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I. LA POLITIQUE NATIONALE DE L’EAU

1.1 GRANDES ORIENTATIONS NATIONALES DE LA LETTRE D’INTENTION DE POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE (LIPDHD)

Les grands défis tels que définis dans Ia lettre d’intention de politique de développelllellt
humain durable (LIPDHD) et auxquels le Burkina Faso est aujourd’hui confronté sont de
relever le niveau de revenu des populations et d’accélérer le développernent des ressoiticos

humaines et du potentiel productif afin de permettre a chaque Burkinabé d’accéder a:

• a sécurité économique Iiée a I’accès a un ernploi rérnunérateur,
• a sécurité sanitaire : accès a moindre coüt a des soins rnédicaiix atissi bieri préventifs

que curatifs;
• Ia sécurité alimentaire: accés a une alirnentation de base y corn pris l’eau:
• a sécurité environnementale Iiée a Ia preservation dun environnernent sam;
• Ia sécurité individuelle et politique.

Le renouveau de Ia politique économique et sociale est fondé sur un certain nornbre de
principes parrni lesquels il faut retenir:

• Ia recherche du rnaxirnurn d’inipact sur les principaux indicateurs sociaux dans
I’orientation et le choix des investissements et es dépenses publiques,

• Ia protection de l’environnement.

La présente politique nationale de I’eau, support essentiel a une maitrise responsable des
ressources en eau dans le respect de l’équilibi’e dii iiiilioiz physique (‘I des ec()systi”nuc’~
aquatiques, découle de ces grandes orientations.

1 .2 OBJECTIFS, PRINCIPES ET APPROCHES DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L’EAU

1.2.1 Objectifs

Objectif general

Objectif n°1

Objectif n°2

Objectif n°3

Objectif n°4

Contribuer au développement durable en appoilaitt dos solutions apptopi’u’u>s
aux problemes lies a I’eau, af,’n quo celle-ci no devienne pas un facteur lunitain’
du developpementsocio-économique.

Satisfaire durablement les besoins en eau, en quantite et en qua//fe, pour une
population croissante et une economic cii dOvoloppeniont, on veil/nut mi ti/S~O’!

des écosystOmes aquatiques, dans un contexte environnemental peu propice a
Ia reconstitution et a ía mobilisation de Ia ressource.

Se protéger contre I’action agressive de I’eau: erosion, corrosion, inotidalion,
epidémies, ruptures de barrages etc.

Améliorer les financespubliques en allegeant Ic poids du secteur de l’eau of en
transférant progressivement les charges vers les bénéf/c/aires.

Prévenir /es conflits dans Ia gestion /nternat/onale des ressources en enu

Pa/clique ci strategiesen unatièredean,Ministèrede l’Environnenientci de lEnt,



1.2.2 Principes

La mise en oeuvre de Ia politique nationale de I’eau sinspirera des principes suivant Ia majorité
sont des principes de gestion de I’eau développés au niveau international notamment dans les
textes des conventions sigflees par le Burkina Faso:

1.2.2.1 Principe d’Oquite

II est reconnu le droit a chaque Burkinabé de disposer de leau et d’avoir accès a I’eau potable
selon ses besoins, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

1.2.2.2 Pr/nc/pc de subsidiaritO

Ce principe consiste a définir et mettre en ~uvre les politiques a I’échelle géographique
appropriee. Autrement dit, les questions qui peuvent être résolues localement doivent étre
décidées et gerees localement.

1.2.2.3 Principe du développement harmonieux des regions

Les programmes d’utilisation des ressources en eau qui seront établis a travers les plans de
développement tiendront rigoureusement compte des besoins de développement de toutes es
regions ‘-lu Burkina Faso. Sera également prise en compte, des Ia conception, Ia potentialité
des oLlvr’ages hydrauliques a satisfaire a Ia fois aux différents besoins de plusieurs secteurs de
production économique.

1.2.2.4 Pr/nc/pc de Ia gest/on par bass/n hydrographique

Ce principe vise a retenir I’approche par bassin hydrographique cornrne cadre approprié pour
a pianiflcatlon, a mobilisation, Ia gestion et Ia protection des ressources en eau.

1 2.2.5 Princ/pe de Ia gestion équilibree des ressources en eau

II s’agit d’aIIier le développernent social et economique a Ia protection des écosystémes
naturels et influences et d’assurer un équilibre entre les différents usages.

1 2 2.6 Pr/nc/pc de protection des usagers et de Ia nature

La protection des usagers mais aussi de Ia nature est une mission essentielle des pouvoirs
publics. EIIe nécessite Ia definition et Ic respect de normes réglementaires (eaux minérales,
(‘.lllx destiiiOes ~i a boisson, rejets polluants) pour prévenir les risques sanitaires ou de
degradation des ressources en eau. II importe de veiller au respect de ces normes par des
COlitrOles réguliers

Des objectifs de gestion, (objectif de qualite ou de quantité des eaux) seront aussi
progressivement définis sur des unites de Ia ressource là oü Ia situation est critique et
s’aggravent d’année en année. Leur definition requiert a concertation entre les experts de Ia
gestion de l’eau et les décideurs au plan local.

Politique ii slialeetes en molieredean,Minisièrede I’Environnenien,’ et de /‘Eau



1.2.2.7 Principe préleveur-payeur

Afin de dégager des ressources pour financer Ies actions des institutions publiques en
matière de gestion et de preservation des ressources en eaux mais aussi afin d’inciter Ies
usagers a une gestion plus économe et plus respectueuse de I’environnement, uule
redevance ou taxe sur les prélévements d’eau sera instaurée. II s’agit de responsablliser (es
usagers dans l’utilisation de Ia ressource.

1.2.2.8 Pri’ncipe pollueur-payeur

Dc mème, pour inciter les pollueurs a mettre en ~uvre de bonnes pratiques
environnementales, a effectuer des investissements de dépollution OU a recounr ~ des
technologies plus propres, une taxe ou redevance sur Ia pollution sera également instaurée.
Le niveau de cette taxe serait fonction de Ia charge polluai’ite uejetCe dans Io iiiilitiii ii,itttiei

et de Ia nocivité des polluants concernés. Les ressources ainsi dégagées permettront
d’orienter suivant des priorités les investissements et les actions de protection et de gestion
des ressources en eaux, en privilégiant les mesures preventives par rapport aux mesures
curatives souvent plus coüteuses. II s’agit de responsabiliser les usagers dans Ia protection
de Ia ressource.

1.2.3 ~pproches

1.2.3. 1 Approche participative

Une approche participative faisant intervenir Ies Lisagers, es planificateurs et Ies décideiirs
politiques a tous les niveaux est prèconisée

Etle est particuliérement importante au niveau de Ia formulation des politiques car elle permet
I’adhésion des partenaires pour l’application de ces politiques. Elle implique a definition de
procedures pour Ia concertation, Ia misc en place d’une organisation favorisant ‘implication
des représentants des usagers, que cc soit dans l’élaboration des documents d’orientation
politique ou dans Ia misc en oeuvre de Ia gestion des eaux aux différentes échelles
g éog raph iques.

Elle suppose une transparence dans les prises de decision et Ia possibilité d’iiiteiveiittori des
citoyens dans Ia conception et a decision de réaliser des grands aménagements, notamment
par des enquêtes publiques. Elle requiert Ia formulation et Ia presentation des informations
issues des donnees sur I’eau de façon claire ainsi que I’accés aux informations

1.2.3.2 Approche programme

Une approche programme pour l’allocation des ressources humaines et financièles selu
utilisée pour assurer une meilleure coherence des actions des intervenants et l’articulation des
fonctions assurées par les différents acteurs.

Politique ci strategiesenniatièred ‘eau, ivIinistère de l’EnvironnernentCf delEan



1 .3 LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Compte tenu des objectifs de développement, des principes de gestion et d’exploitation de
I’eau ci-dessus définis, dix (10) orientations stratégiques ont été dégagées parmi l’ensemble
des objectifs, principes et mesures énoncés dans de document de politique nationale de I’eau.
Celles-ci sorit es suivantes:

1. retenir l’approche par bassin hydrographique comme cadre approprié pour Ia planification,

Ia mobilisation, Ia gestion et Ia protection des ressources en eau;

2. promouvoir Ia cooperation inter-régionale et internationale;

3. accroItre I’efficacité et Ia capacité de gestion des services impliqués dans Ia misc en c~uvre

de Ia politique nationale de l’eau;

4. mettre en ceuvre Ia strategic d’assainissement et dune politique de protection des

ressources;

5. mettre en place un réseau de surveillance de Ia qualité de l’eau. Favoriser l’émergence
d’une expertise nationale capable de concevoir, executer, exploiter et entretenir les
dispositifs d’observation de Ia ressource et de son exploitation pour disposer dune
information fiable;

6. favoriser Ia prise en charge Ia plus complete possible de I’entretien des infrastructures
hydrauliques par des structures de gestion d’usagers, dans Ic cadre d’une polltique fiscale
incitative

/. doiirier Ia prioi’tté a a rehabilitation, a Ia consolidation des infrastructures hydrauliques dans
Ic souci de rentabiIiser ou de viabiliser Ies investissements réalisés

8. rechercher Ia rentabilité et/ou I’efficacité des investissements;

9. rechercher Ic moindre coüt de maintenance et Ia durabilité des systémes et ouvrages (AEP,
assainissement, barrage, réseau de surveillance etc.);

10. réduire Ies risques lies a I’eau par une meilleures connaissance de ces risques et Ia mise
en oeuvre des mesures preventives et améliorer Ia gestion des situations de disc.

