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À PROPOS DE L’ÉDITION  
EN LANGUE FRANÇAISE

À travers cette adaptation en langue française du premier livre sur la gestion des boues de 
vidange, l’équipe de traduction a souhaité transmettre les connaissances de la manière la plus 
directe, agréable, compréhensible et précise à tous les francophones intéressés par le sujet, 
qu’ils soient intervenants publics ou privés dans l’un des services de la filière GBV, respon-
sables politiques, entrepreneurs, chefs de projet, ingénieurs, chercheurs ou étudiants. Placées 
dans vos mains, nous espérons que ces informations contribueront à améliorer la qualité de 
vie des populations de manière durable et dans un cadre efficace, transparent et évolutif.

Cette édition française est une traduction fidèle de la version originale en anglais parue en 
2014. Une mise à jour de certaines références et la mention de quelques initiatives impor-
tantes intervenues depuis 2014 ont néanmoins été effectuées, en accord avec les auteurs.

Dans une telle traduction les mots sont importants, car derrière eux se trouvent des idées et 
parfois des manières de penser. La terminologie française de la gestion des boues de vidange 
n’étant pas encore entièrement fixée (elle est parfois empruntée à l’anglais), un effort particu-
lier a été fait pour choisir les correspondances les plus appropriées. Dans la recherche d’une 
adaptation claire de cette façon de conceptualiser l’assainissement qu’entraîne la gestion 
des boues de vidange, il s’est avéré utile de définir un référentiel particulier. Ainsi, l’expression 
« gestion des boues de vidange » désigne ici un système d’assainissement dans sa globalité, 
depuis la collecte des boues dans les fosses jusqu’à leur destination finale. Ce système GBV, 
que l’on a aussi nommé « filière GBV » et « chaîne de services GBV », englobe les infrastruc-
tures (fosses, camions, stations…), les parties prenantes et les services qui y sont associés 
(vidange, transport, valorisation, exploitation-maintenance…), mais aussi l’organisation insti-
tutionnelle et financière qui lie les intervenants et est nécessaire à son bon fonctionnement. 
La référence aux concepts d’assainissement autonome, collectif, non-collectif, centralisé ou 
décentralisé a été autant que possible évitée dans un souci de pédagogie, la filière GBV 
n’étant en effet par essence ni autonome ni individuelle, mais véritablement collective dans 
l’organisation de toute une chaîne de services dont certains peuvent d’ailleurs être réalisés par 
des opérateurs publics. 

Pour pallier toute confusion sémantique, les mots «  dispositifs d’assainissement des mé-
nages » ou encore « dispositifs d’assainissement à la parcelle » ont été choisis pour désigner 
les fosses septiques, latrines et autres dispositifs que l’on appelle en anglais on site treatment 

and containment. D’autres choix de traduction ont été réalisés, par exemple : « vidangeur » 
(collection and transport operator), «  opérateur de service  » (utility), «  exploitation-mainte-
nance » (operation & maintenance) ou encore « exigences minimales » (standards). Le lexique 
anglais-français réalisé au cours de la traduction est présenté à la fin de cet ouvrage comme 
un outil supplémentaire aux praticiens de la GBV francophone, pour mieux pouvoir aborder 
la littérature et les offres de formation en anglais dans le domaine ainsi que pour contribuer à 
uniformiser le vocabulaire dans les publications en français à venir. Les choix de vocabulaire 
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ont été réalisés avec le précieux concours de M. Martin Leménager (AFD), Mme Cléo Lossouarn 
(SIAAP), M. Christophe Le Jallé (pS-Eau) et M. Julien Gabert (GRET).

Nous souhaitons particulièrement remercier les partenaires financiers AFD, AIMF, SIAAP et AESN 
pour leur volonté de diffusion des connaissances en direction des populations francophones qui 
représenteraient aujourd’hui environ 300 millions de locuteurs, soit le 5e groupe linguistique au 
monde. Nos remerciements vont aussi à Mme Audrey Colombié pour le nouveau maquettage de 
la version française ainsi qu’à Mme Lucie Patient pour sa révision orthographique et ses nom-
breuses suggestions de langage. 

Bonne lecture,

Pierre-Henri Dodane Philippe Reymond
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PRÉFACE
Doulaye Kone

Après des décennies d’efforts pour la promotion de l’assainissement dans les pays à revenu faible 

ou intermédiaire, plusieurs pays ainsi que la communauté internationale de l’assainissement se sont 

rendu compte qu’il est temps de changer d’approche si l’on veut accélérer l’accès à des services 

de qualité. Depuis l’année 2000, le Programme de suivi commun OMS/UNICEF (Joint Monitoring 

Program) des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) a systématiquement fait état 

d’un accroissement de la population des pays à revenu faible ou intermédiaire qui utilise des latrines 

