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Avant propos 

Le rapport final présente Ia démarche et les résultats globaux obtenus dans le cadre de 
Ia réalisation du projet <Gestion des Usages Con flictuels des Ressources en Eau dans le 
bassin du Nakanbé au Burkina Faso (GUCRE) et de sa deuxième phase intitulée < Resolution 
des Conflits lies a l'Eau par ía Communication Participative dens le bassin du Nakanbé 

Notre ambition en rédigeant ce rapport résumant les deux phases du projet GUCRE est 
double: (1) presenter une nouvelle démarche methodologique de resolution des conflits lies a 

I'eau en milieux rural, semi-urbain et urbain, dans Ia perspective de permettre aux intervenants 
du secteur de l'eau dans les pays aux prises avec cette problématique de l'utiliser; (2) diffuser 
les résultats d'application obtenus dans le cas de quelques villages du bassin hydrographique 
du Nakanbé au Burkina Faso. 

En effet, les quatre années de réalisation du projet GUCRE (juillet I 999-juin 2003) ont 
permis d'expérimenter avec succès un travail scientifique conjoint entre deux structures de 
recherches universitaires, le Centre d'Etude, de Documentation et de Recherches en Economie 
Sociale (CEDRES) de l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso et l'lndustrielle de 
l'Environnement Inc. de l'INRS-Eau-Terre et Environnement/Université du Québec au Canada, 
dans Ia resolution d'une problématique qui se pose avec acuité dans le bassin hydrographique 
du Nakanbé, ailleurs dans les autres bassins hydrographiques du Burkina Faso et dans d'autres 
pays du Sahel, a savoir les conflits lies a I'eau en milieux rural, semi-urbain et urbain. 

Compte tenu de Ia complexité de Ia problématique étudiée notamment dans 
l'interIérence du vecu et de Ia nature des conflits qui se vivent entre les petits, moyens et grands 
usagers au niveau des grands hydrosystèmes ou entre les petits et les moyens usagers autour 
des points d'eau villageois, pnncipalement les forages, des le depart I'utilisation d'une approche 
participative semblait être le mécanisme le plus approprié qul permettrait l'implication des parties 
prenantes concemées a l'ensemble de Ia démarche. Contrairement aux approches dites 
traditionnelles, centralisêes et technocratiques, I'approche participative préconisée dans le cadre 
de cette étude permet de tenir compte des aspirations, susceptibilités et points de vue de 
l'ensemble des parties prenantes. Elle favorise surtout une circulation d'informations de manière 
interactive, met l'accent sur le dialogue réalisé par le truchement dun partage sincere et 
volontaire d'informations, d'expériences, de savoirs et de techniques. En plus, si elle est bien 
implantée, cette approche favorise le développement de capacités au niveau des parties 
prenantes communautaires notamment en matière d'organisation et de participation au 
processus de prise de decision. 

La Recherche-Action1, facilitant I'exploration de plusieurs méthodes participatives dans Ia 

resolution des conflits lies a l'eau, a permis d'aboutir a l'élaboration d'une nouvelle méthodologie 
dénommée Approche d'Aide a Ia Decision Participative de Resolution des Con flits lies a 
l'Eau ),. 

'Ce processus pennet de verifier certains hypotheses et aspects thëoriques, qui autrement prendraient plus de temps. 
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Dans le cas des 19 villages du bassin du Nakanbé choisis dans le cadre de cette étude, 
l'application de cette méthodologie a permis a l'équipe de projet et a l'ensemble des parties 
prenantes concemêes de définir et de valider les conflits lies a l'eau. Ces conflits peuvent être 
lies a l'ethnie, a Ia religion, aux croyances sociales (conflits de nature sociale); a Ia disponibilité 
de l'eau en quantité et qualité en rapport avec les infrastructures d'eau disponibles (conflits de 
nature technique). us peuvent également être de nature socio-sanitaire, a savoir, implicitement 
lies a l'hygiène du milieu, a Ia malnutrition et a Ia presence des maladies d'origine hydrique 
(maladies liées a l'eau). Les résultats obtenus montrent que les solutions applicables proposées 
et décidées par l'ensemble des parties prenantes touchent principalement les changements de 
mentalités, d'habitudes et de comportements des individus, ainsi que Ia restructuration des 
entités de gestion des ressources en eau existantes, appelées communément les Comités de 
Gestion des Points d'Eau (CGPE). Après implantation de ces solutions dans les villages du 
projet, il y a actuetlement de moms en moms de conflits autour des points d'eau, en plus d'une 
meilleure appropriation des infrastructures d'eau du village par les population, un meilleur 
partage des ressources en eau disponibles entre les usagers et évidemment, moms des conflits 
entre les usagers. 

Ce rapport pouvant également être très utile aux intervenants du secteur de l'eau en 
Afrique subsaharienne, vise a décrire toutes les étapes de Ia méthodologie de resolution des 
conflits lies a l'eau développée dans le cadre de cette étude. Cette méthodologie qui s'appuie 
sur une stratégie de communication participative, facilitant l'apptication de toutes les étapes, a 
l'avantage majeur d'être adaptable a plusieurs situations problématiques des conflits lies a l'eau 
et est transferable d'une zone ou d'une region a une autre en tenant compte du contexte 
socioculturel. 

Nous espérons que cette experience enrichissante inciterait les intervenants du secteur 
de l'eau au Burkina Faso et dans les autres pays sahélien, surtout en milieu rural, d'utiliser les 
approches participatives comme mécanisme de gestion des ressources en eau. 
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Introduction 

Au Burkina Faso, les pluies constituent Ia seule source d'apport extérieur d'eau que I'on retrouve 
dans les eaux de surface (cours d'eau, lacs, bas-fonds, retenues d'eau) et les eaux souterraines 
(puits et forages). Sur le plan hydrographique, le Burkina Faso est drainé essentiellement par 
quatre grands bassins-versants: le bassin du fleuve Niger, le bassin du fleuve Nakanbé, le 

bassin du Mouhoun et le bassin de Ia Comoé. 

L'eau étant Ia pnncipale ressource dont dependent les activités socio-économiques, qu'iI 
s'agisse de l'approvisionnement en eau potable; de I'agriculture pluviale, de l'irrigation des terres 
agricoles, du maraIchage, de l'élevage, de Ia pêche, de l'artisanat, de Ia production 
d'hydroélectricité, des activités industrielles et minières, des activités de Ia petite production 
villageoise, l'adage populaire 1'eau c'est Ia vie prend toute sa dimension et sa signification 
profonde dans ce pays sahélien oü cette ressource vitale se raréfie de plus en plus d'année en 
an née. 

A cause de Ia rareté de I'eau, Ia gestion du peu des ressources en eau disponibles dolt être 
envisagée de manière globale et intégrée en considérant I'ensemble des usages. 
Malheureusement certains intérêts economiques, politiques, sociaux et autres souvent 
divergents et contradictoires génèrent des situations conflictuelles entre les usages et entre les 
usagers des ressources en eau, parfois même entre les deux. C'est ce que nous appelons par 
"Ia problématique des usages conflictuels des ressources en eau3". 

Selon les résultats de l'atelier de travail tenu du 7 au 9 juillet 1998 a Ouagadougou sur Ia 

problématique des usages conflictuels des ressources en eau au Burkina Faso, c'est dans le 
bassin hydrographique du Nakanbé qu'elle se pose intensément et ce dernier a donc été choisi 
comme zone d'étude. 

Les recherches préliminaires, ainsi que les investigations menées par l'équipe de recherche sur 
le terrain ont montré que les interferences entre Ia nature et le vécu des conflits entre les petits, 
les moyens et les grands usagers autour des grands hydrosystèmes ou entre les petits et les 
moyens usagers autour des points d'eau villageois, pnncipalement autour des forages rendent 
cette problématique complexe et difficile a cerner. 

Pour parvenir a solutionner cette problématique, des le depart, l'équipe de recherche a 
considéré Ia perspective de trouver un mécanisme de gestion collective qul permettrait de 
considérer les aspirations, les susceptibilités et les points de vue de l'ensemble des parties 
prenantes comme base conceptuelle et méthodologique de l'ensemble du processus a mettre 
en Les approches traditionnelles, centralisées et technocratiques, jusque-Ià largement 
utilisées dans Ia gestion des ressources en eau n'étant pas appropriées dans ce contexte 
précis, I'utilisation d'une approche participative qui permettrait I'implication des parties prenantes 
a I'ensemble de Ia démarche, pnncipalement dans le processus de prise de decision, devenait 
indispensable et plus appropnée. 

Par definition, tin conflit d'usages (J)otentiel ou reel), résulte proprement dit de Ia pression inconsidérée des usagers 
sur la ressource qui découle des mtér&s a priori contradictoires ou divergents et en absence des rôgles de 
gestion, et d'un cadre juridique, administratif ou coutumier approprié de concertation des usagers, dans le cas d'une 
confrontation directe entre les usagers. Dans le méme ordre d'idóes, les usages de I'eau se regroupent sur le plan 
macro-dconomique en secteurs d'utilisation dont les demandes unitaires en quantité et qualité dilEThrent largement 
d'un secteur a un autre. Le projet se limite aux conflits entre différents usages et usagers a l'intérieur d'un méme 
pays par opposition aux conflits extérieurs, d'un pays a tin autre. 
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L'approche participative préconisée dans le cadre de cette étude devrait normalement favoriser 
une circulation d'informations a double sens et mettre l'accent sur le dialogue entre les divers 
usagers. Elle devrait également favoriser le développement de capacités en matières 
d'organisation, de participation et de prise de decisions. 

La Recherche-Action facilitant l'exploration et l'exploitation de plusleurs scenarios participatifs, 
l'objet principal de cette étude était de concevoir, sur Ia base des concepts théonques et 
empiriques, une nouvelle méthodologie participative de resolution des conflits lies a l'eau. Les 
différentes étapes de cette méthodologie dénommée Approche d'Aide a Ia Decision 
Participative de resolution des conflits lies a I'eau développées par Ia 
par I'équipe de recherche avec Ia participation de I'ensemble des parties prenantes, ont permis 
principalement a celles-ci a identifier et a définir les conflits; a proposer des solutions et a 
participer a I'implantation desdites solutions. 

Deux grandes categories d'usagers étaient prises en compte dans ces circonstances, a savoir, 
les grands usagers et les petits et moyens usagers4. 

Dans le cadre de Ia réalisation du projet GUCRE, le cas des conflits concernant les grands 
usagers s'était limité a Ia conception des approches de resolution portant sur des enquêtes 
terrain et les analyses préliminaires des résultats. II s'agissait de I'élaboration de quelques 
principes généraux portant sur Ia definition de conflits potentiels ou reels entre les gros usagers 
presents dans les grands hydrosystèmes, ainsi que les différentes categories de conflits issus 
des interactions entre les gros, les moyens et les petits usagers, ainsi que l'identification de 
quelques scenarios de solutions. Plusieurs conflits reels et potentiels identifies, ainsi que 
quelques scenarios de solutions continueraient a être approfondis dans le cadre de Ia mise en 
ceuvre du Programme Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) de l'actuel Ministère 
de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH). 

Dans le cas des petits et moyens usagers, lequel a constitué l'axe principal de nos recherches 
sur le terrain, les conflits identifies et définis peuvent être lies a l'ethnie, a Ia religion ou aux 
croyances sociales (conflits de nature sociale); a Ia disponibilite de l'eau en quantité et qualité 
en rapport avec les infrastructures d'eau disponibles (conflits de nature technique). Ils peuvent 
également être implicitement lies a l'hygiène du milieu, a Ia presence des maladies d'origine 
hydnque et a Ia malnutrition (conflits de nature socio-sanitaire). Les solutions proposées par 
l'ensemble des parties prenantes ont également été regroupées en trois categories également: 
(I) les solutions concernant le changement de mentalités, d'habitudes et de comportements des 
usagers; (ii) les solutions concemant Ia restructuration de Comités de Gestion de Points d'Eau 
(CGPE); (iii) les solutions d'accompagnement, portant principalement sur Ia rehabilitation et 
I'implantation de quelques infrastructures hydrauliques, principalement les forages. 

