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THEME 

Etudes de faisabilité technico-économique du projet de réhabilitation d’environ 

255 km de routes en terre en République du Bénin 

Route : Savalou-Aglamidjodji-Doumè (39,650 km) avec un pont au PK 76+350. 

RESUME 

Le présent travail est consacré à l’étude de faisabilité technico-économique du projet de 

réhabilitation de la route Savalou- Aglamidjodji - Doumè situé dans le département des 

Collines en République du Bénin. 

L’objectif de cette étude est l’analyse de la rentabilité socio-économique de la réhabilitation 

de ladite route. Pour atteindre cet objectif, nous avons dans un premier temps fait l’étude 

socio-économique du milieu récepteur du projet. Dans cette rubrique, nous avons décrit l’état 

socio-économique actuel des localités traversées par la route et fait ressortir les dommages 

liés à l’état actuel de la voie ainsi que les avantages qu’induirait sa réhabilitation dans 

plusieurs secteurs : Santé, Education, Economie et bien-être social. 

Ensuite, nous avons abordé le volet environnemental ; à ce niveau, nous avons recensé les 

impacts potentiels liés aux différentes phases du projet et proposé des mesures 

d’atténuations ou de maximisation selon que l’impact identifié est négatif ou positif. A la fin 

de cette analyse environnementale, nous avons élaboré le programme de surveillance des 

mesures d’atténuation et de maximisation et celui de suivi de l’état de l’environnement. 

La dernière partie de cette étude a été consacrée au volet technique. Dans ce chapitre, nous 

avons procédé aux études hydrologiques et hydrauliques pour le dimensionnement des 

différents ouvrages de franchissement et de drainage. L’analyse des essais géotechniques 

nous a permis de déterminer l’épaisseur de la chaussée. Sur la base des métrés, le coût des 

travaux (pont et route en terre) a été estimé à 2 488 360 037 FCFA (TTC). 

Les résultats de cette étude de faisabilité ont montré que du point de vue économique, le 

projet est rentable (TRI = 11,9%). De plus, au regard de tous les avantages sociaux 

qu’induirait la réhabilitation de cette route en terre, on peut conclure que le projet est rentable 

à plus d’un titre, surtout qu’il s’agit d’un projet de développement qui vise à desservir les 

zones de grosses productions enclavées. 

Mots Clés : TRVimpacts environnementauxlsurélévation/CBR/prospection/débit décennal. 

. . . 
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Etudes de feisabilifë technico-koncrnique du projet de &hhabilitation d’environ 255 hm de routes en terre en République du Bénin 
Route : Savalou-eglamidjodjiDoumè 

INTRODUCTION 

Le secteur routier au Bénin est caractérisé par une dégradation avancée des routes, 

aggravée par la vétusté des ouvrages d’assainissement lorsqu’ils existent. Pourtant, 

l’accroissement des superficies emblavées, la décentralisation obligeante et la forte 

monétarisation de l’économie créent des besoins nouveaux en matières d’infrastructures 

routières. 

Pour soulager un temps soit peu la peine des populations à la base, le Gouvernement 

Béninois à travers le Programme Sectoriel des Transports (PST) a inscrit comme priorité 

l’aménagement des pistes de desserte rurales, des routes en terre, la construction des 

ouvrages d’assainissement et de drainage sur les routes classées. En adéquation avec cette 

stratégie, sous tutelle de la Direction Générale des Travaux Publics (DGTP), la Direc:ion de 

l’Entretien Routier (DER) a mis au point un programme d’urgence visant la remise à niveau 

d’un certain nombre d’axes prioritaires. Le projet de réhabilitation d’environ 255 km de routes 

en terre dans les départements de l’Atlantique, des Collines et du Borgou dont l’axe 

Savalou-Aglamidjodji-Doumè (39,650 km), objet de notre thème de mémoire de fin d’études 

s’inscrit dans ce cadre et vise le désenclavement des zones de fortes productions. 

La présente étude s’articulera autour des volets socio-économique, environnemental et 

technique. Les résultats issus de ces études nous permettront de conclure quant à la 

faisabilité technico-économique dudit projet. 
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Etudes de fekebditê technr&nwnique du pnjet de r4habktation dènvrron 25.5 km de routes en twre 6x1 République du Bénfn 
Route : Savaloo-eolamfdiod,i-Doumè 

l-PRESENTATION DU PROJET ET ETAT DES LIEUX 

l.l- Présentation du projet 

La politique du gouvernement du Bénin dans le secteur des transports met l’accent sur le 

renforcement et l’amélioration des infrastructures existantes. Dans ce cadre et compte tenu 

du fait que l’agriculture occupe une place de choix dans l’économie nationale, le 

gouvernement de la République du Bénin met en place progressivement un réseau de 

routes de desserte rurales en vue du désenclavement des zones à grosses productions et 

des localités rurales. 

En effet, jusqu’en 1990, l’état du réseau routier national non revêtu était globalement 

médiocre et nécessitait des travaux de réhabilitation ou d’entretien intensif. 

En vue d’un rattrapage général du niveau du réseau routier en terre dans le sens de la 

réduction en terme de coût d’entretien, un programme spécial visant entre autres, I’ectretien 

périodique et la réhabilitation du réseau non revêtu a été ainsi initié. Le projet faisant objet de 

notre étude entre dans le cadre de l’exécution dudit programme et concerne la réhabilitation 

de 255 km de route en terre au Bénin dont l’axe Savalou- Aglamidjodji-Doumè qui fait 39,650 

km de long. Cette étude de faisabilité a été financée par la Banque Ouest Africaine de 

Développement (BOAD). 