1.4 PRIORITES DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L’EAU

La politique nationale de I’eau prévoit I’ordre de priorité ci dessous en matière
dinvestissements:

I. besouns cii eau potable, besoins domestiques et municipaux
2. besoins énergétiques;
3. beso~nsagricoles et pastoraux;
4. besoins de Ia péche, de ‘industrie et des autres activités en tenant compte des ressources

disponihk-’s

En cas de pénurie, un ordre de priorité sera défini dans un texte reglementaire. Pour anticiper
ces situations, on s’appuiera sur une meilleure connaissance des ressources en eau
disponibles lors de telles pénuries et de l’impact sur ces ressources des prélèvements et des
icj etS.
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1.5 EVOLUTIONDUCADRELEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

Les services centraux sont charges de Ia formulation et de I’organisation de I’application de
Ia réglementation. Leurs activités dans cc domaine se concentrera sur es actions
suivantes:

• ‘amelioration de Ia coherence, de Ia clarté et de Ia facilité d’application des textes dans Ic
contexte burkinabé, en tenant compte des droits reconnus mais non écrits des
populations;

• Ia reformulation dun certain nombre de textes, l’énoncé des complements nécessaires et
leur refonte en un ensemble coherence sous forme dun code:

• Ia redaction de documents d’information attrayant destinés aux publics sur Ia
reglementation;

• Ia formulation de documents techniques ministériels ou provinciaux précisant ou actiialisant
les normes ou Ies modalités de definition des objectifs, les procedures de participation des
acteurs;

• Ia constitution un service competent pour Ic respect de Ia réglementation par I’ application
effective de Ia reglementation notamment des textes des six regimes de Ia réorganisation
agraire et foncière: eau, foréts, faune, péche, carriéres et mines, pollution.

• Ic renforcement des moyens et du pouvoir de contrôle des services décentralisés du
ministére chargé de I’eau pour une meilleure coordination des actions des différents
2cteurs sur Ic terrain.

1.6 LA DEC ENTRALISATION ET LES ACTEURS

La misc en place du cadre institutionnel et Ia délégation de responsabilités aux acteurs
locaux s’inscrivent dans Ic processus de décentralisation en cours.

Pour parvenir aux objectifs définis et a une application des principes de Ia politique de I’eau,
un cadre institutionnel plus fonctionnel sera mis en place progressivement.

1.6.1 Décentralisation des responsabi!ités

La gestion des ressources en eau et Ia politique d’investissement et de maintenance pour a
rehabilitation, Ic développement ou Ia creation de systémes (ouvrages, réseaux, équipement...)
demeurent fortement marques par les caracteristiques physiques du milieu ou socio-
économiques. Aussi, est-il important que cette gestion et ces systèmes soient conçus et gérés
par des acteurs ayant une fine connaissance des conditions locales. (Principe de subsidiarité).

Les actions prioritaires d’investissements (rehabilitation, amelioration des systémes existants,
nouveaux systémes de mobilisation, d’exploitation ou de surveillance ou de protection de Ia
ressource..) ou les actions de prevention des risques liées a I’eau, seront identifiées en ayant
recours a Ia concertation entre es collectivités, les maltres d’~uvrepubliques ou prives et les
bailleurs de fonds.

Les collectivités participeront a Ia definition des priorités au travels de leur representation dans
les structures administratives locales décentralisées (villages, secteurs, quartiers, communes,
départements, provinces) ou a travers des associations ou des ONG.

Po/i’tiqueci strategiesenmatièredean, ivIi’ni’stére de l’EnvironnementCl de l’Eau



II appartient aux organes décentralisés du Ministére chargé de gestion de I’eau, en étroite
relation avec les collectivités, les associations et les structures professionnelles concernées de
mettre en ceuvre Ia politique nationale de I’eau et de Ia traduire en actions concretes tenant
compte du contexte regional.

La misc en oeuvre de cette politique engendrera nécessairement des tâches et des
responsabilités nouvelles. Aussi s’avère-t-il indispensable de développer les capacités
opérationnelles de ces structures et notamment des directions régionales. Pour cc faire, une
identification precise des besoins d’aide ou d’assistance ~ Ia décentralisation sera effectuée
par I’enscmble des partenaires concernés et un programme sera élaboré et mis en oeuvre a
court terme. Des actions de formation du secteur privé seront programmées et réalisées en
liaison avec les intéressés.

1.6.2 Les acteurs

1.6.2. 1 Les institutions publiques

1.6.2.1.1 Le Comitétechniquede l’eau

La misc en oeuvre de Ia politique de l’eau nécessitera des arbitragec interministériels que cc
soit pour I’affectation des ressources ou pour I’integration des preoccupations
environnementales dans Ia politique des autres secteurs. Ces arbitrages et l’information
réciproques des responsables se réaliseront au scm du Comité Technique de I’Eau. II est
essentiel que ce comité prenne en compte les avis d’experts dans Ia prise de decision.

Crèé par Ia loi n°014/96/ADP portant reorganisation agraire et foncière au Burkina Faso, Ic
Comité Technique de I’Eau est chargé de proposer les options fondamentales
d’aménagcment en matière des ressources en eau. Sa composition, ses attributions et ses
modalités de fonctionnement seront actualisées ou precisées.

1.6.2.1.2 Les institutions ministérielles

Le ministére chargé de Ia gestion de I’eau assurera Ia coordination interministérielle dans cc
domaine ainsi que l’ensemble de Ia police de cc secteur. II veillera a une meilleure
articulation entre es fonctions exercées par Ics différents services afin d’instaurer une plus
grande efficacité administrative. II impulsera es ameliorations du cadre juridique et
réglementaire.

II lui revient également es missions d’arbitrage et de misc en coherence notamment par
I’application des principes du développement harmonieux des regions, de protection des
usagers et de Ia nature. II organisera a misc en ~uvre de Ia politique de I’eau au moyen
dun plan d’actions.

De concert avec es autres ministéres, les collectivités territoriales, les usagers et Ic secteur
privé, il oeuvrera a Ia misc en place des structures de gestion des ressources en eau
notamment autour des ouvrages publics de distribution d’eaux potables (comité de gestion
des points d’eau, conseil d’administration de I’ONEA,...), de mobilisation (structure de
gestion des retenues...), de dépollution ou de protection des eaux et dans les bassins
versant des cours d’eau.

/‘t)/illqucc’!,vl,’cct, ~ , flj,~~’i,’~/ccii, Muu.vlcu’e(/C’ l’Lnv,ronne,nentci (It’ lEan 6



1.6.2.1.3 Les organismes de bassins

L’application des principes d’equite, de gestion équilibree et de participation requiert une
organisation institutionnelle particuliére qui permette l’intervention des différents acteurs
(Etat, collectivités territoriales, association d’usagers, scientifiques ou experts, secteur
privé) dans Ic processus de decision et Ia misc en ceuvre des programmes. II s’agit
dassurer de cette manière un contrôle démocratique sur ‘orientation des ressources
publiques du domaine de I’eau.

La réussite de I’application de ces principes exige Ia foriiiatuon de goupes d’acteuus
suffisamment structures pour se faire représenter par des personnes compétentes et
influentes au scm de a structure dirigeante des organismes de bassin.

Le principe de gestion par bassin versant trouvera son application daiis Ia iiiuse en place
progressive de quatre (4) organismes de bassin sur Ic territoire national

• organisme du bassin du Nakambé;
• organisme du bassin du Mouhoun;
• organisme du bassin du Niger;
• organisme du bassin de Ia Comoé.

Dans l’objectif d’instaurer une solidarité financière entre Ies ac~~urspour ces bassins
versant, Ic pri~cipepréleveurs-payeurs et pollueurs-payeurs seront appliqués a cc niveau.
Les ressources dégagées pcrmettront progressivement daugmenter Ic financement propre
des fonctions de Ia gestion des eaux (formulation de Ia politique, collecte de données et
systéme d’information, participation aux investissements, etc...)

1 .6.2. 1.4 Lesorganismesde rechercheut de formation

La réflexion sera relancée pour Ic développement de themes de recherche Iiée a Ia gestion
de l’eau dans les conditions burkinabé. On peut citer notamment, I’hydrologue des bassuns
versant de 200 a 2000 km2, Ia connaissance du fonctionnement des écosystémes, I’impact
des facteurs de degradation des milieux aquatiques par les rejets des mines et des
industries, les technologies dassainissement et d’évacuation des eaux pluviales adaptées
au contexte burkinabé, les technologies plus propres en milieu artisanal, I’évolution des
comportements.

Les relations entre es chercheurs, es étudiants concernés par Ic theme de I’eau et les
gestionnaires des ressources en eau seront rcnforcées.

1.6.2.2 Les col/ectivités

Dans Ic cadre de Ia politique de décentralisation du pays, les compétences des collectivités,
(Ic village, Ia commune, Ic département, Ia province) dans Ia gestion de ‘caLl seront
clarifiées et homogénéisees.

Une large information sur curs responsabilités sera diffuséc, notamment ors des
interventions des services charges de Ia gestion des cmix. La cooperation entre los
ministéres concernés par Ic domaine de I’eau et les services techniques des collectivités
sera renforcée. L’objectif est de parvenir a une prise en charge effective des fonctions qui
seront attribuées aux collectivités dans Ic domaine de I’eau.
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Uuie polituque vusault I’iniplication des collectivités sera menée afin qu’elles participent a Ia
prise de decision, au choix des équipements et contribuent au financement de cur
rehabilitation, de leur fonctionnement, de leur renouvellement ou modernisation.