Les usagers de la ressource eau, étant entendu ici comme I 'ensemble des personnes physiques et morales situées 
dans un bassin hydrographique bien d4flni. Sur le plan structure!, il peut être utile dans certaines circonstances de 
faire ía distinction entre et de ía ressource eau. En effet 1 'utilisateur (par exemple une 
usine de fabrication de boisson gazeuse) transforme une certaine quantité de la ressource eau pour Ia fabrication 
d 'un bien donné, et ne restitue qu 'une partie négligeable de / 'eau a ía source d 'origine; tandis que 1 'usager, 
concernant par exemple ía péche, urilise la ressource eau comme un support pour la production d'un bien donné 
avec une restitution sigiuficalive de Ia quantite prélevée a la source d'origine et sans changer de manière notoire la 
qualite de ía ressource eau. Ainsi, selon que le conflut d'usage se présente entre deux usagers, deux utiisateurs ou 
entre un utiisateur et un usager, le conflit sera plus ou moms intense avec une gestion plus dii type de 
confi its. 
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Compte tenu de diverses contraintes, quelques solutions seulement ont été implantées dans 
chacun des villages. 

Les résultats palpables obtenus ou attendus, après l'implantation desdites solutions sont les 
suivants: (1) amelioration de l'accès, de Ia disponibilité et de Ia qualité des ressources en eau 
principalement pour les populations en milieu rural dans Ia perspective de satisfaire leurs 
besoins socio-économiques et socio-sanitaires; (2) attenuation ou elimination des conflits 
potentiels et reels qui se vivent entre les usagers; (3) appropriation des points d'eau existants; 
(4) creation d'un climat de confiance entre les usagers qui favoriserait les échanges et les 
discussions sur les problèmes d'eau dans le but d'éviter de retomber dans les mêmes conflits. 

De manière genérale il est egalement possible de capitaliser les savoirs-faire induits pour les 
transférer a l'aide des strategies de communication dans d'autres bassins hydrographiques du 
Burkina Faso et pourquoi pas dans d'autres pays du Sahel qul sont aux prises avec les mémes 
types de problémes. 

Ce rapport est divisé en sept chapitres. Le premier chapitre présente Ia definition de Ia 

problématique de recherche. Le deuxième chapitre présente l'approche méthodologique de 
l'étude et le troisième chapitre présente les principaux résultats de l'étude. Les quatrième et 
cinquième chapitres présentent respectivement, les Principaux résultats et Quelques situations 
témoignages et faits saillants dans quelques villages du projet. Enfin le demier chapitre de ce 
rapport synthèse, porte sur les suites a donner au projet GUCRE. 
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1. Definition de Ia problématique de recherche 

Cette partie est divisée en deux sections : (1) Les sites de réalisation de l'étude et; (2) La 
problématique des conflits lies a I'eau en milieu rural. 

1.1 Les sites de réalisation du projet 

Le territoire couvert par le bassin du fleuve Nakanbe étant d'environ 33,000 km2 et drainant les 
eaux de près de vingt et deux (22) provinces du Burkina Faso, comprenant Ia yule de 
Ouagadougou, ne pouvant collecter des données sur les conflits lies I'eau sur toute I'étendue 
du bassin, nous avons élaboré un plan d'échantillonnage. 

Dans ce plan d'échantillonnage, le bassin du Nakanbé a été divisé en trois zones, en fonction de 
trois hydrosystèmes focaux. II s'agit: (1) de Ia zone autour du sous-bassin ayant le lac Barn 
comme hydrosystème focal; (2) Ia zone autour du sous-bassin ayant le barrage de Babré 
comme hydrosystème focal et; (3) Ia zone autour du sous-bassin, ayant comme hydrosystèrne 
focal, le barrage de Loumbila. Dans chacun de ces zones, en considérant les petits et moyens 
usagers, nous avons considéré un nombre limite de villages, oü potentiellement les conflits 
d'usages peuverd se poser, en vue de faciliter leurs definitions et de comprendre les enjeux en 
presence. 

Pour ce faire, les villages faisant partie du bassin du Nakanbé ont été répertorlés en vue d'une 
stratification en fonction des variables liées aux infrastructures hydrauliques, a Ia population, a Ia 
distance a parcounr, a l'accessibitité, aux activités socioéconomiques liées a l'eau, a l'existence 
d'associations des femmes, etc. En plus de ces critères de base, Ia distance de villages par 
rapport a l'hydrosystème de référence a eté considérée comme un critêre de stratification 
additionnel, dans le but d'évaluer si les conflits se vivent différemment selon l'eloignement ou Ia 
proximité du village dun des hydrosystèmes focaux. Ainsi, quatre Strates ont ainsi été définies 
par rapport a ce critére spécifique: Les villages riverains, a savoir, les villages qui côtoient 
directernent l'hydrosystème de reference; les villages situés dans un rayon de 5 kilométres par 
rapport a l'hydrosystème de reference; les villages situés dans un rayon entre 10 et 15 
kilomètres par rapport a l'hydrosystème de référence; les villages situés dans un rayon de 25 
kilomètres par rapport a l'hydrosystème de référence. 

Pour les trois zones d'étude, un village a ete retenu dans chaque strate sur Ia base des cntères 
ci-dessus dont les combinaisons sont susceptibles de tomber sur des zones des conflits 
d'usages potentiels. 

Ainsi, les villages échantillonnés sont présentés au tableau 1. Les cartes 1, 2, 3 et 4_présentent 
le bassin du Nakanbé, les zones échantillons et les villages enquêtés dans les trois sous- 
bassins. 



Tableau 1: Les villages échantillonnés 

Zones: Villages 

Autour du Sous-bassin 
de Massili-Loumbila 

• Le village Nabdogo (village nverain du barrage) 
• Le village Goué (environ 6 kilomètres du barrage) 
• Le village Goundry (environ 13 kilomètres du 

barrage) 
• Le village Silmiougou (environ 22 kilomètres du 

barrage) 

Autour du sous-bassin 
du lac Barn 

• Le village Kora (village nverain du lac) 
• Le village Sorgo (environ 8 kilomètres du lac) 

• Le village Loaga (environ 18 kilomètres du lac) 
• Le village Sakou (environ 20 kilomètres du lac) 

Autour du sous-bassin 
du barrage de Bagré 

• Un (<village Bagre de Ia MaItrise d'ouvrage de 
Bagre V2 rive droite (villages riverains du barrage) 
Bankako. 

• Le village Bagre I (environ 6 kilomètres du 
barrage) compose en quartiers qui se sont eriges 
en petits villages: Bagré I village, Yambo, Bokla, 
Patan, Kingalé, Kalakoli, Sanganboule, Dirlako ou 
Bagré II 

• Le village Gogninga (environ 13 kilomètres du 
barrage) 

• Le village Zabo (environ 22 kilomètres du 
barrage) 
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1.2 La problématique des usages conflictuels des ressources en eau dans 
bassin du Nakanbé 

Au Burkina Faso, l'eau étant rare, Ia gestion du peu d'eau disponible doit être envisagee de 
manière globale et integrée en considérant l'ensemble des usages des ressources en eau: 
approvisionnement en eau potable, irrigation de terres agncoles, maraIchage, production 
industrielle, petite production villageoise, élevage, pêche, tourisme, conservation de Ia 

ressource, mines, production d'hydroélectricité. Maiheureusement des intérêts économiques, 
politiques, sociaux et autres, souvent divergents et contradictoires, génèrent des situations 
conflictuelles entre ces usages et entre les usagers. C'est ce que nous appelons par "Ia 
problematique des usages conflictuels des ressources en eau". Dans le cas du bassin 
hydrographique du Nakanbé, le problème est celui d'arnver a une repartition equitable et 
équilibrée entre I'ensemble des usages identifies, assurant ainsi une gestion rationnelle et 
durable des ressources en eau disponibles. 

Les investigations réalisées dans le cadre de notre étude montrent que Ia problématique des 
usages conflictuels des ressources en eau est de nature multidimensionnelle et multiforme, 
faisant référence aux aspects sociologiques, politiques, legislatifs, institutionnels, economiques, 
environnementaux, techniques et technologiques5, nécessitant Ia mise en place d'une approche 
de gestion integree, contrairement au mode de gestion sectorielle utilisé actuellement. Cette 
analyse rejoint directement les preoccupations soulevées aux conferences de Ouagadougou et 
de Paris en 1998, recommandant l'utilisation des approches intégrées dans Ia gestion des 
ressources en eau et de mettre un accent particulier sur Ia recherche et le transfert de savoir- 
faire dans le secteur de l'eau, en appuyant les activités de recherches appliquées, de formation 
et le renforcement des capacités locales et institutionnelles. Quelques recommandations de Ia 

conference de Ouagadougou aux pays et aux organismes de gestion de l'eau de l'Afrique de 
l'Ouest sont les suivantes : (1) de prendre les mesures nécessaires a Ia planification et a Ia 

gestion des ressources en eau selon les principes de Ia Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau (GIRE), y compris l'élaboration et a mise en application de plans d'action nationaux des 
secteurs de I'eau; (2) de renforcer les mesures de décentralisation et de déconcentration de Ia 

gestion de l'eau; (3) d'adopter l'approche participative dans toutes les activités de (a GIRE, 
notamment dans Ia preparation et Ia mise en ceuvre des plans nationaux dans les secteurs de 
l'eau. 

Plusieurs problèmes importants sont donc lies a Ia mise en place de (a gestion intégrée des 
ressources en eau par bassin versant, laquelle sous tend Ia gestion des conflits lies a l'eau. II 

s'agit entre autre de ('integration des aspects quantitatifs et qualitatifs des ressources en eau; 
I'intégration de Ia gestion des terres, des foréts et de l'eau dans le cadre du bassin versant; 
('integration des eaux de surface et des eaux souterraines; I'intégration trans-sectorielle des 
différents usages et fonctions de I'eau; I'integration des différents utilisateurslbénéficiaires au 
processus de pnse de decision, d'implantation et d'appropriation des actions a mettre en place; 
I'integration des conditions (hydriques, socioéconomiques, etc.) passées, présentes et futures 
(GIRE, 2001, Sasseville et Maranda, 2000). 

Ces aspects ont déjà été soulevés par Van Wijk (1989) 



11 

Toutes ces considerations nécessitent différents mécanismes d'intervention, de communication, 
de regulation, d'arbitrage et de prise en charge technico-administratives, juridiques et 
socioculturels. D'oü le bien fondé de l'utilisation des approches participatives impliquant 
l'ensemble des parties prenantes a l'ensemble de Ia démarche et principalement au processus 
de prise de decisions. 

Dans le cas du bassin du Nakanbe, deux grandes categories d'usagers étaient prises en compte 
dans le cadre de cette étude, a savoir, les grands usagers et les petits et moyens usagers. 

Les grands usagers sont les gros utilisateurs d'eau et les pollueurs qui se retrouvent autour des 
grands hydrosystèrnes. Autour du barrage de Loumbila et le Massili, les usagers suivants sont 
considérés: l'ONEA pour I'AEP, les groupements de maraIchers, les éleveurs, les pêcheurs et 
les autres usagers en rapport direct avec le barrage. On considère égalernent a ce niveau, les 
grands pollueurs de Ia zone industrielle de Kossodo de Ouagadougou. Autour du barrage de 
Bagre, les usagers considérés sont: Ia SONABEL pour (a production d'hydroélectncite; Ia 
Maltrise d'ouvrage de Bagre; les groupements d'irrigateurs. En fin, autour du Lac Barn, les 
usagers suivants sont considérés: les trois groupements maraIchers de Ia place; les autres 
associations et organisations maraIchères; Ies autres usagers autour du lac a travers les 
éleveurs, les pécheurs, l'approvisionnement en eau potable pour Ia yule de Kongoussi. Ces 
différents usages exercent donc sur les ressources en eau de ces hydrosystèmes des pressions 
énormes suite a des intérêts divergents et parfois contradictoires6. 

Les petits et moyens usagers, lesquels ont été au centre de notre étude, se retrouvent 
principalement dans les villages, les centres semi-urbains ou les centres urbains et sont 
considérés en fonction des activités socio-économiques liées a l'eau: les maraIchers, les 
pécheurs, les éleveurs, les femmes, les jeunes filles, les dolotières, les commerçantes 
(restauratrices, bnquetiers, meuniers), etc. Les conflits lies a l'eau au niveau de ces usagers se 
pose principalement au niveau des forages ou des puits modernes. 

