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UK PROGRAMME

D'EDUCATION SANITAIRE

POUR L'EMPLOI

DE L'EAU POTABLE

EN CÔTE D'IVOIRE

L a C ô t e d ' I v o i r e a p r o d u i t d e p u i s 1 9 7 3 u n e f f o r t i m p o r t a n t

e n m a t i è r e d ' o u v r a g e s h y d r a u l i q u e s a f i n d ' a s s u r e r u n a p p r o v i s i o n n e -

m e n t e n e a u p o t a b l e à t o u s l e s v i l l a g e s .

F i n 1 9 8 3 , 1 1 0 0 0 o u v r a g e s o n t é t é r é a l i s é s e t l ' o b j e c t i f

p o u r 1 9 8 5 e s t d e 1 2 5 0 0 o u v r a g e s s o i t u n o u v r a g e p a r t r a n c h e d e 4 0 0

h a b i t a n t s . L e f i n a n c e m e n t d e c e s r é a l i s a t i o n s e s t a s s u r é e n p l u s

g r a n d e p a r t i e p a r d e s b a i l l e u r s d e f o n d s é t r a n g e r s . L e m a î t r e

d ' o e u v r e d e c e s t r a v a u x e s t l a D i r e c t i o n d e l ' E a u .

" • L a m a i n t e n a n c e d e c e s p o i n t s d ' e a u e s t a s s u r é e p a r l a S O D E C I

C e t t e s o c i é t é p r i v é e e s t l i é e à l ' E t a t p a r c o n t r a t a f i n d ' a s s u r e r

l ' e n t r e t i e n d e s p o m p e s e t d e s o u v r a g e s . P o u r c e l a , e l l e a c o n s t i t u é

é q u i p e s r é g i o n a l e s c o m p o r t a n t n o t i i m . e n t d e s u n i t é s d ' i n t e r v t n t i n n p o i.

1 ' h y d r a u 1 i q u e • v í. 1 1 a g e o i s e . C e s u n i t é s d o t é e s d e v é h i c u l e s a s s u r a n t d

t o u r n é e s d ' e n t r e t i e n s y s t é m a t i q u e e t d e s r é p a r a t i o n s d ' u r g e n c e . L a

S O D E C I f o u r n i t e t r e m p l ace l e s p i è c e s d é f e c t u e u s e s . L e f i n a n c e m e n t d e

c e t e n t r e t i e n é t a i t j u s q u ' e n 1 9 8 1 a s s u r é p a r l e F o n d s N a t i o n a l d e

l ' H y d r a u l i q u e ( F . N . H . ) c o n s t i t u é p a r u n e t a x e p r é l e v et- s u r l e s f a c -

t u r e s d e s c o n so:-:[r .1 t i c ri s d ' e a u e n z o n e url>,>int?. D e p u i s I O S ? , ¡i.ir i!.'. i

s i o n d u c o n s e i l d o s m i n i s t r o s , l a p l u s g r o s s e p a r t i e d < 1 ' f n ; i - t i , ; i



(coutume, panne des pompes, travaux agricoles dans des cair.pcrr,tnts

sans puits, manque d'information sur le lien eau-maladies, etc - • - ) .

Pour faire face aux problèmes qui viennent d'être évoqués,

la Direction de l'Eau s'oriente vers une maintenance des ouvrages

à deux étages : entretien et petites réparations par des responsable

villageois, grosses réparations par la SODECI. Parallèlement, la

cotisation est ramenée progressivement de 60.000 F CFA par an et

par pompe (1982)à 27.000 F CFA par an et par pompe (1985).

La mise en place de ce nouveau type de maintenance s'accom-

pagne d'une action d'information en vue de mieux faire percevoir le

lien entre l'eau et certaines maladies et par là d'accroître l'uti-

lisation des ouvrages hydrauliques et de favoriser leur prise en

charge par les villageois.

Pour asseoir cette nouvelle politique, trois actions de sen-'

sibilisation et d'information ont été lancée. Deux sont des actions

de réhabilitation intervenant bien après la mise en place des ouvra-

ges hydrauliques. La première intitulée " Programme d'Education San

taire pour l'Emploi de l'Eau Potable " a été initiée par le Service

National d'Education Sanitaire ( S N E S ) , Sou s-Direction de l'Institut

National de Santé Publique. La d e u x i è m e , plus tournée vers les aspee

mécaniques, est menée par l'Office National de Formation Profession-

nelle (Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Pro-

fessionneIle).

La troisième action intervient au moment de la réalisation des

nouveaux forages. Elle est conduite par la Direction de l'Eau (Mini,

tère des Travaux P u b l i c s ) . Ces trois actions se déroulent dans des

zones et suivant des méthodologies différentes. Nous ne détailleron:

que le programme mené par le Service National d'Education Sanitaire.



- 24 Z des ouvrages se trouvent hors des villages à roins de

500 mètres

- 12 Z des ouvrages se trouvent hors des villages à plus de

500 mètres.

- Le type de pompe installé sur les ouvrages :

- Les pompes ABI MN sont installées sur 54 Z des ouvi

ges,

- Les pompes HYDRO-VERGNET sont installées sur 30 Z c

o u v r a g e s ,

-> Les pompes ASM sont installées sur 16 Z des ouvrage

En ce qui concerne les caractéristiques susceptibles d'évolué

dans le temps, elles dont étudiées au paragraphe 1.4.2. .

En ce qui concerne l'assainissement des villages, l'enquête

a permis de classer les différentes zones en fonction de leur niveau

d'équipement (cf tableau n ° 1 ) .

Dans le domaine des maladies liées à l'eau, un bilan a été

dressé pour les deux maladies retenues comme indicateurs, les diar-

rhées et la dracunculose. Pour refléter la fréquence des cas de ces

maladies on a utilisé l'absentéisme scolaire qui leur est dû. Le tau

obtenu correspond au nombre de jours de classe perdus en raison de 1

maladie divisé par le nombre total de jours de classe (nombre d'élèv

x nombre de jours de c l a s s e ) . Pour la dracunculose, l'enquête porte

également sur les cas de dracunculose dans les villages.

Ea moyenne, sur les zones enquêtées, 13 Z des villages presan

tent des cas de ver de G u i n é e . Les régions les plus atteintes sont

le centre et l'est alors que le Nord-Ouest et l'Ouest sont quasiraent

inde-.nes (voir carte n ' 2 ) .

Pour les diarrhées, on constate également de fortes disparité

d'un dípartenent à l'autre. Les régions les moins é q u i p a s en ou-

vrages hydrauliques présentent les taux d'absence scolaire \v :•> plus

é l e v C (cf tableau n " 2 ) . Il existe une liaison st.u! ̂ t !';>"•'••-' s i ^ i

ficatlve entre le taux d'absence scolaire pour ii.iaur!i.^ e: le n i - •• • •
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DE L'EAU POTABLE

1.1. O b j ec t i f et m é t h o d o l o g i e :

Le p r o g r a m m e de s e n s i b i l i s a t i o n et de f o r m a t i o n v i l l a g e o i s e

initié par le Service National d'Education Sanitaire (SNES) a donc é

lancé en juin 1982 afin, d'une part, de faire baisser l'incidence de-

maladies liées à l'eau en incitant les villageois â consommer l'eau

des ouvrages, d'autre part, de tranformer la prise en charge finan-

cière de l'entretien des pompes en une prise en charge sous forme :

essentiellement de main d'oeuvre, les villageois prenant le relai de

la SODECI pour une grande part (entretien et petites pannes).

Afin d'atteindre ces objectifs, un processus d'animation vill.

geoise a été mis en place. Il repose essentiellement sur les agents

recrutés pour le programme au niveau de la troisième et formés sur lt

terrain (Agents de Développement Sanitaire : A . D . S . ) . Ce"programme

est géré par le Service National d'Education Sanitaire, S/Direction

de l'Institut National de Santé Publique. Mais les Secteurs de Santé

Rurale ("Grandes Endémies") ont un rôle important au niveau de l'exé-

cution.

One quarantaine d'agents ont été mis en place, recrutés localt

ment suivant leur connaissance du milieu et des dialectes locaux.

Chacun est équipé d'une mobylette et couvre une cinquantaine de vil-

lages soit de 50 â 60 ouvrages hydrauliques. Les villages sont visité

environ tous les deux mois.

une partie importante de l'animation se déroule lors des visi-

t e s d a n s l e s v i l l a g e s a u c o u r s d e d é m o n s t r a t i o n s p r a t i q u e s o u d e r é u -

n i o n s p u b l i q u e s . L e s a g e n t s o n t é t é d o t é s d e m a t é r i e l p é d a g o g i q u e s i c

p i e ( a f f i c h e s , l i v r e t s , f 1 a n e 1 1 o g r a p h e s . . . ) a f i n d e f a c i l i t e r l e u r

t r a v a i l d ' i n f o r m a t i o n .

A p r è s l a p é r i o d e d e p r é s e n t a t i o n e t d e p r i s e d e c o n t a c t , l e s

a g e n t s d o i v e n t d i s c u t e r d e s p r o b l è m e s d e l ' e a u a v e c l e s v i l l a g e o i s

( l o s m a l a d i e s , l e s o u v r a g e s , e t c . . . ) .



Er. iuí te, leur objectif est de structurer 1 c s vil li£(:ois * u l G

de ces problèmes afin que se dégagent des délégués villageois- La d«

nière étape consiste à former puis â suivre le travail des délégués

concernant l'entretien des porepes et de leurs abords, l'information

la prise en charge au niveau des maladies liées a l'eau, etc ...

1.2. Couverture géographique :

Ce programme couvre actuellement deux grandes zones (voir caí;

te jointe) :

. une située dans l'Ouest,

. 1 'autre couvrant une partie du Nord-Est et du Centre du

pays.

Les agents animent au total environ 2000 villages et suivent

donc à peu près 2300 ouvrages hydrauliques . Ce programme couvre

actuellement près d'un tiers de la Côte d'Ivoire. Un projet d'exten-

sion en cours de négociation devrait permette de couvrir un deuxième

tiers.

1.3. Financements et Coûts :

Pour.sa mise en place, ce programme a bénéficié de deux finan

cements extérieurs (Caisse Centrale de Coopération Economique et

Fonds Européen de Développement). Les principales dépenses supplémen-

taires engendrées par ce programme ont concerné le matériel pédagogi-

que (production de supports et achat de matériel de diffusion), les

moyens de transport (véhicules et mobylettes), le salaire des agents

et l'assistance technique.

Le montant des invest isseoenCs par agents est de l'ordre de

A.500.000 F CFA soit d'environ 90.000 F CFA par ouvrage hydraulique.

Le coût du fonctLonneoent annuel du programme est d'environ

1.500.000 F CFA par agent soit d'à peu près 30.000 F par ouvrage.
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d'équipement en ouvrages hydrauliques. Sur l'ensemble des ¿coles e Ti-

quetées, les diarrhées entraînent en moyenne la perte de deux jours

de classe sur raille.

1.4.2. Evaluation des paramètres dans la

z.one du programme :

Si tous les paramètres ont été suivis, après plus d'un an de

fonctionnement effectif du programme, seules les données sur les pui

ont pu être dépouillées et analysées ( 7 ) .

Un échantillon de 504 puits représentatif des 2300 a fait

l'objet d'un double passage au 1er et au 2ème. semestre 1983. Sur cet

échantillon, on constate une évolution sensible.

Ainsi, le taux de pompes en panne passe de 23 Z à 13 Z-simpl

ment par l'effet de la sensibilisation, les agents n'intervenant pas.

eux-mêmes sur les pompes, les ouvrages avec abords aménagés de 33 à

66 Z, les ouvrages clôturés de 39 à 77 Z. Les rigoles et puits perdu

progressent également respectivement de 27 à 48 Z et de 9 à 19 X.

Enfin, les ouvrages avec responsable nommé sont passé de 56 à 91 Z.

CONCLUSION :

La nécessité d'adjoindre des programmes de sensibilisation e;

de formation des villages à. 1'ut ilisation et à l'entretien des ouvra

ges aux programmes de forages est maintenant unanimement acceptée.

Quand cela est possible, il est bien sûr souhaitable que le

program .̂ e de sensibilisation-formation accompagne ou mené précède la

réalisation des ouvrages.

Néanmoins, m S a e à posteriori ces programmes peuvent être uti

les et permettre une meilleure utilisation et un meilleur fonction-

ne n e n t des ouvrages mis en place. Ils devraient permettre également

d'accroître l'impact que l'on peut attendre de la cise à disposition

des populations d'eau potable n o t a r i a t dans le d o ::, a î n •:• s ̂  n i t ;•. i r •_• .



1 . 4. Les résultats :

Le programme s'accompagne d'une évaluation continue destinée

à en mesurer l'impact sur le fonctionneirient et l'aménagement des

ouvrages hydrauliques, l'assainissement des villages et la santé

des populations ( 6 ) . Cette évaluation repose sur quatre types de. fi

ches remplies à intervalles réguliers par les A . D . S . ou les Assistan

d ' Assainissement. Ces fiches permettent de recueillir des informatio

dans quatre domaines :

- Equipement général des villages notamment en eau,

- Etat et fonctionnement des ouvrages hydraulique,

- Assainissement des v i l l a g e s ,

- Les maladies liées à l'eau (les diarrhées et le ver de G u i m

étant choisis comme i n d i c a t e u r s ) .

Une fois remplies sur le terrain, ces fiches sont saisies sur

ordinateur à l'I.N.S.P. puis les résultats dont analysés et commenté

par le S.N.E.S. Les résultats avec leur analyse sont alors transmis

aux agents de terrain.

Les données recueillies au cours des premiers passages des

agents ont permis de dresser le bilan de la situation au moment du

démarrage du projet. Les passages ultérieurs permettent de suivre

l'évolution des paramètres retenus pour le suivi du programme.

1.4.1. Le bilan initial ( 2 ) .

L'equête initiale a permis tout d'abord de caractériser cha-

que village sur le plan général mais aussi sur le plan des approvi-

sionne z¡ e ;i t s en eau.

L'enquête a ensuite porté sur les ouvrages hydrauliques (2300

ont été enquêtes)- Les données recueillies ont permis de faire ressor-

tir notamment quelques unes des caractéristiques permanentes des ouvr

g e s dans les zones concernées par le prograaiae :

- L ' e rr> lac e ;:i ont des ouvrages dans les villages :

- 16 Z des ouvrages se trouvent au centre d t* s v i 1 1 - ¿ • Í

- 48 Z " " " " d .n i s les villa/-: s r. u <- .<<<.-i.Z:
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TABLEAU N"1

DISTRIBUTION DES S.S.R. EN FONCTION

DES STRUCTURES D'ASSAINISSEMENT DANS LES VILLAGES

DISTRIBUTION DES

S.S.R.

•J ' ASSALNISSEML'N1

iMS J.MS VILLAGES

GROUPE I GROUPE II

DOUNA YAMOUSSOUKRO
BOUAKE
BOUND1ALI

i
TOUBA 1
DANANE 11
KORHOGO !

GROUPE III

MAN

LATRINES

i i

- N'existent que dans ceri - N'existent que dans cerl
tains villages, villages-! tains villages, villages-i
centre notamment. ! centre notamment. 1

Existent dans
que tous les vil

DOUCHES

- Dana certains villages ¡
seu lement '.

- M o i n s de la moitié I
avec pu i t s perdu . !

- Existent dans tous les , - Existent dans tou
villagent , villages

- 1/2 environ avec puits 1 - Plus de la moitié .i V

perdu. puits perdu

"VAC'JATION'

C?.DL'RES

Décharges familiales

multiples,

Pas de fosse mais re-

groupement des ordures

dans certains villages.

- l'a s de foss

groupement tl« or.



007

Ï O ' O

OLZ

Ç Q ' O

OLZ

¿ o ' o

L6C

6 0 ' 0

00C

0 1 * 0

V17IHDN31 vnnoi
I

£82

¿ i ' o ! e z ' o j 9 z ' o
i ]

! -SílOWVÀ ! iiviQNnoa ! axvnos

i

¡

i

i

i

¡
i a
i
i
¡
i

.1 . ' « i ;» , 11 . '

• UJ:,*

i

NVK ! 3NVNVÜ \SJ.

i

aov^Ano yvd sitiviiavH.^a aaawoN ia

anod alivióos 30Nasavta xnvi nvaiavi



Pourcentage

COMPARAISON DE L'EVOLUTION LE L'ETAT ET DU FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES

HYDRAULIQUES EN ZONES "ADS" ET EN ZONES TEMOINS
i

ENTRE 1983 ET 1984
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avec ri- avec puits avec pompe avec coti-

gole perdu qui fonc- sation

tionne payée
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ADDUCTIONS D'EAU DE 8 CENTRES URBAINS

DE COTE D'IVOIRE

INTRODUCTION

La République de COTE D'IVOIRE, recherche un financement

destiné à effectuer des travaux d'adduction d'eau dans

8 centres urbains de COTE D'IVOIRE , à savoir :

dans le département d'ABIDJAN le centre d'ONO

dans le département de SASJSANDRA le centre de TABOU

V dans le département de GAGNOA le centre de OURAGAHIO

0 dans le département de DIVO le centre d'HIRE-WATA

dans le département de DALOA les centres de SAIOUA et GONATE

dans le département de BOUAFLE le centre de BONON

dans le département de TOUBA les centres de WANINOU-GANHOUE

L'importance de ces centres n'est pas homogène, mais certains

d'entre eux, sont des chefs lieux de Sous-Préfecture t«l que :

TABOU avec 10 500 habitants

OURAGAHIO avec 4 200 habitants

HIRE-WATA avec 14 300 habitants

C WANINOU-GANHOUE avec 5 000 habitants.

Centres alimentés en énergie électrique E.E.C.I.

Hormis le centre de BONON dans le département de BOUAFLE, tous

ces centres sont, soit reliés au réseau National E.E.C.I., soit

alimentés par des centrales thermiques autonomes.

Nota : BONON situé sur l'axe bitumé, DALOA - BOUAFLE,•figure sur

la carte Michelin sous le nom de SEIZRA, avec un village

satellite appelé VIGRIFOUTA.



PROGRAMME DE REALISATION D'ADDUCTION D'EAU DE CENTRES URBAINS

DE COTE D'IVOIRE - ESTIMATION DES COOTS.

CENTRE

é

C
WRE WATTA

BONON

ONO

TABOU

SAÏOUA

GONATE

WANINOU GANHOUE

OURAGAHIO

C
•

Montant des

• t

DEPARTEMENT

DIVO

BOUAFLE

ABIDJAN

SASSANDRA

DALOA

DAWA

TOUBA

GAGNOA

Travaux 1ère Tranche

Imprévus

POPULATION

-ií'S1-

15 071

12 752

10 800

12 640

7 300

12 752

3 195

3 478

77 988

divers 10 % :

Etude, Surveillance 10 % z

1

1

1

1

ESTIMATION DES

TRAVAUX 1ère TRANCHE
EN FRANCS/CFA

243 185 000

219 140 000

143 875 000

240 836 400

146 531 000

193 358 000

150 145 000

137 366 500

474 436 900

474 436 900 FRANCS/CFA

500 000 000

150 000 000

150 000 000

800 000 000
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CENTRE D'HIRE-WATTA

Le centre d'HIRE-WATTA est une Sous-Préfecture située en pays

DIDA, dans la zone forestière, â 46 km au Nord de EÍIVO, dont il

dépend admini strativement, et à 30 km au Sud-Est d'OUME.

La population de ce centre est importante, puisqu'elle se situe

aux environs de 14.300 habitants.

[ Les cultures de rente, café, cgcao, ou vivrières tels que maïs,

? riz, igname, sont commercialisées dans les villes de DIVO - OUME

TIASSALE ou ABIDJAN.

Ce centre bénéficie du micro-climat créé par la barraçie de TAABO

à 20 km.

Les liaisons routières avec ABIDJAN, ont été améliorées par la

proximité relative de l'Autoroute du Nord, et plusieurs villaqes

satellites tel que HIRE - DIDA - GOGROBO - ZAROKO et GAGBE,

contribuent avec les nombreux cadres travaillant à ABIDJAN à

... dynamiser l'économie régionale.

C



FICHE TECHNIQUE

Adduction d'eau potable

de 8 villes de la Côte d'Ivoire

VILLE DE : HIRE

H o r i g _ _ 2 ^

Population .

Source de production: FORAGES

Q nécessaire

Nombre

Emplacement

Profondeur

Traitement :

ô l l m Ê n ta t ion_è lec t r igue:

Conduite de_refoulement: Longueur

(d is t r ibut i f ) Diamètre

Réservoir : Capacité

Hauteur

Réseau de distr ibut ion: Longueur

Bureaux^Logements :

Coût_estimê_des_travaux: (H.1.)

99yL^Ê5_ïr?ÏÊuï Par

L inéa i re par habi tant

Nombred^abonnes probable:, (par analogie

avec les abonnés en é lect H< i it>)

Linéaire moyen par abonné

Coût du m3 d'eau actualise

¡ Première tranche ¡
Année + 5 (1989) ¡

Deuxième tranche ',
Année -f 12 (1996; j

15.071 habitants ! 18.535 habitants
i

! 785,4 n»3/j477 m3/j

36,4 m3/h

2 x 20 m3/h

Définis après

reconnaissance

Stérilisation

E. E.C.I. !
t

3.000 m !

143,2/160 j

250 m3 !

15 m ¡

21980ml (dont(1080mlî
de reft, distrib.) !