Pour mieux réussur cette approche de participation des collectivités, les principes d’actions
suivants seront observes:

• Ia misc en place dune strategic de communication intégrant, a diverses échelles, les
représentants des bénéficiaires, les services techniques, les municipalités, les bailleurs de
fonds;

• Ia prise en compte du facteur temps permettant une appropriation réelle des infrastructures
et équipements hydrauliques;

• Ia formalisation des relations entre les communautés et leurs partenaircs, (Etat, prestataires
prives de services, de fournitures et dc travaux) par exemple par des contrats;

• Ic renforcement des capacités de négociation des différents partenaires par Ic processus de
concertationentre niveau central, regional et local, entre acteurs publics et communautés,
mais aussi entre les différents groupes au scm de Ia communauté.

1.6.2.3 Les associations

Dans L. misc en ~uvre des procedures dc formulation des politiques, de participation au
processus de decisions et de choix des grands aménagements, aiiisi que dans Ic suivi des
programmes, un effort sera entrepris pour rendre progressivement plus accessibles es
informations techniques, les informations sur Ia réglementation et es éléments clé des
dossiers.

Dans cc but, es associations les rnueux structurées seront destinataires des documents
d’information sur Ics proicts es concernant ainsi quc des documents devaluation des
politiqucs.

Les rnilieux professionnels et es groupes oeuvrant pour Ia defense des intéréts des
usagcrs et Ia protection de I’environnement seront progressivement identifies pour participer
a Ia structure dirigeante des organismes de bassin.

1.6.2.4 Le secteut ~

Les fonds publics importants engages pour atteindre les objectifs de Ia politique de I’eau vont
induire Ic développement d’un marché de biens et de services. Dc nouvelles perspectives vont
être offertes pour Ic développement du secteur privé national (jusqu’â present marginal) si Ies
conditions sont favorables a une concurrence oyale. Le développement des métiers dans Ia
gestion do I’eaui et Ia maintenance ainsi que Ia réalisation dc travaux d’ampleur par des
sociétés burkinabé peuvent contribucr a Ia creation d’emplois et a Ia reduction des coUts de
rCalisation ci do maintenance

En particulier, en milieu rural ou dans Ics centres sccondaires, des entreprises privés ayant es
équipements et les capacités techniques pourraicnt intervenir dans Ia gestion et a
maintenance des ouvragcs sur financement des collectivités ou des groupcs d’usagers
utulisateurs de I’Cquipernent.

Les mesures suivantes doivent être observées:

I’incitation au partenariat cntre les entreprises nationales et étrangeres;
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• ‘adoption de dispositions reglementaires relatives a Ia délégation de gestion et a Ia
concession du service public conformément au régime de I’eau;

• l’allotissement des travaux et fournitures favorisant I’accès des entreprises nationales aux
appels d’offres;

• a valorisation de I’expertise nationale conformément aux recommandations de Ia
Conference annuelle de ‘Administration publique (CAAP);

• Ia formation de cadre compétents aux techniques entreprenariales a travers es grandes
écoles notamment celles qul sont installées au Burkina Faso.

1 .7 GESTION ET PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

Les fonctions de a gestion et protection des eaux prise en charge a divers titres par los
différents acteurs comprennent notamment.

• Ia politique: organisation de Ia concertation entre les acteurs sur des unites
géographiques dc gestion, Ia formulation de Ia politique et Ia definition des objectifs de
quantité et de qualite;

• Ia réglementation : elaboration de Ia réglementation et son application, Ic suivi et Ic
contrôle des interventions (police de I’eau), l’organisation des fonctions, Ia misc en place
des structures de gestion;

• Ic diagnostic: connaissances des ressources en eau, les etudes sur les milieux et es
usages, a surveillance de l’état des ressources, Ia misc en oeuvre de ‘expertise poiui

I’aide a a decision et Ia definition de normes, de valeurs de référence, de système
devaluation de l’état de Ia ressource,;

• Ies ressources propres: orientation des comportements par a taxation, Ic prélévement
de ressources suffisantes pour financer un prograrnriie

• I’allocation des ressources : programme d’action dèfinissant es regles d’attribution des
ressources humaines et financières et visant I’orientation des comportenients et des
techniques par Ia politique d’aides;

• Ia cooperation internationale: développement de Ia cooperation entre Ies pays voisins
pour Ia gestion des caux internationales

• Ia gestion quantitative : debit minimum dans les cours d’eau, volume stocké, regulation
des variations du niveau des nappes, attribution des autorisations de construction.
réglements d’eau, structures de gestion des ouvrages

• Ia gestion qualitative : misc en oeuvre de a politique d’objectif de qualité. orientation
des actions pour Ia protection des ressources en eau eta prevention des pollution a Ia
source, Ic bon fonctionnement des ouvrages, operations de conseil pour Ia misc en
oeuvre de bonnes pratiques, prise en compte des impacts des autres domaines (déchets,
transport, agriculture, tourisme, etc...)

• I’appui a Ia recherche: misc au point et diffusion de technologies plus propres,
rccherchc et misc en ceuvre de bonnes pratiques environnementales;

• Ia gestion des crises : Ia gestion des crises liées a I’eau (inondations, sécheresse,
pollution accidentelle...) ‘information anticipéc et preventive des populations, I’annonce
des crues et I’alerte

• Ia prise en compte de I’environnement et notamment de Ia gestion de I’eau dans es
autres domaines pour favoriser les synergies

• Ic système d’information sur l’eau et communication : Ia misc en place eta gestion
d’une banque de données, de Ia documentation et Ia diffusion d’informations valorisées
sur l’eau Ia communication sur I’eau effectuée en direction du grand public ou des
publics ciblés en liaison avec les media

• Ic suivi, evaluation de Ia politique...
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1.7.1 Formulation de Ia politique et unites geographiques de gestion des eaux

La formulation de Ia politique au niveau national, au niveau des sous-bassins, des cours
d’eau internationaux et des grands Iacs ou zones humidcs, des systèmes aquifères
nécessitera Ic contact avec Ics acteurs concernés, leur information puis Ia formalisation des
procedures dc concertation.

Un appui sera nécessaire pour Ia misc en place de structures dc gestion: organismes de
gestion des bassins versants hydrographiques, comité de gestion des points d’eau,
structures de gestion de grandes retenues ou de systèmes aquifèrcs fortement sollicités.
Ces structures regrouperont les représentants des usagers et les autorités compétentcs
concernés.

Elles devront recevoir un appui technique pour I’établissement d’un diagnostic a l’aide des
données disponibles au niveau central ou provinciale. II importera qu’une procedure
generale soit précisée pour Ia participation dc représcntants des usagers a Ia formulation
d’objcctifs de gcstion pour ces unites de territoire.

Les initiatives visant Ic regroupement des ressources humaines des usagers pour parvenir
aux objectifs de gestion notamment pour Ia maintenance des équipements, Ia protection des
ressources pour l’eau potable, les cultures seront encouragées.

Ces structures seront susceptibles de mettre en place, dans Ic cadre d’une approche
participative, un programme de gestion rationnelle dc I’eau. Elles seront chargées, par
exemple, de a repartition equitable de I’eau, dc l’cntretien des infrastructures du domaine de
i’eau et dc a protection de I’environnement immédiat des systèrnes.

1.7.2 Amelioration des réseaux de surveillance de Ia ressource

Pour disposer d’une bonne connaissance des caractèristiqucs des ressources et de I’évolution
de leur etat, les réseaux de surveillance seront améliorés par Ia misc en ~uvre des mesurcs
suivantes:

• I’adoption du système de gestion a I’échelle du bassin hydrographique et décentralisation
du suivi et de ‘exploitation des réseaux d’observation des rcssourccs en eau;

• Ic renforcement en pcrsonnels qualifies, capables dc maintenir un système moderne de
collecte et de traitement des données, des services charges de I’invcntaire des
rcssources en eau;

• Ia misc en place d’un rèseau de surveillance de Ia pérennité des ouvrages et de Ia qualité
des eaux;

• l’optimisation du nombre, de Ia repartition spatiale et du coüt d’entretien des réseaux
d’observation hydrologique, hydrogéologiquc, météorologique et de Ia qualité des caux.

1.7.3 Valorisation des in formations pour Ia prise de decision

Les donnèes recueillies devront être organisées et valorisées par des graphiques, des
cartes, des documents d’information synthétique afin de dégager un diagnostic
comprehensible apte a èclairer les decisions.
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Dans cc but, es actions suivantes seront progressivement misc en ceuvre:

• Ic traitement plus efficace des données, Ia redaction d’études pour dégager une bonne
connaissance quantitative, qualitative et spatiale des ressources en eau afin de pouvour
Ies mobiliser et Ies exploiter de façon efficiente;

• l’élaboration d’un système permettant de définir des objectifs et de comparer a situation
par rapport a ces objectifs a l’aide de mesures reguliéres et d’études menées sur Ia
ressource

• Ia misc en place d’outils d’aide a a decision tels que es modéles intégrés des ressources
naturelles et des activités socio-économiques permettant de:

— mieux définir Ies différents scenarios de développement;
— mieux évaluer et concilier es besoins, les ressources et es contra intes de gcstion:
— mieux planifier Ia construction et Ia gestion des barrages et aménagements hydro-

agricoles ou les actions de gestion de Ia qualité des eaux;

1.7.4 Plans d’action ~

II est prévu que Ia planification, mobilisation et gestion des ressources en eau s’appuiera sur
un ((plan d’action eau ~. Il servira de cadre a I’allocation, suivant des priorités et des règles,
des ressources propres (redevances, taxes, impôts) ou exté’eures.

Ce plan d’action permettra d’organiser au travers notamment de programmes ou de projets les
fonctions dc Ia gestion de l’eau ct de mise en valeur de a ressource en eau par les différents
acteurs. La coordination des actions a tous les niveaux: bassin, local, regional, national et
international devra y être précisée. Ce plan scra un élément determinant pour Ia misc en
oeuvre de Ia politique définie par Ic gouvernement, I’application des principes énoncés dans Ia
politique de l’eau et pour lc respect des engagements internationaux.