Les recherches préliminaires, les enquetes et les investigations menées par l'équipe de projet 
GUCRE sur le terrain, les rencontres-causeries réalisées dans les 19 villages choisis avec Ia 
participation des populations, ainsi qu'une table ronde réunissant l'ensemble des parties 
prenantes organisée a Ouagadougou en septembre 2000, montrent que quatre principaux 
problèmes sont a Ia base des conflits lies a l'eau en milieu rural: le manque ou l'insuffisance 
d'eau, Ia mauvaise gestion des points d'eau existants; le manque de communication entre les 
usagers; et Ia non-appropriation des ouvrages d'eau par les bénéficiaires. A ce problème de 
base, ii faut egalement ajouter Ia presence des jeux de pouvoirs au sein rnême de Ia population. 
Par exemple, dans plusieurs villages étudiés dans le bassin du Nakanbé, les differences 
ethniques, de sexe, d'âge, de statut dans Ia société, de croyances et autres expliquent 
largement le jeu de pouvoir qui se pratique au sein des cornmunautés. Le cas le plus frappant 
est celui de Ia relation entre l'homme et Ia femme ou encore entre Ia femme du chef et les autres 
femmes et jeunes filles. 

6 
Au barrage de Bagré par exemple, les pêcheurs sont constamment en conflit avec Ia SONABEL qui interdit la 

dans Ia zone de turbinage contenant beaucoup de poissons. Les éleveurs sont souvent aux prises avec les 
usagers domestiques a cause de l'hygiène autour du barrage. Au lac Barn, les maraIchers continuent d'empiéter sur le 
lit du lac a cause de l'ensablement de cc dernier. Au barrage de Loumbila, I'AEP, les constructeurs, les carnions 
citernes, les pécheurs et les sacrificateurs d'animaux laissés Ic long du barrage ont des intér&s divergents a Ia base de 
plusieurs conflits. 
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De manière spécifique, les conflits lies a l'eau en milieu villageois peuvent porter sur les 
querelles ou disputes dues au non-respect des tours de pnse deau impliquant les jeunes flies 
et les femmes ou entre les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons d'un câté et les 
éleveurs de l'autre côté, qui viennent abreuver leurs animaux au niveau du forage par manque 
des points d'eau pastoraux. Les disputes peuvent également être reliées aux problèmes 
ethniques, religieux, aux croyances ancestrales, au prélèvement abusif d'eau par les 
populations venues d'autres villages. Cependant, nous avons rencontré un cas extreme dans Ia 

zone de Loumila-Massili, oü les jeunes garcons d'un village sans eau peuvent être refuses en 

manage par les jeunes flies d'un village voisin qui redoutent les corvées d'eau, une fois en 
manage. D'autres formes de conflits comme le refus de cotiser pour l'entretien d'un forage ou 
encore le refus de payer le prix de collecte d'eau au forage peuvent avoir des causes plus 
profondes. Ii peut s'agir de l'éloignement du forage, de Ia non confiance aux membres des 
comités de gestion des points d'eau non éius ou carrément, le cas de Ia femme du trésorier qui 
refuse de payer Feau prétextant que son man travaille bénévolement. La perception même de 
l'eau par Ia population, Ia considérant comme un bien public, un don de Dieu, peut également 
être une source de conflits. Nous avons également note un lien de cause a effet entre les 
conflits lies a l'eau, l'hygiène du milieu et Ia prevalence de centaines maladies liées a l'eau. 
Enfin, pour un conflit donné, II y a generalement interference entre les sources sociologiques, 
techniques, soclo-sanitaires et autres, d'oü Ia compiexité du probième. 

Vu Ia complexité du problème, pour esperer trouver des solutions adéquates, des le depart, 
l'équipe de recherche a considéré Ia perspective de trouver un mécanisme de gestion collective 
qui permettrait de considérer les aspirations, les susceptibiiités et les points de vue de 
l'ensemble des parties prenantes comme base conceptuelle et methodologique de l'ensembie 
du processus a mettre en ceuvre. Les approches traditionnelles, centralisées et technocratiques 
jusque-là largement utilisées dans Ia gestion des ressources en eau n'étant pas appropriees 
dans ce contexte précis, i'utilisation dune approche participative qui permettrait I'implication des 
parties prenantes a l'ensemble de Ia démarche, pnincipalement dans le processus de pnse de 
decision, devenait indispensable et plus appropriée. 

Pourquoi l'approche participative est-elle Ia plus appropriee pour solutionner cette problématique 

L'approche participative préconisée dans le cadre de cette étude devrait normalement favoriser 
une circulation d'informations a double sens et mettre l'accent sun le dialogue entre les divers 
usagers. Elle devrait également favoriser le développement de capacités en matières 
d'organisation, de participation et de prise de decisions. 

En effet, Ia nature multifonme de conflits qui se posent au niveau des points d'eau nécessite 
l'implication directe des panties prenantes dans le processus de resolution. Par exemple, autour 
d'un forage, on rencontre divers types de conflits impliquant différents usagers: les disputes 
dues a diverses causes entre les femmes, les jeunes flies, les jeunes garçons, les éleveurs; les 
commerçantes sont chaque fois pointées du doigt lorsqu'elies se présentent au niveau d'un 
forage; les peuhis qul pnéfèrent ne pas avoir l'eau que d'aller puiser l'eau ensemble avec les 
Mossi, qui sont des chrétiens et qui mangent le porc. 

Dans ces cas de figures, comment aplanir les différends entre Ies antagonistes faisant face a 
des problèmes multidimensionnels et multiformes et suntout comment concilier certains intérêts 
divergents? 
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Dans les solutions possibles, il était alors important de privilegier des actions de sensibilisation, 
de vulgansation et de conscientisation visant le changement de mentalités, d'habitudes et de 
comportements dans le cadre d'un processus participatif impliquant l'ensemble des parties 
prenantes. La participation effective de a l'ensemble de Ia démarche leur impregnera 
dun sentiment d'appartenance et de prise en charge susceptible d'avoir un impact sur Ia 
pérennisation des solutions, d'oü le bien fondé d'utiliser des outils de communication 
participative dans Ia mise en place de certaines solutions. 

Cette conceptualisation du problème nous a permis de formuler deux principaux objectifs dans 
le cadre de cette étude. 

1.3 Objectifs poursuivis par I'étude 

Les objectifs généraux sont: 

1. De concevoir et d'implanter, sur Ia base des concepts théoriques et empiriques et Ce, avec Ia 
collaboration des intervenants du milieu (les parties prenantes), un programme de gestion 
participative des usages conflictuels des ressources en eau dans le bassin du fleuve 
Nakanbé au Burkina Faso, avec comme objectifs spécifiques: 

1.1 de contnbuer a des politiques locales et nationales ainsi qu'à des arrangements 
institutionnels susceptibles d'accroItre l'acces, Ia disponibilité et Ia qualité des ressources en 
eau dans le bassin du Nakanbé. 

1.2 de développer et d'utiliser des strategies de communication ou de transfert facilitant les 
échanges d'information et de savoirs entre les différents acteurs sociaux et économiques 
impliqués dans Ie secteur de l'eau dans diverses zones du Nakambé, ainsi que Ia 
participation a des initiatives de développement. 

2. De mettre en ceuvre un mode de transfert des savoirs et des experiences développées dans 
le bassin du Nakanbé vers d'autres zones du Burkina Faso et pourquoi pas dans d'autres 
pays de l'Afnque de l'Ouest aux prises avec les mêmes problèmes. 

Le chapitre suivant élabore sur l'approche méthodologique de l'êtude. 
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2. L'approche methodologique de I'étude 

Lapproche methodologique préconisée dans le cadre de cette étude est basée sur rimplication 
des parties prenantes a Fensemble de Ia démarche destinée a mettre en place un mécanisme 
participatif de resolution de conflits qui se vivent autour des sources d'eau (points d'eau ou 
grands hydrosystèmes). Elle a été développée sur Ia base des approches theoriques concemant 
Ia gestion integree des ressources en eau par bassin versant et sur les approches participatives 
de manière générale. 

En effet, Ia GIRE implique une gestion consensuelle et participative entre plusieurs intervenants 
et parties-prenantes ayant des intérêts divergents, ainsi que des roles et des positionnements 
varies de différents niveaux hiérarchiques. Elle implique en particulier l'Etat, les collectivités 
locales et régionales et les usagers. Ce formalisme vise a intégrer, dans les decisions publiques 
et privees, Ia satisfaction des besoins vitaux pour les hommes, les femmes et les enfants aux 
facteurs economiques et institutionnels en vue de résoudre harmonieusement les problèmes 
d'impartition de Ia ressource aux différents usages, de sa protection et de sa conservation, et ce 
dans un cadre de développement de Ia sante publique, de protection de a nature, 
d'amenagement du terntoire, voire de defense de souveraineté ainsi que de prevention et de 
solutions des conflits. 

Depuis les dernières décennies, on pane de plus en plus de Ia participation de Ia population de 
Ia base a Ia mise en place des actions visant l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ce 
qui est de plus en plus reconnue sous le vocable des approches participatives. 

Sun le plan conceptuel, toute approche participative constitue un processus dynamique en ce 
sens qu'elle évolue dans le temps, en fonction des spécificités et des conditions locales. Elle 
s'appuie sur Ia connaissance et Ia perception qu'ont les populations de leur milieu et de 
I'interaction des différents éléments qui entrent en jeu dans Ia gestion du ternoir considéré. 

A Ia difference des méthodes traditionnelles, bureaucratiques et technocratiques qui s'appuient 
généralement sur le transfent des connaissances et sur les messages ou des solutions décidées 
a l'exterieur du milieu socioculturel des bénéficiaires, les approches participatives insistent sun le 
développement de Ia capacité des bénéficiaires a évaluer, choisir, planifier, créer, organisen, 
prendre des initiatives et decider sur les solutions a implanter. Dans ces approches, on 
recherche a ce que les bénéficiaires communautaires notamment, puissent acquérir les 
attitudes, les competences, Ia conflance en leurs moyens et l'esprit d'engagement pour prendre 
en charge Ieun propre développement. 

Basée sur ces considerations théoriques et conceptuelles, l'appnoche méthodologique 
dénommée Approche d'Aide a Ia Decision participative de resolution des conflits lies a 
développée dans le cadre de cette étude, se divise en dix étapes suivantes: 

• Initiation de Ia démarche; 
• Identification, definition et validation des conflits lies a I'eau et proposition des solutions 

avec es parties prenantes; 
• Gestion de Ia participation des parties prenantes; 
• Elaboration d'une typologie des conflits d'usage en fonction de points de vue et de 

rationalités des parties prenantes; 
• Evaluation et choix des solutions avec l'implication des parties prenantes; 
• Validation des solutions proposées avec l'ensemble des parties prenantes; 
• Evaluation de Ia faisabilité des solutions proposées; 



15 

• Organisation de Ia participation des parties prenantes dans I'implantation des solutions; 
• Implantation des solutions retenues; 
• Mécanisme de rétroaction. 

TravaHiant dans le cadre d'un processus participatif, nous avions également élaboré une 
<stratégie de communication participative7 comme partie intégrante de l'approche. Cette 

stratégie de communication consistait alors: (1) a identifier les besoins de communication; (2) a 
faire correspondre a chaque besoin de communication un(des) objectif(s) de communication; (3) 
a identifier par !a suite les groupes d'intérêts (groupes specifiques) parmi l'ensemble des parties 
prenantes identifiées; (4) a choisir certaines activités de communication; (5) a définir quelques 
themes et messages. 

Le tableau 2 présente Ia stratégie de communication participative simplifiée que nous avions 
élaboré dans le cadre de cette étude. 

Comme le montre ce tableau, sur le plan stratégique, a partir du problème de base pose, a 
savoir, presence des con flits autour des forages dans les villages considérés, dus a 
l'insuffisance d'eau, a Ia mauvaise gestion et a Ia non-appropriation des points d'eau existants 
par les populations a Ia base et au man que de communication entre les usagers quatre 
besoins de communication ont ete identifies. us concernent deux categories des parties 
prenantes: (1) les parties prenantes communautaires et (2) les parties prenantes décideurs. 
Ainsi, a partir de chaque besoin de communication, on a défini, entre autre, un ou deux objectifs 
de communication. Pour atteindre ces objectifs de communication, dix groupes spécifiques ont 
été identifies suivant Ia categorie des parties prenantes. 