Type 3

243.185.000 F.CFA

16.136 F.CFA

1,46 ml/hab.

603 abonnés

36 ml/àb

+ 23,67 = 60,07m3/h

+ 1 x 20 m3/h

Définis après

reconnaissance

Inchangé

E.E.C.I.

2.000 m

98,8/110

Inchangé

6.700 ml, soit
29.680 ml au total

Inchangé N

71.285.000 F.CFA

16.970 F.CFA

1,60 ml/hab.

741 abonnés

40 ml/ab.

à 5* : 15? F.CFA à 10? : 199 F.CFA
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CENTRE DE BONON ou SEIZRA

Le centre est situé sur l'axe bitume DALOA - BOUAFLE, à 34 km à

l'ouest de cette dernière v i l l e , dont i l dépend admini strativement.

Relativement important, avec une population de 11.000 habitants,

un marché très ac t i f , et de très nombreux commerces ou ate l iers ,

ce centre n'est pas rattaché au réseau National d'E.E.C.I, et ne

dispose pas de centrale thermique.

Son alimentation en eau potable impliquera, la mise en place d'une

station avec groupes électrogènes.

Situé dans la zone forestière du pays GOURO, outre sa fonction de

centre commercial, son économie est orientée vers l 'agr icu l ture, et

l 'on peut remarquer d'importantes plantations de café et de cacao.

Les vallées qui ceinturent la v i l l e sont plantées en r i z , et i l

existe des champs importants de maïs et d'igname produits oui sont

commercialisés, soit sur place, soit a BOUAFLE - YAMOUSSOUKRO ou

ABIDJAN.

Du f a i t de ces nombreuses act iv i tés agricoles ou commerciales, les

populations sont très diverses, Ivoir iens, (GOURO et MALINKES)

Libanais, Allogènes Voltaïques-

La dist r ibut ion d'eau dans ce centre, permettrait, avec les bases

qu ' i l possède de lu i donner un essor économique beaucoup plus

important.
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FICHE'TECHNIQUE

Adduction d'eau potable
de 8 villes de la Côte d'Ivoire

VILLE DE : BONON

C.

Horizonderëtude

Population

§Ê§92D__J9

Source deproduction: FORAGES

Q nécessaire

Nombre

Emplacement

Profondeur

Traitement :

Al i mentation électrigue:

Çonduiteder^foulement: Longueur

(d i s t r i bu t i f ) Diamètre

Réservoir : Capacité

Hauteur

Réseaudedistr ibution: Longueur

Ç9yt_estjmé_des_ travaux.- ( H - T )

Coût destravaux par_habitant :

Linéaire_parJ_iabitant

Nombre d'abonnés probables (par analogie

avec les abonnés en é lect r ic i té)

Linéairomoyen par abonné

[.qui Ou niS d'iidu

¡ Première tranche
j Année + 5 (1989)

j

\ Deuxième tranche
¡ Année + 12 < 1996';

I

! 12.752 habitants
I V

! 425 m3Ai

32,5 m3/h

2 x 20 m3/h

¡Tdéfi ni s après

! 15.683 habitants¡

! 687,5 m3/j

! 52,5 m3/h au total

j + 1 x 12 m3/h

! fdéf in is après
j (^reconnaissance ¡^reconnaissance

! Inchangé

! E.E.C.I.

! + 2.000

j 0 80,6 x 90

! Inchangé

! + 5.500 m, soit
! 20.220 m au total

! Inchangé

Stérilisation

G r o u p e ;•'.'•.•T

3.000 m
i 144 x 160

250 m3
15 m

! 14.720m (dont 970 m
! 970m de refoult.dis
Uributif
! Type 3

! 219.140.000 F.CFA ! 67.210.000 F.CFA

! 17.200 F.CFA/hab. | 18.260 F.CFA/hab,

! 1 ,15-ml /hab.
;

! 425

35 m l / a b .

! 1,29 nrt/hab.

! 522

¡ 39 m l /ab .

à '5 ï : 160 F.CFP 10 : ¿?n.9 f .CFA
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CENTRE OE ONO

ONO est un v i l l age important oar sa population (10.200 habitants)

i l dépend admini strativement d^ ' l a Sous-Préfecture de BONOUA, et

se s i tue à environ 15 km au Nord-Fst de cette v i l l e .

La population de ce centre essentiellement aqr icole (cu l ture de

l'ananas) se répar t ie équitablement, entre les nationaux i vo i r iens

(ethnie ABOURE) et des allogènes Voltaïques, ces derniers sont

f ixés à ONO, parfois depuis plusieurs generations.

L'usine SALCI qui t r a i t e l 'ananas, est le facteur prépondérant de

l 'essor économique du centre.

La superf ic ie des plantat ions est importante, en moyenne 15 hectares

par exp lo i t an t . Des programmes de défrichement, le dynamisme des

G.V.C. locaux, et la proximité du Port d'ABIDJAN pour l ' expo r ta t i on ,

devra i t favor iser l 'expansion de cette région.

c



V . v

FICHE TECHNIQUE

Adduction d'eau potable

de 8 v i l l e s de la Côte d ' I vo i r e

/ •

VILLE DE : 0 N 0

¿

c
•

Horizon de 1'étude ¡

Population

Besoin journalier moyen

Source de production: FORAGES

Q nécessaire

Nombre

Emplacement

Profondeur

! Traitement :

. Alimentation électrigue:

. Conduite de refoulement: Longueur

; (distributif) Diamètre

! Réservoir : Capacité

¡ Hauteur

! Réseau de distribution: Longueur

! Bureaux-Logements :

! Coût estimé des travaux: (HLT. )

! Coût des travaux par habitant :

! Linéaire par habitant

! Nombre d'abonnés probables (par analogie

¡ avec les abonnés en électricité)

Linéaire moyen par abonné

Coût du m3 d'eau actualisé

Première tranche ¡
Année + 5 (1989) j

10.800 habitants

329 m3/j

25 m3/h

1

Odéfiriis après

i reconnaissance

Stérilisation

• E.E.C.I.

! 720 m' *

| 0 144/160

! 200 m3

10 m

!8380ml (y compris
!720m de refoult. dis
Itributif)
! Type 3

! 143.875.000 F.CFA

! 13.320 F.CFA

! 0,78 ml/hab

! 450 abonnés

18,6 ml/ab.

! à 5% - 142 F.CFA }

Deuxième tranche
Année + 12 (1996'j

15.000 habitants

537 m3/j •

t
r ,

+ 16 = 41 m3/h

+ 1

Idéfinis après

(reconnaissance

stérilisation

E.E.C.I.

+ 1.000 m

¡ 0 80,6/90

¡ Inchangé

! + 3.340 = 11.720 ml
! au total

! Inchangé

! 39.118.000 F.CFA

! 12.200 F.CFA

! 0,78 ml/ab

! 600 abonnés

19,5 ml/ab.

à 10% - 184 F.CFA

i

i

i

i

i

;

i

•

i

!

!

1

1

1

1

1

t

1
1

1

1

1

1
1

1

1

j
1

1

1
1

1

1
•

1

1
1

!

1

1
1

* Dans l ' e s t i m a t i o n , i l a é té p r i s en compte 1.500 m de re fou lement ( v o i r paragraphe
. V . 1 . 3 ) .
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CENTRE DE TABOU

La Sous-Préfecture de TABOU est située à Vextreme Suri-Ouest de la

COTE D'IVOIRE, près de la Front ière du LIPERIA-

La population (10.500 habitants) est homoaëne avec des nationaux

ivo i r iens de l ' e thn ie KROU.

La s i tua t ion du centre, au bord du ciolfe de GUINEE,a or ienté
l naturellement les habitants vers la pêche, qui est la ressource

V f- pr inc ipale de la réqion.

Malgré la présence d'un aérodrome, et de l i a i son aérienne réau-

l i è r e , la v i l l e souffre d'un enclavement r o u t i e r , qui perturbe

sa vie économique.

En e f f e t , e l l e n'est re l i ée à la préfecture de SASSANDRA distante

de 220 km,que par une piste d i f f i c i l e à c i r cu le r en saison des

plu ies.

Une piste traversant la forêt de TAI permet de re jo ind re , so i t le

LIBERIA à 25 km, so i t le Centre-Ouest vers GUIGLO à 290 km, mais

/ ' cet te l i a i son es t -e l l e aussi assez fréquemment perturbée du f a i t

de la précar i té des ouvraaes sur les cours d'eau.



FICHE TECHNIQUE

Adduction d'eau'potable

de 8 villes de la Côte d'Ivoire

VILLE DE : TABOU

C

Horizon_de_l^étude

Population

Besoi¿}__ journal îer__moyen

Sourcede production: FORAGES

Q nécessaire

Nombre

Emplacement

Profondeur

Traitement :

Alimentationélectrique:

Conduite de refoulement: Longueur

(d is t r ibu t i f ) Diamètre

Réservoir : Capacité

Hauteur

Réseau de distr ibut ion: Longueur

Bureaux-Logements

Coûtestïmëdes travaux : {H.1.)

Coûtées travaux \)ài habitant :

Linéaire car habitant;

Nombred'abonnés probables:(|)<ir analogie

avec les abonnés en élec. t.r i « i t.<»)

Linéaire moyen par abonné;

Coût du m3 d'eau artualise:

Première tranche
Année + 5 (1989)

Deuxième tranche
Année + 12 (1996';

12.640 habitants

466 m3/j

2 x 18 m3/h

2

Ídéfi ni s après

reconnaissance

Stérilisation

£.E.C.I.
3000 m pur 98/110
2.130 m (en ville)

i 144/160

250 m3

15 m

20.405m (dont 2130m
de refoulement)

Type 3

240.836.400 F-CFA

19.054. F.CFA/hab.

1,61 ml/hab.

600 abonnés

34 ml/ab.

! 15.540 habitants

763¡m3/j

+ 1

définis après

reconnaissance

Stérilisation

E.E.C.I.

! + 2.000 m

98,8/110

Inchangé

! + 5.750 soit
! 26.155 m au total
i
! Inchangé
;
! 66.260.000 F.CFA
t

! 19.76? F.CFA/hab.

1,68 ml/hab.

750 abonnés

35 ml/ab.

! + 23, soit 59 m3/h !

à S% : 153 F- à 10ï : ?00 F.CFA '
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CENTRE DE SAIOUA

Le centre de SAIOUA, vi l lage dans la zone forest ière du département

de DALOA, est situé â 37 km à l 'Est d'ISSIA, sur la p i ñ e ISSIA-

SINFRA.

Une population de 8.000 habitants se réDartie entre des nationaux

Ivoir iens de l 'e thnie BETE et une assez for te proportion d ' a l l o -

gènes Voltaïques-

L'économie de ce vi l lage est orientée vers 1 'agr icu l ture, so i t

de rente, café, cacao, so i t , v i v r i è re , r i z , maïs, ianame.

Ce centre est pénalisé par un enclavement rou t ie r , dû à l'absence

de voie bitumée.

La commercialisation des produits s'effectue surtout vers les

marchés d'ISSIA.

C



FICHE TECHNIQUE

Adduction d'eau potable

de 8 v i l les de la Côte d'Ivoire

VILLE DE : SAI0ÜA

Horizondel^étude

Population
»

rD§likr_
Source_de production: FORAGES

Q nécessaire

Nombre

Emplacement

Profondeur

Traitement :

-Él§ÇÍrÍ9y§:

Ç9!?Í_^§_rÊÍ2y]E!P?DÍ: Longueur
(distributif) Diamètre

Réservoir : Capacité

Hauteur

Longueur

(

t

Nombred^abonnés probables

tl?§9.2r?.ÎPoyen P a r

Coût du m3 d'eau actualisé

; Première tranche
; Année + 5 (.1989)

i

7.300 habitants

229 m3/j.

17 m3/h.

1

¡rdéfinis après

¡(̂ reconnaissance

! Stérilisation
I
! Groupe KVA

! 3.000 m
| <t 98,8 x 110
0 150 m3
\j 12,50 m

! 9.560 m (dont 350 m
! de refoulement)

! Type 3

! 146.531.000 F.CFA
i

! 20.000 F.CFA/hab.
I
! 1,30 ml/hab.
i

! 250 abonnés

38 ml/ab.

Deuxième tranche
Année + 12 (1996)

8.980 habitants

403 m3/j.

+ 13,5 soit 31 m3/h

+ 1

Définis après

reconnaissance

Inchangé

E.E.C.I.

+ 2.000 m

Ci 80,6 x 90

Inchangé

+ 4.500 m, soit
14.060 m au total

Inchangé

80.360.000 F.CFA

25.300 F.CFA/hab.

1,56 ml/hab.

300 abonnés

47 ml/ab.

! à 5?. : 196 F.CFA ; à 107 : 259 F.CFA
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CENTRE DE GONATE

Le centre de GONATE est situé dans le département de DALOA à 20 km

/% l'Est de cette ville sur l'axe bitumé OALOA - BOUAFLE, à son in-

tersection avec la piste de SINFRA et de SIAOUA.

De relative importance avec 7.000 habitants, ce centre en nays

BETE, bénéficie des avantages pour les échanqes commerciaux, que

lui confère la grande voie routière Est-Ouest.

L'économie est uniquement orientée vers l'agriculture de produits

de rente, cacao, café et produits vivriers. :

Comme dans beaucoup de villes de moyenne importance dans cette

région, la population se répartie entre nationaux ivoiriens olan-

teurs et allogènes Voltaïques ouvriers agricoles.

Malgré des conditions économiques favorables, l'absence d'une

distribution d'eau, a empêché ce centre de se déveloDner, incitant

les éléments jeunes de la population ã s'expatrier pour rechercher

des conditions de subsistance moins difficiles.

C
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FICHE TECHNIQUE

Adduction d'eau potable

de 8 villes de la Côte d'Ivoire

VILLE DE : GONATE

! Population

Source de production: FORAGES

Q nécessaire

Nombre

Emplacement

Profondeur

Traitement :

AUmentgtjor. éleçtrigye:

Conduite_de_refoulement: Longueur

(distributif) Diamètre

Réservoir : Capacité

Hauteur

Réseau dedistribution: Longueur

! Coût estimé des travaux: (H.T.)^ _

! Coût des travaux par habitant :
j t

! Linéaire gar habitant

! Nombre_d^abonnés_grobab]es (par analogie

," avec les abonnés en électricité)

! Coût du m3 d'eau actualisé

Première tranche
Année + 5 (1989)

: Deuxième tranche
¡ Année + 12 (1996*;

12.752 habitants

410 m3

31 m3/h

2 x 15 m3/h

Définis après

reconnaissance

Stérilisation

E.E.C.I.

3.000 ml 7

é 144/160 •

200 m3 -'

12,5

!903Oml (dont 570 ml
!de refoult. distrib

Type 3

193.358.000 F.CFA

15.160 F.CFA

0,71 ml/hab.

1.150 abonnés

7,9 ml/ab.

15.683 habitants

673 m3 t

!+ 20,4 = 51,4 m3/h

¡+ 1 x 20 m3/

! Définis après

¡ reconnaissance

\ Inchangé
i

! E.E.C.I.

+ 2.000 ml

i 98,8/110

Inchangé

Inchangé

17.100 F.CFA

1,10 ml/hab.

1.420 abonnés

12,2 ml/ab.

+ 8.330 ml soit
.) 17.360 ml au total

i

i

i

! 75.258.000 F.CFA !

à 5? - 157 F.CFA à 10î -- 201 F.CFA
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CENTRE DE WANINOU-GANHOUE

Cette Sous-Préfecture, la plus septentrionale des 9 villaoes

présentés, se situe â l'Ouest du déoartement de TOUBA â environ

15 km de la Frontière de la GUINEE, dans Aine zone de savane

arborée.

8 km environ séparent WANINOU ã GANHOUE.

Ces deux agglomérations sont de très modeste importance, puis-

qu'elles ne regroupent à elles deux que 5.000 habitants. Toutefois,

du fait que WANINOU, se trouve avec un poste de Douane sur la

seule voie d'accès du département de TOUBA vers la GUINEE, son

essor économique pourrait être liée à une amélioration du réseau

routier permettant de rejoindre, ce pays au centre de la Côte

d'Ivoire par TOUBA et SEGUELA.

En effet, la population MALINKES et PEULHS pratique Vélévaoe

intensif de bovins dans cette région, et, l'enclavement routier,

ainsi que la précarité actuelle des ressources en eau, ne favo-

rise pas un développement harmonieux de cette Sous-Préfecture.

D'autre part à 8 km â l'Est de WANINOU, sur la niste de TOUBA,

le village de FERANTELLA est integral ement loti, et de nombreuses

villas ont été construites récemment, par des habitants de MAN,

qui commercialisent le bétail.

L'ensemble de ces trois localités, présentent un regroupement

intéressant sur une voie appelée à être bitumée.



FICHE TECHNIQUE

Adduction d'eau potable

de 8 v i l les de la Côte d' Ivoire

VILLE DE : WANINOU

i
Í

C

Vétude

Pogulation

§?yr?§ FORAGES

Q nécessaire

Nombre

Emplacement

Profondeur

Traitement

Conduitederefoulement: Longueur

(distributif) Diamètre

Réservoir : Capacité

Hauteur

Longueur

9ar habitant

analogie

avec les abonnés en électricité)

abonné

Coût du m3 d'eau actualisé

Première tranche ¡ Deuxième tranche
Année + 5 (1989) ¡ Année + 12 (1996}

3.195 habitants

126 m3/j

10 m3/h

1

[définis après
(̂ reconnaissance

Stérilisation

E.E.C.I.

3.000 m

(f 80,6 x 90

80 m3

10 m

3.929 habitants

Í98 m3/j

! + 5 = 15 m3/h

! + l

Indéfinis après
^reconnaissance
1 Stérilisation
i

! E.E.C.I.
!
! + 2.000 m

; «Í 80,6 x 90

j[Inchangé

10.500m C--dont. 1200m! + 4.500 m, soi t
de refoul t . d i s t r i b ) ! 15.000 m au total

Type 3

150.145.000 F.CFA

47.000 F

3,29 ml

140 abonnés

75 m/ab.

! Inchangé

! 59.910.000 F.CFA

53.500 F.CFA

3,82 ml

170 abonnés

88 m/ab.

à 5% : 358 F.CFA ; â lOt : 377 F.CFA
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CENTRE DE OURAGAHIO

OURAGAHIO, en pays BETE est Sous-Préfecture, il se situe à 23 km

S au Nord de GAGNOA dont il dépend admini strativement, sur la piste

GAGNOA - BOUAFLE.

Sa population à vocation agricole, est peu importante

(4.200 habitants).

Les cultures de rente tel que cacao, café, ou vivrières sont

commercialisées vers les usines d'ensachage dé GAGNOA.

g t La disparition de la forêt, à proximité de ce centre, les feux

de brousse qui détruisent les cultures, les difficultés de la

commercialisation des produits de rente, incite la jeunesse

à rechercher, soit dans la capitale, soit dans les zones indus-

trielles de GAGNOA et de BOUAFLE, une activité rémunératrice plus

fiable.
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FICHE TECHNIQUE

Adduction d'eau potable

de 8 v i l les de la Côte d' Ivoire.

f . /'

VILLE DE : OURAGAHIO

¡ j Première tranche
¡ Horizon de l'étude ¡ Année + 5 (1989)
j j * ~
! Population ! 3.478 habitants
j ~" I

1 ! Besoin journalier moyen ! 144 m3/j

\f ! "". !
• §9yîT9e_de production: FORAGES !

W! Q nécessaire ! H m3/h

¡ Nombre ¡ 1

! Emplacement !} dé f in is après

¡ Profondeur i ) reconnaissance

! Traitement : ! Stérilisation
i " ¡

! Alimentation ëlectrigue: ! E.E.C.I,
j _ ^

! Çonduite_de_refoulement: Longueur ! 3.000 m

¡ (d is t r ibu t i f ) Diamètre ¡ <t> 80,6 x 90

! Réservoir : Capacité ! 80 m3

¡ Hauteur ¡ 10 m
C ! B?5§§y-^?-^Í5írl2yíÍ9D: Longueur 18.460 m (dont 1.250m

! !de refoulement )•

! Bureaux-Logements : ! Type 3

! c?yt estimé des travaux: (H.T.) ! 137.366.500 F.CFA

! Ç9yLd§5.îrayaux_par_habitant : ! 39.500 F.CFA/hab.
! !:Ín?§Íre.P?r_t?â9Íí?í?í • 2,43 ml/hab.

! Nombred'abonnésprobables (par analotpe ! 230 abonnés

¡ avec les abonnés en é lec t r ic i té ) \ ;

! i •

j l. ineoirtî moyen par abonné ¡ 37 ml/ab.
1 ! . I — ^
1 ù j ( ; i du in3 d'ôau a c t u a l i s é ! à S : 290 F.CFA ;
i • ; • • , '

Deuxième tranche ;
Année + 12 (1996^ ¡

4.277 habitants •!

217 m3/j l
i l

+5,6 soit 16,6 m3/h!

+ 1

définis après

reconnaissance i

Stérilisation

E.E.C.I.

+ 2.000 m

«5 80,6 x 90

Inchangé

+ 5.100 m soit
13.560 m au total

Inchangé

61.280.000 F.CFA

46.500 F.CFA/hab.

3,20 ml/hab.

290 abonnés

47 ml/ab.

à 10< : 377 F.CFA
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I N T R O D U C T I O N

Les agents de Développement Sanitaire constituent une

nouvelle catégorie de personnel de santé en Côte d'Ivoire.