?.?.2- Obiecfif du proiet 

Les travaux envisagés au titre du présent projet concernent l’ouverture de voies, leur mise 

en forme, la construction d’ouvrages en béton armé, l’élimination de points critiques et le 

rechargement des axes retenus et porteront sur environ 255 km de routes en terre qui au 

terme des travaux, seront entièrement réhabilitées. L’objectif principal est d’obtenir après les 

travaux, des routes en très bon état de praticabilité en toute saison et d’entretien facile. 

Actuellement, le projet est à l’étape d’étude de faisabilité technico-économique. C’est dans 

ce cadre qu’il nous a été confié l’étude de l’axe Savalou-Aglamidjodji-Doumè(39,650 km). 

1.1.2- Les zones concernées par le projet 

Dans sa totalité, le projet concerne plusieurs départements du Bénin : l’Atlantique au sud, les 

Collines au centre et le Borgou au nord du Bénin. Mais l’axe Savalou-Aglamidjodji- 

Doumè(39,650 km) faisant l’objet de notre étude se situe dans le département des Collines. 

C’est une piste qui relie la commune de Savalou à l’arrondissement de Doumè. Elle dessert 

les villages Tchogodo, Lohozoungo, Aglamidjodji et Iroukou. 
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1.2~Etat des lieux 

A l’état actuel, la piste a une largeur moyenne de 3m entre Savalou et Aglamidjodji. Cette 

largeur est réduite à un sentier à partir d’Aglamidjodji jusqu’à la fin de la piste à Doumè, 

Le sol rencontré est argileux en majorité et par endroit argilo-limoneux. On note également la 

présence de quelques affleurements rocheux. Cette piste est difficilement praticable pendant 

la saison sèche et totalement inaccessible aux populations pendant la saison pluvieuse car 

au PK 16 + 350 la piste est coupée par le fleuve Zou ; de plus, dans sa majeur partie, la piste 

est en dessous du terrain naturel. 

!?tcyz-y- -----ne-- 
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2- METHODOLOGIE 

La méthodologie adoptée pour aborder l’étude de faisabilité technico-économique de la route 

Savalou - Aglamidjodji - Doumè se présente comme suit : 

2.11 Volet socio-économique 

L’étude socio-économique du projet a été faite à travers les points suivants : 

0 Recensement des caractéristiques socio-économiques de la zone d’influente du projet 

sur : 

. Le plan sanitaire ( meilleure circulation des agents de santé ; évacuation d’urgence 

moins pénible ? disponibilité des véhicules ? accès rapide aux centres de santé ?. ..) ; 

l Le plan social (centres de santé, écoles, dispensaires); 

l Le plan économique (activités économiques de la zone ; les marches ; l’artisanat ; le 

commerce ; l’agriculture ; bref, toutes les activités génératrices de revenu) ; 

0 Identification des dommages dus à l’état actuel de la route sur la vie socio-économique ; 

0 Evaluation des impacts de la réhabilitation de la route sur la vie socio-économique et 

0 Calcul du taux de rentabilité interne (TRI) de l’investissement. 

2.2- Volet environnemental 

0 A ce niveau, nous avons fait I’Etude d’impact Environnemental suivant les étapes ci- 

dessous : 

l Choix du type d’étude d’impact environnemental adapté au projet ; 

l Identification des éléments du milieu récepteur touchés ; 

l Identification des activités sources d’impacts ; 

l Identification des impacts négatifs et positifs ; 

l Proposition des mesures d’atténuation des impacts négatifs et de maximisation des 

impacts positifs et 

l Proposition d’un programme de surveillance des mesures d’atténuation et de 

maximisation et d’un programme de suivi de l’état de l’environnement. 

2.3. Volet technique 

Au plan technique, l’étude s’est articulée autour des points suivants : 

0 Etude du trafic 

k Le comptage : 

l Les véhicules motorisés (voiture, camions et leur poids), 

l Les deux roues (motorisés ou non), 

--- 
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l Les véhicules à traction animale et 

l Les véhicules agricoles(tracteurs). 

> Enquêtes origines-destination-chargement 

l Origine et destination des éléments ci-dessus, 

l Nature du chargement et le tonnage des marchandises transportées et 

> Comparaison du trafic actuel avec ceux des années précédentes (pour savoir 

l’évolution du trafic au niveau de la piste ), 

0 Schéma itinéraire 

Le schéma itinéraire a été réalisé sur des sections de route de 500m et sur lesquelles 

figurent les informations suivantes : 

l Nom des villages et fermes desservis, 

l Carrefours et points singuliers, 

0 La végétation, 

l Nature du sol, 

l Points d’Emprunts latéritiques, 

l Profil en long : schéma des pentes et déclivités sur la piste, 

0 Plate-forme, 

l Etat des fossés, 

l Radiers, 

l Buses, 

l Dalots, 

l Les points d’eau, 

l Points bas auxquels il faut accorder une attention particulière et 

l Ponts. 

0 Etude topographique 

Nous avons recueilli les résultats des levés topographiques et fait leur analyse en faisant 

ressortir : 

l La cote du plan des hautes eaux et 

l Le profil en long et la vue en plan du pont et des rampes d’accès au pont 

0 Etudes hydrologiques et hydrauliques 

Cette rubrique a été consacrée au : 

l Recueil des données hydrologiques et météorologiques et la carte de la zone au 

11200 000, 

l Délimitation des bassins versants et le calcul des débits de projet (Qprojet) et 

l Dimensionnement hydraulique des différents ouvrages d’art et hydrauliques. 