Ainsi Ic plan comportera Ia formuIc~ondétaillée des actions stratégiques a réaliser a court,
moyen et long terme.

1. 7.4. 1 Maitrise du cycle des projets

L’integration des projets dans les volets du plan d’action ‘xcau x’ exigera de Ia part des
responsables des Directions centrales et décentralisées, Ia maItrisc du cycle de ces projets.
Des procedures, des méthodes et Ia formation et I’information des acteurs seront utilisées pour
parvenir a unc meilleure planification des interventions.

Dans cc but, les orientations générales suivantes sont préconisées:

• axer I’essentie des efforts ct des moyens sur les services centraux organisés en groupes
spécialisés de programmation-suivi;

• inscrire tous les projets dans des unites dc programme préalablement définies qui sont des
zones a i’intérieur desquelles Ies conditions naturelles et socio-économiques sont
homogénes (provinces, regions, bassins versants, etc.);

• évaluer périodiquement les réalisations afin de réoricnter les actions en fonction des
résultats obtenus.
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1. 1.4.2 La piopaialioii des piojels

La preparation des projets devra respecter les principes suivants:

• identifier Ic niveau géographique ou Ic problème de gcstion de I’eau doit être traité en
priorité;

• associer les collectivités des Ia conception du projet ( principe de participation);
• faire en temps utile les etudes nécessaires pour l’identiuication des besoins, Ia determination

du type d’ouvrage et (a capacité des usagers a prendre en charge les ouvrages, etc.
• identifier Ics éléments permettant d’aidcr Ia decision Iorsque les informations manquent;
• faire du document de projet Ia charte de (‘execution du projet en détaillant Jes modalités de

gestion du projet, les relations entre les intervenants, Ies modalités de gestion de I’aprés-
projet, les critères d’évaluation, etc.;

• élaborer des documents d’information des fiches, sur Ic projet pour favoriser sa mise en
ceuvre, son suivi par les Ministéres ainsi que (‘information mutuelle des intcrvenants. Ccci
facilitera aussi Ia collecte dune information structurée sur les projets au niveau central et
regional;

• rédiger et lancer les appels d’offres en fonction des contraintes du projet et des nécessités
de I’après-projet. Pour plus de coherence, les appels d’offres seront redigès par les
tcchniciens qui ont élaboré Ic document dc projet;

• donner au projet une souplesse suffisante pour adapter son execution aux contraintes
rencontrées.

1.7.4.3 L’exécution duprojet

L’exécution du projet devra respecter les principes suivants:

respecter Ic rythme nécessaire a I’appropriation des ouvrages par les bénéficiaires et
clarifier leur statut juridique (propriété de I’ouvrage, responsabilité de gestion);

• réaliser Ia cohesion de I’équipe du projet et I’intégration de I’ensemble des tâches;
• solliciter en priorité Ies rcssources ci Ics compétences locales et nationales;
• dynamiser Ics relations commerciales nécessaires a Ia maintenance;
• faire du projet une école de formation des cadres nationaux.

1. 7.4.4 Le suivi-évaluation des projets

Le suivi et ‘evaluation des projets seront menés en tenant compte des critères généraux
d ‘evaluation définis sous Ic titre suivi et evaluation de Ia politique de I’eau.

! 7 .1 5 S(i IIVt]l(.’ (/0 fi,iiuiceinoiil

Lu misc cii wuvie de Ia politique nationale de I’eau sera finance par différents acteurs.

L’objectif général en cc domaine est d’améliorer Ies finances publiques en allégeant Ic poids
du secteur de l’eau par Ic transfert progressif des charges aux acteurs bénéficiaires ou
responsables de Ia pollution.
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Ces acteurs interviendront schématiquement de Ia facon suivante:

L’Etat apportera des ressources propres au travers du budget de I’état (affectation dc
personnel et des moycns courants), des subvcntions (affectation de credit particuliers) et
éventuellement des prêts.

Les collectivités participeront aux financements des investissements ou a d’autres
interventions dans Ic cadre de cur activités dans Ic domaine de I’eau.

Les usagers et Ic privé vont contribuer au financement par Ic remboursement des préts ou a
Ia constitution de ressources propres par Ic payement des taxes sur Ic prix de I’eau ou d’autres
services (exhaure, distribution de l’eau, assainissement...).

Les usagers et les entreprises privés continueront a financer une partic ou Ia totalité des
investissements et du fonctionncment de certains équipements (systémes de dépollution).

Les fonds issues des taxes cu redevances transitent actuellement par différents organismes
publiques. Les taxes d’assainissement sont prélevés par I’ONEA et les redevances au niveau
des périmètres d’irrigation par les structures de gestion concernées. Les taxes de prélèvement
et de pollution ne sont toutefois par encore recouvrées. Les modalités et mécanismes
institutionnels de collecte et d’allocation des fonds seront progressivement redéfinis. Un corps
deja constitué et spécialisé dans Ia collecte des taxes sera sollicité.

La misc en place d’un système pour leur recouvrement augmentera progressivement les
ressources propres du secteur de I’eau et améliorera Ia capacité de gestion et de protection
des ressources en cau au Burkina Faso.

Tableau 1-1 modalités de financement de Ia gestion et protection des eaux

Etat Collectivités Partenaires du
développement

Usagers/privé

PROTECTION DES

et système budget
subvention
(investisse

~

subvention taxe de
prélèvement et de
pollution

et budget subvention taxes de
prélèvement et de
~

application de Ia budget

des besoins et du budget

-

impOts

subvention taxe de
prélèvement et de
P.0~0n

des structures budget : a définir subvention

systéme budget
subvention
(investisse

~
d’eau et des budget

propres

‘~ définir

~

a définir

: subvention
~
~

subvention

subvention

taxes de
prélévement et de
9~!~n

taxes de
prélévement et de

prevention de Ia budget subvention taxe de pollution

Politique ci strategiesen,natièred’eau, Ministèredel’Environnementci de l’Eau 1-,
13



Domaine
.

sécurité AEP

communication

Etat
. .

subvention

budget
budget

~
budget

Cotlectivités Partenaires du Usagers/privé
. . , développement

a définir subvention taxes de
prélèvement et de

u!ions~

: subvention taxes de
prélévement et de

P.9!!u~Pp.
~
subvention taxes de

prélévement et de
pollution

.rSecteu d~e,au
suivi et evaluation

DEPOLLUTION
systèmesd’assainissement des
collectivités

subvention a définir
~1

taxe de pollution et
taxe
d’assainissement
usagers (prix de
!~u)

systèmes de dépollution des
~

a définir taxe de dépollution
pnVé

systèmes d’assainissement non
collectif

a définir ‘ taxe de pollution,
taxe
d’assainissementu
sagers
(installation)

AEP CENTRES URBAINS ONEA
investissement subvention préts ,subvention taxes :rembours

p~rets
~~taton subvention

~, Ieau

entretien
ixdel’eau

prix de I’eau
AEP SEMI-URBAIN
investissement subvention prOts subvention taxes :rembours

préts
subvention prets, subvention prix e I’eau

p.cei:~~
entretien oui prix de l’eau
AEP MILIEU RURAL
investissement

entretien

subvention
subvention

subvention a définir

sagers

usagers
OUVRAGESIMOBILISATION ,

mm ~y~cn , psyP~~~n
rehabilitation subvention a definur prets subvention a definir
entretien subvention prêts, subvention taxes
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D’ I RRIGATION

nouveau .
SJ~YP!~O

~ppj
p,~ubventn

‘prets, subvention
éfinir

~
extension subvention ‘ préts, subvention a défunir
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.!PY~!’T~flt ,.
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.
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. . :
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~
privé
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investissement
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.
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budget

~
~
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Domaine Etat ~. Collectivités Partenaires du
dóvoIo~pomont

Usagers/prive

ELEVAGE
investissement subvention subventions taxes

remboursemertt prêt
a définirrenouvellen’ient

entretien a définir

E

gestion et protection du bassin
versant

ubvent~on
budget .

~

entreprise
redevances

MINES ET INDUSTRIE
qupemen eati

.

renouvellemen
entretien

~.~
redevances do
prélévement

1.7.5 La cooperation entre payssur les bassins internationaux

La poiltique nationale de l’eau a une influence sur la quantité et Ia qualité des eaux des pays
situés a l’aval. L’alerte en cas de crues ou d’augrnentation brutale des debits suite a
I’ouverture de vannes d’un barrage est également primordiale pour Ies populations situées a
I’aval dans un pays voisin. La cooperation régionale sur les quatre bassins internationaux du
Burkina Faso sera rcnforcée.