Ce personnel a pour tache de permettre â la popula-

tion rurale de tirer le profit maximum des ouvrages hydrauliques

installés récemment ou en cours d'installation dans la majorité

des villages de Côte d'Ivoire.

A long terme, ils doivent favoriser le développement

global du monde rural.

«r _
S 1 - LE ROLE DES AGENTS DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE

D'une façon générales les agents de développement

sanitaire doivent sensibiliser la population aux problêmes de

l'utilisation de l'eau afin de permettre une amélioration de

leurs conditions de santé.

Ils ont donc a :

. Informer la population et la sensibiliser aux pro-

blèmes sanitaires liés à l'eau.

. Rechercher dans les villages des individus * hommes

ou femmes sensibles aux problèmes de santé et sus-

ceptibles d'animer la population (agents de santé

villageois).
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. Compléter l'information des agents de santé villa-

geois sur les différents problèmes de santé liés à

l'eau, les former à l'entretien des ouvrages hydrau-

liques et à l'amélioration du périmètre de protection

des puits, et les initier à l'animation de comités

de santé villageois.

. Aider les agents de santé villageois à élaborer

et réaliser des programmes d'action pratiques d'édu-

cation sanitaire.

. Etablir des rapports mensuels sur les actions pra-

tiques d'éducation sanitaire.

2 - PROCESSUS DE SELECTION DES A. D. S.

La sélection des ADS est prévue en trois temps.

Une présélection est effectuée dans les secteurs concernés

suivie d'une période de formation théorique et pratique de trois

mois * La sélection définitive se fait au terme de ces trois

mois.

2.1 - La_£réséleçtion

La présélection est faite par les Médecins-Chefs de

Secteurs de Santé Rurale sur un certain nombre de critères.

Pour être retenus, les candidats ADS doivent :

.avoir le niveau de la classe de 3è

•avoir une expérience dans une structure publique ou

privée d'encadrement ou d'animation rurale ou une

expérience dans des centres de santé.
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.maîtriser au moins un des dialectes locaux.

. être d'origine rurale et si possible toujours habiter

une zone rurale.

. être âgé d'au moins 20 ans.

. a.iraer les rapports avec les autres.

. ne pas craindre les déplacements.

. être de sexe masculin ou féminin indifféremment.

Des épreuves sont donc organisées par les Secteurs afin

de recruter un certain nombre de candidats répondant à ces

critères.

Dans le cadre du projet financé par le FED, il a été

retenu :

. 6 candidats pour Yamoussoukro

. iH candidats pour Bouaké

8 candidats pour Bondoukou

5 candidats pour Bouna

. 10 candidats pour Korhogo

5 candidats pour Boundiali

Dans le cadre du projet financé par la C.C.C.E., il a

été retenu :

8 candidats pour Man

2 candidats pour Touba

2 candidats pour Danané.

2.2 - La_formation_de_trois_mois

A l'issue de la présélection, les candidats ADS reçoivent

une formation théorique et pratique. Cette formation est le fruit



do la collaboration do la D.C.H., do la SODECI, dos Secteurs do

Santé Rurale ot de l'IKSP. Los médecins-chefs do SSR sont les

coordonnateura do la formation dans les secteurs.

Los objectifs ot lo contenu de cette formation sont

développés dans lo paragraphe 3.

Cette formation se divise on quatre périodes :

- un séminaire initial de k jours comportant une infor-

mation sur les principales maladies liées à l'eau, des

notions théoriques sur les principales techniques

d'assainissement applicables on milieu rural et des

notions théoriques suivies d'exercices pratiques sur

la communication ot l'animation.(voir pour exemple lo

programme du séminaire de Korhogo annexe 1)

Pour des raisons pratiques, quatre sessions sont orga-

nisées pour ce premier séminaire t

- une à Man pour les 12 candidats de Man, Danané et

Touba

- une à Bouaké pour les 20 candidats do Bouaké et

Tamous s oukro

- une à Boundoukou pour les 13 candidats de Bondoukou

ot Bouna

- une à Korhogo pour les 15 candidats de Korhogo et

Boundiali.

Les A.D.S. ont participé à une évaluation individuelle

sur les différents thèmes abordés.au début et à la fin

du séminaire (voir annexe 2)• Ces évaluations nous per-

mettent de mesurer le niveau des A.D.S. donc d'adapter

la formation, d'évaluer l'impact du séminaire sur los

A.D.S. et au moment du recrutement définitif ollo$nous

permet de retenir los meilleurs éléments.

- Un stage pratique sous la responsabilité dos médecins-chefs do

SSR et dos Assistants d'Assainissement d'un mois comportant «ne

information sur los techniques do contrôle do l'eau, dos notions

théoriques ot pratiques sur les techniques d'assainissement ot

«no Initiation au maniement du matériel pédagogique, ot à l'ani-

mation villageoise.



un stage pratique sur les pompes sous la responsabilité

de la SODECI de 15 jours comportant une formation théo-

rique sur les pompes par deux responsables de la SODECI

(Abidjan) et des tournées avec les équipes d'hydraulique

villageoise pour connaître les pompes, leur entretien et

les réparations des petites pannes.

un stage d'un mois et demi dans un village-centre sous

la responsabilité de l'infirmier responsable du centre

de santé pour mettre en pratique leurs connaissances.

2.3 - La_séleçtion_d|finitive_des_ADS

Au terme de la formation de trois mois, les candidats

ADS sont sélectionnés afin d'occuper les postes définitifs pré-

vus pour chaque secteur :

- Man 5 postes d'ADS

- Touba 2 ;:

- Danané 2 " "

- Bouaké 10 "

- Yamoussoukro ^ " "

- Korhogo 7 ;

- Boundiali 3 (ï "

- Bouna il fi "

- Bondoukou 5 " "

Le recrutement définitif se fera à partir des données

recueillies sur chaque candidat au cours de la formation^complé-

tées dans certains domaines par un examen final.

- Les connaissances sur les maladies liées à l'eau sont

jugées sur une interrogation écrite pratiquée à la fin

du séminaire et sur un exposé sur les maladies, effectué

devant un jury en fin de séminaire avec l'aide de moyens

pédagogiques.
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Les connaissances sur'les techniques d'assainissement

sont jugées au cours du stage pratique par les Assistants

d'Assainissement à partir d'une grille d'évaluation

(voir annexe 3)et en fin de formation par une interroga-

tion écrite.

Les connaissances concernant les pompes sont évaluées

au cours du stage avec les agents de la SODECI, la aussi

à partir d'une grille

Enfin l'évaluation de la maîtrise des techniques de

communication et d'animation se fait au cours de l'ex-

posé d'une maladie liée à l'eau devant un jury en fin de

formation et au cours du stage, sur le terrain, par

l'assistant d'assainissement chaque fois avec l'aide

d'une grille., (annexe 3)

3 - CONDITIONS MATERIELLES DES A.D.5.

En ce qui concerne la rétribution des ADSj il a été

prévu deux périodes. La première d'une durée de trois mois

débute avec le premier séminaire (mois de Juillet, début Août

1982) et correspond à la période- ce formation. Fendant cette

période les agents touchent une indemnité de stage de 35 000

par mois à laquelle s'ajoutent dus indemnités de mission pour

la durée des séminaires de formation à raison de 2.800 F/jour.

La deuxième période commence â l'issue de la sélec-

tion définitive qui aura lieu au terme des trois mois de forma-

tion. Les agents recrutés définitivement touchent un salaire

; -- équivalent à la 2ê catégorie soit 43 283 F. Ils seront recrutés

j pour des contrats d'un an renouvelables.
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Chaque agent recruté définitivement se voit attribuer

une mobylette et un prêt suivant un contrat-type (vcdr annexe k).

Pour rembourser ce prêt, un prélèvement mensuel de 17 000 F est

effectué sur son salaire. Simultanément, il touche une prime

équivalente de 17 000 F tous les mois/De plus il lui est versé

une prime de 8 000 F par moas pour le carburant. Au bout de 15

mois^ la mobylette devient la propriété- de 1'ADS,le prélèvement

de 17 000 F cosse mais les deux primes sont maintenues,Les res-

ponsables de l'I.N.S.P. proposeront 1* renouvellement do cos

mobylettes quand ils Xm jugeront utile.

k - OBJECTIF ET CONTENU DE LA FORMATION DES APS

L'objectif de la formation des ADS est de faire de

ceux-ci, des agents prêts à écouter les villageois exprimer

leurs problèmes, capables de les informer sur les maladies liées

à l'eau et sur les mesures à prendre peur les éviter (utilisa-

tion de l'eau potable - mesures d'assainissement...) d'animer

les villages pour faire émerger des animateurs sanitaires et

de former cos derniers notamment à l'entretien des pompes et

aux différentes techniques d'assainissement.

La formation des ADS comporte donc 4 grands thèmes :

- les maladies liées à l'eau

- les techniques d'assainissement pour prévenir les

maladies liées à l'eau

- les pompes, leur entretien et leur dépannage

- les techniques de communication et d'animation.

C'est sur ces quatre thèmes que se fait la sélection

définitive des agents au terme de la période de formation de

trois mois. Les maladies liées § l'eau sont abordées essentiel-

lement au cours du séminaire. Les techniques d'assainissement
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et les techniques de communication et d'animation sont vues sur

le plan théorique au cours des séminaires, le plan pratique est

vu surtout au cours des stages sur le terrain.

En ce qui concerne les pompes, la formation se fait

essentiellement sur le terrain avec les agents de la SODECI.

Pour chacun de ces thèmes, des objectifs précis ont été définis

pour la formation.

¿i.l - Objectif_et çontenu_de_la_formation_sur_les

j JJ.1.1. - Objectif de la formation sur les maladies

: liées à l'eau

• " Au terme de la formation sur les maladies liées a l'eau

l'Agent de Développement Sanitaire doit être capable de démon-

trer aux villageois l'intérêt qu'il y a â utiliser l'eau que

l'on met à leur disposition et à l'utiliser correctement.

Four cela il doit être capable de déceler les principa-

les maladies liées â l'eau qui sévissent dans les villages (no-

^ tions de clinique), connaître et comprendre le cycle épiôémio-

logique de chacune de ces maladies afin d'etre capable de

proposer des modes d'interruption de chaque cycle (notions

d!épidémiologie et de prophylaxie).

: 4.1.2. - Contenu de la formation sur les maladies liées

; à l'eau

I • II est souhaitable tout d'abord que les ADS connais-

! sent les différentes manières dont l'eau intervient dans la
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transmission de certaines maladies : transmission par l'eau de

boisson, transmission par l'eau de baignade, transmission par

des vecteurs vivants près de l'eau.

Ensuite ils doivent connaître les maladies pour les

quelles l'eau intervient au niveau de la transmission.

. Les maladies liées ã l'eau de boisson :

- Ascaridiose

- Diarrhées - dysenteries

- Hépatite virale

- Poliomyélite

- Ver de guinée

. Les maladies qui viennent de l'eau où l'on se baigne

- Bilharziose

. Les maladies qui viennent de l'eau près de laquelle

on vit :

- Paludisme

~ Onchocercose

- Trypanosomiase

- Fièvre jaune

- Filariose lymphatique

Au cours de la formation, pour éviter une trop grande

complexité, nous développons un nombre réduit de maladies. Parmi

les maladies qui sont transmises par l'eau de boisson ou qui

peuvent l'être, nous traitons la dracunculose, 1'ascaridiose

et les diarrhées

Cela afin de donner aux ADS des arguments montrant

aux villageois l'intérêt de boire l'eau du forage ou du puits.
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Nous traitons également la bilharziose pour que les

ADS puissent expliquer aux villageois les dangers des baignades

dans les marigots.

Pour chaque maladie, nous donnons le minimum d'infor-

mations cliniques permettant aux villageois de reconnaître la

maladie.

L'accent est porté sur le mode de contamination de la

maladie et notamment sur son cycle épidémiologique.

Il est facile alors, à partir de ce cycle, de montrer

les différentes méthodes d'interruption de la transmission de

la maladie.

Afin de compléter leur formation, il leur est dis-

tribue un guide "L'eau et la Santé" réalisé en commun par

l'INADES et 1'INSP portant sur les différentes maladies liées

â l'eau (description clinique simple, mode de contamination et

prophylaxie).

¿1.2 - Objectif et contenu jîe_la_foraation_sur_les

i;. 2.1 - Objectif de la formation sur les techniques

d'assainissement

Au terme de la formation, l'ADS doit être capable

d'expliquer et de montrer aux villageois les différentes mesures

d'assainissement permettant d'interrompre les maladies trans-

mises par l'eau.
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A.2.2 - Contenu de la formation sur les techniques

d'assainissement

Le contenu de la formation sur les techniques d'assai-

nissement peut se diviser en 4 grands chapitres :

- aménagement des points d'eau et des réserves

- aménagement de latrines

- aménagement et assainissement de la maison

- assainissement du village.

4.2.2.1 - Aménagement des points d'eau et des réserves

4.2.2.1.1.- Aménagement des ouvrages hydrauliques modernes

- Périmètre de protection

- Clôture et aménagement intérieur

- Rigole et puits perdu

- Entretien de l'ouvrage

- Estimation du coût de l'aménagement

4.2.2.1.2.- Amfnagement_d^un_marigot_et_traitement_de_l^eau

L'aménagement d'un marigot ne se conçoit que si le

village ne peut pas disposer d'eau provenant d'un

ouvrage moderne.

- L*aménagement doit se faire de telle sorte que l'on

n'ait pas â poser le pied dans l'eau peur puiser de

l'eau.

- Cette eau doit être systématiquement traitée

. filtre à sable

. filtre moderne

. eau bouillie.
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4.2.2.1.3.- Aménagement_d^une_source (dans les secteurs où

ily&n a)

- Recueil des eaux à travers un filtre

- Réserve d'eau fermée

- Prise d'eau ã la réserve par robinet

- Evacuation du trop-plein et eaux usées par rigole

- Construction d'un périmètre de protection

- Estimation du coût de la réalisation.

4.2.2.1.4.- Aménagement_d^un_guits^traditionnel

- Conditions déménagement

- Construction d'une margelle

- Rigole et puits perdu

- Système de puisage non polluant

- Clôture et aménagement intérieur

- Périmètre de protection

4,2.2.1.5.- Réserves_d^eau

- Fermée hermétiquement ou moustiquaire

ou

- Vidange régulière.

2.2.2 - Aménagement de latrines

4.2.2.2.i.- Latrines_|_fosses_sèches

- Respect périmètre protection point d'eau

- Distance par rapport à la maison

- Sol surélevé, en creux

- Couvercle étanche

4.2.2.2.2.- Latrine_â_eau

- Emplacement

- Technique fosse septique.
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4.2,2.5.- Aménagement et assainissement de la maison

4.2.2.3.1.- 92Dstruétion_dG_la_maisori

- Aération : 1/6 surface du sol

- Séparation des animaux

- Entretien intérieur et extérieur

4.2.2.3.2.- Evacuation_des_ordures^;_Dêcharge

- Emplacement

- Entretien (brûle - couverture par de la terre ...)

4.2.2.3.3-- Evacuation_eaux_us|es

- Vaisselle : évier rural

4.2.2.3-4.- Aménagement_de_douchières

- Respect périmètre

- Sol cimenté, incliné, non lisse

- Rigole ou tuyau évacuation

- Puits perdu (margelle, cailloux,, couvercle).

4.2.2.4. - Assainissement du village

- Entretien des lieux puDlics (marchéss lieux de

écoles* rues)

- Ramassage des ordures - nettoyage

- Problèmes animaux errants.

4.3 - Ob¿ectif_et_conteñu_de_la_formation_sur

Au terme de la formation, les ADS doivent pouvoir :



- Identifier les différents types de pompe

- Reconnaître les différentes parties des pompes

- Comprendre le fonctionnement des pompes

- Connaître le mode d'utilisation correct des pompes

- Reconnaître une panne due â un désamorçage

- Réamorcer une pompe

- Déterminer le degré d'usure des segments (pompes

hydro Vergnet. HV.)

- Changer les segments (pompes HV.)

- Déterminer le guide de pédale

- Changer le guide pédale (HV.)

- Déterminer les types do pannes demandant une inter-

vention extérieure

- Avertir l'équipe de réparation dont dépend la pompe

en panne

- Former les responsables villageois à toutes ces

actions.

4.4. - Qb¿ectifs_et_eontenu_de_la_formatign_des_Agents

£E_5§yêi2E2fSE2ÍL§§Gi£ãÍ£e_§u^_teçtaigues_de
communication

4.4.1,- Objectifs de 1?. formation â ix techniques de

communication

Au terme de leur formation, les Agents de Développement

Sanitaire doivent :

- Connaître les principes généraux de la communication

- Etre capables d'utiliser les techniques de communi-

cation (flanellographes notamment)

- Connaître los problêmes liés à la perception de

1f image.

4.4.2.- Contenu de la formation aux techniques de commu-

nication

La communication étant â la base des rapports sociaux,
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nous avons orienté la formation vers les points suivants :

4.U.2.I.- Les principes généraux de la communication

- Définir la communication dans le but de faire com-

prendre aux A.D.S. la notion de dialogue3 d'échanges

bilatéraux.

- Comment se transmet le message par une illustration

simple du schéma de la communication (émetteur, récep-

teur et feed-back) JE =à M =) ]

FB ^

- Les conditions d'une bonne communication en donnant

les caractéristiques des éléments du schéma.

a) l'émetteur : sa disponibilité â communiquer et à

écouter, ses attitudes face au public.

b) le message :

. comment poser des questions d'investigation en

vue de rec^llir les prérequis (connaissance$du

public)

. Déterminer les objectifs

. Sélectionner les informations pour les adapter au

niveau du public-cible

. Formuler des questions claires et courtes

. Maîtriser la langue (le code) qui est le lien

unificateur entre les communicateurs.

c) le récepteur . mettre le public-cible dans des

dispositions pratiques d'écoute et de participation

Notamment la date et le lieu de la réunion sont des

facteurs essentiels de réussite d'une causerie en

éducation sanitaire,

d) le feed-back ou message en retour

Vérifier que les informations ont été comprises par

le public-cible en procédant par des séries de ques-

tions-tests sur le thème discuté.
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4.4.2.2.- L'utilisation du flânellographe

- Description du flânellographe (tableau de feutre et

vignette)

- Initiation â l'utilisation de ce matériel pédagogi-

que (sur les thèmes du séminaire de formation, les

maladies liées â l'eau et les techniques d'assainis-

sement) .

Un document comportant les règles élémentaires d'uti-

lisation du flanellographe et de la diapositive sera distribué

aux séminaristes.

4.4.2.3.- Initiation à la perception de l'image

Deux présentations d'une minute chacune d'une affiche.

Le but de cet exercice est de faire comprendre les

difficultés de compréhension d'une image et les étapes qui

s'opèrent au niveau de l'individu.

Io) l'identification : reconnaissance des éléments ou

signes en fonction de ce que l'on sait.

2°) La denotation : saisir le sens d'un message a

partir d'éléments reconnus.

3°) L'interprétation : établir les rapports entre les

éléments identifiés.

Les Agents de Développement Sanitaire doivent savoir

que la lecture d'une image par les analphabètes est lente. D'où

la nécessité de poser des questions de perception sur les vignettes

composant 1« flanellographe.

La maîtrise des méthodes de communication ne peut

s'acquérir qu'après un long apprentissage sur le terrain.

Les connaissances théoriques dispensés aux A.D.S. pen-

dant le séminaire leur permettront déjà de s'exercer à la prati-



que de la communication pendant leurs trois mois de formation

et ultérieurement pour améliorer dans ce domaine l'encadrement

par les Assistants d'Assainissement, il a été prévu pour ceux-ci

un séminaire de recyclage à l'utilisation du matériel pédagogi-

que à Bouaflé fin août 1982.

et_eontenu_de_la_formation_en

animât ion_de_group_e

*i.5-l.- Les objectifs de la formation

L'Agent de Développement Sanitaire doit exercer sa

fonction en milieu rural. Il aura â proposer le changement d'un

certain nombre de comportements, notamment dans les domaines de

l'hygiène et de la prophylaxie des maladies liées à l'eau. Il

doit en somme promouvoir la santé des collectivités rurales par

l'emploi de l'eau potable (puits et forages).

A l'issue de la formation, l'A.D.S. doit être capable

de :

- effectuer l'étude du milieu (données historiques,

géographiques, organisation socio-politique,s cul-

turelle , religieuse et économique, ressources en

eau et situation sanitaire).

- de conduire des réunions et des séances d'éducation

sanitaire (connaissance de la fonction, des attitu-

des et des difficultés de l'animateur).

- choisir ses collaborateurs (leaders d'opinion,

groupe visant la promotion villageoise...) et cons-

tituer des comités sanitaires villageois.
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4.5-2 - Le contenu de la formation

4.5.2.1.-.L'étude du milieu et l'animation de groupe

Connaître le milieu dans lequel il travaillera est un

préalable indispensable pour l'A.D.S.. C'est sur des données

existantes et connues que l'A.D.S. peut proposer des améliora-

tions ou des changements radicaux.

C'est pourquoi en plus des rudiments qui ont été donnés

à l'A.D.S pendant le premier séminaire, doivent s'ajouter des

séances d'application sur le terrain sous la direction des

Assistants d'Assainissement. Des sessions ponctuelles seront

organisées pour approfondir les méthodes d'investigation et

d'explication des informations et des techniques de conduite

de réunion et d'animation de groupe.