MBmim de fin d’études d’ing8ni.w en Equipement Rum~iCW2004 /AZONHITODE C%CL Dohou&33Bme pmnotion_EIER 6 



0 Les études geotechniques 

Cette étape consistait à : 

9 Recueillir les résultats des essais géotechniques, 

l Ressortir les zones argileuses ou vaseuses s’il en existe et 

l Ressortir les différentes carrières de la zone d’étude : leur distance de la piste et leur 

capacité. 

CI Caractéristiques de la route 

Apres l’étude du trafic et les études géotechniques, nous avons déterminé les 

caractéristiques de la route selon les prescriptions des Termes De Référence: 

9 Gabarit des fossés latéraux et divergents, 

9 Epaisseur de la couche de base (remblais) et 

9 Epaisseur de la couche de roulement. 

CI Devis quantitatif et estimatif à partir des métrés. 

--- 
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I - VOLET SOCIO-ECONOMIQUE 

, 

; Mbnoire de /in d’btudes d’lng&ieur en Equipement Rural~2001-2004 /AZONHITODE CBcile Doho&-@” prvmotionJ3ER 
1’. 
: !  

8 



+PRESENTATION GENERALE DU MILIEU RECEPTEUR 
.I 

La piste Savalou-Aglamidjodji-Doumè se situe dans le département des Collines au centre 

du Bénin. Le milieu récepteur de ce projet est la commune de Savalou. En effet le tronçon 

relie Doumè un arrondissement de Savalou à Aglamidjodji un village de la commune de 

Savalou. Rappelons que Savalou se situe à 233 km de Cotonou sur l’axe Cotonou - 

Natitingou. 

1.1- Milieu physique 

1.1. I-Le relief et le climat 

La commune de Savalou est une zone de plateau de 200 à 300 m d’altitude moyenne, 

dominée par des alignements de collines granitiques d’orientation Nord-Sud d’altitude 

moyenne de 400 m. 

La région jouit d’un climat de transition entre le climat sub-équatorial de la côte et le climat 

tropical humide du type soudano-guinéen du Nord Bénin. La moyenne pluviométrique 

annuelle varie entre 900 mm et 1200 mm d’eau. 

7.1.2- Le sol et la véqétation 

Le milieu récepteur du projet est globalement caractérisé par des sols ferrugineux tropicaux. 

Ces sols initialement moins fertiles sont très sensibles à la dégradation. Toutefois, les zones 

de dépression sont caractérisées par des vertisols et des sols hydromorphes. 

La végétation est caractérisée par une savane arborée par endroit et arbustive dans sa 

majorité. Les espèces couramment rencontrées sont : céiba pentadara, Adansonia digitata, 

Khaya grardifotis, Butyrospermum para doxium. II faut noter également l’existence d’une 

forêt classée. 

1.1.3- Le réseau h yciroaraphique du milieu 

Le réseau hydrographique de la zone est dominée par le fleuve zou qui coupe la route au 

PK 16+350. Par ailleurs, on note la présence de quelques rivières. Les plus 

importantes sont: Azokan et Bogui. Notons que ces différents cours d’eau ont un régime 

d’écoulement intermittent en fonction des pluviosités enregistrées. 



Eludes de fakeb&té technicc4aoomique du Proie( de tihebititabon dwwvn 255 km de mules en terre en République du Bénin 
Route : Savalou-aglamidjodji-Doum8 

-- -----_~_---_- 

1.2 - Milieu humain 

1.2.1- Populafions ef qroupes sociaux bénéficiaires 

La commune de Savalou située dans le département des collines, s’étend sur 2 674 km2 et 

comprend 14 arrondissements, 17 quartiers et 52 villages. Sa population estimée en 1992 à 

72 641 habitants est passée à 104 749 habitants en 2002 soit un taux d’accroissement de 

3,73%. 

La population rurale en 1992 a été estimée à 56 408 habitants(77,7%) et la population 

urbaine a été estimée à 16 293 habitants (22,3%). 

La population de Savalou comprend des peuplements très anciens dominés par les groupes 

socioculturels tels que les Fon et les Yoruba et d’autres minorités telles que les Peuhl, les 

Otamari, les Yomlokpa, les Dendi, les Adja et les Bariba. Mais le Fon est de loin le dialecte le 

plus parlé dans la commune de Savalou. 

1.2.2-Les infrasfrucfures roufières 

La monographie communale de Savalou (MECAG/INSAE/DTIP, Juin 2001) révèle un tissu 

routier dont les caractéristiques sont regroupées dans les tableaux ci-dessous : 

Savalou est également traversée par plusieurs Routes Nationales Inter Etats (RNIE) 

Tableau 2 : les RNIE relianf Savalou 

Tronçon Catégorie 
Longueur 

/ j (Km) 
L.. .’ 1.. .  .  .  .  

ppGiazqi;RNIE2 30 

E?&alou-Bantè [ RNIE3 iv-- 
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Etudes de facsbilitd technicc-économique du projet de r8hebLtabon d’environ 255 km de nxrtes en tens en République du Bénin 
Route : Savaiou-eglamidjodji-Doumé 

-- -._----_---_-_- 

1.2.3- Les marchés 

Il existe sur le territoire de la commune de Savalou, une vingtaine de marchés dont cinq 

quotidiens et treize périodiques. Les marchés sont gérés par la mairie, Ceux desservis par la 

route sont : Savalou (tchaou), Doumè et Tchetti. 