Les aótions suivantes sont préconisées:

• lors de négociations entre les parties concernécs, préciser les objectifs, I’organisation et
les modalités de fonctionnement des instances de concertation entre les pays pour les
questions de gestion des eaux internationales

• établir des accords internationaux pour Ia misc en place de commissions de gestion et de
protection des cours d’eau internationaux;

• favoriser lcs échanges d’expériences, Ics échanges d’information sur l’eau, les
rcncontres entre spécialistes pour chaque bassin versant

• identifier les themes prioritaires de concertation pour les travaux de cooperation;
• favoriser I’harmonisation des méthodes de mesures, des dispositifs de surveillance et de

traitement de I’information sur I’eau pour faciliter les échanges de données et Ia
planification en commun;

• mener une réflexion commune sur les mécanismes pour arbitrer Ics conflits et pour
prévenir les dommages liées aux crues ou aux pollutions;

1.7.6 Gestion quantitative

La gestion quantitative traite notamment de Ia mobilisation de Ia ressource par les ouvrages,
la gestion des grands ouvrages, Ia maltrise de I’implarttatiori des ouvrages de stockage, Ia
maltrise des prélèvements, Ia repartition des eaux, Ia regulation des debits, les debits
minimum admissibles.
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L’attention dans cc domaine sera portée sur les aspects suivants:

• Ia definition d’objectifs relatifs au volume stocké, aux debits a respecter ou a (a repartition
des rcssources dans les situations diffici(cs, en tenant compte de l’évolution des besoins
et des usages prioritaires;

• Ia gestion des grands ouvrages au travers de Ia misc place de structures de gestion;
• Ia protection dc l’espace autour des systemes en évitant Ia deforestation, les occupations

anarchiques par Ies exploitations agricoles ou Ics carrières qui menacent (a pérennité des
retenues (envasement) et (a qualité des eaux;

• I’estimation des potentialités des petits bassins versants a I’aide de méthodes spécifiques
différentes de celles utilisées pour Ic calcul du bilan hydrologique des grands cours
d’eau;

• Ic contrôle rigoureux de I’implantation des ouvrages dans un même bassin versant afin de
maitriser Ies impacts a (‘aval;

• l’optimisation de Ia misc en valeur des ressources en eau par une cohabitation autant que
possible de plusieurs usages (renforcement des infrastructures de récréation, de
tourisme, développement des autres usages: pêche, irrigation, hydroélectricité, élevagc,
adduction d’eau potable, foresterie, industrie et mines, etc.);

• l’équipement des systémes de dispositifs d’observations hydro-pluviométriques
iDermettant de suivre Ic remplissage et Ic tarissement des retenues, les prélèverr~ents
d’eau, Ia pluviométrie. L’exploitation de ces données permettre de garantir une gestion
rationnelle des eaux des systèmes et d’anticiper.

• Ia misc en place de dispositifs de stabilisation des gaz a effet de serre pour minimiser
evaporation.

• i’instauration d’un debit réservé pour certains ouvrages afin d’éviter de pénaliser es
usages a l’aval en concertation avec les partenaires concernés nationaux et
intei riationaux,

1.7.7 Gestion qualitative : protection des usagers et protection de Ia nature

Différentes structures ministérielles (ministére de l’Environnement et de l’Eau, ministère de Ia
Sante, ministère de I’ Industrie, du Commerce et des Mines, ministère des Travaux publics, de
‘Habitat et de lUrbanisme, communes) et institutions (CREPA, FONAS...) et diverses ONG
interviennent dans Ic secteur de l’assainisscment.

La misc en oeuvre de Ia strategic nationale d’assainisscment est un élémcnt clé de
I’amélioration de (a gestion qualitative des eaux.

t.es aspects stiivants sont prioritaires

Au p/tin ntiui’o,wI

• ‘elaboration de normes et de réglements concernant les rejets, en priorité pour les
rejets toxiques ainsi que les modalités de misc en place des équipements en fonction de
Ia vulnérabilité des ressources;

• Ia formation des juges, des services de police aux procedures d’application de Ia
legislation dans Ic domaine de I’eau;

• Ia misc en ceuvre de sanctions pour les actions ayant entraInées des dommagcs graves
pour Ic public ou Ics ressources en eau,

• Ia coordination entre Ia politique de I’urbanisme et Ia politique de gestion de l’eau;
• Ia formation des services des directions centrales et décentralisés du domaine de I’eau

a une approche pluridisciplinaire des questions relatives a Ia qualité de I’eau;
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• Ia definition par Ia concertation avec les usagers, de I’assiette et des taux des
redevances de pollution et de prélèvement, ainsi que des modalités de recouvrement;

• l’élaboration d’un cadre pour Ia definition d’objectifs relatifs a Ia qualité des eaux qui
permette de determiner es rejets admissibles et orientent les investissements en
matière de dépollution.

En milieu rural

• l’appui aux programmes de Iutte contre les maladies d’origine hydriquc, définis par Ic
ministère de Ia Sante a travers les programmes dAEP conformément aux strategies
définies;

• Ia promotion du traitement des eaux usées par des techniques simples et maltrisés par les
artisans en milieu rural;

En milieu semi-urbain et urbain

• Ic diagnostic précis des rejets industriels pour Ia reduction des rejets toxiques et de Ia
misc en place du financement dun programme dans cc secteur;

• Ic renforcement des actions coordonnées entre Ic secteur de I’eau , de Ia sante et des
déchets urbains pour I’imiter (‘impact de Ia pollution pluviale, des débordements dean
souillés, sur Ia sante publiquc et sur l’environnement;

• Ia promotion des techniques peu coüteuses d’infiltration en milieu urbain (conservation de
Ia vegetation, reboisement des zones dérosion, utilisation des espaces verts...);

• Ia formulation de plans strategiqucs d’assainissement dans les centres secondaires
• Ic renforcement des capacités d’assistance technique et financiére de IONEA a Ia

réalisation et a Ia misc en oeuvre des activités d’assainissement collectif et autonome.

1.7.8 Gestion des crises Iiées a I’eau

La gestion des crises Iiées a I’cau se concentrera sur les mesures suivantes:

• Ia misc en place progressive d’un système de previsions hydrologiques et d’alerte
precoce pour prévenir les dégâts dans les zones les plus exposées. II s’agit de:

— prévenir Ics effets des inondations et des sécheresses;
— determiner les apports dans les grands barrages en vue dune gestion rationnelle des

eaux au bénéfice des utilisateurs en amont et en aval

• Ia delimitation et Ia cartographic des zones inondées lors des grandes crues connues et
I’élaboration dune information preventive destinée aux habitants des zones a risque;

• (‘introduction dans Ies regles d’attribution des permis d’habiter de restrictions dans Ic cas
des zones fréquemment inondées;

• l’incitation a Ia réalisation d’ouvrages pouvant étre entretenus par les habitants a
proximité des habitations, dans Ic but de limiter Ia pénétration des eaux dans es Iieux
habités et Ia stagnation d’eau souillées après Ia pluie;

• Ia mobilisation de ressourccs et l’organisation du personnel pour Ic curage ct I’entretien
des voies d’évacuation des caux pluviales;

• (‘anticipation dans Ia gestion des pénuries d’eau prévisibles par des mesures d’économie
et une large information de Ia population.
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1.7.9 Prise en compte de l’environnement

Une meilleure prise en compte dc I’environnemcnt sera obtenue par les mesures suivantes:

• Ia réalisation plus systématique d’étudcs d’impacts sur I’environnement lors de Ia
conception des projcts d’aménagemcnts, des infrastructures de transport. Ces etudes
prennent en compte d’aprés Ic code de l’environnement les preoccupations sanitaires,
sociales, economiques, écologiques et hydrologiques...

• (a mise en ~uvre de technologies qui tiennent compte de Ia vulnérabilité de Ia ressource
en eau et des possibilités de gestion des usagers (capacités techniques et financières);

• Ia faveur accordée aux projcts qui favoriscnt Ies synergies entre des domaines différents
(éco-tourisme, protection des retenues pour I’AEP, péche et lutte contre I’érosion...);

• une meilleure prisc en compte des questions de (‘eau dans les politiques d’urbanisme et
d’aménagement du territoire.

2. SYSTEME D’INFORMATION El COMMUNICATION

La misc en oeuvre de lapproche gestion par bassin nécessite (existence d’un système
efficace de concertation et d’échange d’informations entre les différents intervenants. Les
mcsures suivantes sont préconisécs

• Ia constitution dune banque nationale des données sur les ressources en eau et es
usages de I’cau en liaison avec les différents producteurs de données sur I’eau
notamment Ics DRH;

• Ia constitution de reseaux stables d’interlocuteurs dans les provInces et les départements
charges de Ia collecte de données et Ic fonctionnement de cc réseau a un faible coüt;

• l’utilisation dc format commun et dc definitions communes aux différents producteurs de
données sur i’eau et Ic respect de ces formats afin de disposer de données homogenes
sur (‘ensemble du Burkina Faso;

• Ic renforcement de Ia motivation des collecteurs de données par un retour d’information
sur (a valorisation de Icur données pour éviter (es retards;

• I’équipement en apparcils modernes de traitement et de diffusion des données et
I’interconnexion avec Ic réseau mondial internet;

• Ia formation du personnel dans les domaines de Ia maintenance des appareils, du
traitement ct dc I’adrninistration des données de I’élaboration de document de synthése
sur l’évolution de Ia situation avec des outils informatiques;

• Ia creation d’un cadre pour I’échange des informations sur Ia gestion des ressources en
eau au niveau national ct international pour coordonner les actions des acteurs et
coordonner (a politique de l’eau avec les politiques des autres domaines.

l.a misc en place d’une politique de communication pourra comprendre les actions
suivantes
• Ic recours a des spécialistes en communication pour Ia valorisation de documents

d’information ou d’étudc techniques
• I’élaboration dc documents a I’intention de cibles particulières: Ies écoles, Ics

journalistes, les spécialistes, les agriculteurs, les industriels...
• Ia misc en place de relation avec Ic monde education pour mener des campagnes de

sensibilisation dans es écoles et tenir compte de Ia gestion dc I’eau dans Ia definition des
programmes scolaires

• I’ouverture progressive de Ia documentation sur I’eau a un public pluslarge;
• Ic renforcement de Ia culture technique de (a prcssc locale sur les questions

environnementales et sur Ia gestion de I’eau.
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3. SUIVI-EVALUATION

Un dispositif sera instauré et développé pour suivre et évaluer Ia politique nationale de I’eau et
I’avancement du plan d’action < eau ~. II permettra egalement de suivre et dévaluer les
projets. Ce dispositif doit être en mesure de mettre en evidence les insuffisances et de faire
connaltre les succès rencontrés.