.4.5.2.1.1.- Le séminaire

Au cours du séminaire il a été distribue à chaque

Assistant d'Assainissement et chaque candidat ADS^ un fascicule

sur l'étude du milieu, les fonctions et les attitudes de l'ani-

mateur et les difficultés de l'animation. Ce document a été"

commenté dans ses grandes lignes.

*

Son but est de permettre â l'ADS de se familiariser

avec la recherche des informations par interrogation et par

observation. Il porte sur les connaissances socio-historiques

et culturelles, les ressources „ les relations des villageois

entre eux et les influences nouvelles qui se manifestent au

village.

4.5.2.1.2.- Le sta^e pratique

Les candidats A.D.S. seront suivis pendant un mois

dans les villages par les Assistants d'Assainissement. Au cours



de ce stage ils vont exploiter les fascicules qui leur ont été

remis, en apprenant à recueillir des informations dans un ou

plusieurs villages. Ils vont par ailleurs suivre des séances

d'éducation sanitaire animées par les Assistants d'Assainisse-

ment .

Après les tournées avec les Assistants d'Assainis-

sement l'A.D.S. doit être basé dans le village-Centre doté de

centre de santé. Il aura à ce niveau à mettre en application

les enseignements théoriques du séminaire et pratiques du stage

(organisation de séances de causeries avec les villageois dans

le cadre des prises de contact...)

4.5.2.1.3.- Les sessions de formation

Les A.D.S. retenus à l'issue du stage bénéfieront de

formations ponctuelles au cours de séminaires ultérieurs.

En ce qui concerne l'étude du milieu, il est impor-

tant pour les A.D.S. de connaître les techniques :

- observation non participante

- observation participante

- entretien structuré

- entretien non structuré

avec l'utilisation des techniques d'exploitations de données.

En ce qui concerne les techniques d'animation de

groupe, et compte tenu du caractère spécifique des réunions

villageoises (utilisation des langues localess espace décou-

vert et quelque fois protocole de circulation des informations

...)» un accent sera mis sur la conduite de réunion en groupe

large et en dynamique de groupe en groupe restreint.

Par ailleurs il leur sera enseigné la constitution

(structure, fonction, composition, rôle des différents membres

...) des Comités Sanitaires Villageois (C.S.V.) "et leur ani-

mation.
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A la fin de la première série de séminaires,un docu-

ment intitule "Guide de l'Education pour la Santé ; du Docteur

P. SILLONVILLE a été distribue à chaque candidat ADS.pour une

meilleure approche des différents aspects de l'éducation sani-

5. - SUIVI ET FORMATION CONTINUE DES A.D.S.

A l'issue de la formation de 3 mois,les A.D.S. sélec-

tionnés sont affectés dans des villages-centres sous l'autorité

de l'infirmier responsable- ̂ -.i c»*tre de

Ils ont è visiter régulièrement (1 fois tous les mois

ou tous les deux mois) les différents villages de la zone qui

leur est impartie. Leur tâche est tout d'abord de sensibiliser

les villageois aux problèmes de l'eau puis de les aider â

trouver des solutions (animateurs sanitaires, utilisation et

entretien des points d'eauf mesure d'assainissement, etc..)

Pour le suivi de ces actions et notamment pour

déceler leur impact, il est demandé aux A.D.S. de remplir une

fiche type dans chaque village recueillant quelques données

épidémiologiques et relevant les mesures prises dans le domaine

de l'assainissement (voir annexe nc3 )

Au vu de ces fiches et à la lumière des visites effec-

tuées avec les A.D.S., des séminaires réguliers sont organisés

pour ces derniers. Les thèmes de ces séminaires sont établis en

fonction de l'avancement du projet (sensibilisation de la popu-

lation, formation de délégués villageois, suivi des actions

villageoises etc...) et des problèmes rencontrés par les A.D.S.

sur le terrain.



AMUXXS 1

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

SOUS-DIRECTÏON DU SERVICE NATIONAL

D'EDUCATION SANITAIRE

Programme d'Hydraulique Villageoise

Formation des "Agents de Développement Sanitaire"

Séminaire de démarrage à KORHOGO

du 9 au 13 Août 1982.

Programme

Lundi 9 Août

15 h. - Réunion des encadreurs au Secteur Santé Rurale de KORHOGO

- Médecins-Chefs de SSR de KORHOGO et BOUNDIALI

- Représentants de la DCH et de la SODÈCI

- Assistants d'assainissement de KOBHOGO et BOUNDIALI

pour coordonner le projet et mettre au point la méthodologie

et le contenu du séminaire *

- méthodologie de formation des Agents de Développement

Sanitaire (forme de participation de la DCU et de la

SODECI et des Secteurs de Santé Rurale >

- mise au point des interventions et de la visite dans un

village (point d'eau; latrines etc...) ;

- choix des rapporteurs et des présidents de séance ;

- constitution d'une équipe d'évaluation du séminaire.
- Distribution de documents aux ADS (programme, guide

d'animation.
Mardi 10 Août

9 h. - Séance inaugurale

- Présentation du Programme d'Hydraulique Villageoise et but

du séminaire par Mr. MESSOU.

- Ouverture officielle du séminaire par Mi, le Préfet de
KORHOGO

-. Pause
- Présentation des différents participants

10 h. - Présentation du rôle des ADS, formation, .selection.

11 h. - Evaluation des connaissances des A.D.S.

• ••/**»
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Vendredi 13 Août

8 h. - Visites de realisations villageoises (aménagement de

points d'eau, latrines ....)•» avec commentaires.

1 1 h. - Evaluation finale

15 h. - Technique de rédaction du rapport mensuel

Questions diverses Mëd. SSR

16h 30 - Clôture du séminaire.



A . . f . AMÍEX» 2

Nom : Date : Secteur Santé Rurale de,

Séminaire de formation

des Agents de Développement Sanitaire

E V A L U A T I O N

Quel est le rôle de la SODECI dans le cadre du projet d'hydraulique

villageoise ?

Quel est le rôle de la DCH dans le cadre du projet d'hydraulique

villageoise ?

Quel est le rôle de 1 'AD5 dans 1G cadre du pro.iet, d'hydraulique

villageoise ?

Pourquoi faut-il protéger les abords du puits (clôture, interdition

de construire latrines et puits perdus à proximité) ?

Est-ce que l'utilisation de latrine par tous les villageois peut per-

mettre d'interrompre dans le village le cycle de :

- la bilharziose :

- 1'ascaridiose :

- du ver de gainée :
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Est-ce qu'un puits perdu de la douchière doit être :

- la fosse de la latrine ?

- rempli de pierre ?

- rempli de terre ?

- couvert ?

- entouré d'un muret ?

- cimenté intérieurement ?

Donnez une définition de la communication

- Quelles sont les conditions d-une bonne communication ?

(Illustres votre réponse par le schéma de la communication).

Selon vousj quelles sont les difficultés que rencontrent les villa-

geois à comprendre une affiche, une phot o> une image (filn, télévision)?

Pourquoi faut-il connaître les ressources en eau des villages où vous

exercez ?

- Que feriez-vous en cas de blocage au cours d'une discussion ?



_ X _

Comment pouvez-vous vous assurer qu'un message a été bien compris pa:

le groupe auquel vous vous adressez ?

- Qu'est-ce qu'un leader d'opinion ? Quel est son rôle en tant que

collaborateur de l'A.D.S, ?

- Qu'est-ce que de l'eau potable ?



É
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- Savez-vouò comment on cttiapo. la ma¿ad¿z appelée. Van. de Gu-ónèe

- Que. kaut-i.1 §a¿nz potih. ne. pai attKape.*. tt Ve^ do. Gu-Lntt ?

- Comment ¿ave,z~vou¿ que. qutiqu'án a Za. BJLZhoih.z¿o6<L

commun* on attK&vt ta B¿

(,dü.t-t¿ ¿¡OLÍKZ poui Huitín, d*attn.ü.pzK la Eí¿ka.h.z¿o¿£ ?



¿¿SÉ

• ' $ ; •

- Comwznt ¿alt~on qu'an infant a dei a.4>can¿6

- Comment a£ttiap<¿-£~ün dzí

¿Kí pou* no. pai atiiapzn. d'

SX \30\xi oLvzz de.é aiCiVt¿¿, quo. ¿aat~¿Ái {aÁ.tz oouh, que
\)iti-<xgzo¿¿i n' en attrapent



ANNEXE 3

GRILLES D'EVALUATION DES A.D.S.

SUR LES TECHNIQUES D'ASSAINISSEMENT

ET SUR LES TECHNIQUES D'ANIMATION

ET DE COMMUNICATION



INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

SOUS-DIRECTION DU SERVICE NATIONAL

D'EDUCATION SANITAIRE

Grille Evaluation A.D.S.

sur Techniques d'Assainissement

Cette grille est destinée à être utilisée au terne de la période

de formation de 3 mois des A.D.S. Elle ne recouvre que les peints dont

la connaissance nous a semblé indispensable avant leur affectation

définitive,

1 - Aménagement des ouvrages hydrauliques.

- Est-ce que l'agent connaît les normes du périmètre de protección

d'un point d'eau ? ...

- Sait-il expliquer la raison d'être d'une clôture autour d'un point-

d '• e a u '•:

- Sait-il réaliser cette clôture (emplacement;, les matériaux et leu:

avantages et inconvénients respectifs, la hauteur...) ? ...

- Sait-il ariénager l'intérieur de la clôture ? •*'

- Sait-il réaliser une rigole autour do la margelle et vers le puits

perdu c

- Sait-il réaliser un puits perdu (emplacement -, dimensions; nature

du reirblai . . . ) ? ...

- Sait-il comment l'ouvrage doit être entretenu (propreté â l'inté-

rieur et à l'extérieur) ? ...

- Connaît-il les coûts approximatifs des différents types d'aménage-

ment des points d'eau ? ...

• • * / • • •
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2 - Aménagement d'un marigot

- Connaît-il la principale règle d'aménagement d'un marigot ? ...

- Que faut-il toujours faire si l'on veut utiliser l'eau du marigct

Dour boire ? ...

3 - Aménagement d'une source

- Sait-il comment se recueille l'eau d'une source ? ...

- sait-il comment on construit la réserve d'eau ? ...

- sait-il aménager le périmètre de protection ? ...

- connaît-il le coût approximatif d'un aménagement de source ? ...

h ~ Réserve d'eau

- Quelle est la précaution imperative à prendre pour qu'une réserve

d'eau ne constitue pas un danger ? •••

5 - Aménageaient de latrines

- Quelles sent les règles â respecter peur implanter une latrine ? j

- Quelle doit être la forme de la dalle ? Pourquoi ? ...

- Est-ce que le couvercle est un attribut nécessaire ou inutile ? . .

^ " Aménageront de la maison

- Donner les grandes règles de construction et d'aménagement d'une

maison et leurs raisons ? .....

- Comment doit-être la dalle d;une douche ? ....

- Vers quoi dirige-t-on les eaux usées de la douche ?



INSTITUT NATIONAL

DE SANTE PUBLIQUE

Année 1981 - 1982

.SERVICE NATIONAL

* O'EDUCATION SANITAIRE

BP. V 47 ABIDJAN

SEMINAIRE DE FORMATION DES AGENTS

DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE

GRILLE D'EVALUATION DES TECHNIQUES

D'ANIMATION ET DES METHODES DE

COMMUNICATION

La grille d'évaluation est mise à la disposition de l'assis-

tant d'assainissement qui joue le rôle d'encadreur auprès de l'agent de

développement sanitaire.

Pour chaque agent de développement sanitaire, il ya une fiche

d'évaluation. L'assistant d'assainissement utilisera une fois la grille

d'évaluation au cours d'une réunion organisée dans un village par l'ADS

pendant les quinze derniers jours du stage.

OBJECTIFS

La grille d'évaluation a été réalisée pour faciliter la nota-

tion des aptitudes suivantes. :

- Capacité de l'A.D.S. à conduire une réunion d'animation.

- maîtrise des techniques de communication.



EVALUATION DES CONDITIONS DE REUNION

Critères d'évaluation i Appréciations

! Oui
l Observations de l'endadreur

Non

1) les villageois ont été avertis

au moins une semaine d'avance

de la tenue de la réunion.

2) Ils ont été informés dans le même

temps du thème et de l'objectif

de la réunion.

3) La réunion se tient â l'endroit

de réunion habituel des vil-

lageois.

4) Si nonj est-ce que le nouveau

lieu proposé par l'A.D.S. ou

un des villageois a reçu

l'assentiment de tous.

*5) Le jour et l'heure de la

réunion pertubent le moins

possible :

- les activités agricoles

au village.
- le ou les cultes observes
dans le village .

6) L'A.D.S. a fait le maximum pour

être en avance sur le lieu de

la réunion.

7) II a accueilli les villageois

suivant les règles de bienséance

de la région.

8) L'A.D.S. a tiré le maximum de

la configuration des lieux

(disposition en demi-cercle

ou en cercle).



EVALUATION IKS TECHNIQUES DE COMMUNICATION

Critères d'évaluation ¡Appréciation J
! Oui

Observation de l'encaflreur
Non

1) I I s 'es t présenté au villageois
-en tant qu'individu
-en tant qu'A.D.S. (rôle, l ieu
d'affection zone d'action..)

2) II a permis au villageois

-de lui poser des questions

s-ur son rôle

-ou d'exprimer des reflexions

-ou d'exposer leurs problèmes

3) L'A.D.S. a repondu aux ques-

tions des villageois.

4) 1^ a présenté le thème qu'il

veut développer.

5) II a demandé l'avis des villa-

geois sur l'opportunité du

thème.

C) ko. cas où le thème propose ne reçoit

^ pas l'agrément des villageois

™ l'ADS. a acceptée de discuter d'un

autre thème qui semble priori-

taire.

7) L'A.D.S. s'est mis au niveau des

villageois quant â son langage,

et à son attitude.

8) II a monopolisé la parole

9) II a fait participer le maximum

de personnes aux discessions

10) II a reformule assez régulièremen

les questions des villageois

(reprendre en d'autre termes

sans modifier le sens).



11) II a su éviter les heurts
ou blocages en proposant
une pause ou en racontant
une histoire plaisante...

12) L'A.D.S. a utilisé un matériel
pédagogique.

13) L'utilisation du matériel
pédagogique a permis de
poursuivre et même d'é-
largir la discussion.

L'A.D.S. a tiré les conclu-
sions des discussions

15) Les discussions ont débouché

sur des décisions d'action.



ORILLE D'EVALUATION DES TECHNIQUES DE

COMMUNICATION A LA DISPOSITION DU JURY

POUR LA PIN DU STAGE.

Les membres du Jury devront tenir compte des critères menticnnés ci-

dessous pour donner une note sur la maîtrise d'utilisation du matériel pé-

dagogique mis â la disposition de l'agent de développement sanitaire.

A la fin de la séance d'animation, le jury se réunira pour une confro-

tation des observations et une harmonisation de la note finale. La moyenne

est de 5/10.

CRITERES D'EVALUATION :

I - Connaissance du matériel pédagogique

- Disposer les vignettes pour faciliter

leur utilisation.

- Classer les diapositives dans l'or-

dre logique du thème.

- Adapter le matériel pédagogique

aux réalités de la région.

- Utiliser correctement les vi-

gnettes (pas de confusion,

d'hésitation, de contradiction...)

- Connaître parfaitement le contenu

des diapositives (commentaire ap-

proprié de l'image).

II - Maîtrise des techniques de communication

- Disposer le matériel pédagogique de sorte

qu'il soit vu par tous les partici-

pants à la réunion.

- Sa placer en retrait à droite du

tableau de feutre (ne pas cacher

les vignettes de la vue du public)

- Placer les vignettes de la gauche

vers la droite.

- Poser des questions au public

dans le genre :"que voyez-vous"



Laisser le temps au public de

déchiffrer l'image

Projeter les diapositives

ou appliquer les vignettes

au rythme de compréhension

du public/.



AFFECTATION DE GAGE

Entre les soussignés ;

Io) INSP, représenté par son Directeur Général

et

2) Monsieur Matricule

II est arrêté et convenu ce qui suit :

Représentant l'achat de :

Monsieur

matériel désigné ci-après :

^Marque

affecte en gage â 1; INSP le.

Etant précisé que le reversement de la somme avancée par l'INSF aura lieu

au plus tard le : cette date représentant un délai de rigueur,

._ Durant cette période 1*agent s'engage â ne pas vendre, céder, souE-louer,

tout ou partie, le dit véhicule qui restera la gage exclusif de l'INSF.

y Faute de quoi, la somme due deviendra le plein droit immédiatement exigi-

ble et ce, sans mise en demeure préalable> ce qui est expressément- zccei.zZ

par lui.

En conséquence 15INSP exercera sur le matériel S elle remis en nantisse-

ment les droits et les privilèges que lui confère la loi jusqu'à concur-

rence du montant de sa créance.

Four faire signifier le nantissement qui précède, tous pourvoirs sont

donnés au porteur d'un original, d'une expédition ou d'une copie des

présentes.

Le present acte sera notifié partout où besoin sera.

Fait en quadruple exemplaires>

le

Le Représentant de l'I.N.S.P.Le Débiteur



ANNEXE

CONTRAT MOBYLETTE

1) Bénéficiaires :

- les Agents de Développement sanitaire

2) Eléments composant le dossier

- Conditions générales

- Affectation de gage

- Contrat

- Reconnaissance de dette

3) Prêt ̂ accordé

Le prêt accordé est le coût de la mobylette type AV 69

- Le montant maximum est fixé â 26 0.000 Frs remboursable en

15 mensualités

¿0 Prime accordée :

- mensualité

S) Indemnité carburant

8.000 F/mois

(du carburant).

en fonction de l'évolution au prix



C O N T R A T

MOBYLETTE

Entre l'Institut National de Santé Publique d'une part,

et Monsieur

Matricule Service

Date d'arrivée dans le service Ponction

d'autre part,

II a été convenu ce qui suit :

)
Io) L'INSP prend en charge les frais d'achat du matériel ci-dessous

désigné

2°) Le travailleur s'engage â rembourser l'avance consentie par retenue

mensuelle sur la paye selon les conditions définie dans la recon-

naissance de dette.

3°) L'INSP attribuera une indemnité telle que définie ¿ans la reconnais-

sance de dette,

'j°) Durant cette période 1*agent s'engage à ne pas venare, ceder-., sous-

louer. tout ou partie du::iit matériel qui restera le gage exclusif

de l'INSP. Faute de quoi,, la somme duo deviendra de plein droit

immédiatement exigible ez ce, sans mise en demeure préalable.

5°) L'attribution de l'indemnité d'une part; du mélange carburant pour

le transport d'autre part, entraînant la suspension de 1*indemnité

mensuelle de transport attribuée aux autres agents.

6°) Le choix du matériel a été arrêté pour le montant maximum de

260.000 F. Au delà de ce montant, l'agent devra verser à la Société

le surplus au comptant, à la suite de quoi le processus normal d'a-

chat pourra être engagé.



7°) Le travailleur s'engage a ne pas revendre le matériel qui reste la

propriété de l'INSP jusqu'au remboursement intégral de l'avance con-

sentie.

8°) Si pour une raison quelconque l'agent était affecte à un autre em-

ploi ne nécessitant pas l'utilisation du matériel objet du présent

contrat, il ne bénéficierait plus de l'indemnité; mais les retenues

mensuelles continueraient à être appliquées- jusqu'à apurement du

prêt, le matériel restant sa propriété qu'il pourrait récéder â

une tierce personne.

L'Agent de Développement Sanitaire

Le Représentant de l'I.N.S.F
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RECONNAISSANCE DE DETTE

Je soussigné

NOM

Matricule Fonction

Service

Reconnais par la présente devoir à l'INSP la somme de

représentant l'achat de :

Je m'engage à rembourser cette somme en Mensualités de

qui seront retenues sur ma paye à compter du mois de

P.S. : L'INSF accordera une prime de :



mu il

SECTEUR SANTE RIAA I,

DE

'ri H ' • t

RAPPORT MENSUEL

Mois de

AGENT DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE

DE

DATE VILLAGE
?P WAIL

V I L L A G E E C O L E

Nouveaux

cas de

Dracuncu-
lose

Nombre

de

LATRINES
construi-

te ombre

de

DOUCHIE
RES

tes depuijs la
dernierç krisite.

Points â'eau

Pompe Débit
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Signature

d'un des
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bles du

village.