Tableau 3 : Classification des marchés 
,p:c-.I1î:licIÎ7:?i:~~~~~~~~~~~~~~~~:~~::~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~:~~,,:~~~~~:~.~:“,~~~.~~~~~:~~~; ^~li~:“L..::::Oî.:i,:, l̂ .l~~,l of.,_ : .-lîi”:-^^“, 7^^7:7., _^.,:/: :, .j:““.“, . 

-----__.__ 

Classification suivant l’origine des usages 
-Marché International : Doumè, Tchetti 

Classification suivant le produit dominant 

D’après nos enquêtes menées sur le terrain, il apparaît clairement que les différents 

marchés sus-cités sont de véritables greniers pour les commerçants de vivriers aussi bien du 

Sud que du Nord du pays et même du Togo voisin. 

On retrouve à Savalou centre, des logettes, boutiques et magasins construits par la mairie. 

Les modalités de locations des infrastructures sont présentées dans le tableau 4. 

Tableau 4 : Prix de location de boutique, logettes et autres dans la commune de Savalou. 

Tableau 5: Répartition des marchés principaux couverts par le projet 

Savalou 1 Tchaou ii 4 i/ Diurne / 25 à 100 1 ~~~~~ ,1 Régional 
.-~- 

Tchetti [Tchetti il 7 
--- 

: IFDiurne ....,/cà 100 r-Hangar ‘/,lnte.rnationaÏ ..i 
D,oumè :jDoumèij $y--7+q~-r-hangar--jtionaÏ 

Les marchés de Tchetti et de Doumè ont une périodicité de 7 jours, donc pas de risque de 

chevauchement de jours d’animation, ce qui rend ces deux marchés très complémentaires 

en matière de circulation des divers produits qui y sont vendus. 

L’ensemble de ces marchés forme une figure géométrique triangulaire ( cf. annexe 9 ). 
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Des prélèvements d’échantillons en nombres variables de matériaux jugés les plus 

représentatifs ont été effectués par carrière pour être soumis aux essais de laboratoire à 

savoir : 

+3 Analyse granulométrique, 

+ Limite d’Atterberg, 

+ Proctor et 

+ CBR imbibé à 96 heures. 

4.2- Les résultats des principaux essais 

4.2. l- Essais sur plate forme 

Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques de matériaux de plate forme 

Tableau 29 : caractéristiques principales de la plate forme 
I II,. 

Caractéristiques 

Echantillons Nature et Origine 
.-~---.-~r-PKO+O~C/G--~L-~~-~’ r---- -------L---- i---- __-.- .__.._._^ --. 

Il 

-PK O+OOO C/G / 
puit no1 -PK5+000 C/D j -PK30+000 C/D -PK35+000 C/G 

Puits no1 ’ 
-PKl O+OOO C/D puits no2 : puits na7 / puits no8 

1,10/1,2 m ! 
puits no3 -PK 20+000 C/G -PK15+000 C/D j -PK39+000 C/G 

j -PK25+000 C/D puits no5 puits no4 
j 
/ 

puits no9 
Prof. C 

Poids spécifiques des 

grains solides 
l_ _. .___ ‘1 / . . 

Equivalent de sable 

(‘3 
L----Al __ --_-___-__. 

--.- 
Vlatière organique MO 

Source : rapport CNERTP 



Education 

L .r /. ,‘,A” /II . <,“,a> ,,,a.*. 

9 Ecoles primaires - 
publiques 
9 CEG (dont 2 de 
second cycle) 
1 collège privé 
4 écoles primaires 
privées 
9 écoles maternelles 
2 complexes 
polytechniques 

Education des enfants 

1 centre 
d’alphabétisation 

alphabétisation 
,... . -. _.--. - ._ ___ _. ” - ___,.-..__ .___. __I .._.. _... ““.. .._._ __“. ._ __ __...-l___l-__ I_ __-_ 
1 
1 Egrenage coton 1 SONAPRA 

1 SEICB ( Privée) Egrenage coton , 

Les enfants et / 
les jeunes en : 

âges de 
scolarisation 

Jeunes et . 
adultes lu- 

Producteurs 
coton 

2- ETAT DES LIEUX PAR SECTEUR 

La vie active dans Savalou et ses arrondissements s’articule autour de divers pôles d’activité 

à savoir :I’agriculture, l’élevage, le commerce, l’artisanat et les services sociaux tels que 

l’éducation, la santé, l’eau et l’énergie. 

2.1. L’aqriculture et I’élevacie 

L’agriculture et l’élevage constituent les principaux domaines d’activité du secteur primaire. 

2.1.1-L ‘aqriculture 

Plus de 75% de la population de Savalou vivent de l’agriculture (coton, mais, igname, 

manioc, Niébé, piment). On y rencontre également, plusieurs plantations de teck et d’acajou. 

La principale culture de rente est le coton. 

Les Tableaux 7 et 8 présentent quelques statistiques agricoles sur l’agriculture et l’élevage 

dans la zone du projet. 