La misc en place dc cc dispositif comprendra notamment:

• un système devaluation renseigné a I’aidc de Ia banque de données permettant de
connaItre Ia situation de Ia rcssource et I’état de Ia mobilisation;

• Ic suivi de I’état dc fonctionnement des ouvrages de mobilisation de Ia ressource et des
dispositifs de dépollution ou dc prevention de Ia pollution

• Ia definition de critéres et d’indicateurs de performance (Ics projets ou Ia politique);
• Ia misc en place de tableaux dc bords, de procedures pour a collecte des informations, Ia

réalisation des inventaires a des niveaux décentralisés (format, definitions);
• I’organisation dun service en charge de cette tâche et du réseau de correspondants;
• Ia réalisation de documents de communication (cartes, graphiques ...) pour faire part des

acquis, des evolutions et des priorités pour I’avenir a une periodicité définie par I’autorité;
• un rapport annuel sur Ia misc en oeuvre de Ia politique nationale de I’eau qui permettra

d’informer Ic gouvernement et (a société civile sur Ia misc en oeuvre des grandcs
orientations de Ia présente politique;

• des audits indépendants dont es missions consisteront a évaluer certains aspects lies a Ia
mobilisation de Ia ressource.

Les résultats du suivi-évaluation seront décisifs notamment pour Ia planification générale de Ia
misc en place d’autres ouvrages au nivcau central, provincial ou local dans Ia même zone ou
dans Ic méme village. Ils serviront aussi a tirer des leçons sur l’approche utilisée par chaque
projet afin d’améliorer Ia formulation des futurs projets.

4. POLITIQUES ET STRATEGIES SECTORIELLES

Le document de Ia politique et des strategies en matière d’eau embrassent tous les sccteurs
de développement économiquc du Burkina Faso. A cet effet, ii traitera de Ia politique de
I’eau dans Ic secteur de I’approvisionnement en cau potable, des aménagements hydro-
agricoles et dans les autres sectcurs de l’économie nationale oU I’apport de I’eau est
determinant pour Ic dévcloppement économique.

4.1 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (AEP)

4.1.1 Nouvelle politique d’Approvisionnement en Eau Potable

II est indispensable de repcnscr les approches qui ont été menées jusque-la. L’élaboration
d’une strategic d’approvisionnement en cau potable néccssitc des mesures répondant aux
besoins reels ainsi qu’aux capacités et a Ia volonté des différentes categories de a population
a payer les services demandés.
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Une approche participative sera menée pour Ia definition des priorités conformément a Ia
politiquc nationale de I’cau. Cctte approche tranchcra avec celles retenues jusquc-Ia oU Ic plus
souvent seulcs cs solutions stéréotypées étaient retcnues. Sur Ia base d’une analyse
prospective du secteur, des plans d’actions a court et moyen terme seront établis. Les
stiticttiros iintionales chargées de Ia planification, Ia société civile et les capacités locales
scront étroitement associées a lélaboration des propositions stratégiques. Cela répondra a i~
double preoccupation du développement des capacités locales et a une claire identification des
besoins.

4.1.2 Les objectifs et mesures specifiques a l’AEP

Les objectifs et mesures spécifiques a I’AEP ou (‘application de Ia politique de I’eau a cc
secteur se déclinent suivant Ies orientations suivantes:

4. 1.2.1 Plan/f/cation et satisfaction des besoins AEP

• s’appuyer sur Ia partie AEP de Ia base de données sur l’eau pour mieux orienter au
riiveau national et provinciales, les actions dans les différents provinces et scnsibiliser les
décideurs; -

• assurer Ics besoins de base en eau potable des collectivités urbaines, semi-urbaines et
rurales par Ia réalisation d’invcstisscments;

4.1.2.2 Application du principe de protection des usagers : garantie surla qualité de I’eau

• procéder a une analyse régutière des eaux destinées a Ia boisson a une périodicité
dépendant de Ia taille de Ia population desservie et des risques de contamination;

• veiiier au respect des recommandations de (‘OMS en matiére de qualité des eaux;
• veiller a Ia qualité des services rendus aux usagers;

4. 12.3 Application du pr/nc/pc d’équite

• maintcnir Ia péréquation des prix du service;
• améliorcr Ic taux d’accessibilité des usagers aux réseaux de distribution;

4. 1.2.4 Meilleure pr/se en charge des équipements

• contribuer a créer les conditions pour un autofinancement du sectcur eau;
• dOtiiiii Liii st.itiit ielatif a Ia propriété et Ics conditions de privatisation des équipements;
• assurer Ia viabilité et Ic fonctionnement durable des équipemcnts de service;

41.2.5 Protection de Ia qualité de Ia ressource

• promouvoir l’assainisscment et de l’hygiène du milieu: notamment développer des
systèmcs de protection sanitaire pour éviter que les points d’eau ne deviennent un refuge
de germcs porteurs de maladies;

• promouvoir ‘education a l’hygiène et a Ia sante dans Ies programmes d’AEP;
• protéger les points d’cau et aménager les installations hydrauliques pour preserver Ia

qualite de I’eau

—
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4.1.2.6 Amelioration des choix technologiques et reduction des coUts

• connaltre et maltriser a court et moyen terme les ressources en eau exploitables;
• baser Ic choix technologique sur les besoins en hydraulique villageoise et Ia demande

effective des usagers en hydraulique urbaine et semi-urbaine;
• choisir Ia technologie avec Ia participation des usagers, de façon a permettre Ia reductIon

des coüts des investissements et des charges récurrentes;
• fournir, installer et gérer Ies équipements AEP en fonction des spécificités régionales

(socio-economiques, hydrogéologiques, hydrochimiques et réseaux de maintenance);
• permettre des réaménagements ultérieurs en fonction de l’accroissenient possible des

moyens financiers et des besoins;
• assurer Ia coherence et Ia durabilité des ameliorations techniques opérées;
• procéder, a travers Ic suivi-évaluation des investissements, aux ajustements nécessaires;

4.1.2.7 Appui au développement du secteur privé

• promouvoir Ia creation d’emplois dans Ic secteur AEP
• décentraliser Ic système de maintenance suivant une logique commerciale impliquant Ies

bénéficiaircs, Ics artisans réparateurs, les fournisseurs et d’autres intervenants du secteui
privé;

4.1 2.8 Renforcement du système d’information sur l’AEP

• mettre a jour régullérement I’ inventaire des points d’eau modernes;
• intégrer les données AEP dans Ia banque de données sur I’eau;
• mettre en place un tableau de bord AEP;

4.1.2.9 Promotion des activités des femmes

• développer les opportunités pour les femmes de participer a Ia gestion de I’eau a Ia politique
d’assainissement et d’entreprendre des activités rémunératrices dans Ic secteur eau;

• réaliser des evaluations periodiques de I’impact des investissements sur Iamélioration des
conditions de Ia femme;

4.1.2.10 Renforcement de Ia coordination

• orienter les priorités d’investissement et de développement dans Ic secteur de I’AEP de
manière a assurer une efficacité des interventions des bailleurs de fonds et des ONG;

• élaborer des etudes prospectives d’AEPA region par region avec Ia participation dc toutcs
les structures et partenaires concernés;.

4.1.2.11 Développement des ressources humaines

• développer les ressources humaines dans les domaines suivants: métiers de AEP,
technique et de Ia communication

• renforcer Ia formation permanente des agents du secteur AEP;

4.1.2.12 Evaluation

• dèfinir des critères devaluation et de performances du secteur.
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4.1.3 AEP et taille des collectivités

La nouvelle politique en matière d’approvisionncmcnt en eau potable (AEP) des populations
distingue trois volets pour tenir compte des modalités de gestion qul sont fonction dc (a taille
des collectivités et de (curs capacités techniques et financière.

4.1.3.1 I’AEP des centres urbains

L’hydraulique urbaine vise Ia satisfaction de Ia demande solvable en eau pour les centres
urbains, Ies villes moyennes et centres secondaires de plus de 10 000 habitants.

Le développement de I’hydraulique urbaine a été confié a (‘ONEA dans Ic cadre d’un contrat-
plan avec i’Etat. A cc titre, I’ONEA est chargé de Ia creation et de Ia gestion (exploitation et
maintenance) des infrastructures en matière d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement des eaux usées et excréta en milieu urbain et semi-urbain.

4.1.3.2 I’AEP des centres semi-urbains ou centres secondaires

L’hydraulique semi-urbaine vise Ia satisfaction de Ia demande solvable en eau pour les centres
dont Ia population est supérieure a 2 000 habitants et qui ~e sont pas couverts par les
contrats-plans signés avec Ia société de distribution d’cau potable.

Dc nos jours, environ 800 centres secondaires sont rccensés (recensement INSD).
100 centres sont déjà équipés dans Ic cadre de projets spécifiques.

4.1.3.3 i’AEP des zones ruraies et villages

L’hydraulique villageoise vise (a satisfaction de Ia demande en eau pour les besoins
domestiques du monde rural dont Ia population est inférieur a 2000 habitants.

La politiquc dans Ic domainc s’attachcra plus particulièrement a Ia réalisation de Ia prise en
charge des investissements par les utilisateurs.

En application du principe du développement harmonieux entre les regions, une attention
particulièrc sera accordéc pour corriger les disparités régionales en matière d’équipement.