Pour les parties prenantes communautaires les groupes cibles identifies étaient les femmes, les 
jeunes files, les éleveurs, les leaders (hommes et femmes), les membres de COPE, les 
personnes antennes et les notables (chefs de villages, chefs de clans, chefs de terres, le RVA). 
Pour les parties prenantes < décideurs les groupes cibles identifies sont: les autorités 
administratives et politiques (provinces et départements), les gestionnaires du Ministére 
(direction régionale de l'hydraulique) et les partenaires de développement (structures donatrices, 
projets, etc.) 

Nous présemons ici une stratégie de communication participative 
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Dans Ia stratégie de communication du projet, plusieurs activités de communication participative 
potentielles sont susceptibles de donner des résultats intéressants. Ce sont les rencontres- 
causeries; les seances d'information participatives; Is formation des personnes antennes, Ia 

formation des membres de CGPE, le théâtre forum, l'installation de pancartes, les emissions 
radio, les projections d'images videos ou autres, l'organisation d'un forum technique et de 
communication sur les CGPE, l'organisation des voyages d'echanges entre les villages, 
l'organisation de cadres de concertation (au niveau villageois, au niveau départemental et au 

niveau regional), l'organisation d'une assemblée villageoise elective destinée a l'élection des 
membres de CGPE. Cependant, les outils de communication a adopter et pouvant effectivement 
dormer des résultats satisfaisants et durables, ont été préparés, discutés et pré-testés avant leur 
implantation effective. Its pouvaient différer d'un sous-bassin é un autre ou encore d'un village a 

un autre. Les messages et les themes d'echanges ou de discussion pouvaient également 
différer d'un groupe a un autre. 

Ainsi, des le debut du projet, l'identification et Ia definition des conflits reels et potentiels lies a 

l'eau au niveau des points d'eau en milieu rural étaient réalisées a l'aide de deux outils de 
communication: les enquetes participatives sur le terrain, l'animation communautaire et 
villageoise (des rencontres- causeries destinées aux groupes spécifiques des parties 
prenantes). Les deux outils ont permis d'identifier les sources des conflits lies a I'eau, ainsi que 
le vécu des conflits au niveau des forages, par groupes spécifiques ou par regroupement de 
certaines parties prenantes, en tenant compte de a rationalité de chacune d'elle. Ainsi, les 
femmes et les jeunes flues peuvent avoir les mêmes champs d'intérêts concemant par exemple, 
I'eau domestique, et être diamétralement opposée sur Ia préséance accordée parfois a des 
restauratrices au niveau de certains forages. Sur Ia base de ces informations, ii était possible de 
mettre en place une typologie des conflits lies a I'eau. Cette étape a egalement permis 
d'identifier les solutions potentielles selon les rationalités de diverses parties prenantes. 

La validation des conflits définis et les solutions envisagées dans les villageois a eu lieu au 
niveau de Ia Table Ronde sur les parties prenantes organisée a Ouagadougou au mois de 
septembre 2000. 

Tout le long du processus, nous avions laissé une place importante a l'interactivité au niveau 
des activités de communication utilisées, ce qui nous a permis de trouver de compromis, tant au 
niveau de l'identification de conflits, que de l'élaboration des solutions entre l'ensemble des 
parties prenantes. 

Les principaux résultats obtenus dans le cadre de cette étude sont présentés dans le prochain 
chapitre. 
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3. Les principaux résultats 

Comme principaux résultats, Ia réalisation du projet a permis de démontrer que les conflits lies a 
I'eau se manifestent souvent sous trois formes. Ces conflits peuvent être de nature sociale (lies 
a Ia culture, aux coutumes & traditions, a l'ethnie, a Ia religion et a Ia perception méme de l'eau 
par les populations); de nature technique (lies a Ia disponibilité de l'eau en quantité et qualité); 
de nature socio-sanitaire (lies aux maladies hydnques et a l'hygiène du milieu) et foncière (lies a 
Ia possession de terres). 

Les solutions proposées par lensemble des parties prenantes peuvent également se regrouper 
en trois categories: 

(i) Les solutions concernant le changement de mentalités, d'habitudes et de 
comportements des usagers: ces solutions visent a mettre en place des actions de 
sensibilisation et de vulgarisation sur différents themes susceptibles de contribuer a 
l'atténuation des conflits et même a leur disparition. 

(ii) Les solutions concemant Ia restructuration de Comités de Gestion des Points d'Eau 
(CGPE): ces solutions visent a mettre en place un nouveau modéle de mise en place et 
de fonctionnement de CGPE, dans le sens qu'un bon CGPE garantie une bonne gestion 
des ressources en eau du village, ce qui éviterait également Ia presence des conflits 
autour des points d'eau. 

(iii) Les solutions d'accompagnement: ces solutions portent sur Ia rehabilitation et 
l'implantation des infrastructures hydrauliques. Elles sont considérées comme des 
mesures d'urgence pouvant être mises a Ia disposition de Ia population et qui contribuent 
egalement a l'atténuation des conflits lies a l'eau. 

L'annexe I présente, a titre d'illustration, les résultats obtenus dans six villages modéles retenus 
dans le cadre du projet. II présente par village, les sources des conflits, Ia definition des conflits 
lies a l'eau, les parties prenantes impliquées dans un conflit donné, les solutions proposées. 

L'implantation des solutions retenues permettrait, normalement, dans le cas du milieu rural, 
d'avoir une meilleure gestion et une prise en charge des points d'eau existants, favorisant ainsi 
Ia dispantion des conflits autour des points d'eau, un meilleur accès a l'eau potable pour Ia 

population, principalement les femmes et les enfants. 

De manière globale, Ia réalisation du projet GUCRE a permis entre autre: 

• La validation de Ia problématique des usages conflictuels des ressources en eau au niveau 
des populations a Ia base et au niveau de grands usagers autour des grands 
hydrosystèmes. 
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• La mise en place d'une stratégie de mobilisation et de conscientisation des populations de Ia 
base, des instances villageoises, administratives ainsi qu'au niveau des grands usagers et 
des instances gouvemementales en charge du secteur de l'eau, facilitant ainsi l'état des 
Iieux et une meilleure comprehension du vécu de conflits et des solutions envisageables 
selon Ia rationalité et Ia perception des usagers. 

• D'avoir une bonne connaissance du terrain et de se faire accepter par les populations: Ia 
réalisation du projet GUCRE a permis a l'équipe de projet de mieux s'imprégner du vécu des 
populations en matière d'eau et de ses usages. 

• La conscientisation de Ia population sur les maladies d'origine hydrique: les recherches ont 
démontré qu'il existe un lien de cause a effet entre Ia prevalence de certaines maladies 
hydriques (maladies diarrhéiques, schistosomoses, ver de Guinée, paludisme, etc.) et les 
conflits d'usages des ressources en eau: les populations sont au courant de ce problème et 
veulent participer a Ia mise en place de solutions appropriées, en ce qui concerne 
principalement l'hygiène du milieu et Ia lutte contre les maladies hydriques. 

• L'avancement des connaissances concernant Ia comprehension des conflits lies a l'eau 
dans le processus de gestion intégrée des ressources en eau, en plus d'avoir développé 
d'autres approches concemant, par exemple, Ia gestion de l'eau par Ia demande, Ia 
tarification de l'eau en milieu rural. 

• La conception et le développement d'un nouveau modéle de structuration, de mise en 
place et de fonctionnement des Comités de Gestion des Points d'Eau. 

• Le projet et les membres de l'équipe de projet bénéficient aujourd'hui d'une excellente 
cooperation et dune grande crédibilité auprès du Ministère en charge du secteur de l'eau 
dans le cadre de Ia mise en de Ia GIRE du Burkina Faso, ainsi qu'auprès d'autres 
intervenants majeurs du secteur de l'eau comme l'Office National d'Eau et d'Assainissement 
(ONEA), le Centre National de Ia Recherche Scientifique et Technologique, de Ia Maltrise 
d'Ouvrage de Bagré (MOB), de l'Institut de Ia Statistique et de Démographie du Burkina 
Faso, de I'Association de protection du lac Barn, de l'Ecole Inter-Etats d'lngénieurs de 
l'Equipement Rural (EIER) de Ouagadougou, etc. 

Nous présentons dans le prochain chapitre quelques situations, témoignages et faits saillants 
dans quelques villages-types du projet. 
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4. Quelques situations, témoignages et faits saillants dans quelques 
villages-types 

Nous présentons ici quelques situations, temoignages et faits saillants dans quelques villages 
du projet aprés Ia réalisation des activités de communication participative. 

4.1 Le cas du village Silmiougou 

Dans ce village, les populations sont de plus en plus conscientes des consequences de Ia 

consommation des eaux des marres et des deux boulies sur leur sante. Dote depuis 
l'intervention du projet de deux riouveaux forages, elles ne frequentent plus avec Ia méme 
assiduité ces boulies. Néanmoins, ii faut encore un peu de temps pour observer l'abandon total 
de ces infrastructures par les personnes pour lesquelles le changement de comportement prend 
plus de temps. De cette facon, elles pourront éviter le ver de Guinée qui maiheureusement est 
toujours present dans ce village qul est situe a peine a 30 kilomètres de Ia capitale 
Ouagadougou. 

Selon les populations de Silmiougou, depuis que les femmes ont intégré les Comités de Gestion 
des Points d'Eau (CGPE) suite a une restructuration de ces demiers, Ia mobilisation de Ia 

population pour les reunions concernant les problèmes d'eau est devenue plus facile. Dans le 

même ordre d'idées, Ia gestion de ces forages ne se fait désormais sans aucune difficulté, Ia 

collecte des cotisations ne souffre d'aucun retard et d'aucune ambigulté, I'hygiène est 
maintenue tout autour des forages. 

En plus de ces observations, des témoignages ont pu être recueillis dont les principaux sont les 
suivants. 

Témoignages des ressortissants de villages voisins de Silmiougou. 

Un homme: Je viens de PYGUI. Je suis trés content de ce qui se passe a Silmiougou. Je 
fElicite aussi le projet qui ne menage aucun effoit pour Ia vie de nos populations qui sont trés 
difficiles a faire changer pour cause d'ignorance. Le projet a procédé a des sensibilisations 
avant I'action, a l'action elle-même et a d'autres sensibilisations apres l'action. Depuis que j'ai 
entendu par/er du pmjet, je participe chaque fois a différentes rencontres. Maisje n'ai jamais eu 
le courage de me presenter, c'est a dire que je ne suis pas de Silmiougou. J'aimerai que ce soit 
chez moi que ce/a se passe. Mais je ne savais pas pourquoi Silmiougou seul. Je sais qua si le 
projet avait plus de moyens, II mettrait au moms un forage par village, avec des sensibilisations, 
ainsi, nos comportements face aux forages allaient changer >. 

Une fern me: suis de PYGU!, un village voisin de Silmiougou. Sije pars a Silmiougou pour 
m'approvisionner en eau potable, ii n'y a plus de problemes. Mais avant, II n'y avait pas de 
comprehension. Mais depuis que j'ai entendu par/er du projet, je n'ai jamais eu un probléme. 
C'est devenu comme chez moi. Nous acceptons aussi les modes de contributions pour 
l'entretien du forage >>. 
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Une femme: Je suis de VOUAGA. Si nous partons a Silmiougou pour collecter de I'eau au 
forage, nous sommes plus a l'aise que chez nous c'est pourquoi, j'ai cause avec un monsieur 
qui m'a révélé le secret. Pour moi c'était un secret. C'était un jour, je suis venue au marché, j'ai 
vu deux personnes qui ne se parlaient pas, mais ce jourje les entendais dire, I'heure est arrivée, 
a/Ions a Ia rencontre de nos enfants. I/s sont a I'école, us nous attendent. Et là maintenant j'ai 
demandé, mais ces deux se sont pardonnes par le biais de qui? Et le monsieur m'a frame a 
I'éco!e. J'ôtais étonné par le nombre des participants, aussi les discussions sans problème. J'ai 
suivi avec attention. Et c'est là, j'ai compris pourquoi II n'y a plus de pro blèmes d'eau a 
Sllmiougou. Dans mon quartier prêt de Sllmiougou, j'ai fait comprendre a nos femmes, nos files 
pourquo4 nous n'avons pas de problèmes si nous partons a Silmiougou pour recueullir I'eau 
potable. Je crois que si ce/a pouvait se passer dens tous les villages, on n'aurait pas de 
problèmes de cohabitation '>. 