Tableau 7 : Démographie agricole dans la zone d’étude 
,‘< i ,>*, “, ” i_><i,. , .._.. __. ..-.,. ..- . .._.___ -.-. -_- .---_-_ --ll-.-.-l_ ---- -- 

I Commune 1 Population 
< * 

.- _ - -̂- 
~ de Savalou j H 

, .- _.._ -._-_,_ r_- -..____.. 
/ F j Total 

“-._’ .._- -- -._ ,-.---- 

! (%) / (%) 1 (%) 

~ H AT ag~~~-~-~~~~~ 

/ (%) 1 (%) 

j --ii 
/ ~53-” i_ ..-_ 190’ r48 -_.. ~..52- r , oo 

r-q-Tq14-j 

Sources :DPP/MAEP H : hommes F : femmes 

D’après les statistiques de la Direction des Programmations et de la Prospection du MAEP, 

les quatre principales cultures de la zone du projet sont : le coton, le maïs, le Niébé et 

I’igname. 
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Les graphes suivants présentent l’évolution des emblavures de 1997 à 2003 

. Graphe 1: Evolution de la culture de Maïs 
dans la commune de Savalou 
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0 

Source :Rapport CARDER ZoulCollines 2003 

Graphe 2: Evolution de la culture d’igname 
dans la commune de Savalou 
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Source :Rapport CARDER ZoulCollines 2003 

II apparaît dans ces illustrations que la production et la superficie emblavée pour la culture 

du maïs sont en dents de scie sur la période d’observation avec une pointe durant la 

campagne 2002-2003. En revanche, la production ainsi que la superficie emblavée pour 

I’igname sont pratiquement constantes entre la campagne 1997-1998 et 2000-2001. On 

remarque également la croissance de la production de I’igname, lors de la campagne 2002- 

2003. Cette croissance est due aux conditions climatiques favorables enregistrées lors de 

cette campagne d’après les producteurs. 
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Source :Rapport CARDER Zou/Collines 2003 

Le graphe ci-dessus montre que la production ainsi que la superficie emblavée pour le Niébé 

sont en dents de scie et que la production est décroissante. 

Graphe 4: Evolution de la culture du Coton dans 
la commune de Savalou 

25000 \ 

Source :Rapport CARDER ZoulCollines 2003 

Le graphe 4 montre que la production du coton est en chute. Ce qui illustre bien la crise que 

traverse cette filière au Bénin. Selon les producteurs cette chute serait due à la mauvaise 

gestion de la filière par les acteurs à tous les niveaux et à l’instabilité des prix sur le marché 

international. 
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2..1.2- L’élevaqe 

Mis à part les Peuhl, il n’y a pas de véritables éleveurs à Savalou. On retrouve surtout des 

agriculteurs éleveurs, et le type d’élevage pratiqué est l’élevage traditionnel. Le cheptel est 

souvent composé : de bovins, des petits ruminants et de la volaille. Les bovins sont souvent 

confiés aux Peuhl, quant aux petits ruminants et aux volailles, ils sont élevés à la maison et 

se nourrissent des restes de repas et des résidus issus de la transformation des produits 

agricoles. 

Le cheptel de Savalou est essentiellement destiné à l’autoconsommation et à la vente sur les 

marchés locaux. Le nombre d’animaux abattus inspectés par espèce au cours de la 

campagne 2002-2003 est indiqué dans le tableau 8. 

Tableau 8 : Etat d’animaux inspectés abattus, campagne 2002-2003 à Savalou 
<), ,< , <, Y, )< : ‘,> ,> <, , * 

--. .._. .._--. - -. ..-.. 

2.2~ La santé 

Le secteur de la santé est très stratégique. II apparaît comme un secteur dont la défaillance 

paralyserait les autres. A Savalou, les affections les plus courantes sont le paludisme, le 

Choléra, la dysenterie. Le tableau 9 montre quelques indicateurs du secteur sanitaire à 

Savalou. 

!zz!E!--~-- -- ~_------ 
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Tableau 9 : Indicateurs sanitaires (Commune de Savalou 2003) 
< * 1 

; Variables indicateurs 
_ - - _ -_ ._ _ ___ _Ij ._. _- 

! l-Nombre de centre de santé 

~ 2-Personnels de santé : médecin 

I 3- Personnels de santé : infirmier 

j 4- Techniciens de laboratoire 

~ 5- Nombre d’habitants par médecin 

~ 6- Nombre d’habitants par infirmier 

’ 7- Nombre d’habitants par technicien de 
~ laboratoire 

._ _ _“-. 
i 8- Nombre d’habitants par sage femme 

Source : Hôpital de Savalou/Mairie de Savalou 

Ce tableau montre l’insuffisance chronique de personnel de santé en matière de couverture 

sanitaire au regard des normes de I’OMS. 

2.3- L’éducation 

L’évolution des principaux indicateurs sociaux des trois dernières années est présentée dans 

le tableau 10 ci-dessous. 

Tableau70 : Indicateurs sociaux dans le secteur de l’éducation, commune de Savalou 

(secteur public et privé) 

Nombre de personnel enseignant 

Source : Circonscription scolaire de Savalou 

Le ratio classe/ enseignant montre qu’un enseignant dans la commune de Savalou a en 

charge plus d’une classe et que les effectifs d’élèves par classe sont pléthoriques. Tout ce 

constat indique un faible niveau d’encadrement scolaire des enfants scolarisés dans la 

, 
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commune de Savalou. Les enquêtes effectuées sur le terrain révélent un fort taux d’abandon 

des classes dans les localités désenclavées par la piste étudiée pendant la saison des pluies 

et que l’état de la voie en serait l’une des raisons principales. 

