wavre Nord - 8-1300 Belgique

fax +32(0)10-224630 E-mail <hydro.rd@skynet.be>