A travers ces deux derniers témoignages, on constate que Ia communication a eu gain de cause 
au niveau de ces populations et a gagne du terrain de façon horizontale, c'est a dire, d'un village 
a l'autre. Il est ne un climat serein et convivial au sein du village et entre Silmiougou et les autres 
villages voisins concernant notamment l'approvisionnement en eau. Les activités de 
communication ont donc en quelque sorte rapproché les populations a travers l'eau. 
Silmiougou est devenu aux yeux des populations voisines, un exemple en matière d'amorce du 
processus de changement de comportement dans le domaine de Ia gestion des ressources en 
eau et particulièrement sur les conflits lies a l'eau. 

4.2 Le cas de Bagre-Centre 

A Bagré-Centre, les rencontres causeries et le théâtre forum principalement sont venues 
consolider certains acquis du projet PHIVES II. Des le debut des interventions du projet 
GUCRE, nous nous imaginions que les villages étaient beaucoup avancés concemant 
'animation et Ia communication participative. Mais, au fur et a mesure que le projet avançait 
dans sa démarche, Ia population a présenté ses vraies difficultés ainsi que les limites des 
animations précédentes qui se résumaient a une information de base portant sur des themes 
pour lesquels l'animateur est considéré comme le seul détenteur de l'information a livrer a Ia 
population. Selon les populations de nos villages d'intervention elles ne se sont pas senties 
impliquées dans les activités d'animation du PHIVES II, comme nous le faisons dans le cadre de 
Ia réalisation du projet GUCRE, notamment sur le choix et Ia planification des themes de 
discussions avec les différents groupes cibles en passant par le pré-test des themes de 
discussion avec quelques leaders. 

De là, nous avions constaté Ia nécessité d'ceuvrer pour un travail en synergie et de maniere 
complémentaire dans une même zone pour un même type d'intervention. Céla est susceptible 
d'éviter les confusions et les incompréhensions entre partenaires d'une part et entre partenaires 
et populations d'autre part. 

C'est l'intégration des activités de communication participative du projet GUCRE a 
travers une démarche appropriée, que Ia population a commence, dans une dynamique souple 
et participative a echanger et a s'exprimer. A mi-parcours de nos activités sur le terrain, le projet 
GUCRE a facilité une collaboration et a crée une synergie d'actions avec le partenaire PHI VES 
II de TENKODOGO qui l'a précédé dans Ia zone. Cette synergie, renforcée lors du forum 
technique et de communication du mois de juin 2002 a ouvert Ia porte sur des actions 
conjuguées entre les deux structures. Le Directeur Regional de l'Agriculture, de l'Hydraulique et 
des Ressources Halieutiques du Centre-Est nous a confirmé ce partenariat lors d'une de nos 
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toumées sur le terrain. Aussi, les operateurs privés recrutés par le projet PHIVES II dans le 

cadre de Ia re-dynamisation des CGPE sollicitent l'appui des animateurs et des personnes 
antennes de Bagré-centre pour conduire leurs missions en s'appuyant sur l'experience du projet 

GUCRE (cas du CGPE du quartier Simbo de Bagre centre). 
Après le théâtre forum tenu a Bagre, les neuf villages faisant partie du projet et quelques 

villages environnants ont tour a tour sollicité une representation théâtrale. Comme canal de 

diffusion, le marché a été identiflé par Ia majonté des personnes sondées, car c'est là oü tout se 

raconte. On volt qu'iI y a encore une fois une dynamique de communication qui s'est crée dans 
ce village a Ia suite des activités de communication participative. 

4.3 Le cas du village KORA 

A Kora, l'impact du théàtre forum a eté note au niveau de Ia gestion des forages. En effet, dans 
le quartier YARCE dote d'un forage avant nos interventions dans ce village, Ia collecte des fonds 
se faisait a Ia fin de chaque mois. Ce mode de collecte ne pemiettait pas au CGPE de les 

optimiser. Le trésorier était confronté a l'abandon du forage par les usagers a l'approche de Ia 

periode de collecte. Ces derniers se rabattaient sur les puits traditionnels et le lac et revenaient 
au niveau du forage une fois que (a pénode critique (celle de Ia collecte des cotisations 
mensuelles) passait. A partir des enseignements tires du théâtre et des difficultés liées a ce 
mode de collecte, les membres du comité ont décidé que le trésorier passe dans chaque 
concession prendre Ia cotisation qui est fixé a 100 Fcfa a Ia fin de chaque mois et dans les 
menages qui se servent au niveau du forage. Les hommes, femmes, jeunes fiVes et garçons qui 
étaient presents a Ia rencontre ont de ce fait pris connaissance du nouveau mode de collecte. 

En plus, les membres des comités des deux forages fonctionnels du village, faisaient rarement 
les comptes rendus de Ia gestion. Après cette activité, its se sont concertés pour discuter des 
problèmes lies a leurs forages. Ils ont fait une restitution du théâtre et profité d'echanger sur 
leurs modes de collecte des fonds et de prevention des pannes. Ils ont par ailleurs promis de 
changer complètement les deux bureaux CGPE pour mieux réorganiser et uniformiser les 
collectes et I'entretien des deux forages. 

Quelques situations spéciales ont été vécues dans le cadre de nos activités sur le terrain. Nous 
présentons dans le chapitre 5 de cette synthèse, les cas de deux villages. 
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5. Situations spéciales vécues sur le terrain 

Les deux cas présentés ici concernent deux villages du projet. Nous le relatons sous Ia forme de 
récits. 

5.1 Le récit du village Kora 

KORA est un village situé a 6 km de Kongoussi, le chef lieu de département et chef lieu de Ia 
province du BAM. II est limité a l'Est par le lac Barn, a l'Ouest par le village de Yinnega, au ford 
par celui de Darigna, et au Sud par le village de Loulouka. 

Peuplé d'environ 2035 habitants, le village est compose de trois grands quartiers: Kora-Yarcé, 
Kora-Mossi, et Kora-Peulh. L'ethnie majoritaire est le Mossi (60% de Ia population) avec 2% de 
protestants; 8% d'anirnistes et 90% de catholiques. Les Peuhis et les Yarcés réunies 
représentent 40% de Ia population et sont a 100% musulmans. 

Les trois quartiers sont géographiquernent isolés l'un de l'autre, le quartier Mossi a l'Est, le 
quartier Yarcé a l'Ouest séparé par une des routes nationales et le quartier Peuhl a l'extrème 
Nord, isolé derriere une colline faisant frontière avec le quartier Yarcé. 

En terme de disponibilité des points d'eau potable, le village de Kora dispose de quatre forages 
dont un est non fonctionnel. 

II faut noter, que seul les quartiers autochtones disposaient de forages (Mossi et Yarcé) jusqu'en 
octobre 2002. Les Peuhls, considérés comme étrangers, se contentaient des eaux de boulies et 
des marres et trés rarement d'eau de forages. Cette configuration illustre dore et deja Ia 
complexité des conflits d'intérêts que ces populations vivaient au depart, avant l'intervention du 
projet GUCRE. 

Les aspects de problemes non-identifies 

Ayant participé a un grand nombre de projets de développement, ce village comme d'ailleurs les 
autres villages de Ia province, a une vaste experience en matière d'intervention des équipes de 
projet, et a ce titre se méfie de ternps a autre de certains intervenants. 

Néanmoins lors de cette premiere phase, les mernbres du projet GUCRE, ainsi que les 
différents protagonistes ont identifié les causes, les sources, les enjeux lies aux conflits 
d'usages des ressources en eau du village. 

• En effet, notre premiere stratégie d'intervention (enquête, animation communautaire et 
villageoise, rencontre-causene, etc.) ne nous a pas perrnise de percer le mystére du milieu pour 
arnorcer Ia resolution des conflits identifies (dont Ia mise en place des solutions était prévue 
durant a deuxième phase du projet). Nous nous sommes alors rendu compte que les causes 
des conflits lies a l'eau identifiées durant Ia démarche n'étaient que superficielles. II y avait 
d'autres types d'enjeux que nous n'avions pas perçus décelés au bon moment. II s'agissait: 

des enjeux lies au pouvoir traditionnel entre les différentes generations (vieux et jeunes, 
ressortissants non-residents) qui convoitaient le projet; 
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• des enjeux lies a Ia représentativité des organisations paysannes et des personnes 
ressources dans Ia gestion des projets de développement villageois. Ces derniers ont 
toujours l'habitude de s'accaparer de tout projet; 

• des enjeux lies a l'appartenance ethnique et religieux. 

Le vice cache lors de démarche participative de resolution des conflits lies a l'eau 
dans le village Kora 

Tout en suivant notre démarche de resolution de conflits lors de Ia deuxième phase, le projet 
n'était pas arrivé a convaincre Ia population a travers I'implication d'une part de I'administration 
(Maire, Préfet, Haut commissaire) et des responsables coutumiers du village (chef de village, 
chef de quartiers et les responsables religieux) du bien fondé de notre intervention dans le 

village malgré les enquêtes et de nombreuses rencontres-causeries. 

Cette situation s'est traduite dans un premier temps par Ia division des différents groupes 
d'intérêts et ethniques, puis l'implication des personnes-ressources du village non-résidentes qui 
ont un pouvoir de decision et un extérieur sur Ies problèmes de développement qui n'avaient 
pas été identifies lors des enquetes. En plus, ces personnes n'ont pas éte associées par les 
villageois, ce qui est paradoxal. 

Les sages du village étaient pour Ia démarche entreprise par le projet dans Ia resolution des 
conflits identifies, mais Ies jeunes qui appartenaient a plusleurs associations se sentaient 
excluent du processus. En plus, par exemple, I'ethnie Peuhi se réservait de toute intervention et 
de toute participation étant donné son statut d'étranger. Les leaders non-residents voulaient 
dicter leurs Lois (façons de faire) a partir de leurs représentants qui habitent dans le village. Le 
projet était alors confronté a un problème de choix de decisions appropriées susceptibles de 
satisfaire les différents groupuscules qui se sont formés a I'intérieur du village. 

Comme allegation, certaines rumeurs rapportaient entre autre Is mise a Ia disposition du projet 
d'un montant de 45.000.000 fcfa (QUARANTE CINQ MILLIONS de fcfa) pour Ia réalisation de 
forages. Des sources bien informées, selon les rumeurs, le projet aurait détourné cette somme 
avec Ia complicité du RAV (Responsable Administratif Villageois) de Ia Iocalité pour d'autres 
fins. II était aussi ressorti de cette rumeur spécifique, qu'a Ia place de réaliser desdits forages, Ia 

direction du projet GUCRE avait décidé juste de réhabiliter Ies deux superstructures et de 
partager le reste de l'argent avec Ie RAV, notre complice. Cette même source disait aux 
populations et a qui voulait I'entendre que c'est grace a elle que le projet va s'implanter dans le 
village. 

Sur Ia base de ce climat, aucune activité ne pouvait se réaliser, sans l'instauration d'un dialogue 
entre tous Ies acteurs. Comme en témoigne un des leaders non-residents du nom de 
SAWADOGO Dieudonné, vous ne pouvez pas venir imposer votre façon de faire comme ce/a 
sans nous informer et nous impllquer ? j'ai été a I'origine de I'implantation des deux forages 
dans ce village, vous ne pouvez pas me dire que je ne sais pas ce que les villa geois 

en disant ((je suis au courant de tous les problèmes que vous rencontrez depuis 
votre presence dans mon village, on vient me faire des comptes rendus, ça ne m'étonne pas, 
nous vou/ons des forages un point c'est tout et ça doit passer obligatoirement par nous, les 
pionniers 
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Cette rencontre qui s'était déroulés dans Ia matinée avait vu Ia participation de tous les 
responsables de groupements, d'associations et responsables coutumiers. Elle a été animée 
tout au long par ce Monsieur. II était nourri d'applaudissements des participants, et ii n'y avait 
aucun démenti vis-à-vis ces propos. 