ANNEXE $

EQUIPE PEDAGOGIQUE POUR LA FORMATION DES A.D.5,

IKSTITOT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

- Mr MESSOU v Sous Directeur du Service National d'Education

Sanitaire

- Dr CHARLET •Médecin Export en Education Sanitaire

- Mr KALE , sociologue

- Mr SIA, specialist» on communication

- Dr IMBOUA, Médecin epidemiologists

- Dr DIRABOU, Médecin epidemiologists

- Dr GBARY, Médecin ¿pidémiologiste

SECTEUR DE SANTE RURALE

* Dr QUINTEL, Médecin chef du SSR de Man

- Dr KATA, Médecin chef du SSR do Touba

- Dr BOISXER,Médecin chef du SSR de Danané

- Dr CALEN, Médecin chef du SSR de Bomaké

- Dr MONCHY, Médecin chef du SSR Ae Yamoussoukro

- Dr ENOH, Médecin chef du SSR de Boundoukou

- Dr BAH, Médecin chef du SSR de Bouna

- Dr KUAU, Médecin chef du SSR de Korhogo

- Dr LEFEVRE, Médecin chef du SSR de Boundiali

- Dr XOUASSI,Médecin adjoint du SSR âe Bouake

- Mr ATTOUNBRI, Adjoint au médecin chef du SSR de Yamoussoukro

- Mr DJESSOU, Assistant d'assainissement du SSR de Boundiali

- Mr KRAHfAssistant d'assainissement du SSR de Boundiali

- Mr KONE,Assistant d'assainissement du SSR de Korhogo

- Mr KOUASSI ASSOUMOU,Assistant d'assainissement du SSR de

Bouaké

- Mr COULIBALY.Asaistant d'assainissement du SSR de Bouaké

- Mr KOUAKOU,Assistant d'assainissement du SSR de Bouaké

- Mr BAMORYtAssistant d'assainissement du SSR de Yamoussoukro

- Mr EHUI,Assistant d'assainissement du SSR de Boundoukou

. Mr ADOU, Assis tant d'assainissement du SSR de Bouna

- Mr YORO-BItAssistant d'assainissement du SSR de Danané

- Mr GONLY»Assistait d'assainissement du SSR de Man

- Mr DIOMANDE, Assis tant d'assainissement du SSR de Touba

« Mr SIENTO, As s is tant d'assainissement du SSR de Touba



SODECI

- Directeur» régionaux

- Techniciens et formateurs du service "Hydraulique

villageoise11

DCH

- Directeurs d'antennes et techniciens

OBSERVATEURS

- Mme M'BRA EKAWZA , représentant du CFRAR

- Melle DONA, Ex-responsable de la formation en santé

des Peace Corps,



CALENDRIER DE LA FORMATION DES A.D.S.

Secteurs de
Santé Rurale JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOV

MAN

TOUBA

DANANE

BOUAKE

YAMOUSSOUKRO
y %

BOUNA

BONDOUKOU
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* * * ** y

KORHOGO

BOUNDIALI

X X * y X A A X
»« x > y H x

Séminaire de

démarrage

Forination dans

les Secteurs

\ Formation par

la SODECI

Stage dans un

Centre de Santé définitive
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INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

SERVICE NATIONAL D'EDUCATION SANITAIRE

EVOLUTION DE L'ETAT ET DU FONCTIONNEMENT

DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DANS LES ZONES

COUVERTES PAR LES ADS ENTRE LE PREMIER

ET LE DEUXIEME SEMESTRE 1983

EXPLOITATION DES FICHES PUITS

L'enquête effectuée sur les puits par les ADS avec les

"fiches Puits" (voir annexe) au cours du premier semestre 1983 a

permis de donner une image de l'état et du fonctionnement des

points d'eau lors du démarrage du programme d'éducation sanitairt

Parmi les 2300 ouvrages qui ont fait l'objet de la première enquç

te, 504 ont été enquêtes au cours du 2e semestre 1983 et leurs

résultats dépouillés. C'est l'évolution de ces 504 ouvrages qui

fait l'objet du présent document.

La répartition de ces 504 ouvrages est inégale dans le-;

secteurs et entre les secteurs et ne répond â aucune règle stati?

tique. Néanmoins, dans chaque secteur l'échantillon enquêté deux

fois est tout à fait représentatif de l'ensemble des ouvrages cot

verts par les ADS (même pourcentage de types de pompes, taux de

pannes similaires, état de l'aménagement des abords comparable,

etc...). Cependant, il est probable que les ouvrages qui ont fair

l'objet des deux enquêtes sont sans doute situés dans les village

où l'ADS a été le plus présent et oü son action a été le plus set

sible.

• *«/*•*
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D'autre part» tous les ouvrages enquêtes sont situés

dans des villages où travaillent les ADS. Aucun ouvrage situé*

dans les zones témoins n'a fait l'objet de deux enquêtes au pre-

mier et au deuxième semestre 1983. Il ne sera donc pas possible

dans l'immédiat d'essayer de distinguer le "facteur ADS" des au-

tres facteurs ayant amène une ¿volution de l'état des points d'ea*

On peut simplement essayer d'évaluer quelle a été cette évolution

au niveau des différents éléments des ouvrages hydrauliques en

"zone ADS" et comparer l'évolution dans les différents secteurs.

Les résultats bruts par secteurs figurent sur le tablea»

placé en annexe. Nous essaierons d'analyser et de commenter l'évo

lution des différents éléments des points d'eau modernes.

* ~ Le fonctionnement des pompes

Sur l'ensemble des ouvrages enquêtes, on constate une
v

réduction dw nombre d'ouvrages en panne j 23 Z au cours du

premier semestre 1983, 13 X au cours du deuxième semestre 1983.

Cette différence est statistiquement significative.

Hais il faut noter des disparités importantes entre les secteurs

et au sein des secteurs même.

Dans le secteur de YAMOUSSOUKRO, le fonctionnement des

ouvrages se serait légèrement dégradé. La dégradation s'est pro-

duite essentiellement dans la zone couverte par l'ADS de KOKDMBO

(Sous-Préfecture de Toumodi).

Dans cette zone, la différence entre les deux passages

est statistiquement significative.

Cela est peut-être dû en partie i. la mise en place -'

d'adduction d'eau dans les villages amenant les villageois 1

abandonner puits ou forages.

Dans les autres zones du secteur, le fonctionnement

des ouvrages n'a pas évolué de façon significative.
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Dans le secteur de Korhogo, le fonctionnement de* pom-

a três peu varié. Une des raisons à l'absence d'amélioration

dans cette region peut être le très fort pourcentage de pompes

ABI, pompes sur lesquelles les ADS ne peuvent pas intervenir.

Dans tous les autres secteurs, on observe par contre

une três nette amélioration du fonctionnement des pompes avec

des nuances entre les zones couvertes par les ADS.

L'amélioration globale du fonctionnement des ouvrages

enquêtes peut être due â plusieurs facteurs. On peut évoquer no-

tamment les réparations effectuées par les ADS eux-mêmes sur les

petites pannes, l'amélioration des circuits d'information de la

SODECI (avec participation souvent des ADS), etc...

2 - L'aménagement et l'entretien des abords

Dans tous les secteurs, l'aménagement des abords des

ouvrages (antiboubier) a très nettement progressé. Alors que,au

premier trimestre 1983, 67 Z des ouvrages n'avaient pas du tout

d'antibourbier (sable, gravier ou ciment), au cours du deuxième

semestre 1983, il n'y avait plus que 34 Z des ouvrages qui en

étaient dépourvus. Il existe une différence três significative

entre les deux passages.

Au niveau des secteurs, l'état d'aménagement des abord

était variable au début du projet. Néanmoins, dans la plupart de

secteurs, la difference est statistiquement significative entre

les deux passages. Il n'y a que dans le secteur de Korhogo que 1

nombre d'ouvrages aménages ne semble pas avoir progresse de façc

statistiquement significative. Il faut remarquer que dans ce sec

tear, le nombre-d'ouvrages aménagés était déjà élevé au démarras

du projet.
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Pour l'entretien des abords, un pro grès notable a

{gaiement été constaté. Alors qu'au premier trimestre, pour 76 Z

des ouvrages, les abords immédiats (enclos) n'étaient pas éntrete

nus, au deuxième trimestre, ils ne l'étaient pas pour A3 Z des

ouvrages seulement.

Dans certains secteurs, les progrès sont considérables

aussi bien au niveau de l'aménagement que de l'entretien des

abords : Bondoukou surtout, mais aussi Bouaké (avec des restric-

tions liées à la petite taille de l'échantillon).

3 - Les clôtures autour des ouvrages

Sur l'ensemble des ouvrages enquêtes, on constate une

progression significative du nombre d'ouvrages avec clôture.

Alors que 61 Z des ouvrages n'avaient pas de clôture au premier ¡

semestre 1983, au deuxième semestre, il n'y en avait plus que 33X

D'autre part, on constate également une progression significative

de la qualité des clôtures : 13 Z des clôtures étaient hermétique

au premier semestre contre 46 Z au deuxième semestre.

En dehors du secteur de Korhogo, dans tous les secteurs

le nombre de puits clôturés a progressé de façon significative.

Et dans tous les secteurs, la progression de la qualité des clô-

tures est significative.

A - Rigoles et puits perdus :

Au démarrage du projet, c'est dans le domaine des rigo-

les et des puits perdus que les réalisations sont les moins lapo*,

tantes. Au deuxième trimestre 1983, des progrès ont été réalises

sais il reste encore beaucoup â faire sur l'ensemble des secteur

La différence entre les deux passages eft néanmoins très significa

tive. D'une façon logique, c'est au niveau des puits perdus qu'il

existe le moins de réalisations.

***/••*
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II existe IS aussi une disparité importante entre les

secteurs. Les progrès les plus importants ont été réalises dans

le secteur de Bondoukou. Ailleurs, les progrès existent, mais ils

sont moins rapides.

Il faut signaler que dans certains secteurs, ceux du

iment; des abreuvoirs ont été réalii

rigoles d'écoulement,avant les puits perdus

Nord notamment, des abreuvoirs ont été réalisés S l'extrémité des

5 - Les délégués villageois pour les ouvrages

D'une façon générale, un nombre important de villages

avaient choisis avant même le démarrage du projet des délégués

pour les points d'eau : 56 Z des ouvrages avaient déjà un respon-

sable et quelques uns d'entre eux étaient formés et disposaient

d'outils.

Au cours du deuxième semestre, plus de 90Z des villages

enquêtes disposent de délégués point d'eau. Le résultat est asset

homogène dans tous les secteurs, même dans les secteurs ou les

données de départ étaient les moins favorables. Vu l'ampleur des

résultats obtenus dans certains secteurs, on peut d'ailleurs se

demander si les délégués ont toujours été choisis suivant les

meilleurs critères.

*••#•••
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C O N C L U S I O N

Le présent document compare les données recueillies

par les ADS sur 504 ouvrages hydrauliques au cours du 1er se-

mestre 1983 et du 2èroe semestre 1983.

On peut d€jà déceler une amélioration globale du

fonctionnement des pompes. Certains secteurs et plus particuliè-

rement certaines Sous-Préfectures ne semblent pas en avoir pro-

fité (Secteur de Santé Rurale de Korhogo et de Yamoussoukro).

Il conviendrait de rechercher précisément pour quelles raisons.

L'aménagement des ouvrages hydrauliques a également

progressé. La progression est particulièrement notable au niveau

de 1'antibourbier et de l'enclos. La construction de rigole et

de puits perdus se fait plus lentement. Enfin sur l'échantillon

étudié, plus de 90 Z des ouvrages avaient un responsable villa-

geois au deuxième trimestre 1983.

Des données recueillies au deuxième semestre 1983 et

concernant d'autres ouvrages parmi les 2.300 couverts par les

ADS sont en cours de saisie. Ces données supplémentaires devraient

permettre de préciser le sens de l'évolution déjà notée et en

augmenter la signification statistique.

Malheureusement, il est impossible pour l'instant de

déterminer avec précision le rôle des ADS dans cette évolution.

En effet, aucun ouvrage situé en zone témoin n'a fait l'objet de

double passage, au 1er et au 2e semestre 1983. Cette enquête té-

moin devait être réalisée par les Assistants d'assainissement.

Mais ceux-ci ne dépendent pas de l'iNSP et ont d'autres tâches

que le programme hydraulique villageoise. Cela pose ¿gaiement le

problème de la gestion des moyens au niveau des secteurs. On peut

espérer qu'en 1984, au moins une partie de ces puits témoins se-

ront enquêtes.



Cette exploitation des fiches puits sera complétée

prochainement par l'exploitation des fiches assainissement et

des fiches maladies. On devrait ainsi obtenir une image globale

des points d'eau et de l'assainissement dans les villages et de

leur impact sur la Santë.
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FICHE PUITS

Enquêteur

Village

Date (J J

nom ¿ode

nom ¿Ode FRAR

M M. A.A)

1 Numéro de la pompe

2 Type de l'ouvrage : 1 » puits 2 « forage

» ABI 2 Vergnet 3 - Hybride3 Type de la pompé ;

Emplacement dans le village :

4 1 • Central )
2 = Excentrique )
3 = Périphérique (à moins de 500 m du village).)..
4 = Hors du village (â plus de 500 m) )

5 ">i » en amont du village )
j*"'.2.- en aval du village )

Débit

ni l'un ni l'autre )

: 1 - permanent 2 = intermittent (saison sèche)....

Quali té de l ' eau :

7 0 • pas d'eau 1 * eau claire 2 » eau boueuse (trouble)

8 0 = pas d'eau' 1 -' eau saris odeur' 2 • eau avec odeur

9 Dalle : l " bon ëtat

10 Margelle

2 - mauvais ëtat (fissurée ou déscel -
lëe

1 .= bon ëtat 2 ~ mauvais état (fissurée ou ,
descellée) V... •

11 Couvercle 0 « n'existe pas 1 * bon état)
2 = mauvais état )

12

13

Couvercle de regard ; 0 • n ' e x i s t e pas 1 = bon ëtat
2 = mauvais état (cassé ou fissuré) 4 • cadenasse . . . . . .

Clôture et portail :

0 - n'existe pas )
1 = hermétique à toute pénétration animale )
2 » peuvent laisser passer des animaux )

14 Rigole â l'intérieur de 1a clôture

0 » n'existe pas )
1 « existe avec une bonne pente ).
2 • existe avec mauvaise pente )

15 Enclos 1 • non aménagé 2 »= aménagé avec sable )
3 » aménagé avec gravier 4 "ciment )

16

17

Enclos 1 propre non entretenu

Rigole à l'extérieur de la clôture

0 = n'existe pas )
1 - fossé en terre )
2 = existe en ciment )

2 6 »

27 V

28 ,_

29 ,

30 ,

31 ,

32 ¿_

33 K

34 f>

3 5 ».

36 ,

37 ,

3 8 .

39 ,

40 ,

41 ,
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UN PROGRAMME
D'EDUCATION SANITAIRE

POUR L'EMPLOI

DE L'EAU POTABLE

EN CÔTE D'IVOIRE

L a C ô t e d ' I v o i r e a p r o d u i t d e p u i s 1 9 7 3 u n e f f o r t i m p o r t a n t

en m a t i è r e d ' o u v r a g e s h y d r a u l i q u e s a f i n d ' a s s u r e r u n a p p r o v i s i o n n e -

m e n t e n e a u p o t a b l e à t o u s l e s v i l l a g e s .

F i n 1 9 8 3 , 1 1 0 0 0 o u v r a g e s o n t é t é r é a l i s é s et l ' o b j e c t i f

p o u r 1 9 8 5 e s t d e 1 2 5 0 0 o u v r a g e s s o i t u n o u v r a g e p a r t r a n c h e d e 4 0 0

h a b i t a n t s . L e f i n a n c e m e n t d e c e s r é a l i s a t i o n s e s t a s s u r é e n p l u s

g r a n d e p a r t i e p a r d e s b a i l l e u r s d e f o n d s é t r a n g e r s . L e m a î t r e

d ' o e u v r e d e c e s t r a v a u x est la D i r e c t i o n d e l ' E a u .

L a m a i n t e n a n c e d e c e s p o i n t s d ' e a u e s t a s s u r é e p a r la S O D E C I

C e t t e s o c i é t é p r i v é e e s t l i é e à l ' E t a t p a r c o n t r a t a f i n d ' a s s u r e r

l ' e n t r e t i e n d e s p o c p e s e t d e s o u v r a g e s . P o u r c e l a , e l l e a c o n s t i t u é

é q u i p e s r é g i o i u l f s c o t - p o r t a n t n o t s . i L e n t d e s u n i c e s d ' i n t e r v t u t i n n p o <.

l ' h y d r a u l i q u e - v i l l a g e o i s e . C e s u n i t é s d o t é e s d e v é h i c u l e s a s s u r e n t d

t o u r n é e s d ' e n t r e t i e n s y s t é m a t i q u e e t d e s r é p a r a t i o n s d ' u r g e n c e . L a

S O D E C I f o u r n i t e t r e t n p l a c e l e s p i è c e s d é f e c t u e u s e s . L e f i n a n c e m e n t d e

c e t e n t r e t i e n é t a i t . j u s q u ' e n 1 9 8 1 a s s u r é p a r l e F o n d s N a t i o n a l d e

l ' H y d r a u l i q u e ( F . N . H . ) c o n s t i t u é p a r u n e - t a x e p r è l e v ê t s u r l e s f a c -

t u r e s d e s C o ii s o ::•!.". .•'. t i c n s d ' e a u e n 7. oui: u d i . u n e , D e p u i s 1 rJ S ? , f> -Î r i!.'. i

s i o n d u c o n s r i 1 d t1 s m i n i s t r e s , l a p l u ? ; g r o s s i 1 p a r t i e d t î ' c n : ; > • t ¡ , .• ¡



(couturr.e, panne des pùrcpes, travaux agricoles d ¿ n s des carpe-,ents

sans puits, manque d'information sur le lien eau-maladies, etc . . . ) .

Pour faire face aux problèmes qui viennent d'être évoqués,

la Direction de l'Eau s'oriente vers une maintenance des ouvrages

à deux étages : entretien et petites réparations par des responsable

villageois, grosses réparations par la SODECI. Parallèlement, la .

cotisation est ramenée progressivement de 60-000 F CFA par an et

par pompe (1982)à 27.000 F CFA par an et par pompe (1985).

La mise en place de ce nouveau type de maintenance s'accom-

pagne d'une action d'information en vue de mieux faire percevoir le

lien entre l'eau et certaines maladies et par là d'accroître l'uti-

lisation des ouvrages hydrauliques et de favoriser leur prise en

charge par les villageois.

Pour asseoir cette nouvelle politique, trois actions de sen-

sibilisation et d'information ont été lancée. Deux sont des actions

de rehabilitation intervenant bien après la mise en place des ouvra-

ges hydrauliques. La première intitulée " Programme d'Education San

taire pour l'Emploi de l'Eau Potable " a été initiée par le Service

National d'Education Sanitaire ( S N E S ) , Sous-Direction de l'Institut

National de Santé Publique. La deuxième, plus tournée vers les aspee

mécaniques, est menée par l'Office National de Formation Profession-

nelle (Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Pro-

fessionneIle).

La troisième action intervient au moment de la réalisation des

nouveaux forages. Elle est conduite par la Direction de l'Eau (Mini:

tère des Travaux P u b l i c s ) . Ces trois actions se déroulent dans des

zones et suivant des méthodologies différentes. Nous ne détaillerom

que le programme mené par le Service National d'Education Sanitaire.



- 24 Z <3¿s ouvrages se trouvent hors des vi l lages à ro ins de

500 ciètres

- 12 Z des ouvrages se trouvent hors des v i l lages à plus de

500 mèt res .

- Le t y p e de pompe i n s t a l l é s u r l e s o u v r a g e s :

- Les pompes ABI MN s o n t i n s t a l l é e s s u r 54 Z d e s ouvi

E e s .

- Les pompes HYDRO-VERGNET sont installées sur 30 Z c

ouvrages,

" Les pompes ASM sont installées sur 16 Z des ouvrage

En ce qui concerne les caractéristiques susceptibles d'évolué

dans le temps, elles dont étudiées au paragraphe 1.4.2. .

En ce qui concerne l'assainissement des villages, l'enquête

a permis de classer les différentes zones en fonction de leur niveau

d'équipement (cf tableau n ° 1 ) .

Dans le domaine des maladies liées à l'eau, un bilan a été

dressé pour les deux maladies retenues comme indicateurs, les diar-

rhées et la dracunculose. Pour refléter la fréquence des cas de ces

maladies on a utilisé l'absentéisme scolaire qui leur est dû. Le tau

obtenu correspond au nombre de jours de classe perdus en raison de 1

maladie divisé par le nombre total de jours de classe (nombre d'élèv

x nombre de jours de c l a s s e ) . Pour la dracunculose, l'enquête porte

également sur les cas de dracunculose dans les villages.

E u m o y e n n e , s u r l e s z o n e s e n q u ê t é e s , 1 3 Z d e s v i l l a g e s p r e s e n

t e n t d e s c a s d e v e r d e G u i n é e » L e s r é g i o n s l e s p l u s a t t e i n t e s s o n t

l e c e n t r e e t l ' e s t a l o r s q u e l e N o r d - O u e s t e t l ' O u e s t s o n t q u a s i t n e n t

i n d e m n e s ( v o i r c a r t e n " 2 ) ,

P o u r l e s d i a r r h é e s , o n c o n s t a t e é g a l e m e n t d e f o r t e s d i s p a r i t é

d ' u n d ¿ ' j . > a r t e n e n t à l ' a u t r e . L e s r é g i o n s l e s m o i n s é q u ï ^ é ^ G e n o u -

v r i ^ c - s h y t! j • ,->. u 1 i q u r s p r é s e n t e n t l e s t a u x d ' a b s e n c e s c o l a i r e i c - j p l u s

é l c v c j ( c L t a b l e a u n ° 2 ) . I l e x i s t e u n e l i a i s o n s t a t i <; t ï «; d •. :.-... ; -, ' s i o i > i

f i c a t i v a e n t r e l e t a u x d ' a b s e n c e , s c o l a i r e p o u r d î a r : h t* e : l e n i v • ' .
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DE L ' E A U P O T A B L E

I . I . O b j e c t i f et m é t h o d o l o g i e :

Le p r o g r a m m e de s e n s i b i l i s a t i o n et de f o r m a t i o n v i l l a g e o i s e

initié par le Service National d'Education Sanitaire (SNES) a donc é

lancé en juin 1982 afin, d'une part, de faire baisser l'incidence de-

maladies liées à l'eau en incitant les villageois à consommer l'eau

des ouvrages, d'autre part, de tranformer la prise en charge finan-

cière de l'entretien des pompes en une prise en charge sous forme :

essentiellement de main d'oeuvre, les villageois prenant le relai de

la SODECI pour une grande part (entretien et petites pannes).