2.4. L’approvisionnement èn eau potable/énerqie/Téléphone 

La desserte de la commune de Savalou en électricité est assurée en permanence par la 

SBEE. En octobre 2003, on a compté 1 337 abonnés. L’alimentation en électricité ne 

concerne que les trois arrondissements urbains (Savalou Aga, Zongo et Savalou Attakè). 

Les populations rurales de la commune de Savalou s‘approvisionnent en eau potable à 

travers les divers puits et sources d’eau existants. L’alimentation en eau potable en milieu 

urbain est assurée par la SONEB qui ne dessert que 630 abonnés. 

Le niveau d’équipement en télécommunication de Savalou est très faible (0,89%). Sur les 

608 lignes disponibles seulement 427 ont été occupées soit 60,5% de la capacité du réseau; 

sont encore disponibles, les 39,5% de la couverture téléphonique. Quant aux zones rurales, 

elles bénéficieront d’une téléphonie rurale en cours d’installation. 

Tableau II : Répartition spatiale des points d’eau dans la zone du projet 
‘<< _. .,,. .*<i,. _r .,“i.:” E,,i:,*:.<.<~< r~:*l,.l~lj~.>,>.~ ” ce:-, <ii, “. ,.> “,.,1.~, t ,, . -.-.--_.. - .---. -.--. .--- .._.... ._-.-___- 
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I ou village / 

_-- _.-.-.--_..-_ --_-. - 
[Forage [-?uits 

-~. 
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moderne 

--- 
Taux de Besoin 

couverture (%) 

2648 
Ï--- 

-- 
r 

45 - 
-.-- 

42,96 --/ 

- 18,53 
I--Y--- 

5 

/ ,~~-- --- ..__.. --.-_ 
/ Savalou -Aga 

/ Doumè j13592 

/ Aglamidjodji 
I 

/ 1 349 

;--- I ----_ _ -_.“..~-.~ 
/ 8 ! 6 
i 

..- .-......I - _.._ - ..,_ ._. _ 
10 II 

I , 

[ 

-_-_____ --._ ---..- -.-- ._._ ~ 

1 
r 

0 

14 
--- 
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Source : Mairie de Savalou 

Le tableau 11 révèle le faible taux de couverture de la zone d’étude en matière 

d’approvisionnement en eau potable. A cela, il faut ajouter la dispersion aléatoire des points 

d’eau ainsi que leur tarissement total périodique. Cet état de fait pousse les populations à 

fréquenter les mares, rivières et les cours d’eau de la région. 

3- DOMMAGES LIES A L’ETAT ACTUEL DE LA ROUTE 

L’état actuel de la voie n’est pas sans dommages sur la vie économique, sociale et sanitaire 

des populations bénéficiaires. 

3.1- Sur le plan social 

L’état dégradé actuel de la piste rend la circulation très difficile, de plus, dès les premières 

pluies, la route se retrouve totalement submergée à plusieurs endroits ce qui bloque la 

circulation et isole les localités desservies les unes des autres. Les rapports sociaux entre 

._.---_-_-_-~_- 
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. . 

les villages sont alors coupés jusqu’à la réouverture de la voie (baisse des eaux dans les 

rivières). 

3.2- Sur le plan économique 

3.2.1- Le trafic 

Le trafic sur la voie Savalou-Aglamidjodji-Doumè est très faible voire nulle à l’état actuel de 

la voie. Pour se rendre à Doumè, les populations quittant Savalou et ses environs sont 

obligées d’aller prendre par Tchetti ce qui rallonge considérablement la distance à parcourir 

et par conséquent les frais de transport. D’autres voyageurs abandonnement la traversée à 

cause du mauvais état de la piste, 

3.2.2- Le commerce 

Durant la montée des eaux, le commerce sur l’axe Savalou-Aglamidjodji-Doumè prend un 

coup ; car les produits commerciaux ne circulent plus correctement du fait du blocage de la 

circulation sur ledit axe. De plus les produits coûtent plus chers sur les marchés à cause de 

l’augmentation des prix de transport et de la pénibilité des voyages. Les produits agricoles 

connaissent des méventes, les marchés n’étant plus aussi animés que pendant la période 

des basses eaux parce que les populations sont découragées par le coût onéreux des 

transports. 

Selon les renseignements reçus à I’USPP de Savalou, plus de 1000 tonnes de coton graines 

n’ont pas pu être évacués des champs de la zone du projet lors de la campagne 2002-2003 

et plus de 400 tonnes pour la campagne, 2003-2004. Ces tonnages de cotons graines n’ont 

pas été évacués parce que la voie est impraticable. Ce qui constitue un manque à gagner 

aux producteurs de coton et aux autres acteurs de la filière coton. 

3.3- Sur le plan sanitaire 

Durant la période de non praticabilité de la voie, les agents de santé ont de difficultés à 

fréquenter les localités desservies par la piste. Malheureusement, cette période coïncide 

avec celle durant laquelle sévissent le choléra, le paludisme et la fièvre typhoïde. Cet état de 

chose rend très précaire l’état sanitaire des populations de la zone du projet. 

Selon les informations reçues sur le terrain, les évacuations d’urgences des villages vers 

I’hopital de zone de Savalou sont tres difficiles et à hauts risques. 
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4- LES AVANTAGES LIES A LA REHABILITATION DE LA 

ROUTE 
La réhabilitation de la route Savalou-Aglamidjodji-Doumè serait un grand atout pour les 

villageois bénéficiaires de cette infrastructure. Cette dernière participera énormément à leur 

épanouissement et ils pourront tirer des avantages conséquents sur plusieurs plans. 