En conclusion l'assemblée avait décidé de tenir ce jour même dans Ia soirée une assemblée 
générale d'information pour redéfinir les axes priontaires du village, ainsi que Ia levee de 
certains malentendus bases sur les fausses rumeurs. 

Cette assemblée villageoise nous a permis de repartir sur de nouvelles bases et de découvnr 
les limites des données d'enquetes. 

Cette rencontre qui a durée quatre heures avait commence autour de I 8h30 pour s'achever tard 
dans Ia nuit vers 21h45. Elle a permis du coté du village de découvrir les troubles fête et mieux 
comprendre les axes d'intervention du projet. 

Après cette pénible rencontre l'équipe du projet GUCRE et les responsables villageois ont eu un 
premier accord portant sur Ia rehabilitation des superstructures des deux forages et Ia tenue des 
rencontres causenes tout en poursuivant les demandes villageoises en matière de forages 
auprès des autorités compétentes. 

Pour respecter Ia volonté de Ia population, les membres de l'équipe du projet GUCRE, en 
accord avec les responsables villageois, ont planiflé par priorité Ia construction de nouvelles 
superstructures autour des forages, dans les quartiers autochtones (Mossi et Yarcé). Mais a 
notre grand étonnement, cette solution fut sabotée par un groupe isolé de jeunes meneurs qul 
s'est traduit par Ia non participation des populations au ramassage des agregats pour les dit 
travaux, puis des menaces verbales et physiques a l'endroit de l'équipe du projet GUCRE, et a 
l'équipe qul était chargé des travaux de rehabilitation de forages. 

Compte tenu de cette situation difficile, nous avions décidé de changer de stratégie 
d'intervention dans ce village. 

A ce moment précis, un autre village du projet situé a 18 km de Kongoussi, et 25 km de Kora, le 
village Loaga, poursuivait le projet pour des problémes d'assainissement autour de leurs 
forages, le projet a répondu a leur appel tout en définissant avec Ia population leur participation. 
Cette période a coIncide avec Ia saison hivernale, et Ia suspension de nos activités avait permis 
a Ia population de kora de réfléchir et par comparaison d'échanger avec les responsables du 
village Loaga qui était beaucoup avancé dans le processus. 

A Ia reprise des activités au mois de septembre 2002, notre premiere rencontre avec Ia 
population avait ete un succès comme le temoigne un vieux du village représentant Ie chef les 
jeunes, ces discutions sont les vOtres, quant a nous, dont les fours sont comptés, celte eau 
potable ne pourra rien changer a notre destin, fe partage Ia pré occupation de ía menthe 
religieuse qui invite les habitants de Ia brousse a ne pas brOler las herbes, parce que tout Ia 
monde veut sauver sa tête, soyez sage at patient.)) 

A Ia reprise au mois de septembre donc, le projet a entrepris des rencontres avec les leaders du 
village pour organiser des rencontres-causeries et définir les vrais problèmes, Ies causes et les 
propositions de solutions, en tenant compte des situations problématiques vécues. Cela a 
conduit les membres de l'équipe de projet et les responsables villageols de Kora a identifier et a 
proposer des themes de rencontres-causeries par groupes d'intérêt suivi de rencontres de 
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synthèse en assemblée génerale. En plus de ces activités, Ia collaboration s'est renforcée par Ia 

designation des personnes antennes par Ia communauté pour sen/jr comme et loreille de 
celle-ci. Ces personnes ont été ensuite formées par l'équipe du projet GUCRE. 

Cette étape a permis aux deux parties de reprendre les activités avec plus de sérénité et de 
confiance a travers ces rencontres. Aussi les rencontres de synthèse ont permis le 

rapprochement de l'ethnie minoritaire constituée des peuhis aux autres ethnies (surtout les 
Mossi). 

Un autre élément est venu renforcer Ia confiance, le dialogue et Ia collaboration entre les 
habitants du village et les membres de I'équipe du projet. II s'agit de Ia rencontre réunissant les 
membres de l'équipe du projet GUCRE, le représentant du FCIL (Fond Canadien d'lnitiatives 
Locales) et Ia population du village de Kora. Cette rencontre concemait Ia mise en place d'un 
point d'eau. Elle a sen/i de baromètre pour mesurer le manque de synergie et de dialogue entre 
les différents groupes d'intérêt du même village pour un méme bailleur de fonds. En effet, le 
représentant du FCIL a appelé les différents groupes d'intérêt a s'unir autour d'un consensus 
pour définir avec le projet GUCRE leur priorité en matière des points d'eau (puits ou forage) et 
d'acheminer une nouvelle demande commune pour un éventuel financement. II ajoutera qu'au 
jour de cette rencontre, le FCIL ne s'était pas encore prononcé sur une quelconque demande 
contrairement a ce qui se disait au village (Ia mise a Ia disposition du projet GUCRE de prés de 
45.000.000 fcfa pour l'implantation des forages). 

C'est au mois d'octobre 2002 qua eu lieu Ia mise en place d'un forage au profit des Peuhls avec 
l'accord de l'ensemble de Ia population de Kora. II est important de rappeler que pour Ia 

réalisation du forage des Peuhls, toute Ia communauté de Kora a participé a l'ensemble du 
processus (ramassage des agrégats, cotisations en nature et argent liquide, soutien moral, etc.), 
ce qui montre jusqu'á quel point le bien fondé des rencontres-causeries et du climat de dialogue 
qui existe désormais dans ce village. 

La situation actuelle 

A ce jour nous constatons une nette amelioration dans Ia cohesion sociale entre les trois ethnies 
du village: 

• L'accês aux différents forages par l'ensemble de Ia communauté (Peuhls, Yarcé et 
Mossi), 

• Une sensible amelioration de l'hygiène autour des forages 
• Une reduction des maladies d'origine hydrique 
• Une uniformisation des cotisations sur I'ensemble des forages du village, 
• Une refonte de l'ensemble des structures de gestion des forages de Kora, suite au 

théâtre forum 
• Une integration des femmes dans les structures de gestion de forages (CGPE), 
• Une integration de l'ethnie minoritaire (Peuhl) dans les questions de gestion des 

ressources en eau, ainsi que d'autres actions de développement du village. 

Cette citation du responsable coutumier de Kora qui disait Le projet GUCRE nous a démontré 
que Ia dimension humaine est Ia plus grande richesse de l'homme, parce-que c'est Ia base du 
développement, sans dialogue on ne peut nan faire en date du 28 mars 2003, resume bien 
l'état d'espnit actuel a Kora. 
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Les perspectives dans ce village 

De façon generale, les perspectives a Kora, comme d'ailleurs dans les autres villages, se 
traduisent en termes de renforcement de capacités des acteurs locaux, il s'agit de: 

• La formation des membres des Comités de Gestion des forages (CGPE) 
• La formation des mécaniciens réparateurs de pompes a motncité humaine pour le 

compte du village, 
• Le renforcement des activités de communication, par une formation adequate des 

personnes antennes en matière de Communication Participative (hommes et 
femmes) 

• La traduction des outils de communication en langue nationale. 

5.2 Le récit du village Silmiougou 

Situé a 22 km du barrage de Loumbila et a 38km de Ia capitale de province du Kadiogo, 
Silmiougou est un village d'environ 2,500 habitants occupé par deux ethnies qul sont les Mossi 
en majonté et les Peuhls autochtone (premiers occupants du terroir). II comprend dix quartiers 
éloignes l'un de l'autre de manière dispersée. II est limité a l'Est par le village de Bouilie, a 
l'Ouest par celui de Righin, au Sud par le village de Kogninga et enfin au Nord par celui de 
Tanguiga. La population de Silmiougou est laIque, qul est composée de 35% de musulmans, 
35% de catholiques, 15% de protestants et 15% d'Animistes. L'agriculture et l'élevage 
constituent les principales activités du village. 

En matières d'infrastructures hydrauliques, le village dispose seulement de quatre forages dont 
(Un forage privé et un non fonctionnel), un puits modeme a grand diamétre tarissable, et enfin 
quelques puisards. 

Ce village, contrairement aux autres villages dans les autres sous-bassins, percevait déjà le 
développement comme phénomène qui pouvait améliorer leurs conditions de vie, et possédait 
une experience positive en matière de projets de développement. 

Cependant, au cours de Ia réalisation des activités du projet GUCRE dans ce village, et 
particulièrement lors de cette premiere phase, Ia tâche n'a pas été facile entre l'équipe du projet 
GUCRE et les différents responsables villageois pour l'instauration du dialogue, l'identification 
des enjeux et sur les causes de ces conflits, et évidemment leurs sources. II y avait un scenario 
traditionnel bien monte par les responsables villageois (le chef de village et le RAy). 

Les résultats de nos enquêtes nous ant conduit sur une piste qui n'était pas trés claire pour 
amorcer Ia resolution des conflits identifies (dont Ia mise en place des solutions devait suivre 
durant Ia deuxième phase du projet). 

Nous avions constaté que tes assemblées générales se tenaient toujours au même endroit et 
également avec les mêmes participants dans le même quartier. On notait aussi l'absence des 
responsables coutumiers (le chef de terre, le chef de village), car de source proche du 
responsable administratif, celui-ci serrait a l'origine de I'arrivé du projet au village. 
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Le chef de village se sentant diminué se réservait de participer aux différentes rencontres 
organisées par le projet GUCRE, par coritre était disponible pour les rencontres d'ordre 
potitique. Le pouvotr du RAy était tel qu'il se sentait incontournable (représentant de 

l'administration, lettré) et aussi indésirable par l'entourage du chef de village. 

Les femmes n'avaient pas droit a Ia parole, elles étaient exclues de Ia gestion des forages 
malgré qu'elles sont les premieres participantes aux différentes reparations des forages. 

Situation specifique a Ia resolution des conflits lies a l'eau dana ce village 

Lors de Ia deuxième phase, nous nous sommes entendus avec les responsables villageois pour 
suivre ngoureusement l'ensemble de Ia démarche participative élaborée dans le cadre du projet 
GUCRE. Cette nouvelle manière de fonctionner nous a permis de rétablir le dialogue et Ia 

confiance entre les différents groupes d'intérêts d'une part et le projet d'autre part. 

Dans un premier temps, ii s'agissait de renouer le contact avec le chef de village par des visites 
de courtoisie, dans un second temps en compagnie du RAy pour expliquer les grandes lignes 
du projet et surtout lever l'équivoque sur le choix du village et des activités programmées. Nous 
sommes en quelque sorte repartis sur les nouvelles bases de travail et de collaboration. 

Cela constituait une occasion pour les membres de l'équipe du projet de demander aux deux 
leaders de s'approprier du projet, a l'instar des populations du village voisin Goué et que nous 
pouvions compter sur eux pour Ia mobilisation et Ia participation effective des populations dans 
l'ensemble de Ia démarche participative. 

Pour renforcer le processus, l'équipe du projet est partie renouveler l'implication des nouvelles 
autontés du département, le préfet du département (Loumbila) ayant été affecté et remplacé 
par un autre. 

Cette démarche avait ouvert Ia porte des deux cotés, et cela a permis d'élaborer une stratégie 
qui devait nous permettre (Ia population et les membres de l'équipe de projet) de combler le 
deficit de communication a a base dans un premier temps. 

L'équipe du projet GUCRE avait déclenché le processus en demandant aux leaders de nous 
proposer des activités et des outils de communication participative lesquels selon eux, 
pourraient venir a bout de leurs problèmes. Les leaders ont egalement propose des themes de 
rencontres-causeries ainsi qu'un aperçu du contenu. 

A Ia suite de ces activités couronnées de succès, le projet et Ia population ont conjointement 
prepare le scenario du théâtre forum qui avait été identiflé comme activité de communication 
indispensable. Cela a pris près de deux mois de preparation, y compns le pré-test qul nous a 

conduit au mois de mars 2002. 