Afin d'atteindre ces objectifs, un processus d'animation vi 11.

geoise a été mis en place. Il repose essentiellement sur les agents

recrutés pour le programme au niveau de la troisième et formés sur lt

terrain (Agents de Développement Sanitaire : A . D . S . ) . C e p r o g r a m m e

est géré par le Service National d'Education Sanitaire, S/Direction

de l'Institut National de Santé Publique. Mais les Secteurs de Santé

Rurale ("Grandes Endémies") ont un rôle important au niveau de l'exé-

cution.

Une quarantaine d'agents ont été mis en place, recrutés localt

ment suivant leur connaissance du milieu et des dialectes locaux.

Chacun est équipé d'une mobylette et couvre une cinquantaine de vil-

lages soit de 50 à 60 ouvrages hydrauliques. Les villages sont visité

environ tous les deux mois.

Dne partie importante de l'animation se déroule lors des visi-

t e s d a n s l e s v i l l a g e s a u c o u r s d e d é m o n s t r a t i o n s p r a t i q u e s o u d e r é u -

n i o n s p u b l i q u e s . L e s a g e n t s o n t é t é d o t é s d e m a t é r i e l p é d a g o g i q u e s i c

p i e ( a f f i c h e s , l i v r e t s , f 1 a n e 1 1 o g r a p h e s . . . ) a f i n d e f a c i l i t e r l e u r

t r a v a i l d ' i n f o r m a t i o n .

A p r è s l a p é r i o d e d e p r é s e n t a t i o n e t d e p r i s e d e c o n t a c t , l e s

a g e n t s d o i v e n t d i s c u t e r d e s p r o b l è m e s d e l ' e a u a v e c l e s v i l l a g e o i s

( l e s m a l a d i e s , l e s o u v r a g e s , e t c . . . ) .



Er. l u i t e , l e u r o b j e c t i f e s t d e s t r u c t u r e r l e s v i l î . î £ f c o i s i n t e

de c e s p r o b l è m e s a f i n q u e s e d é g a g e n t d e s d é l é g u é s v i l l a g e o i s . La d«

n i è r e é t a p e c o n s i s t e à f o r m e r p u i s â s u i v r e l e t r a v a i l d e s d é l é g u é s

c o n c e r n a n t . l ' e n t r e t i e n d e s p o œ p e s e t d e l e u r s a b o r d s , l ' i n f o r m a t i o n

l a p r i s e e n c h a r g e a u n i v e a u d e s m a l a d i e s l i é e s à l ' e a u , e t c . . . .

1 . 2 . C o u v e r t u r e g é o g r a p h i q u e :

Ce p r o g r a m m e c o u v r e a c t u e l l e m e n t d e u x g r a n d e s z o n e s ( v o i r c a r

t e j o i n t e ) :

. u n e s i t u é e d a n s l ' O u e s t ,

. l ' a u t r e c o u v r a n t u n e p a r t i e d u N o r d - E s t e t d u C e n t r e d u

p a y s . ;

Les agents animent au total environ 2000 villages et suivent '

donc à peu près 2300 ouvrages hydrauliques . Ce programme couvre

actuellement près d'un tiers de la Côte d'Ivoire. Un projet d'exten-'

sion en cours de négociation devrait permette de couvrir un deuxième ;

tiers. <

1.3. Financements et Coûts :

Pour sa mise en place, ce programme a bénéficié de deux finan

cements extérieurs (Caisse Centrale de Coopération Economique et

Fonds Européen de Développement). Les principales dépenses supplémen-

taires engendrées par ce programme ont concerné le matériel pédagogi-

que (production de supports et achat de matériel de diffusion), les

moyens de transport (véhicules et mobylettes), le salaire des agents

et l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e .

L e m e n t a n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s p a r a g e n t s e s t d e l ' o r d r e d e

A . 5 0 0 . 0 0 0 F C F A s o i t d ' e n v i r o n 9 0 . 0 0 0 F C F A p a r o u v r a g e h y d r a u l i q u e .

L e c o û t d u f o n c t i o n n e m e n t a n n u e l d u p r o g r a n a e e s t d ' e n v i n

1 . 5 0 0 . 0 0 0 F C F A p a r a g e n t s o i t d ' à p e u p r è s 3 0 . 0 0 0 F p a r o u v r a g e .

• o n
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d'équipement en ouvrages hydrauliques. Sur l'ensemble des ¿coles en-

quêtées, les diarrhées entraînent en moyenne la perte de deux jours

de classe sur raille.

1 .A . 2 . Evaluation des parametres dan s la

zone du programme :

Si tous les paramètres ont été suivis, après plus d'un an de

fonctionnement effectif du programme, seules les données sur les pui

ont pu être dépouillées et analysées ( 7 ) .

Un échantillon de 504 puits représentatif des 2300 a fait

l'objet d'un double passage au 1er et au 2ème. semestre 1983. Sur cet

échantillon, on constate une évolution sensible.

Ainsi, le taux de pompes en panne passe de 23 Z à 13 Z-sitnpl

ment par l'effet de la sensibilisation, les agents n'intervenant pas.

eux-mêmes sur les p o m p e s , les ouvrages avec abords aménagés de 33 à

66 Z, les ouvrages clôturés de 39 à 77 %. Les rigoles et puits perdu

progressent également respectivement de 27 à 48 Z et de 9 à 19 Z.

Enfin, les ouvrages avec responsable nommé sont passé de 56 à 91 Z.

CONCLUSION :

La nécessité d'adjoindre des programmes de sensibilisation e<

de formation des villages à. 1'uti 1 i s ation et à l'entretien des ouvra

ges aux programmes de forages est maintenant unanimement acceptée.

Quand cela est possible, il est bien sûr souhaitable que le

pr.ogra~.Te de sensibilisation-formation accompagne ou même précède la

réalisation des ouvrages.

Néanmoins, m ¿ n e à posteriori ces programmes peuvent être uti

les et permettre une meilleure utilisation et un meilleur fonction-

nement des ouvrages mis en place. Ils devraient permettre égalentnt

d accroître l'impact que l'on peut attendre de la nisa à disposition

des populations d'eau potable n o t a r. •. c a t dans le d o •,:. a ï 11 •:• s a ¡i 11 ;•. i r -_: .



I.A. Les résultats :

Le programme s'accompagne d'une évaluation continue destinée

à en mesurer l'impact sur le fonctionnement et l'aménagement des

ouvrages hydrauliques, l'assainissement des villages et la santé

des populations ( 6 ) . Cette évaluation repose sur quatre types dt fí

ches remplies à intervalles réguliers par les A . D . S . ou les Assistan

d'Assainissement. Ces fiches permettent de recueillir des informatio

dans quatre domaines :

- Equipement général des villages notamment en eau,

- Etat et fonctionnement des ouvrages hydraulique,

- Assainissement des villages,

- Les maladies liées à l'eau (les diarrhées et le ver de 6 u i m

étant choisis comme i n d i c a t e u r s ) .

Une fois remplies sur le terrain, ces fiches sont saisies sur

ordinateur à l'I.N.S.P. puis les résultats dont analysés et commenté

par le S.N.E.S. Les résultats avec leur analyse sont alors transmis

aux agents de terrain.

Les données recueillies au cours des premiers passages des

agents ont permis de dresser le bilan de la situation au moment du

démarrage du projet. Les passages ultérieurs permettent de suivre

l'évolution des paramètres retenus pour le suivi du programme.

1.4. 1 . Le bilan initial ( 2 ) .

L'equete initiale a permis tout d'abord de caractériser cha-

que village sur le plan général mais aussi sur le plan des approvi-

sionner; en t s en eau.

L'enquête a ensuite porté sur les ouvrages hydrauliques (2300

ont été enquêtes)- Les données recueillies ont permis de faire ressor-

tir not^araent: quelques unes des caractéristiques permanentes des ouvr

ges dans les zones concernées par le progranue :

- L ' c D ri 1 a c e t:i e n t des ouvrages dans les villages :

- 16 Z des ouvrages se trouvent au centre des vil 1 ¿ F

- 43 Z " " " " d .in s les vilU/is i..û-> t <-,•;.; r
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TABLEAU N'l

DISTRIBUTION DES S.S.R. EN FONCTION

DES STRUCTURES D'ASSAINISSEMENT DANS LES VILLAGES

\ ,

DISTRIBUTION DES

S . S . R .

•J ' ASSAINISSEMUN 1

.r:S I.KS VILLAGES

GROUPE I GROUPE II

BOUNA ! YAMOUSSOUKRO
í BOUAKE
! BOUND1ALI

i
TOUBA 1
DANANE I!
KORHOGO !

GROUPE II

MAN

LATRINES

J !

- N'existent que dans cer! - N'existent que dans cerl
tains villages, villages-! tains villages, villages-I
centre notamment. ! centre notamment. 1

Existent dans ,i r -
que tous les villa,1,'

DO'JCKKS

- Dana certains villages
seulemen t

- Moins de la moitié
avec puits pe rdu.

Existent dans tous les , - Existent dans tous
villagent , vi 11 age s

*
1/2 environ avec puits 1 - Plus de la moitié
perdu . i pui ts perdu .

VAC'JATICN

•3K5 C?.D'JRES

Décharges familiales

multiples.

Pas de fosse mais re-

groupement des ordures

dans certains villages

- P a s d e f o s s o ;••. ••

g r o u p e ni ii n t ci i: s o r .



TABLEAU N°2 TAUX D'ABSENCE SCOLAIRE POUR DIARRHEE

ET NOMBRE D'HABITANTS PAR OUVRAGE HYDRAULIQUE,

H • • M • • * ÍT1 M —

• r t > *r 't* Cf, .. ti t O DANANE MAN

t

BONDOUKOU BOUAKE
t

; BOUNDIALI j KORHOGO ¡ YAMOUS-

; ; souKRo
FERKE TOUIiA TENGRliLA

755

1 , A 2 j 0 , 3 2 j 0 , 2 6

486 355

0 ,23

285

0 , 1 7

436

0 , 1 0

300

0 ,09

391

0 , 0 7 ! 0 , 0 5

210 270

0,04

400



IttëTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

SOUS-DIRECTION DU SERVICE NATIONAL

D'EDUCATION SANITAIRE

Tél. 37. 44. 04.

B. P. V47 ABIDJAN

/7~ TUDE DES DIFFERENTS IMPACT

DU PROGRAMME D'EDUCATION SANITAIRE

POUR L'EMPLOI DE L'EAU POTABLE

SNES/INSP/11/1984



Un programme d'éducation sanitaire pour l'emploi de l'eau
Service National d'Education Sanitaire

en étroite relation avec les Secteurs d=

Santé Rurale à la fin de l'année 1982 dans le cadre du Programme
National d'Hydraulique Villageoise.

potable a été lancé par le
Sous-Direction de l'INSP, e

Ce programme vise la réduction des maladies liées à l'eau

par une utilisation optimum des 10.000 points d'eau réalisés en

Côte d'Ivoire au cours des dernières années.

Il s'accompagne d'une évaluation continue destinée à
mesurer l'impact de l'éducation sanitaire sur le fonctionnement
des ouvrages mis en place, leur aménagement et leur entretien
mais aussi sur l'assainissement dans les villages et ses répercus
sions sur la santé de la population. Après un an d'activités sur
le terrain, il est possible d'analyser les premiers résultats de
ce programme.

(1) Institut National de Santé Publique



- 2 -

1 - PRESENTATION DU PROGRAMME

1•1 " Objectifs du programme

Ce programme d'éducation sanitaire a pour but :

- d'assurer un approvisionnement en eau saine des villa-
geois en incitant ces derniers à consommer l'eau des ouvrages
hydrauliques mis à leur disposition et à entretenir ces ouvrages
et leurs abords afin de préserver la potabilitë de l'eau ;

- de réduire l'incidence des maladies liées à l'eau en
informant les villageois sur ces différentes maladies et en les
incitant â assainir leurs villages (construction de latrines,
douchières) ;

- de faire prendre en charge par les villages une partie
de la maintenance et des réparations des ouvrages hydrauliques
afin de réduire le coût d'entretien des pompes qui est maintenant
â leur "charge (60.000 F /an/ p o m p e ) .

1.2 - Couverture géographique du programme

Le programme couvre actuellement deux zones distinctes
comme le montre la carte jointe :

- une située à 1 'Ouest,
- une autre couvrant le Centre, le Nord et l'Est du pays.

1.3 - La méthodologie du programme

Le programme repose sur une animation villageoise menée
par une nouvelle catégorie d'agents appelés A. D. S. (l)

et formés dans le cadre du programme. Ces agents visitent
â intervalle régulier ( l à 2 mois) une cinquantaine de villages.
Ils sont supervisés par les Secteurs de Santé Rurale (ex Grandes
Endémies).

(1) Agents de Développement Sanitaire

* é m / m É •
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Ils ont pour rôle de sensibiliser les villageois aux pro-

blèmes de l'eau, de les aider à s'organiser, de les former à

l'entretien des points d'eau, à l'assainissement des villages et

aux petites réparations sur les pompes.

1.4 - L'évaluation du programme

Le programme d'Education Sanitaire pour l'emploi de l'eau

potable s'accompagne d'une évaluation continue. Cette évaluation

est faite à partir de quatre types de fiches remplies à intervalle

régulier par les ADS ou par les Assistants d'assainissement. Ces

fiches permettent de recueillir des informations dans quatre do-

maines ;

- équipement général des villages notamment en eau,

- état et fonctionnement des ouvrages,
- assainissement des villages et

- incidence de deux maladies choisies comme indicateurs

(le ver de guinée et les d i a r r h é e s ) .

Une fois remplies, ces fiches sont saisies sur l'ordinateur

du service Epidëmiologie de l'INSP.

Un recueil et un dépouillement ont déjà été effectués
au début du programme afin de caractériser l'état initial . Les
recueils effectués ultérieurement permettent de mesurer l'évolu-
tion concernant les différents paramètres .

*••/•••



2 - EVOLUTION DE L'ETAT ET DU FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES

L'enquête effectuée sur les puits par les ADS avec les
"fiches puits" (voir annexe) au cours du premier semestre 1983 a
permis de donner une image de l'état et du fonctionnement des
points d'eau lors du démarrage du programme d'éducation sanitaire.
Parmi les 2300 ouvrages qui ont fait l'objet de la première enquête,
504 ont été enquêtes au cours du 2e semestre 1983 et leurs résultats

w dépouillés.

La répartition de ces 504 ouvrages est inégale dans les
secteurs et entre les secteurs et ne répond à aucune règle statis-
tique. Néanmoins, dans chaque secteur, l'échantillon enquêté deux
fois est tout à fait représentatif de l'ensemble des ouvrages cou-
verts par les ADS (même pourcentage de chaque type de pompes, taux
de pannes similaires, état de l'aménagement des abords comparable,
e t c . ) . Cependant, il est probable que les ouvrages qui ont fait
l'objet des deux enquêtes sont sans doute situés dans les villages
où les ADS ont été les plus présents et où leurs actions ont été
les plus sensibles.



D'autre part, tous les ouvrages enquêtes sont situés

dans des villages où travaillent les ADS, Aucun ouvrage situé

dans les zones témoins n'a fait l'objet de deux enquêtes au pre-

mier et au deuxième semestre 1983. Il ne sera donc pas possible

dans l'immédiat d'essayer de distinguer le "facteur ADS" des au-

tres facteurs ayant amené une évolution de l'état des points d'eau

On peut simplement essayer d'évaluer quelle a été cette évolution

au niveau des différents éléments des ouvrages hydrauliques en

"zone ADS" et comparer l'évolution dans les différents secteurs.

Les résultats bruts par secteurs figurent sur le tableau

placé en annexe. Nous essaierons d'analyser et de commenter l'évo-

lution des différents éléments des points d'eau modernes.

1 - Le fonctionnement des pompes

Sur l'ensemble des ouvrages enquêtes, on constate une

réduction du nombre d'ouvrages en panne ; 23 % au cours du

premier semestre 1983, 13 % au cours du deuxième semestre 1983.

Cette différence est statistiquement significative.

Mais il faut noter des disparités importantes entre les secteurs

et au sein des secteurs même.

Dans le secteur de YAMOUSSOUKRO, le fonctionnement des

ouvrages se serait légèrement dégradé. La dégradation s'est pro-

duite essentiellement dans la zone couverte par l'ADS de KOKUMBO

(Sous-Préfecture de Toumodi).

Dans cette zone, la différence entre les deux passages

est statistiquement significative.

Cela est peut-être dû en partie à la mise en place i

d'adduction d'eau dans les villages amenant les villageois à

abandonner puits ou forages.

Dans les autres zones du secteur, le fonctionnement

des ouvrages n'a pas évolué de façon significative.

k • • / • • *



Dans le secteur de Korhogo, le fonctionnement des pom-

pes a très peu varié. Une des raisons à l'absence d'amélioration

dans cette région peut être le très fort pourcentage de pompes

ABI, pompes sur lesquelles les ADS ne peuvent pas intervenir.

Dans tous les autres secteurs, on observe par contre

une très nette amélioration du fonctionnement des pompes avec

des nuances entre les zones couvertes par les ADS.

L'amélioration globale du fonctionnement des ouvrages

enquêtes peut être due â plusieurs facteurs. On peut évoquer no-

tamment les réparations effectuées par les ADS eux-mêmes sur les

petites pannes, l'amélioration des circuits d'information de la

SODECI (avec participation souvent des ADS), etc...

2 - L'aménagement et l'entretien des abords

Dans tous les secteurs, l'aménagement des abords des

ouvrages (antiboubier) a très nettement progressé. Alors que,au

premier trimestre 1983, 67 % des ouvrages n'avaient pas du tout

d'antibourbier (sable, gravier ou ciment), au cours du deuxième

semestre 1983, il n'y avait plus que 34 % des ouvrages qui en

étaient dépourvus. Il existe une différence très significative

entre les deux passages.

Au niveau des secteurs, l'état d'aménagement des abords

était variable au début du projet. Néanmoins, dans la plupart des

secteurs, la 'différence est statistiquement significative entre

les deux passages. Il n'y a que dans le secteur de Korhogo que le

nombre d'ouvrages aménagés ne semble pas avoir progressé de façon

statistiquement significative. Il faut remarquer que dans ce sec-

teur, le nombre d'ouvrages aménagés était déjà élevé au démarrage

du projet.
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Pour l'entretien des abords, un pro gres notable a

également été constaté. Alors qu'au premier trimestre, pour 76 7.

des ouvrages, les abords immédiats (enclos) n'étaient pas entrete-

nus, au deuxième trimestre, ils ne l'étaient pas pour 43 % des

ouvrages seulement.

Dans certains secteurs, les progrès sont considérables

aussi bien au niveau de l'aménagement que de l'entretien des

abords : Bondoukou surtout, mais aussi Bouaké (avec des restric-

tions liées â la petite taille de l'échantillon).

3 - Les clôtures autour des ouvrages

Sur l'ensemble des ouvrages enquêtes, on constate une

progression Significative du nombre d'ouvrages avec clôture.

Alors que 61 1 des ouvrages n'avaient pas de clôture au premier

semestre 1983, au deuxième semestre, il n'y en avait plus que 33%.

D'autre part, on constate également une progression significative

de la qualité des clôtures : 13 % des clôtures étaient hermétiques

au premier semestre contre 46 % au deuxième semestre.

En dehors du secteur de Korhogo, dans tous les secteurs,

le nombre de puits clôturés a progressé de façon significative.

Et dans tous les secteurs, la progression de la qualité des clô-

tures est significative.

4 - Rigoles et puits perdus :

Au démarrage du projet, c'est dans le domaine des rigo-

les et des puits perdus que les réalisations sont les moins impor-

tantes. Au deuxième trimestre 1983, des progrès ont été réalisés

mais il reste encore beaucoup à faire sur l'ensemble des secteurs

La différence entre les deux passages est néanmoins très significa-

tive. D'une façon logique, c'est au niveau des puits perdus qu'il

existe le moins de réalisations.
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Il existe là aussi une disparité importante entre les

secteurs. Les progrès les plus importants ont été réalisés dans

le secteur de Bondoukou. Ailleurs, les progrès existent, mais ils

sont moins rapides.

Il faut signaler que dans certains secteutí, ceux du

îment. des abreuvoirs ont été réalis

rigoles d'écoulement, avant les puits perdus.

Nord notamment, des abreuvoirs ont été réalisés à l'extrémité des

5 - Les délégués villageois pour les ouvrages

— , D'une façon générale, un nombre important de villages

^^ avaient choisis avant même le démarrage du projet des délégués

pour les points d'eau : 56 Z des ouvrages avaient déjà un respon-

sable et quelques uns d'entre eux étaient formés et disposaient

d ' outils .

Au cours du deuxième semestre, plus de 90% des villages

enquêtes disposent de délégués point d'eau. Le résultat est assez

homogène dans tous les secteurs, même dans les secteurs ou les

données de départ étaient les moins favorables. Vu l'ampleur des

résultats obtenus dans certains secteurs, on peut d'ailleurs se

demander si les délégués ont toujours été choisis suivant les

meilleurs critères.