4.19 Sur le plan social 

La réalisation du projet désenclavera les localités traversées par la route. Les populations 

pourront mieux se déplacer en toute saison et ne seront plus obligées de faire des détours 

avant de se rendre visite ou de se rendre sur les marchés environnants. Le brassage culturel 

ainsi que l’intégration sociale seront renforcés. 

Les habitants des différentes localités traversées par la route se sentiront plus proches et 

pourront créer facilement des associations d’entraide pour leur épanouissement et leur bien- 

être. 

4.2- Sur le plan économique 

4.2. l-Le trafic 

Le trafic actuel sur le tronçon Savalou-Aglamidjodji-Doumè est très faible et se résume au 

passage de quelques motocyclettes par jour. D’après nos enquêtes sur le terrain, ce trafic en 

état de praticabilité normal, serait similaire à celui de la route Savalou-Tchetti. 

Le tableau 12 présente l’évolution du trafic sur la route Savalou Tchetti de 1999 à 2001 

Tableau 12 : Evolution du trafic sur la route Savalou-Tchetti de 1999-2001 

Source :Direction Générale des Travaux Publics 

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

Ce tableau montre que le trafic moyen journalier a connu une croissance entre 2000 et 2001. 

L’absence des données de 2002-2003 limite les possibilités d’analyse et de prédiction de ce 

trafic sur le long terme. On peut sur la base de l’évolution constatée au cours de la période 

de 1999 à 2001 et des renseignements obtenus au cours des enquêtes, estimer que le trafic 

moyen journalier annuel serait de l’ordre de 200 en 2003 

Trafic actuel :200 véhiculesljour 

La réhabilitation de la route va susciter l’intérêt de nouveaux usagers de la route Savalou- 

Aglamidjodji-Doumè, Ces nouveaux usagers seront pris en compte dans le trafic généré ou 
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induit. Et, sur la base des informations reçues à la mairie de Savalou, cette catégorie de 

nouveaux usagers pourrait être estimée à 20% du trafic actuel soit :200 x 20% = 40 

Trafic généré : 40 véhicules/ jour 

Enfin, la réhabilitation de la voie entraînera la baisse des prix de transport et il y aura plus 

d’usagers ; ce qui soulagerait un temps soit peu les populations bénéficiaires. 

4.2.2- Autres activités cyénératrkes de revenu 

L’impraticabilité de la voie cause aux producteurs des méventes. Avec la réhabilitation de la 

route, il sera noté une augmentation du revenu des producteurs suite à une meilleure 

commercialisation de leurs produits et une augmentation consécutive des superficies 

emblavées par actif agricole. De même les emblavures cotonnières pourraient également 

connaître une augmentation sensible et partant, les avantages générés par cette activité 

dans le compte de la commune de Savalou. 

De plus, l’aménagement de cette route faciliterait l’évacuation des cotons graines des 

villages vers les usines d’engrenage. 

Le tableau 13 présente le tonnage de coton graine susceptible de passer sur la route entre 

Doumè et Savalou 

Tableau 13 : tonnage de coton graine pouvant transité par la voie Savalou-Doumè 
“. ._, / .” ‘A*“.*,..*< SI_ I / “irr.“4,rxi~ I’:.,L,~l.:I,ï,-easa 

Sources : Rapport d’activité CARDER ZoulCollines 

II ressort de ce tableau que plus de 900 tonnes de coton pourrait transiter par la voie 

Savalou-Doumè. Ce tonnage pourra connaître une amelioration sensible suite à la 

réhabilitation de la route. 

4.2.3- Autres avantaqes liés aux principales cultures 

Le tableau 14 présente l’évolution des principales cultures dans la commune de Savalou 

(1997-2003). 
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Tableau 15 : Niveau actuel des recettes issues du commerce des vivriers B Savalou 
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Sur la base des niveaux de production actuels pour ces différentes cultures, et sur la base 

des prix moyens actuels, on peut estimer que les recettes générées par rapport à ces 

cultures sont de l’ordre de 12 000 000 000 FCFA. Nous n’avons pas pris en compte dans 

nos calculs, les dépenses à l’intérieur des filières, car ces dépenses ne sont que des 

affectations de ressource d’un acteur à un autre au sein de la filiere. Mais le niveau de 

recette globale générée par la filière reste le même. 

4.3- Sur le Plan sanitaire 

Après la réhabilitation de la route, les agents de santé pourront mieux circuler et être plus 

proche des populations. On notera également une meilleure couverture vaccinale. De plus, 
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certains cas de maladie autrefois traités à la maison seront plus facilement conduits aux 

centres de santé. 

A la fin des travaux, en cas de maladie grave ou d’accident, l’évacuation d’urgence serait 

moins pénible. 

5- CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE INTERNE ET 

ANALYSE DE SENSIBILITE 

5.1- Calcul du TRI 

Le coût de l’investissement est évalué au niveau du volet technique ci-après. 

Etant donné que le pont est un ouvrage en béton dont la durée de vie est souvent estimée à 

50 ans, nous allons focaliser notre étude de rentabilité sur la route en terre dont la durée de 

vie est de 15 ans. 