Pour Ia premiere fois, c'était Ia production du théâtre forum dans le village voisin, soit Goué. A 
cette occasion, les responsables villageols de Silmiougou ont ete invites par leurs voisins de 
Goué. Ce fut un grand succès et un bouleversement total a Silmiougou, aprés a restitution du 
théâtre au retour dans le village. 
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En effet, les responsables villageois se sont retrouvés dans le message véhiculé par le théâtre, 
et par consequent ont demandé Ia production de Ia pièce théâtrale, Ia formation et I'animation 
GRAAP sur Ies techniques de mise en place des structures de gestion des forages. 

II faut noter en terminant qu'à Ia fin du mois de juin 2002, le village avait bénéficié d'un nouveau 
forage, finance par le PACS. II faut souligner qu'avant cette date le projet avait Pu honorer ces 
engagements concemant les différentes formations demandées par Ia population et même en 
ce qui conceme I'appui de a mise en place nouveau bureau CGPE de ce forage. 

L'évènement majeur de cette étape fut Ia réalisation d'un forage négatif dans un site qui s'était 
révélé problématique, lequel! D'une source du village ii paraTtrait que cet état de fait était 
provoque par le chef de quartier dont Ia proposition d'implanter le forage dans son quartier avait 
été rejetée par l'ensemble de Ia population. En retour, ii avait utilisé de Ia sorcellerie pour 
assécher les sources d'eau. Dans ces circonstances, le RAy et le chef de village, auraient 
entrepris des recherches a près de 150 km de Silmiougou pour découvnr Ia cause et contre 
attaquer les auteurs, car I'entrepnse chargée de Ia réalisation menaçait de se retirer. 

Après donc les rites et les sacrifices complémentaires, I'eau a jailli le deuxième jour de Ia reprise 
des travaux. Depuis cette période le chef de village ne s'était absenté a aucune reunion du 
village. 

En ce qui concerne le volet participation villageoise a Ia réalisation du forage, cette dernière a en 
effet ramassé les agrégats, cotiser une mise de fonds de plus de 100.000 fcfa en moms d'un 
mois et a participé a Ia construction des superstructures du forage. 

Après Ia réalisation du forage dont Ia reception provisoire a connu Ia participation des plus 
grandes autorités de Ia province et du département, en occurrence madame le préfet de 
Loumbila représentant le Haut Commissaire de l'Oubntenga et monsieur le secrétaire général 
de Ia province. 

Le village de Silmiougou a eu l'admiration de tous les villages voisins. 

Dans les deux cas, nous venons de voir comment Ia prise en compte de toutes les sensibilités 
est nécessaire dans toute démarche participative. Il est alors trés important d'associer 
l'ensemble du village trés tot dans le processus en ce qui concernent Ia prise de decision. 

Le demier chapitre de ce rapport synthèse présente les suites a donner au projet GUCRE. 
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6. Les suites a donner au projet GUCRE 

Dans le cadre de Ia réalisation du projet des usages con flictuels des ressources en 
eau dans le bassin du Nakanbé le cas des conflits concemant les grands usagers s'était limité 
a Ia conception des approches de resolution portant sur des enquetes terrain et l'analyse 
préliminaires des résultats. II s'agissait de I'élaboration de quelques principes généraux portant 
stir Ia definition des conflits potentiels ou reels entre les gros usagers presents dans les grands 
hydrosystèmes, ainsi que les différentes categories de conflits issus des interactions entre les 
gros, les moyens et les petits usagers, en plus de l'identification de quelques scenarios de 
solutions. Plusieurs conflits reels et potentiels identifiées, ainsi que quelques scenarios de 
solutions continueraient a être approfondis dans le cadre de Ia mise en du Programme 
.Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) de I'actuel Ministère de l'Agriculture, de 
l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH). 

Dans le cas des petits et moyens usagers en milieu rural, les membres de l'équipe de projet et 
les parties prenantes concernées, avons créé et mis en ceuvre une forme de centre (système) 
virtuel d'information et de savoir-faire temporaire permettant principalement aux usagers de Ia 

base d'atténuer ou mieux d'éliminer les conflits qui se vivaient autour des points d'eau villageois. 

Comme les principales solutions implantees portaient sur le changement de mentalités, de 
comportements, d'habitudes et d'attitudes des populations, Ia pérennisation de celles-ci peut 
être difficile. Un des moyens efficaces, susceptibles d'assurer cette pérennisation est 
l'appropriation de Ia démarche de resolution des conflits par les populations, pour que ces 
demières soient en mesure de Ia mettre en pratique sans l'intervention des membres de l'equipe 
de projet. 

Pour y parvenir, plusieurs travaux réalisés par l'UNESCO, Ia Banque Mondiale, le PNUD et 
d'autres organismes des Nations Unies (Hartvelt, F. et al., 2003) et nos propres investigations 
sur le terrain, montrent qu'en général, quatre axes doivent être pris en compte pour réussir ce 
pan. II s'agit de (1) mettre en place des actions spécifiques qui faciliteraient l'appropriation de 
toutes les étapes de Ia démarche participative pour une utilisation autonome et efficace par les 
diverses parties prenantes; (2) mettre en place un mécanisme qul permettrait également 
l'utilisation efficace de données et informations disponibles par les populations pour solutionner 
les conflits lies a l'eau; (3) créer une synergie et un arrimage entre les outils d'intervention mis 
en par divers intervenants dans Ia gestion des ressources en eau ou d'autres ressources 
du terroir; (4) s'assurer de l'impact socioéconomique des actions mises en place dans 
I'amélioration des conditions de vie de Ia population. 

Nous estimons qu'à Ce jour, ces quatre axes d'intervention n'ont été que partiellement pris en 
compte dans Ia réalisation du projet GUCRE, d'oü Ia nécessité de mettre en place un 
mécanisme (sous forme d'un programme) participatif de transfert de savoir-faire et de 
renforcement des capacités au niveau de Ia base. Le même principe est également applicable 
dans le cas des grands usagers au niveau des grands hydrosystèmes. 

Compte tenu des enjeux en presence et de Ia complexité du processus, le transfert de savoir- 
faire et le renforcement de capacites, pour être utile et efficace, doivent dépasser les 
conceptions réductrices prónées actuellement dans plusieurs montages conceptuels (formation 
ou perfectionrtement des ressources humaines). Le mécanisme doit être coriçu dans Ia 
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perspective d'une architecture impliquant les individus, les organisations, les réseaux et être 
articulé en même temps sur l'acquisition des connaissances (formation, alphabétisation, 
perfectionnement, etc.), Ia structuration organisationnelle des systèmes en place, les 
motivations des parties prenantes, le changement de mentalités et de comportements, 
l'acquisition et a gestion logistique et financière, etc. 

Considérant un cadre plus global comme celui envisage dans Ia mise en de Ia Gestion 
lntégrée des Ressources en Eau (GIRE) du Burkina Faso, ii est simple de constater que nous 
faisons face a un processus a court, moyen et long termes, avec de nombreux enjeux politiques, 
économiques, juridiques et sociaux. A court et moyen termes, II faut faire passer les acteurs 
(intervenants) actuels d'une vision centraliste, sectorielle, technocratique vers une vision 
décentralisée, participative. A long terme, ii faut consolider les acquis de manière progressive, 
dans Ia perspective d'une gestion durable de l'ensemble des ressources naturelles, en faisant 
évoluer le passé vers une structuration plus dynamique, plus souple, plus organique oü toutes 
les parties prenantes seront impliquées a l'ensemble de Ia démarche. 

Selon le programme GIRE du Burkina Faso, ela gestion integrée des ressources en eau est un 
processus qui favorise le développement et Ia gest ion coordonnés de I'eau, des terms et des 
ressources connexes, en vue de maximiser, de maniére equitable, le bien-être économique et 
social en resultant, sans pour autant compromettre Ia pérennité des écosystèmes vitaux>. 

En effet, Ia GIRE est un domaine de l'activité humaine oii doit s'intégrer l'action publique et 
I'action civile en vue de produire les résultats attendus de manière efficace (atteindre I'optimum 
social) et efficiente (rapidement et a coOts minimaux). Or, c'est aussi un lieu oü les conflits 
entre les parties-prenantes, l'isolement des intervenants, Ia formation inadequate des acteurs 
institutionnels, les carences en information pertinente et en outils de traitement, les diagnostics 
incomplets et le sous-financement chronique viennent complexifier une tâche déjà difficile, 
retardant ainsi l'implantation de solutions pérennes aux problèmes. 

Dans un tel contexte, Ia mise en de Ia GIRE, si on Ia veut efficace et efficiente, nécessite 
une evolution importante dans Ia manière d'opérer des intervenants, des ressources humaines 
bien outillées, une implication profonde de Ia société civile et une appropriation de Ia démarche 
par l'ensemble des parties prenantes. Dans un monde ideal, Ia collaboration entre les acteurs, 
les intervenants et les parties-prenantes, est seule en mesure de maximiser l'efficacité et 
l'efficience d'un tel processus de gestion. La collaboration est souvent traitée comme un 
paramètre intrinséque aux comportements humains a Ia recherche de solutions communes, 
alors que, pourtant, en pratique, bien que souhaitable et realisable8, elle est loin d'être acquise 
et toujours difftcile a développer et a conserver. 

II y a plusieurs causes aux difficultés de collaboration entre Ies acteurs, certaines sont 
profondément enracinées dans le comportement des individus et organisations, mais d'autres, 
plus néfastes en terme d'efficacité et d'efficience, sont a caractère instrumental, c'est-à-dire 

8 Dans le rapport du programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau (L'eau 
pour les hommes. L'eau pour la vie. ONU et agences associées, Edition UNESCO, 2003), on 
souligne une étude récente (Wolf, A., S. Yoffe, et M. Giordano, International Waters : 

Bassins at Risk. A paraltre) montrant que, malgré que les ressources en eau puissent être a 
l'origine de divergences importantes entre les états ou les regions, que les mesures de cooperation 
sont supérieures aux conflits graves, l'eau apparaissant ainsi davantage comme un vecteur de 
cooperation que comme sources de conflits dévastateurs. 
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qu'elles prennent naissance dans les attitudes et croyances des intervenants, les insuffisances 
techniques, les mauvaises communications, les attentes exagerees, etc. Ces causes peuvent 
être contrôlées par un outillage appropriés et des interventions ciblant le renforcement de 
capacité en matlére de collaboration dans le cadre de Ia GIRE aupres de Ia soclété civile, les 
citoyens considérés individuellement, les ONG, les petits, moyens et grands usagers de l'eau, 
les institutions impliquées (ministéres, soclétés publiques et privées, universités et centres de 
recherche), les bailleurs de fonds, les ONG, etc. 

On volt trés bien que Ia mise ceuvre de Ia GIRE est trés complexe, du fait qu'eIIe engage des 
considerations multidimensionnelles. 

Dans le contexte sahélien du Burkina Faso, oü les aspects multidimensionnels et multiformes en 
cause deviennent contradictoires et difficilement conciliables dans un contexte d'optimisation 
des ressources, plusieurs problémes conjoncturels et structurels rendent encore plus difficile Ia 
mise en oeuvre de Ia gestion integrée des ressources en eau. II s'agit de l'intégration des 
aspects quantitatifs et qualitatifs des ressources en eau; de l'intégration de Ia gestion des terres, 
des forêts et de I'eau a l'échelle du bassin versant; de I'intégration des eaux de surface et des 
eaux souterraines; de I'intégration trans-sectonelle des différents usages et fonctions de l'eau; 
du respect de Ia capacité de charge par rapport a l'ensemble des ressources exploitées; de 
l'intégration des conditions (hydriques, socioéconomiques, etc.) passées, présentes et futures; 
du partage des fonctions entre les ministères impliqués dans Ia gestion des ressources en eau, 
Ia soclété civile et Ia responsabilisation des acteurs a Ia base; de l'intégration des différents 
utilisateurs/bénéficiaires au processus de prise de decision, d'implantation et d'appropriation des 
actions a mettre en place. 

Plusieurs interrogations transcendent cet amalgame des considerations et enjeux 
environnementaux, techniques, économiques, socioculturels, historiques, juridiques etc. 