EVOLUTION DE L'ETAT ET DU FONCTION! ENT OES OUVRAGES HYDRAULIQUES

DANS LES ZONES COUVERTES PAS LES ADS ENTRE LE 1er ET LE 2êne SEMESTRE 1983

SECTEURS DE SANTE
RURALE BOUAKE BONDOUKOU BOUNA KORHOGO YAMOUSSOUKRO HAN-DAHANE TOTAL

NOMBRE D'OUVRAGES
ENQUÊTES 140 106 121 50 504

TYPE DE POMPE :

- ABI
- HYDROVERGNET
- ASM

1 1
6
3

64
62
14

45
41
20

66
1
0

64
56

13
15
22

263 (52Z)
181 (361)

60 (121)

PERIODE ( Semestre 198$ 1

FONCTIONNEMENT :
- EN PANNE
- FONCTIONNE

4 (20X)
16

(SX)
19

44(31X)
96

30(211)
1 10

17 (16Ï):
89

10 (91)
96

10 (152*
57

I1(16Z)
56

33 (27^:37 (30$)
88 84 43

6 (12»
44

115
189 440

ABORDS :
(AMENAGEMENTS)

Non aménagé
Sable ou graviez
Cimentés

17 (85X)
1
2

9 (45ÏÏ81 (58Z)
7
4

17
42

24 (17XJ
37
79

87(821}'
17

2

40(381)
62

4

33 (49ZJ
13
21

25(37Z)
27
15

97 (80ZJ
B

16

61(502)'
55

5

24 (482)
19

7

12(24Z
33
5

339 (67|
75
90

171»
221
112

ABORDS :
(ENTRETIEN)

- Non entretenus
- Entretenus

14 (70Z» 5<25Z)
15

104
36

(74XÍ37 (26Z>100 (94S) 72(682*49 (73Z)
103 34 18

28(4lï)
39

95 (78Z)
26

62 (SU)20 (40Z)
59 30

11(221
39

382
122

(76»215(4jJ¿
289

CLOTURE :
- Absente
- Permeable
- Imperméable

16 (801)
4
0

1 (5Z)
7

12

60 (4 3 »
71
9

27(19X)80 (75X):
72
41

21
5

55
26
25

(522*17 (25Z>
50
0

11(161):
48
8

111
7
3

(92Z) 58(482)
10
53

22(44Z>
20
8

13(261
21
16

306 (6IZ} 1 6 5 ( 3 *
173
25

104
155

RIGOLE
(EXTERIEURE A LA
CLOTURE)

- Absente
- En t e r r e
- En c i a e n t

(55X> 6 (30Z>
12
2

105Í75ZÍ
27
8

55(39Z>
44
41

100(94X3
2
4

86(SIX)35 (52Z>
6

14
30
2

18 (271*99 (82Z> 76 (632020 (40Z)
42 : 6 : 44 : 27

7 :16 : 1 : 3

19(38X;
23
8

370(731) 260(52^
97
37

171
73

PUITS PERDU :
- Absent
- A moins de 15 n
~ A plus de 15 a

18 (90Z)
I
1

18(9OZ>123 (88ZJ
12
5

91(65X>
29
20

102(96%) 100(94X) 49 (732)50 (751*119 (98Z)116C96S) 46(921)
3 : 5 : 1 4 : 6 : 2 : 2 : 0
1 : 1 : 4 : 11 : 0 : 3 : 4

35(70Z
6
9

457 (91 X*410 (8 %)
32
15

48
46

RESPONSABLE PUITS

- Absent 11 (55ZJ
- Responsable nommE 9 (

2 dozy
18

39 (28Z)
101

3 (2X)
137

48 (45X)'
58

12
94

(MXJ12 (181);
55

6 (9Z)
61

91 (75XJ
30

16 (13Z) 22(44ZJ
105 28

7 (14)
43

223 (44Z)46(9Z)
281 458



3 - IMPACT DU PROGRAMME SUR L'ASSAINISSEMENT

Troistypes de structures d'hygiène et d'assainissement sont

suivis dans le cadre de l'évaluation continue du programme ; il

s'agit des latrines, des douches et des dépôts d'ordures.

Le suivi de ces structures devait s'effectuer dans tous les

villages où travaillent les ADS et dans un certain nombre de villa-

ges témoins. En ce qui concerne les villages témoins, le recueil n'a

pas été fait de façon suivie et ces données ne sont pas utilisables

pour l'instant.

En ce qui concerne les villages "A.D.S.", nous avons retenus

428 villages qui ont fait l'objet de deux enquêtes à 1 an d'interval-

le (1er semestre 1983 - 1er semestre 1984) représentant environ

220 000 habitants (cf tableau n" 1 et graphique n° 1).

D'une façon générale, on constate un nombre relativement

satisfaisant 4e douches dans les villages, même si celles-ci ne ré-

pondent pas toujours, loin s'en faut, aux normes idéales.

En ce qui concerne les latrines, leur nombre est beaucoup

moins important. On a en moyenne 90 habitants par latrine .

Quant aux décharges contrôlées, elles semblaient quasiment

inconnues avant le passage des ADS.

On peut noter également des différences importantes entre les

secteurs. Certains sont nettement sous équipés par rapport â la moyen

ne aussi bien pour les douches que pour les latrines (Bouna - Danané)

par contre d'autres sont mieux lotis que l'ensemble des secteurs

(Bondoukou, Yamoussoukro).

En un an, une évolution nette se fait sentir. Cette évolution

est particulièrement sensible dans les régions les plus en retard

(Dananë, Bouaké, Bouna, Boundiali.) . Elle concerne particulièrement

les latrines; mais dans les secteurs où les douches étaient peu nom-

breuses (Bouna, Danané), celles-ci progressent également de façon nota

ble.

• ••/•**
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Tablo.au nc 1 EVOLUTION DU NOMBRE DE ÏATRINES 'ET DE DOUCHES
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Graph ique n° 2

Variation de l ' inc idence des diarrhées e t de la dracunculose

dans les écoles sur l'ensemble des S.S.R. avec A.D.S.

( Enquête portant sur 17000 élèves des Secteurs de

Bouaké, Bohdoukou, Boundiali, Danané, Korhogo,

Yamoussoukro )
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Nombre de jours d'absence

pour 1000 jours de classe.élèves Graphique n° 3

VARIATION DES TAUX D'ABSENCE POUR DIARRHEES ET DRACUNCULOSE

DANS LES ECOLES SITUEES DANS LES SSR AVEC ADS

(Enquête portant sur 17000 élèves é«$ %%& 4% H u J ^ ,
B o n d o u k o u , i ; - ; . î d l udiianê , Yamoussoukro )
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Par contre, en ce qui concerne les diarrhées/ la période

de forte transmission des diarrhées qui se situe entre Février

et Juin (relevé ëpidémiologique INSP) pourrait expliquer la

légère remontée du taux d'absence en Juin 84.

En l'absence de résultats dans les zones témoins, il est

difficile d'établir des liens de causalité avec l'activité des

ADS. Néanmoins pour la dracunculose, on peut essayer de se réfé-

rer aux cas déclarés depuis 1971. La courbe ainsi réalisée a une

tendance légèrement croissante (cf graphique n° 4)mais le coeffi-

cient de corrélation n'est pas significativement différent de

0 (r = + 0,19) .

La comparaison des différents secteurs montredes différen-

ces notables. Dans le secteur de Danané, on constate une baisse

d'incidence des diarrhées beaucoup plus importante que dans les

autres secteurs. Il faut noter que dans ce secteur, la mise en

place des ouvrages hydrauliques est très récente, pratiquement

concomitante à la mise en place des ADS.

Pour les diarrhées, on constate dans tous les secteurs

une chute nette de l'incidence. Pour le taux d'absence, il baisse

partout sauf dans les secteurs de Boundiali et de Korhogo.

Dans plusieurs secteurs, on retrouve, pour les diarrhées,

entre le deuxième (décembre 83)et le troisième passage (Juin

84) une légère remontée de l'incidence et /ou du taux d'absence

(cf graphiques n" 5 et 6) .

Ce phénomène déjà évoqué pour les données globales pour-

rait être provoqué par les variations saisonnières.

En ce qui concerne la dracunculose, dans les trois secteirs

atteints", on constate une tendance décroissante très nette

(voir graphiques n" 7 et n° 8 ).

» / * • •



Graphique- .n° 4

Nombre de cas déclarés

9000

8000

7000

6000

5000

4000

NOMBRE DE CAS DE DRACUNCULOSE DECLARES EN COTE D'IVOIRE
{ PROD'HON J. et DESFONTAINES M. Données épi demio-qêoaraphique
de la dracunculose en Afrique de l'Ouest francophone - Rapport
OCCGE 1982 )

4. _L
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Années



Grajhique n° 5 VARIATION DE L' INCIDENCE MENSUELLE DE LA DIARRHEE CHEZ

LES ENFANTS DES ECOLES PRIMAIRES SITUEES LES SSR AVEC ADS
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Graphique n°6 VARIATION DU TAUX D'ABSENCE SCOLAIRE POUR DIARRHEES DANS LES
i DANS LES ECOLES PRIMAIRES SITUEES DANS LES SSR AVEC ADS .
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Graphique n° 7 VARIATION DE L'INCIDENCE MENSUELLE DE LA DRACUNCULOSE

DANS LES ECOLES PRIMAIRES DES SSR AVEC ADS
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Graphique n° 8, VARIATION DU TAUX D'ABSENCE SCOLAIRE POUR DRACUNCULOSE DANS LES
ECOLES PRIMAIRES DES SSR AVEC ADS
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L'influence des variations saisonnières n'est sensible
que dans le secteur de Bouaké au niveau de l'incidence
(transmission maximum en d é c e m b r e ) .

En ce qui concerne les maladies, on constate donc, dans
les Secteurs de Santé Rurale où travaillent les ADS, une tendance
décroissante nette. Une partie de cette diminution au moins sem-
ble pouvoir être imputée à l'action des ADS. Mais, des précisions
ne pourront être apportées sur ce point qu'après recueil des
données dans des zones témoins.



EXPLOITATION VES VOUNEES SUR

LÁ QUALITE PE L'EAU VES OUVRAGES.

Envision MOO zxamzni battéAiologiquzi [KzthzKthz dz toli-

$oA,mzi fécaux) ont été zHzttuii jusqu'à pKéiznt ¿uA. Izi ouvA.agzi

kydKauliquzi dani lz tadKz du pA.ogA.ammz "A.V.S.". ?a\mi tzux-ti,

4SS izulzmznt ont pu ztA.z zxploitéi pouK l'¿notant. V'autiz paît, CZA

zxamznó ayant dímafiní Kzczmmznt, À,t n' z&t pa& poa-Lbtz pouK ¿'¿no-

tant d' to¿ay<i>i dz dicztzK unt évolution zn mati.th.zdz qualité dz

V zau.

SUA, IZÓ 45$ ouvnagz¿> ixaminéò (puit¿ zt ̂ oA.aazò), on zn

comptz - 220 (4S I) potablzò {pai dz coliioKmzò iícaux pouK 100 mi

d'zau),

- 65 [14 %) doutzux {dz 7 5 5 coli{,oimtò ¿écaux pouK 100 mi

d1 zau),

- 11% [28 %) polluéi {pluò dz 5 coliioA.mz& létaux pouA. 100 mi)

- 66 [14 %) zn pannz.

Le taux á pollution z&t &ignihita£ivzmtnt diíiéKznt [A.i&quz in^éA.izu

à 0, 001) íivant qu'il ¿'agit dz puitò ou dz joKagz : í%. % dz¿ puit

òont potable.* tontA.z S? % dz¿ ^ofiagzi . Il iaut ¿ignalzA. quz lz¿

puitò òont généKalzmznt plu¿ anciznó quz IZÓ úoiagzÁ. OK,IZ iattzuA.

tzmpò ¿zmblz augmzntZA. &zn&iblzm<int Iz A.i¿quz dz pollution notammznt

au nivzau dz¿ ^oKagz&.

V autuz paA.t,on ob¿zA.vz unz di^eA-zntz ¿>igni^itativz du

taux dz pollution &ntA.z Izó ¿>zttzux¿> [Kiòque. iniéKizuA. à 0,001).

Czla ne &zmblz dû qu'zn patitiz aux diHeA.znc.zi dz pA.opoA.tioni puiti/

dam Izi

PaA. cositnz, le. taux dz pollution ne vaA.iz pai dz ¿açon iign

litativz iuivant lz typz dz-pompe, ni ¿uivant l'zmplatzmznt dz V ouvKa

gz [bai-^ond paA zxzmplz).
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V autxe. pafit, ¿a mauvaise, qualité macnooco pique, dz V zau

[tuKbiditl, odzufi) n' a&t pao lile, de {,açon oiQni^icativz à une, mau

quat<L£í

Quant aux dl^ÍKiinto aménage.me.nt¿ fiíallòíò autour duh

polntò d'tau (clôture., ligolt ...)tll& we ^ont pa& vanian poun ¿'I

tant de £açon òlgnl^ltatlví Iz nlve.au de. pollution dz¿ pointi d
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Un programme d'éducation sanitaire pour l'emploi de l'eau

potable a été lancé par le Service National d'Education Sanitaire,

Sous-Direction de l'Institut National de Santé Publique, en étroite

relation avec les Secteurs de Santé Rurale à la fin de l'année 1982

dans le cadre du Programme National d'Hydraulique Villageoise

Ce programme vise la réduction des maladies liées à l'eau

par une utilisation optimum des 10 000 points d'eau réalisés en Côte

d'Ivoire au cours des dernières années.

Il s'accompagne d'une évaluation continue destinée à mesurer

l'impact de l'éducation sanitaire sur le fonctionnement des ouvrages

mis en place, leur aménagement et leur entretien mais aussi sur

l'assainissement dans les villages et ses répercussions sur la sant?

de la population. Apres ãt\i% ant d ' activités sur le terrain, il est pos-

sible d'analyser les données recueillies dans le cadre de ce pro-

gramme et d'essayer d'en évaluer l'impact.
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1 - PRESENTATION DU PROGRAMME

1.1. - Objectifs du programme

Ce programme d'éducation sanitaire a pour but :

- d'assurer un approvisionnement en eau saine des villageois

en incitant ces derniers à consommer l'eau des ouvrages hydrauliques

mis â leur disposition et à entretenir ces ouvrages et leurs abords

afin de préserver la potabilitë de l'eau ;

- de réduire l'incidence des maladies liées à l'eau en in-

formant les villageois sur ces différentes maladies et en les inci-

tant à assainir leurs villages (construction de latrines, douchiëres

- de faire prendre en charge par les villageois une partie

de la maintenance et des réparations des ouvrages hydrauliques afin

de réduire le coût d'entretien des pompes qui est maintenant à leur

charge (60 000 F /an/pompe).

1.2. - Couverture géographique du programme

Le programme courve actuellement deux zones distinctes com-

me le montre la carte jointe :

- une située à l'Ouest,

- une autre couvrant le Centre, le Nord et l'Est du pays.

1.3. - La méthodologie du programme

Le programme repose sur une animation villageoise menée par

une nouvelle catégorie d'agents appelés Agents de Développement Sa-

nitaire (ADS) et formés dans le cadre du programme. Ces agents visi-

tent à intervalle régulier (1 à 2mois) une cinquantaine de villages.

Ils sont supervisés par les Secteurs de Santé Rurale (ex-grandes en-

démies) .

4 * * / • * •



COUVERTURE GEOGRAPHIQUE DU PROGRAMME
D'EDUCATION SANITAIRE POUR L'EMPLOI

DE L'EAU POTABLE

LEGENDE :

Zone couverte par le programme



Ils ont pour rôle de sensibiliser les villageois aux problê-

mes de l'eau, de les aider à s'organiser, de les former à l'entre-

tien des points d'eau, à l'assainissement des villages et aux peti-

tes réparations sur les pompes.

1.4. - L'évaluation du programme

Le programme d'Education Sanitaire pour l'emploi de l'eau

potable s'accompagne d'une évaluation continue \¿J* Cette évaluation

est faite à partir de quatre types de fiches remplies à intervalle

régulier par les A.D.S. ou par les Assistants d'Assainissement. Ces

fiches permettent de re cueillir des informations dans quatre domai-

nes :

- équipement général des villages notamment en eau,

- état et fonctionnement des ouvrages,

- assainissement des villages et

- incidence de deux maladies choisies comme indicateurs

(le ver de Guinée ou dracunculose et les diarrhées).

Une fois remplies, ces fiches sont saisies sur l'ordinateur

du service Epidémiologie de l'INSP.

Le présent document résume les données recueillies dans le

cadre de ce programme depuis son démarrage. Dans certains domaines,
les informations obtenues permettent de noter une évolution sensible

2 - EVOLUTION DE L'ETAT ET DU FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES

Initialement, il était prévu que tous les ouvrages couverts

par les A.D.S. fassent l'objet d'une enquête semestrielle. Or, il

s'avère que sur les 2 300 ouvrages hydrauliques couverts par le pro

gramme, 1 392 seulement ont fait l'objet d'une enquête en 1983 et

en 1984. Ceux qui ont été enquêtes sont probablement des ouvrages

situés dans les villages oü les A.D.S. ont été les plus présents et

actifs .

**./...
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En ce qui concerne les ouvrages situés dans les zones té-

moins, un peu plus de 200 auraient dû été enquêtes régulièrement ;

22 seulement ont été enquêtes en 1983 et 1984.

Néanmoins, à partir des données existantes, il est possible

de tirer des informations intéressantes.

2.1. - Les ouvrages des zones A.D.S. et des zones témoins

En ce qui concerne les ouvrages couverts par les A.D.S.,

tous les aménagements progressent de façon significative (antibour-

bier, clôture, rigole, etc...), ainsi que la nomination de "respon-

sables puits" (cf tableau N° 1 et graphique N° 1) .

Par contre en ce qui concerne le fonctionnement des pompes,

on constate une dégradation significative qui peut d'ailleurs être

mise en paralèlle avec la diminution significative des versements

effectués à la SODECI pour l'entretien des pompes.

Alors qu'en 1983, il existait au niveau du fonctionnement

des pompes des différences significatives entre les secteurs, en

1984, les différences entre les secteurs ne sont plus significatives

Les 22 ouvrages témoins enquêtes proviennent de trois secteurs

Bouakë, Bouna et Korhogo représentant 21 A.D.S. sur 42.

Sur ces ouvrages, aucun élément ne varie de façon significative. Cela

est attribuable en partie à la petite taille de l'échantillon.

2.2. - Comparaison zones A.D.S. - zone témoins

Les enquêtes réalisées en 1983 montrent qu'il n'existe pas

de différence significative entre les caractéristiques des ouvrages

"A.D.S." et les caractéristiques des ouvrages témoins (cf tableau

N° 1 ) . Par contre, les enquêtes réalisées en 1984 font apparaître,

pour un certain nombre de caractéristiques,une différence signifi-

cative entre les ouvrages A.D.S. et les ouvrages témoins.



T a b l e a u N°l EVOTCTION DE L'ETAT ET DU FONCTIONNEMENT

DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DANS LÊ S ZONES

AVtC A.D.S. ET DANS LES ZONES TEMOINS

ENTRE 1983 - 1984

Nombre d'ouvra-
ges enquêtes

Types de pompes
ABI

KV
ASM

Emplacement des
ouvrages :
1-Centre v i l l a g .
2-Excentrique
3-A moins de 500

n: du v i l l a g e
4-A plus de 500

m du v i l l a g e

A N N E E

Ouvrage avec res
ponsable ( ï j

Ouvrages avec
abords aménagés.

Ouvrages avec
abords entenusp;

Ouvrages avec
clôture (ft)

Ouvrages avec
rigole {%)

Ouvrages avec
puits perdus (Ay

Ouvrages avec .
pompe qui bnct{%j

Ouvrages avec
c o t i s a t i o n
SODECI payée - ,
pour 1 'année ]7y

ZOKES AVEC A . D . S .

SECTEURS DE SANTE BUBALE

BOUAKE

285

191
97
47

19
1)6

84

66

1983

68

35

52

33

31

3

8 0

38

1984

88

54

65

72

48

6

79

34

BONDOUK.

273

1 1
136

26

52
149

65

7

1983

78

63

54

63

40

20

79

79

i «984

98

82

73

79

61

37

77

63

BOUNA

112

47
44
21

29
54

20

9

8 8 3

85

57

43

58

25

3

94

51

,'1984
*

97

B4

64

77

71

4

82

15

BOUND1ALI

142

139
3
0

35
28

46

33

1933

73

23

17

72

47

9

69

28

i I984

98

34

32

59

63

65

30

KORHOCO

217

186
18
13

46
120

44

7

1983

79

55

41

78

53

24

84

19

; 1984

92

64

61

93

81

52

80

26

YAMOUSSOU.

128

69
58

1

19
30

A9

30

1983

72

36

30

34

16

3

72

59

! 1984

63

45

45

48

21

4

75

18

DANANE

19

1
2

16

3

14

2

0

1983

89

84

89

89

5

5

84

42

11984

too

89

84

95

16

5

90

5

HAN

202

56
56
90

42
133

22

5

1983

48

45

44

47

71

11

78

31

1984

7t

58

61

56

74

22

69

29

TOUBA

14

14
0
0

5
3

3

3

1983

100

50

64

50

43

7

93

0

1984

79

50

64

29

36

14

79

0

TOTAL zone
A.D.S.