4.1.4 Objectifs spécifiques suivant Ia taille des collectivités

Suivant a taille de a collcctivités des objectifs ou mesures spécifiques sont préconisés pour
lcs 3 niveaux AEP des centres urbains, des centres semi-urbains et des villages

4. 1.4. 1 AEP des centres urbains:

• mettre a disposition des ressources en eau existantes, prioritairement pour l’adduction
d’eau;

• respecter les normes de qualité de I’eau distribuéc
• traiter systématiquement les eaux de surface destinées a Ia boisson avant distribution
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• renforcer Ia capacité opérationnelle de Ia société chargee de Ia distribution de I’eau potable
:sur Ic plan administratif et financier a court terme;

• améliorer Ia productivité a long terme avec pour point dc mire Ia notion efficacité/coüt dans
l’équipement et Ia gestion des centres;

• maintenir des contrats-plans entre I’Etat et Ia société publiquc
• prendre en compte es besoins de I’élevage dans Ia definition des besoins dans les zones

péri-urbaines.

4.1.4.2 AEP des centres secondaires

• créer un environnement incitatif permettant a concession de gestioll des Cqulpements,
• établir un contrat de performance pour toute délégation de gestion de service public dean

potable
• promouvoir I’électrification rurale et Ic materiel photovoltaIque;
• étudier les options technologiques de maniére a mieux garantir un service continu durable,

un entretien simple et un a moindre coüt de fonctionnement. Une combinaison des solutions
technologiques existantes sera operée pour répondre a chaquc niveau de service demandé

densification du réseau classique.

4.1.4.3 AEP des villages

• renforcer Ia couverture des besoins en eau potable;
• donner Ia priorité ~ Ia rehabilitation et a Ia consolidation des points d’eau existants
• harmoniser Ia contribution des bénéficiaires a I’investissement initial;
• viser une prise en charge effective par les bénCficiaires des coCits d’entri~ti~n~t dc~

reparation et au renouvellement des moyens d’exhaure
• promouvoir Ic materiel photovoltaique et I’énergie solaire
• encourager Ia fabrication locale de certaines parties des pompes
• encourager I’établissement d’interconnexions par des systémes simples d’AEP entre es

localités et quartiers chaquc fois que les conditions de viabilité seront établies;
• réaliser des etudes d’implantation et les plans dc captagc des forages dans les gros villages

avec I’optiquc dune exploitation intensive
• valoriser les ouvrages a grands debits.

4.2 CONTRIBUTION ET RELATION AVEC LES AUTRES SECTEURS

4.2.1 Secteur de Ia sante publique

42.1.1 Planification

• définir les zones a risques pour les différentes maladies Iiées a I’eau
• assurer une plus grande collaboration entre les concepteurs des projets c eau n pour ~

intégrer les mesures preventives de sante publiquc;
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4.2. 1.2 Eau destinée a Ia boisson et aux besoins domestiques

• contribuer a Ia definition de mesures preventives pour éviter Ia contamination des
captages et des points d’eau en relation avec les gestionnaires des points d’eau;

• mener des etudes epidémio(ogiques en relation avec les etudes sur (a qualité
bactériologique des eaux utilisées comme source pour I’AEP, pour évaluer I’impact sur Ia
sante publique de (a contamination des eaux;

42. 1.3 lilipLict dos pwjets

• mener des etudes scientifiques pour suivre (‘incidence des nouveaux amenagements de
mobilisation de Ia ressource sur Ia sante publique, afin de mieux préciser les mesures
preventives a I’avenir;

• réaliscr les aménagements nécessaires pour éviter Ia diffusion des maladies liées a I’eau
près des retenues d’eau;

4.2. 1.4 Conception des systémes d’assainissement et des systOmes d’irrigation

• cngagcr des actions en concertation avec les col(ectivités pour renforcer I’hygiène
publiriuc: curage des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, etc...

• envisager des etudes dans Ic but de définir des actions et des dispositifs visant a
protéger les populations des maladies provenant de Ia dispersion des eaux usées lors
des pluies de fortes intensité;

• veillcr a I’amé(ioration des systémes de drainage dans (es périmétres irriguées ci des
dispositifs permettant de limiter Ia diffusion des maladies;

4.2.1.5 Education a Ia sante

• définir des messages relatifs a Ia prevention des maladies hydriques adaptés aux
situation aux alentours des retenucs d’eau;

• sensibiliser les habitants des centres urbains a Ia prevention dc (a pollution des eaux;
• informer (es populations des risques encourus par I’uti(isation des eaux usécs des cours

d’eau a I’aval des rejets des agglomerations (prevention du cholera...);

4.2.2 Secteur de I’éducation

Le secteur de I’éducation peut contribuer a (a protection des ressources en eau et a une
rnoillotiio comprehension par Ia jeunesse des problèmcs de Ieau.

Les mesures suivantes sont préconisées:

• envisager de mener des campagnes scolaires au scm des étab(issements scolaires a
I’aide d’éducateurs spécialisés sur les themes de I’eau;

• favoriser I’accés aux élêves et étudiants des documents d’intérêt general sur I’cau, par
l’utilisation des moyens moderncs de communication ct de documentation;

• introduire dans les programmes scolaircs des themes lies a I’eau et a Ia protection des
ressources en cau

• établir des lien entre es Ministèrcs charges de I’éducation et Ic Ministére chargé dc I’eau
afin de favoriser Ia réalisation de documents pédagogiques;

• sensibiliser es professeurs a Ia thématique de I’eau en mettant a leur disposition une
documentation technique de qualité adaptec a leur besoin
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4.2.3 Secteur agricole

4.2.3. 1 Politique de I’eau dans Ic secteur

L’hydraulique agricole est un soutien a Ia production agricole. Dans les conditions cliniatiques
du Burkina Faso Ia politique d’hydraulique agricole contribue ~ renforcer Ia sécurité alimentaire,
par l’extension des aménagements hydro-agricoles, Ia diversification et (‘intensification dc Ia
production ainsi que l’amélioration de Ia gestion des ressources naturelles.

4.2.3.2 Les objectifs et mesures specifiques

Dans cc sectcur les objectifs et mesures suivantes sont préconisées

4.2.3.2.1 Planification

• définir des schémas directeurs d’aménagement des bassins fluviaux afin de degager es
prioritès de développement;

• rechercher une maItrise suffisante de l’eau des périmètres hydroagricoles;
• maltriser es connaissances techniques et socio-économiques dans Ic sccteur pour une

meillcurc conception et misc en ~uvrc des programmes.

4.2.3.2.2 Sécurité en mati~refonciêre et exploitation

• ouvrir aux privés des périmétres aménagés sur financement public pour une production
intensive,

• améliorer I’accès a Ia propriété fonciére conformément a Ia Ioi portant reorganlsation agraire
et fonder (RAF) pour une meilleure valorisation des terres

4.2.3.2.3 Investissernents

• veiller a Ia rentabilisation économique et financiére des investissements
• diminuer les coüts d’investissement des projcts par lutilisation judicieuse de Ia main-

d’oeuvre ci des modes d’aménagement

4.2.3.2.4 Exploitation

• réduire les coUts d’exploitation par une optimisation de Ia gcstion et de Ia rehabilitation des
équipements;

• favoriser Ia misc en place de systémes de culture et de systemes d’irrigation robuste 1~et
économe en eau;

• donner Ia priorité aux bas-fonds et a l’irrigation gravitaire qui sont des modes de production
moms onéreuses pour Ies exploitants;

• favoriscr Ic libre choix des assolements
• responsabiliser les producteurs pour favoriser Ic désengagement de I’Etat;
• mieux appliqucr Ia politique de tarification ct percevoir Ics redcvanccs.
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4.2.3.2.5 Développementdu secteurprivé etconcertation

• créer des emplois agricoles et dans les projets hydro-agricoles afin de limiter l’exode
rural?

• encourager I’agro-busincss et (‘exploitation du type agro-industrie(;
• veiller a une meilleure concertation avcc (es autres secteurs (élevage, péche, énergie,

environnement, etc.).

4.2.4 Secteur de I’élevage

4.2.4. 1 Politique de I’eau dans Ic secteur

L’objectif de Ia politiquc cst de rendre plus facilement accessible les pâturages non exploités

afin d’induire unc meilleure repartition du cheptel sur Ics ressources naturellcs.

L’élaboration dune politique nationa(e en matière d’hydraulique pastorale dolt tenir compte
des trois facteurs: Ia charge animale, Ia disponibilité de I’eau et (a Iocalisation des pâturages
au cours des saisons.