Se limitant ici a poser le probléme de Ia gestion de mécanismes (ou des arrangements 
structuraux organisationnels) dans Ia mise place de a gestion integrée des ressources en eau 
touchant les individus, les regroupements des individus, les alliances, les valeurs, les 
organisations, les réseaux, les connaissances et les outils d'interventions assurant I'efficacité et 
de l'efficience de Ia mise en ceuvre, nous posons Ia question de recherche suivante: comment, 
sur Ie plan conceptuel et méthodologique, peut-on solutionner le probléme de Ia complexité 
intnnsèque et conjoncturelle du processus de mise en oeuvre de Ia gestion intégree des 
ressources en eau, nécessitant une gestion systémique de différents systèmes/mécanismes de 
fonctionnement/d'intervention, de communication, de regulation, d'arbitrage et de pnse en 
charge technico-administrative, économique, juridique et socioculturel et historique? 

II est alors clair qu'il faut faire face a Ia capacité des individus ou groupements d'individus 
organisés ou non, appartenant a plusieurs structures ou groupes sociaux et possédant des 
rationalités différentes en matière de gestion des ressources naturelles. 

Plusieurs travaux de recherche ont tenté d'apporter des éléments de solutions a cette 
problématique. Les travaux de Imperial, 1999; Reimold, 1998; Griffin, 1999; Grigg, 1999; 
Kenney, 1999; Lee, 1992; EPA, 1995, soutiennent que deux éléments fondamentaux doivent 
être pris en compte dans une telle situation: (1) le principe de Ia prise de decision participative 
pour Ia mise en oeuvre des solutions qui ont ete retenues par les intervenants considérés; (2) le 
besoin d'une information de qualité basée sur des données scientifiques fiables de manière a 
supporter Ia prise de decision en relation avec Ia ressource. Dans Ia même articulation, 
Sasseville et Maranda (2000) précisent que ces deux axes visent en quelque sorte a corriger: Ia 
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fragmentation et Ia duplication des responsabilités ainsi que I'incohérence des politiques 
publiques entre les différents paliers de juridiction; l'absence ou le peu de cooperation entre les 
différents acteurs sur un même bassin versant; Ia non prise en compte de I'information générée 
par l'ensemble des activités et des institutions humaines sur le territoire drainé par le bassin 
versant comme élément- clé de Ia gouveme de l'eau et de Ia récupération de Ia diversité des 
usages de l'eau (Lee, 1992); Ia complexité des problématiques de I'eau et des écosystèmes, 
notamment les difficultés d'intégrer des processus séparés répartis sur tout le territoire du 
bassin ainsi que I'étendue des besoins en information (Brezonick et al., 1999); I'utilisation peu 
efficace de l'information disponible et des ressources allouées, notamment les limites 
structurelles des organisations et des individus dans l'acquisition et le traitement de I'information 
(Naiman, 1992; Lee, 1992; Imperial, 1999). 

Plusieurs methodologies classées dans ce qui est de plus en plus appelées les approches 
proposent également des avenues de solutions pour ce type de problématique, 

parmi lesquelles, Ia Communication participative pour le Développement; Ia Méthode Accélérée 
de Recherche Participative (MARP), Ia méthode GRAAP, Ia méthode Développement 
Décentralisé Communautaire Participatif, etc. (Srinivasan, 1996; Bessette, 2000; Van et al., 
2001; World Bank, 1999; 2000). 

Malheureusement, dans le contexte africain et burkinabé en particulier, plusleurs aspects de ce 
formalisme doivent être adaptés et mis en contexte. Par exemple, dans le document cadre de Ia 
mise en ceuvre de Ia GIRE au Burkina Faso, II est mentionné, nous citons, (< La GIRE est un 
mode de gestion qul vise également a promouvoir Ia solidarité entre les usagers d'un bassin 
hydrographique donné en les associant au processus d'arbitrage entre les différents besoins 
compte tenu de Ia ressource disponible. La concertation, Ia participation et Ia responsabillsation 
de tous les acteurs sont des conditions indispensables pour que les modalités de gestion de 
l'eau soient définies, mises en rauvre et financées par les acteurs eux-mêmes. Par contre, 
comme Iecons de mi-parcours, ía GIRE nous est-elle apparue comme un : ii faut non 
seulement des Ia conception s'assurer qua toutes les parties du puzzle sont présentes, mais 
aussi et surtout yeller en permanence a ce que tous les pions du système bougent en 
coherence (...). Ce qui signifie de travailler en même temps sur plusieurs fronts avec différents 
acteurs aux preoccupations dWerses 

Ces affirmations démoritrent jusqu'à quel point l'utilisation des approches participatives dans Ia 
gestion de processus impliquant Ies ressources naturelles doive reposer sur des assises 
conceptuelle et méthodologique adaptées au contexte historique, socioculturel, économique, 
juridique du milieu pour escompter obtenir des résultats correspondant a Ia hauteur, largeur et 
profondeur des attentes. 

Pour y parvenir, il faut faire preuve d'innovation et de remise en question. Selon notre propre 
experience sur le terrain, l'utilisation des approches participatives dans plusieurs des 
articulations connues a besoin des ajustements pour cadrer avec les réalités africaines, en 
milieu rural, semi-urbain et urbain. Les questions de transfert de savoir-faire ou de renforcement 
de capacités doivent être priorisées, d'oü le bien fondé de Ia mise en d'un programme 
(système) permanent de transfert de savoir faire et de renforcement de capacités au niveau 
communautaire base et en amont dans le cadre de Ia gestion intégrée des ressources en eau. 
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Conclusion 

II est clairement ressorti de cette étude que l'insuffisance ou le manque d'eau, a mauvaise 
gestion des points d'eau existants, principalement les forages, le manque de communication 
entre les usagers, ainsi que Ia non-appropriation des points d'eau existant par les bénéficiaires, 
constituent les principaux problèmes qui sont a Ia base des conflits lies a l'eau dans le bassin du 
Nakanbé, ceci permettant de mieux cibler les solutions a mettre en place. A ces problèmes de 
base, on pourrait également ajouter Ia diversité des usagers du point de vue ethnique, religleux, 
de l'age, de Ia classe sociale, sans perdre de vue les jeux de pouvoirs parfois trés remarquables 
au sein de certains groupes ethniques dans les villages étudiés. 

L'Approche d'Aide a a Decision Participative de resolution des conflits lies a l'eau développée 
dans le cadre de notre étude est tout a fait appropriée pour solutionner les différentes situations 
conflictuelles qui se posent entre les usagers antagonistes au niveau des points d'eau villageois, 
principalement les forages. Cependant, l'efficacité de sa mise en dépendrait toujours de 
Ia participation et de l'implication de l'ensemble des parties prenantes dans Ia definition des 
conflits et dans le choix des solutions a implanter. Enfin, concemant cette nouvelle 
méthodologie, Il est essentiel de préciser que méme Si elle est articulée autour des étapes bien 
définies, elle ne doit pas être considérée comme linéaire ou rigide, mais plutôt comme une 
démarche flexible comme le sont generalement Ia majonté des méthodes participatives. 

La strategie de communication participative utilisée a facilité, a juste titre, Ia participation 
effective des parties prenantes a l'ensemble de Ia démarche. Par exemple, Ia Table Ronde sur 
les parties prenantes a permis de réunir autour d'une même table de discussions et 
échanges, les parties prenantes communautaires et les parties prenantes spreneurs de 
decisions >. La validation des conflits d'usages et des solutions proposées au niveau de 
l'ensemble des parties prenantes durant ladite Table Ronde est un des résuttats les plus 
palpables de cette activité de communication. D'autres outils de communication ont également 
facitité certaines étapes dans Ia resolution des conflits lies a l'eau, comme les rencontres- 
causeries, le théâtre forum et Ia tenue du Forum Technique et de communication sur les CGPE. 
Ce dernier a le mérite d'entériner un nouveau modèle de structuration, de mise en place et de 
fonctionnement des CGPE. Ce modète constitue également un outil de transfert de savoir-faire 
et des experiences trés efficaces, car il peut être implanté directement dans un village, sans 
passer par toutes les étapes de I'Approche d'Aide a Ia Decision Participative de resolution des 
conflits et obtenir de bons résultats. 

Les conflits identifies au niveau des petits et moyens usagers étant principalement de nature 
sociale, technique ou lies aux aspects socio-sanitaires, Ies solutions implantées ont été 
focalisées sur le changement de mentalités, d'habitudes, de comportements, d'attitudes de Ia 
population; I'implantation d'un mécanisme adéquat de gestion des ressources en eau (le 
CGPE). Selon Ies résultats de nos travaux, un bon fonctionnement du CGPE contribue a Ia 
disparition des principaux probtèmes qui sont a Ia base des conflits. 

En milieu rural, dans les villages étudiés particulièrement, nous pourrons considérer que les 
objectifs du projet ont ete atteints, du moms a court terme. Dans Ia majorité des villages, it y a 
aujourd'hui de moms en moms des conflits entre les usagers autour des forages, les femmes 
participent de plus en plus activement a Ia gestion des ressources en eau du village, en faisant 
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partie des CGPE, les populations sont de plus en plus sensibilisées sur le palement de l'eau du 
forage destine a l'entretien des forages, ceci constituant une garantie pour disposer d'une eau 
de qualité pour ainsi éviter les maladies liées a l'eau. En plus ces arguments, les usagers 
échangent et discutent souvent autour des problèmes d'eau, ce qui a pour effet immédiat 
l'atténuation ou mieux, Ia disparition des conflits autour des points d'éau. 

Les acquis du projet GUCRE sont aujourd'hui palpables au sein des intervenants du secteur de 
l'eau au Burkina Faso. Par exemple, Ia creation d'une synergie de travail avec le programme de 
Gestion lntégrée des Ressources en Eau du Burkina (GIRE) qui régirait désormais Ia gestion du 
secteur de l'eau au Burkina Faso, par Ia signature d'une entente de collaboration scientifique 
concemant Ia participation des membres du projet GUCRE a Ia réalisation du plan d'action du 
programme GIRE. Les membres de l'équipe de projet collaborent maintenant activement avec 
bon nombre des projets, ONG qui interviennent dans le secteur de l'eau au Burkina Faso, 
comme le PNGT, le CREPA, I'ODE, Eau Vive, etc. 

Le projet GUCRE a egalement permis l'avancement des connaissances scientifiques dans le 
secteur de l'eau sur Ia base des travaux réalisés et Ia formation des étudiants au niveau du DEA 
et du doctorat. 

La mise en place d'un mécanisme de gestion des usages conflictuels des ressources en eau 
dolt être vue comme un processus a court, moyen et long termes. Si a court, nous assumons 
avoir atteint nos objectifs fixes au debut du projet, il serait opportun pour assurer le moyen et 
long termes de mettre l'emphase sur le transfert de savoir-faire et le renforcement des capacités 
a Ia base et en amont, afin de faciliter a pérennisation des actions implantées, l'appropriation et 
Ia prise en charge des points d'eau par les populations, ainsi qu'une meilleure gestion de 
l'ensemble des ressources en eau du bassin. 

Le transfert du savoir-faire et des experiences développées dans un petit nombre de villages du 
bassin du Nakanbé, dolt également être réalisé vers un plus grand nombre de villages du bassin 
du Nakanbé et dans d'autres zones du Burkina Faso, vu l'importance des ressources en eau 
intervenant dans Ia majorité des activités socio-économiques du Burkina Faso. 

Malgré le succès de I'étude, plusieurs questions demeurent, comme l'évaluation de limpact des 
activités de communication sur le changement de comportements, d'habitudes, d'attitudes, de 
croyances ancestrales. Par exemple, comment solutionner a l'aide des activités de 
communication le cas de Ia femme du chef du village qui ne respecte pas les tours de collecte 
d'eau devant un forage villageois; comment renforcer Ia participation des parties prenantes 
moms en vue comme les femmes, les jeunes filles au processus de prise de decision. Nous 
soutenons que d'autres activités de communication comme les emissions radio, Ies chansons 
qui n'ont pas ete utilisées par manque de ressources financières pourront être suggérées a 
d'autres intervenants. 

Un des avantages de Ia démarche participative est de travailler au renforcement des capacités 
locales pour les communautés puissent mieux se prendre en charge. Dans le cadre de Ia 
réalisation de notre projet cet aspect na pas suffisamment été exploité. Nous devons donc 
poursuivre nos investigations, pour approfondir nos outils d'interventions, afin de savoir lesquels 
sont les plus appropriés, travailler davantage sur les aspects de transfert de savoir-faire et de 
renforcement des capacités au niveau local. 
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