à fosse, des fosses septiques et des dispositifs qualifiés de « non-améliorés ». On estime aujourd’hui 

entre 2,1 et 2,6 milliards le nombre de personnes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire utili-

sant des dispositifs d’assainissement à la parcelle, qui produisent chaque jour des tonnes de boues 

de vidange (BV) non-traitées. Lorsque les fosses septiques et les latrines sont pleines, les boues qui 

en sont extraites sont en grande partie déversées sans traitement dans les canaux de drainage à 

ciel ouvert, les champs agricoles, les terrains vagues ou les eaux de surface. La quantité de BV non- 

traitées déversées en milieu ouvert constitue un risque sérieux pour la santé publique. Le dépotage 

de BV dans l’environnement par un camion de 5 m3 est l’équivalent de 5 000 personnes pratiquant 

la défécation à l’air libre. À cela s’ajoute la quantité de matières fécales brutes directement défé-

quées dans la nature par les 1,1 milliard de personnes qui n’ont toujours pas accès à des toilettes. 

Les impacts du déversement de ces déchets dans l’environnement sont stupéfiants. La Banque 

mondiale estime que le déficit en assainissement coûte chaque année au monde 260 milliards de 

dollars. La mauvaise qualité de l’assainissement contribue au décès de 1,5 million d’enfants par 

diarrhée chaque année. La diarrhée chronique est aussi un élément responsable de l’insuffisance 

du développement des enfants, via une assimilation moindre des nutriments essentiels au dévelop-

pement de l’esprit, du corps et du système immunitaire. Elle peut aussi empêcher l’absorption de 

vaccins sauveurs de vie.

Dans les années 1980, sous l’égide de Roland Schertenleib et de Martin Strauss, l’Institut fédéral 

suisse des sciences et technologies de l’eau (Eawag) a créé le Département assainissement, eau 

& déchets pour le développement (Sandec) avec un axe fort de recherche et développement sur la 

gestion des boues de vidange (GBV). Depuis lors, Sandec a été un pionnier de la recherche pour le 

développement, l’évaluation et l’essai de solutions d’assainissement, complétée par un programme 

fort de développement de politiques et de plaidoyer. Il a alimenté et piloté un appel à l’action au 

niveau mondial sur la question.

Ce livre est une ressource impressionnante qui fait le bilan des avancées scientifiques récentes et 

des solutions pratiques testées à l’échelle par les professionnels du secteur. Il rassemble les ensei-

gnements tirés d’études scientifiques et d’études de cas rigoureuses pour formuler des méthodo-

logies et des solutions opérationnelles pour les planificateurs, les ingénieurs, les scientifiques, les 

étudiants et les chercheurs. J’ai personnellement coordonné une partie importante et très excitante 

de ce travail en tant que responsable de programme à Sandec et responsable de l’équipe GBV, 
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qui plus tard est devenue le groupe Gestion des eaux usées et des excreta (Excreta et Wastewater 

Management, EWM). Ce livre s’appuie sur l’expérience acquise en Amérique latine (Argentine), en 

Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Mali, Nigeria, Sénégal, Togo, 

Ouganda, Afrique du Sud) et en Asie (Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, 

Thaïlande, Vietnam). Il comble des lacunes importantes en matière de connaissances sur la GBV, 

tout en soulignant les lacunes persistantes et en identifiant de nouveaux domaines d’innovation pour 

les avancées futures. C’est un manuel précieux pour les professionnels de l’assainissement et les 

universitaires. Il est tourné vers la pratique et aborde les problèmes auxquels sont confrontés les 

vrais praticiens (par exemple, les gestionnaires de villes, les bureaux d’ingénierie, les agences de 

développement).

Depuis sa création, le programme Eau, assainissement et hygiène de la Fondation Bill et Melinda 

Gates a souligné l’importance stratégique d’améliorer la GBV au niveau mondial. Nous avons im-

pliqué de nouveaux partenaires et soutenu des organisations déjà établies telles qu’Eawag-Sandec 

et l’UNESCO-IHE pour proposer et promouvoir des solutions qui catalyseront le secteur et auront 

un impact positif sur la vie des milliards de personnes des pays à revenu faible ou intermédiaire qui 

n’ont pas accès aux services GBV. Les technologies, les outils de planification de projet, les pra-

tiques d’exploitation et de management des services GBV qui sont partagés dans ce livre aideront 

les parties prenantes du monde entier à mettre en place des filières d’assainissement fonctionnelles 

et viables pour le bénéfice des communautés pauvres. Des informations clés sur le potentiel et les 

limites des technologies, de l’exploitation des services GBV, des entreprises, ainsi que sur la valeur 

financière et économique de la valorisation aideront chacun à faire de la fourniture de services d’as-

sainissement une filière économique plus durable et plus rentable. 

Alors que la communauté mondiale attend avec impatience les solutions post-OMD de 2015, ce 

paradigme inspirera de nouveaux modèles de partenariat public-privé qui assureront la promotion 

de services d’assainissement abordables et de qualité, en particulier pour les communautés pauvres 

où la grande majorité des personnes vit encore avec des toilettes qui ne sont ni connectées à une 

infrastructure, ni desservies par des services publics.

Dr. Doulaye Kone
Bill & Melinda Gates Foundation 
Seattle, Mars 2014
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