1392

764 : 55Z
414 : 30Z
214 : 15 !

250 : 181
647 : 46Z

335 : 24Z

160 : 12Z

1983

59

35

32

44

37

10

80

44

1984

88

62

61

71

60

21

76

33

ZOKES

TEMOINS

22

10
12
0

4
9

1

8

I983

59

27

27

32

27

0

82

50

1984

68

41

18

55

14

0

86

5

COMPARAISON

ZONE A . D . S . - ZONE TEMOIN

Difference non significa-
t i v e ^ et 3 regroupés).

Différence non significa-
tive (1 et 2, 3 et 4 re-
groupés) .

1983 ; 1984

Différence non ¡différence ïigni-
significative ¡ficative °t« 0,02

t
Différence non ¡différence non
significative ¡ significative

'
Différence non ¡difference signi-
significative ¡ficitive °t « 0,02

i

Différence non ¡différence non
significative | significative

Différence non ¡différence signi-
significative ¡ficative <*- 0,02

•
Différence non ¡différence non
significative ¡significativa

i
Différence non ¡différence non
significative ¡significative

>

i

différence non ¡différence signi-
»

significative ¡ficative ^ m _ „.
t
t
>



Graphique N° 1

Pourcentage

COMPARAISON DE L'EVOLUTIOI; L'ETAT ET DU FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES

HYDRAULIQUES EN ZONES "ADS" ET EN ZONES TEMOINS
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Les abords sont significativement mieux entretenus dans les zones

*A .D. S*.. Les rigoles d'écoulement des eaux et les "delegues point

d'eau" y sont significativement plus nombreux. Enfin, si le paiement

des cotisations diminue dans les zones A.D.S. et dans les zones té-

moins, il diminue significativement moins dans les zones A.D.S..11

est d'ailleurs probable que si le nombre d'ouvrages témoins enquêtes

avait été plus important, la différence entre les deux groupes serai

devenue significative pour les autres caractéristiques.

2.3. - Qualité bactériologique de l'eau des ouvrages

Environ 1 700 examens bactériologiques (recherche de coli-

formes fécaux) ont été effectués jusqu'à présent sur les ouvrages

hydrauliques dans le cadre du programme "A.D.S.". principalement en

1984, Parmi ceux-ci, 1 058 ont pu être exploités pour l'instant. Ces

examens ayant démarré récemment, il n'est pas possible actuellement

d'essayer de déceler une évolution en matière de qualité de l'eau

mais on peut dès à présent essayer d'établir des corrélations entre

la nature et l'état des ouvrages et la qualité bactériologique de

1'eau.

2.3.1. - Les résultats

Sur les 1 058 ouvrages dont les résultats ont pu être ex-

ploités (puits et forages confondus), on en compte :

- 491 potables (absence de coliformes fécaux sur 100 ml

d'eau)soit 57 % des ouvrages avec pompe en état de marche,

- 72 douteux (de 1 à 5 coliformes fécaux pour 100 ml d'eau)

soit 9 % des ouvrages avec pompe en état de marche.

- 293 pollués (plus de 5 coliformes fécaux pour 100 ml d'eau

soit 34 % des ouvrages avec pompe en état de marche,

- 202 en panne soit 19 % des 1 058 ouvrages vus.

2.3.2. - Les facteurs de risque (cf tableau n° 2)

Le rapprochement des résultats des examens bactériologiques

de l'eau et des caractéristiques des ouvrages montre que la potabili

té de l'eau varie de façon significative suivant certains critères.

* * t / * • •



Tableau n" 2 DISTRIBUTION DES OUVRAGES "ADS" ET "ZONE TEMOINS"

SUIVANT LA QUALITE DE L'EAU

^\¿JA L IT E 01" L ' E A U

t: A « A c ^ v
T1 : R 1 S T l - ^ N ^ _ ^
QUE DES OL'VRAUlî^W

Type d ' o u v r a g e !
- puit s
•* forage

Pompe ;
- Ã1TT
- H. VERCNET
- A.S.M,

Emp L ateraint :
- centre village
- excentrique
* 3 moin* de 500m

du village
- à plus de 500 D

du village

Cl Ature :
- pas dp clôture
- avec clôture

EncLos-non aménagé"
- aménagé

(sable, gravier
ou ci ment)

Enclos-non entre-
tenu

-entretenu

Ri go le- pas de
rigole

- avec rigole

Puits perdu '
- pas de puits,

perdu
- avec puits j

perdu
Re spendable :

• pas dp rPSponSSi
~ responsable

nommi

Cotisation :
- non payée
- payée au

mo ins une fois

Ab reuvo i r :
- sans abreuvoir

~ avec abreuvoir

TOTAL

DES

OUVRAGES

OUVRAGE AVEC EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

POTABLE

80 (42 ï)**
A M (61 ,6 Z)--1

292 (59 7.)
9 9 (44 7.)

100 (72 Z)

66 (57,4 Z)

208 (54 Z)

146 (61 Z)

71 (59,6 Z)

259 (60 Z)
232 (54 Z)

284 (60 Z)
207 (55 Z)

268 (58 T)

22 3 (57 I)

338 (57 Z)
153 (56 ï)

440 (56 ï)

51 (72 ï)

227 (62 î)
264 (54 7.)

195 (64 Z)

296 (54 1)

449 (57 Z)

42 (62 %)

491

DOUTEUSE

18
54

45
1 3
14

17
37

14

4

30
42

39
33

37

35

56
26

68

4

30
42

1 7

55

69

3

72

POLLUEE

91
202

157
1 1 1
25

32
139

78

44

140
153

1*9
134

158

135

197
" 96

277

16

1 12
181

94

199

270

23

293

TOTAL

189
667

494
223
139

1 1 5
384

238

1 19

429
427

472
374

463

393

59 1
2 75

785

71

369
487

306

550-

788

68

856

OUVRAGE AVEC

POMPE EN PANNE

62
140

1 30
33
39

40
93

47

22

1 18
84

131
71

1 36

66

1 58
44

192

10

67
135

1 10

192

189

13

202

TOTAL fiFNFRAL

251
807

624

256

1 78

155
477

285

241

547
51 1

603
445

599

459

749
319

977

81

4 36
622

41 6

742

97 7

SI

1 .058
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Ainsi, la pollution est significativement plus élevée

- dans les puits que dans les forages.

- dans les ouvrages avec pompe à pied (hydrovergnet)

que dans les ouvrages avec pompe à main (ABI MN ou ASM)

- dans les ouvrages situés dans les villages que dans ceux

situés hors des villages.

- dans les ouvrages sans puits perdus que dans les ouvrages

avec puits perdus.

- dans les ouvrages pour lesquels la cotisation SODECI a été

payée que dans ceux pour lesquels elle ne l'a pas été.

Certaines de ces notions étaient déjà connues, telle la dif-

férence entre puits et forage. La. voie et coll» Œ) signalaient en

1979 que, dans la région de Korhogo, 10 % des forages étaient pol-

lués (plus de 5 coliformes fécaux/ 100 ml d'eau) contre 24 % des

puits récents et 38 % des puits anciens. Actuellement dans cette

même région de Korhogo, en ne retenant que les examens (52) effec-

tués en 1984 sur les forages, on obtient un pourcentage d'ouvrages

pollués de 29 %. Cela semble donc confimer la dégradation progres-

sive avec le temps de la qualité de l'eau signalée par Babut Ç\j .

La proximité du village comme facteur de pollution avait

déjà été signalé par Langenegger Çij ^ partir des études de concen-

tration de nitrate dans les eaux des ouvrages. Cette notion semble

donc se confirmer pour la pollution bact ériologique.

D'autres notions étaient prévisibles. Mais le lien de causa-

lité reste à établir. Aussi en est-il de la diminution du risque de

pollution lorsqu'un puits perdu a été

réalisé. Il se peut que ces aménagements s'accompagnent d'autres

améliorations ou de changements de comportement entraînant eux-mêmes

une réduction des sources de pollution.
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! La plus grande fréquence des pollutions au niveau des pompes

â pied (hydrovergnet) avait déjà été suspectée par SELARAMI (Tp .

Elle pourrait être due à des infiltrations d'eau contaminée le long

de la tige du piston ou sous l'embase.

En effet, sur ce type de pompe;un filet d'eau s'écoule à chaque coup

de pédale le long de la tige du piston et peut ainsi se contaminer

au contact du sol et redescendre dans le forage par une voie ou une autre.

Quant au plus grand risque de pollution quand les cotisa-

tions SODECI sont payées, elles pouvaient être liées à une fréquen-

ce plus grande des interventions sur les pompes non suivies de dé-

pollution.

En ce qui concerne les autres caractéristiques des ouvrages

(aménagement et entretien des abords, rigole d'écoulement des eaux,

abreuvoir), elles n'engendrent pas pour le moment de variation si-

gnificative au niveau de la qualité de l'eau.

D'autre part, on observe une différence significative du

taux de pollution entre les ouvrages situés dans le secteurs de

Bouna et ceux situés dans les autres secteurs sans qu'il y ait de

différence importante au niveau de la nature (puits ou forage) et

des emplacements des ouvrages ni au niveau des types de pompes.

Une enquête est en cours en vue de déterminer l'origine de cette dif

férence .

Enfin, la mauvaise qualité microscopique de l'eau (turbidité

odeur) n'est pas liée de façon significative ^ une mauvaise qualité

bactériologique.

2•4• - Qualité bactériologique de l'eau au cours du transport et

du stockage

Bien que volet n'ait pas été suivi spécifiquement pour l'ins-

tant dans le cadre du programme, il est important de rappeler que la

pollution observée au niveau des ouvrages est probablement faible

par rapport à celle que l'on peut constater au cours du transport et

du stockage de l'eau dans les villages. Une étude effectuée à partir

de 25 séries de prélèvements par le secteur de Korhogo en 1980 illus

tre bien ce problème (cf graphique N° 2 ).
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3 - IMPACT DU PROGRAMME SUR L'ASSAINISSEMENT VILLAGEOIS

Trois types de structures d'hygiène et d'assainissement sont

suivis dans le cadre de l'évaluation continue du programme ; il

s'agit des latrines, des douches et des dépôts d'ordures.

Le suivi de ces structures devait s'effectuer dans tous les

villages oü travaillent les A.D.S. et dans un certain nombre de vil-

lages témoins. En ce qui concerne les villages témoins, le recueil

n'a pas été fait de façon suivie et ces données ne sont pas utilisa-

bles pour l'instant.

En ce qui concerne les villages "A.D.S.", nous avons retenus

428 villages qui ont fait l'objet de deux enquêtes a 1 an d'inter-

valle (1er semestre 1983 - 1er semestre 1984) représentant environ

220 000 habitants (cf tableau N° 3 et graphique N°3 ).

D'une façon générale, on constate un nombre relativement sa-

tisfaisant de douches dans les villages, même si celles-ci ne repon-

dent pas toujours, loin s'en faut, aux normes idéales.

En ce qui concerne les latrines, leur nombre est beaucoup

moins important. On a en moyenne 90 habitants par latrine.

Quant aux décharges contrôlées, elles semblaient quasiment

inconnues avant le passage des A.D.S.

On peut noter également des différences importantes entre

les secteurs. Certains sont nettement sous équipés par rapport à la

moyenne aussi bien pour les douches que pour les latrines (Bouna

Danané), par contre d'autres sont mieux lotis que l'ensemble des

secteurs (Bondoukou, Yamoussoukro).

En un an, une évolution nette se fait sentir. Cette évolu-

tion est particulièrement sensible dans les régions les plus en re-

tard (Dananë, Bouaké, Bouna, Boundiali). Elle concerne particulière-

ment les latrines ; mais dans les secteurs où les douches étaient

peu nombreuses (Bouna, Danané), celles-ci progressent également de

façon notable.

• *«/»»•



Tableau n" 3 EVOLUTION DU NOMBRE DE LATRINE ET DE DOUCHES

EN UN AN DANS LES ZONES AVEC ADS

SECTEURS ! BOUAKE
t

! !
! BONDOUKOU !
! !

BOUNA ! BOUNDIALI ! KORHOGO
! !
¡YAMOUSSOUKRO!
! !

DANANE ! TOTAL
t

T

i n b r e d ' h a b . ! 53 246

T

51 443
enquêtes

19 174 44 292 22 656 26 057 2 814 219 682

r
Taille moyen- !
ne des vi l la- !
ges enquêtes !

i

420 830 280 920 235 670 400 490

Nbre d'habit- !
ants par lat- !
rines-ler se- •
mestre 1983 !

205 48 220 149 186 70 352 93

r
Nbre d'habit- !
ants par lat- !
rines-ler se- !
mestre 1984 !

163 47 188 1 19 174 63 78 88

Nbre d'habit- j
ants par dou- ,
che-ler semes-¡
tre 1983 ¡

19 34 10 12 21 37 13

Nbre d'habit- ¡
ants par dou- ¡

che-ler semes- ¡
tre 1984 J

18 15 10 20 23 10
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Néanmoins, malgré les progrès réalises, on est encore loin

d'avoir l'équipement idéal, particulièrement en ce qui concerne les

latrines. Au rythme actuel, il faudra entre 15 et 20 ans pour arri-

ver à la norme d'une latrine par famille. 11 convient donc d'accé-

lérer le processus.



4 - IMPACT DU PROGRAMME SUR LES MALADIES

Deux maladies ont été retenues comme indicateurs de l'effi-

cacité du programme : les diarrhées et la dracunculose. Pour ces

maladies, deux données ont été suivies au niveau des écoles pri-

maires : incidence et nombre de jours d'absence dus à la maladie.

Pour la dracunculose, l'incidence a été suivie également au niveau

des village^.

Le recueil devait concerner toutes les écoles oü travail-

lent les A.D.S. et un certain nombre d'écoles situées dans des zones

témoins. En ce qui concerne les zones témoins, le recueil qui devait

être réalisé par les assistants d'assainissement des secteurs n'a

pas été fait.

Pour les zones A.D.S., environ 70 000 élèves ont été suivis

au cours de trois passages.

4.1. - Analyse de la situation des maladies au début du programme

Les premiers résultats recueillis par les A.D.S. ont permis

de préciser les données existantes concernant la distribution géo-

graphique des deux maladies retenues comme indicateurs dans les

zones couvertes par le programme. Pour la dracunculose, la distri-

bution est très irréguliëre et le département de Bondoukou semble le

plus atteint (cf carte N° 2). Pour la diarrhée, la distribution est

beaucoup plus homogène mais il semble que son incidence, notamment

en milieu scolaire, soit très liée au nombre d'habitants par ouvra-

ge hydraulique. L'incidence des diarrhées est faible dans les ré-

gions avec nombre réduit d'habitants par ouvrage.

4.2. Analyse de l'évolution des maladies dans les zones avec A.D.S.

Pour l'analyse de l'évolution, nous ne retenons que les

écoles qui ont fait l'objet de passages repétés soit au total

17 000 élèves. Les différences entre ce sous-groupe et l'ensemble

sont d'ailleurs minimes. Les tendances restent les mêmes.

*•*/••*
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Pour les diarrhées comme pour la dracunculose, on constate

une tendance décroissante aussi bien pour l'incidence que pour le

taux d'absence. Dans tous les cas r * -1 sauf pour le taux d'absence

pour diarrhée où r = -0,5 (cf graphique N° 4 et 5).

Les variations saisonnières bien connues pour la dracuncu-

lose (forte transmission d'octobre à Mars avec pic en Dëcembre)ne

modifient pas la tendance.

Par contre, en ce qui concerne les diarrhées, la période de

forte transmission des diarrhées qui se situe entre Février et Juin

(cf graphique N°6) pourrait expliquer la légère remontée du taux

d'absence en Juin 1984.

Pour la dracunculose, la tendance décroissante s'observe

également au niveau du nombre de villages atteints. Sur les villages

couverts et enquêtes par les A.D.S., le nombre de villages atteints

passe de 228 à 1 701 villages en 1982 (13,4 %) à 184 villages at-

teints sur 1 451 en 1983 (12,7 %) et à 36 villages atteints sur

1 149 en 1984 (3,1 % ) .

La différence n'est significative qu'entre 1983 et 1984. Les

A.D.S. ayant démarré leurs activités début 1983 pourraient avoir

été un facteur non négligeable au niveau de cette décroissance.

En l'absence de résultats dans les zones témoins, il est

difficile de déterminer précisément la part du facteur A.D.S. dans

la régression de la dracunculose.

Néanmoins, on' peut essayer de se référer aux cas déclarés de-

puis 1971 dans les services de santé sur l'ensemble de la Côte

d'Ivoire. La courbe réalisée avec ces résultats a une tendance lé-

gèrement croissante (cf graphique N°7 ) mais le coefficient de cor-

rélation n'est pas significativement différent de 0 (r = + 0,19),

contrairement â ce qui est observé dans les zones A.D.S. Ces dif-

férents résultats militeraient plutôt en faveur de l'importance du

facteur "A.D.S.".

* « • / • • •
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Graphique N'6 VARIATION MENSUELLE Dü SOMBRE DE CONSULTATIONS POUR DIARRHEES (12 + D8)
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La comparaison des différents secteurs montre des différen-

ces notables. Dans le secteur de Danané, on constate une baisse

d'incidence des diarrhées beaucoup plus importante que dans les au-

tres secteurs. Il faut noter que dans ce secteur, la mise en place

des ouvrages hydrauliques est très récente, pratiquement concomitan-

te à la mise en place des A.D.S.

Pour les diarrhées, on constate dans tous les secteurs une

chute nette de l'incidence. Pour le taux d'absence, il baisse par-

tout sauf dans les secteurs de Boundiali et de Korhogo.

Dans plusieurs secteurs, on retrouve, pour les diarrhées,

entre le deuxième (Décembre 83) et le troisième passage (Juin 84)

une légère remontée de l'incidence et/ou du taux d'absence (cf

graphique N° 8 et 9 ) .

Ce phénomène déjà évoqué pour les données globales pourrait

être provoqué par les variations saisonnières.

En ce qui concerne la dracunculose, dans les trois secteurs

atteints, on constate une tendance décroissante très nette (voir

graphiques N° 10 et N° 1 1) .

L'influence des variations saisonnières n'est sensible que

dans le secteur de Bouaké au niveau de l'incidence (transmission

maximum en Décembre).

En ce qui concerne les maladies, on constate donc, dans les

secteurs de santé rurale où travaillent les A.D.S. une tendance dé-

croissante nette. Une partie de cette diminution au moins semble

pouvoir être imputée à l'action des A.D.S. Mais, des précisions ne

pourront être apportées sur ce point qu'après recueil des données

dans des zones témoins.

• • * / • • •
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Graphiqu. n* 10 VARIATION DE L'INCIDENCE MENSUELLE DE LA DRACUNCULOSE
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4.3. - Dracunculose et fonctionnement des ouvrages hydrauliques

En 1984, 36 villages ont été signalés par les A.D.S. comme

ayant présenté des cas de dracunculose. Dans ces villages comme dans tous

ceux couverts par les A.D.S., les pannes sur les pompes ont été re-

levées en 1983. Parmi ces villages avec dracunculiens, on en trouve

26 avec un seul ouvrage équipé de pompe, et 10 avec 2 ouvrages ëqui

pës de pompe.

Sur ces ouvrages, les A.D.S. ont effectué 53 passages pour

enquête. Certains ouvrages ont été enquêtes deux fois, d'autres

pas du tout. Au cours des 53 enquêtes, 10 ouvrages ont été trouvés

en panne soit 19 %. Or sur l'ensemble des ouvrages couverts par les

A.D.S. (1392), 284 ont été trouvés en panne en 1983 soit 20 %. Le

fonctionnement des ouvrages situés dans les villages avec dracuncu-

lose n'est pas significativement différent de celui de l'ensemble

des ouvrages. Et ce n'est sans doute pas le dysfonctionnement des

ouvrages qui constitue la cause principale de présence de dracuncu-

lose dans certains villages.

*••/•« •
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5 - CONCLUSION

Le système d'évaluation continue mis en place parallèlement

au programme d'éducation sanitaire est encore bien imparfait. Du

fait de son exhaustivité il est trës lourd et difficilement maniable

Le recueil des données n'est pas d'une trës grande fiabilité, les

zones témoins sont peu ou pas enquêtées. L'exploitation en est à ses

débuts. Il permet néanmoins de mettre en évidence un certain nombre

d'acquis liés au programme d'hydraulique villageoise et souligne

les points où des efforts pourraient être portés.

Il fait ressortir notamment l'action positive des À.D.S. sur

le plan des aménagements des ouvrages hydrauliques et l'importance

de certains facteurs au niveau de la potabilité de l'eau. Dans le

domaine de l'assainissement villageois, on remarque l'énorme tra-

vail â effectuer pour que les villageois disposent d'un nombre

correct de latrines

L'évaluation a permis par ailleurs de dresser une carte des

deux maladies retenues comme indicateurs, diarrhée et dracunculosef

et de montrer qu'en deux ans, elles ont notablement régressé. Mais

on ne peut ,pour 1'ins tant,déterminer avec précision les causes de

cette régression. Le parallèle de l'endémie dracunculienne avec le

fonctionnement des ouvrages tend à montrer qu'un ouvrage qui fonction

ne ne suffit pas pour faire disparaître la maladie.

Mais, l'information et l'éducation associés à la mise en

place des ouvrages hydrauliques semblent par contre donner des ré-

sultats très po sitifs.

• • * / • * *
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