4,2.4.2 Objecti’fs et mesures spécifiques

Lcs objcctifs et mesurcs suivantes sont proposees pour cc secteur:

1 ~ I I”l;rriiiic;rlion

• élaborer, Ic cas échéant, des schémas d’aménagement des zones d’éIevage, tenant
comptc des caractéristiques écologiques et humaines des différentes zones ct des
possibilité d’invcstissements du secteur de l’eau

• planifier a ‘echelon national les différentes interventions en matière d’aménagement
d’hydraulique pastoralc et mcttre au point des normes, des plans types et de cahiers des
charges

1.) .1. .~. ) ( ~‘riiuir~.sarieedes in li’astructiires. (In clieptel ci des ressources disponibles

• effectuer un recensement de I’enscmble des animaux fréquentant Ia zone, tenant compte
des variations saisonnièrcs dues a Ia transhumance et aux différents flux migratoires;

• effectuer un inventaire des points d’eau naturels ct artificiels, permanents et temporaircs
avec pour ccs derniers (a période moycnne de tarissement;

• determiner Ies quantités d’eau a mettre a Ia disposition des troupeaux scIon lcs
différentes saisons, intégrant Ic facteur de disponibilité des ressources fourragéres ct du
taux de charge admissible en fin de saison sèche;

• Ovaluer es possibilités de mobilisation des ressources en cau;

4.2.4.2.3 Aspectsfoncierset preventiondesconflits

• arnéliorer Ic système ou régime fonder pastoral;
• prévenir es conflits entre groupes d’éleveurs et entre éleveurs et agriculteurs par Ia

creatIon d’un cadre de concertation entre Ics responsables locaux et Ic cas échéant cntre
les rcsponsables des différents pays concernés
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4.2.4.2.4 Investissements (puits pastoraux)

• étudier chaque zone concernée par un investissement pour une implantation optimalc
des puits pastoraux;

• étendre Ic réseau de points d’eau desscrvant Ics pâturages actuellement inaccessibles
en tenant compte de Icur capacite de charge en bétail ainsi quc des parcours de
transhumance;

• améliorcr Ia qualité des interventions sur Ics infrastructures hydrauliques pastorales;
• contribuer a une meilleure coordination entre les actions d’amenagcments pastoraux et

celles d’équipements d’hydraulique pastorale
• misc en place de dispositifs de protection vis a vis des nuisances Iiées aux concentration

d’animaux autour des points d’eau;

4.2.4.2.5 Organisation des elCveurs et financement de l’exploitation

• s’assurer des possibilités dune bonne gestion et d’un entretien régulier des ouvrages
destinés a I’abreuvement du bétail avant (a misc en place de chaque point d’eau;

• contribuer au bon fonctionnement des groupcments d’éleveurs et Ies associer au choix
des infrastructures hydrauliques

• renforcer les capacités de gestion ci de maintenance des réseaux dc points d’eau des
groupements d’éleveurs

4.2.5 Secteur de Ia pêche

4.2.5.1 Politique de I’eau csqs Ic secteur

La recherche de l’accroissernent de Ia disponibilité et de Ia diversification alimentaire et de
I’élévation du pouvoir d’ach~tdes populations a conduit au dévcloppement de Ia pèche. Le
dévcloppement de Ia pêone est intimement lie au développement des ouvrages de
mobilisation des eaux dc s..~rfacc.pour cc faire, Ia politique de I’eau sattachera a créer de
manièrc significativc un env’~onnementpropice au déve(oppemcnt de cc secteur.

4.2 5.2 Objectifs et mesurs.~specifiques

Au Burkina Fasc environ ~o plans deau () de barrage sont intéressants pour Ia pêche
organisée. Pou~ces plans eau et pour les futurs barrages a construire, les axes su~iants
seront pris en compte pour ~muler Ic déveloopement de Ia péche.

4. ~.2.I Plani:~atjon.co:~rtatirjn

• etudier pou- chaque b~~geexis:ant Olo a ccnstru•~e. es usages multiple pouva~co-
nabitcr afin c optimiser utiusat~cn.Un Darrsge a. cc sc~olan d’eau peut en eff~:ètre
~:ilisépour c ~érentsus~:es ‘irrication hyc~éIec~cite péche, l’eau de bc:ss:~Ie~
::isirs aquat ~es. etc.

Sz~rce: tirectio- ~ Ia péche
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4.2.5.2.2 Information sur la situation piscicole

• améliorer (a connaissance des potentialités en eau de surface par des etudes sur (es
peuplements et les habitats des espèccs;

• réaliser un inventaire exhaustif des reservoirs d’eau favorable au développement de
I’activité piscicole;

4.2.5.2.3 Ouvrages existants

• mcttre en place une concertation avec tous les secteurs intéressés par (es potentialités
du barrage en vue d’une conception puis dune exploitation optimale et intégrée;

• intégrer les activités lies a I’ouvrage (par cxemple ,l’électricité pourra être utilisée pour Ia
commercialisation des fruits de Ia pêche par une production de glace sur place);

4.2.5.2.4 Nouvelouvrage

• prendre en compte les aspects piscicoles des (a formulation des projets et dans Ia
conception de construction d’ouvrages;

• integrer (a péche dans (‘estimation de Ia rentabilisation économique des ouvrages;

4.2.5.2.5 Redevances

• définir (cs redevances a collecter auprés des pécheurs ci des autres utilisateurs en
fonction de Ia rentabilité financière des actions de pêchc;

4.2.5.2.6 Qualité de I’eau et habitats. circulation des poissons

• construire des abreuvoirs loin des plans d’eau poUr (CS troupeaux danimaux;
• envisager Ia construction d’ouvrages facilitant Is circulation d’amont en aval des poissons

migrateurs

4.2.6 Secteur de i’énergie

4.2.6.1 Politique de I’eau dans Ic secteur

La mobilisation des ressources en eau de surface contnouc de facon importante au
développement Cu sccteur de I’électricité. Les barrages de Kcmpienga et dc Bagré utiI~sent
environ 1700 milIons de m3 d’cau par an pour :e tuitnage.

4.2.6.2 Objectif~ot mesures specifique~

Le déve(oppeme’: du secteur de I’éneros. repoSe en p’s ~ie sur les ressources en es.. de
surface. Les coje :ofs spécifiques reten~s~or

.~ E)~ P]o:.:f. h)fl

• contribuer a I~rCalisation du schema ooec~eurC e ectr~oat ;fl;
• ‘ieiller a a s~:urisationdes ouvrages rois e expI’o’1at~idan’s c cadre g(oba: des

schémas c’re-~cursd’arnenagements e~do ges~~ndes ~ess.ourcesen eau;
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4.2.6.2.2 Connaissance du potentiel hydroélectrique

• identifier tous les sites potentiels de retenues d’eau et affecter a ces sites des usages
prioritaires : adduction d’eau potable, electricité, agriculture;

• identifier les projets en tenant compte des usages possibles pouvant étre satisfaits, soit en
combinaison, soit de manière isolée;

4.2.6.2.3 Exhaure d’eau et electrification

• contribuer a l’électrification rurale a travers les équipements de pompages
photovoltaIques et therm iques

• mener des experiences pilote de couplage des services eau et electricité intégrer dans
certains projets d’hydraulique semi-rurale dans les centres qui aspirent a un système léger
d’adduction d’cau potable

4.2.6.2.4 Mesures conservatoires

• initier une étude de préinvestissement en vue dc determiner Ies sites favorables et Ia
prise de mesures relatives a Ia protection dc bassin versant;

• rcnforcer les dispositions de suivi hydro(ogiquc pour Ia surveillance de I’écoulcment a
I’aval.

4.2.7 Secteur des mines et industries

4.2. 7. 1 Objectifs et mesures specifiques

Le développement dc l’extraction minière sera accornpagnée par une sollicitation importante
des ressources en eau de surface et souterraines. Les besoins en eau au nivcau des sites se
fait sentir dans limmédiat. Les sites d’orpaillage se trouvent dans des zones trés éloignées ces
points d’eau. Des milliers d’orcailleurs sont alors en situation de pénurie d’eau.

Les questions qui se posent :oncernent S

• l’alimentation en eau domestique des villes minières et des sites d’cxploitation;
• I’alimentation en eau suffisante pour Ic traitement des minerais:
• Ia surveillance ci Ic traiterrent des pollutions (réseau hydrographique et rejcts industriels

II est préconisé les mesures s~:vantes

• mettre en evidence es besons en eau et les mesu~esde protection des eaux nécessares
• veiller a cc que es etudes nécessaires a Ia valorisation du potentiel minier comprenne .ne

partie consacrée a Ia rrooilisation des ressources esu et a sa protection au trs.ers
notamment de I’étude d’ir:act sur I’environncrnen::

• accorder des concessions ondécs sur I’utilisation ces esux a aes fins d’exploitation m
aux sociétés d’extraction
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4.2.8 Secteur de Ia faune

4.2.8.1 Politique dc I’eau en Ia matièrc

La faune constitue une nchcsse de base pour certains pays. Au Burkina Faso, Ia faune
contribue a I’augmentation des revenus des populations des zones adjacentes au parc et du
budget national. La politique de l’eau contribucra a maintcnir les conditions perrnettant une
régénération du potentiel faunique:

• Ia qua(ité des paturages;
• Ia quietude des animaux;
• (a permanence de (‘eau.

4.2.8.2 Objectifs et mesures specifiques

Les objectifs spécifiques suivants sont retenus:

• garantir (a permanence de l’eau dans (es parcs et reserves;
• contribuer a laugmentation des produits halieutiques;
• définir des critères spécifiques a l’alimentation en cau des animaux sauvages dans les

parcs;
• créer et entretenir (es ouvrages nécessaires pour chaque parc ou reserve;
• mettre en place dun dispositif pour Ic suivi de Ia rcssource.
• appuycr les gérants de parc dans Ia maintenance des ouvrages.

4.2.9 Le tourisme et les loisirs

La presence dc retenues d’eau, notamment a cole des grandes agglomerations, peut off rir des
opportunités pour développer Ia natation, Ia peche sportive et les sports nautiqucs. Toutefois,
les maladies Iiées au contact avec I’eau peuvent entraver Ic développement de certaines
activités.

Dans cette perspective et en relation avec les institutions ministérielles et Ic secteur pnvé, il
sera étudié les possibilités d’aménagement de certains barrages.

La permanence des milieux aquatiques, (a nchesse faunistique et floristique des zones
humides favorisent également Ic tourisme, Les exemples les plus connus sont notamment Ia
mare aux crocodiles de Sabou, Ia Guinguettc a Nasso Ia mare d’Oursi.

Les mesures de protection et de conservation mises en oeuvre actuellemcnt ne garanttssent
pas Ia pérennité de ces milicux dont Ia degradation est perceptible. La misc en oeuvre dune
politique d’aménagement e: dc surveillance de ces zones reposera essentiellement s~Ic
suivi-évaluation dc l’Ctat cc leur environnemcr~et de laction de renforcenient cc Ia
permanencede eau.
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