Paramètres de calcul 

+ Charqes 

- Coût total de l’investissement (hors taxe) : 1 155 493 278 FCFA 

- Durée de vie ou période d’amortissement : 15 ans 

- Taux d’intérêt : taux des banques : 12% 

- Fonctionnement et entretien : 

o A partir de la deuxième année et tous les ans: correction des nids de poule et 

désherbage, curage : 100 000 x 39,650 = 3 965 000 FCFA / an 

0 La 3ème année : correction plus approfondie des nids de poule, désherbage, curage..., 

soit : 150 000 x 39,650 = 5 947 500 FCFA 

o La gerne année : reprofilage partiel : 1 016 949 x 39,650 x 0,75 = 30 241 521 FCFA 

o La 7ème année : rechargement partiel : 1 200 000 x 39,650 x 0,75 = 35 685 000 FCFA 

o La 1Oéme année : reprofilage partiel : 30 241 521 FCFA 

o La 13éme année : rechargement partiel : 35 685 000 FCFA 

+ Recettes 

La méthode adoptée pour le calcul-du TRI est celle basée sur le surplus de producteur. 

Cette production additionnelle engendre une recette annuelle qui est obtenue par la relation : 

R, = R,., x T, x (1 +T,), avec II 

R, = Recette de la niem”;après l’investissement, 

T, = Taux de croissance de la production (10% selon les agents du CARDER/Zou), 

T, = Taux d’accroissement de la population : 3,73% cf. paragraphe 7.2.1 

Pour les calculs nous allons considérer R0 =12 000 000 000 x 0,ll = 1320 000 000 FCFA 
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Les 12 000 000 000 FCFA représentent la recette annuelle issue de la vente des produits 

agricoles de toute la commune de Savalou et les II % représentent la fraction attribuée aux 

localités traversées par la route. 

Le TRI est déterminé par itération en situant la valeur du taux d’actualisation qui annule la 

VAN. Les calculs de VAN pour différents taux d’actualisation sont présentés ci-dessous. 

Le tableau 17 récapitule les différentes valeurs de VAN 

Tableau 16 : Valeur VAN pour différents taux d’actualisation 
,  s__ * *>...ii...i. A b̂< ,r.-xae.,. ; .  . ,  ) / ,  a,, ,‘, a.. ,,,dl*&ird&.‘~ ,  . . ,  .>,.. I,< 

1 

._---.- _... --- - .  .-- ..___- -- ~_~ 

Valeur actualisée 
r 

Valeur actualisée 

/ 
(11,7%) (II ,9%) 

--- 
/_--- 13 173 

---- 
839 i -1 798 625 

. . 
Au vue des résultats obtenus, il en ressort que le TRI est d’environ 11,9%. Ce taux est très 

proche des 12% pratiqués par les banques. Donc nous pouvons dire que le projet est 

.e rentable économiquement. 

. . . 

5.2- Analyse de sensibilité 

1- La durée de vie de l’ouvrage fixée à 15 ans avec une valeur résiduelle de 40% parait bien 

réaliste, étant donné que les travaux projetés contiennent la construction d’ouvrages 

d’art, qui sont des ouvrages en béton armé dont on estime généralement la durée de vie 

à 99 ans. Toute fois en tenant compte du fort potentiel de développement socio- 

économique en vue dans les prochaines années, on peut nuancer la validité de cette 

durée de vie de 15 ans. 

2- Le cash flow utilisé pour le calcul du TRI est surtout basé sur les recettes issues du 

surplus de production dû à la réhabilitation de la route. Le TRI a donné une valeur 

11,9% ; cette valeur est acceptable étant donné que la réhabilitation de voie s’inscrit 

dans le cadre d’un projet de développement. De plus, les services sociaux que cette 

route est appelée à rendre ont une valeur certaine qui en justifie à plus d ‘un titre la 

rentabilité du projet. 

3- Le calcul du TRI a utilisé des cash flow variables sur la période d’amortissement parce 

que les types d’entretien varient. En dernière année, la valeur résiduelle de 

l’investissement est considérée. Plusieurs facteurs peuvent influencer négativement ce 

cash flow. On pourrait citer les calamités naturelles, l’instabilité politique. Si le cash flow 

diminue, toute chose étant égale par ailleurs, la valeur du TRI diminue également. De 

même, d’autres facteurs pourraient intervenir et augmenter le cash flow : il s ‘agit de la 

-  -umL- 
~_.~-~-~~~~-~~--~ ---- 
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croissance démographique, l’augmentation des niveaux de prix d’un ou de plusieurs 

produits. Dans ces cas le TRI tend à augmenter. 
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lb V OLET ENVIRONNEMENTAL 
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l- CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DES EIE AU BENIN 

En terme juridique et réglementaire, trois principaux textes réglementent le secteur des 

Etudes d’impacts Environnementaux (EIE) au Bénin à savoir : 

- la loi N”98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement ; qui 

dispose en son article V les procédures d’évaluation environnementale ; 

- le décret N”2001-93 du 20 fevrier 2001 fixant des conditions de l’élaboration 

de l’audit environnemental ; 

- le décret N”2001-235 du 12 juillet 2001 portant organisation de la procédure 

d’étude d’impact sur l’environnement. 

D’après le guide général de réalisation des études d’impacts environnementaux pour des 

projets de route, I’Evaluation Environnemental (EE) est l’ensemble des procédures qui 

contribuent à l’élaboration, l’exécution et au suivi des programmes projets et activités 

conformément aux normes environnementales établies. Elle comprend : 

__ - l’étude d’impact Environnemental ; 

- l’audience publique ; 

- l’évaluation environnemental stratégique. 

II existe deux types d’EIE : EIE approfondie et EIE simplifiée. Dans le cas de ce projet de 

voirie rurale, il s’agit ici d’une EIE simplifiée précisée d’ailleurs par les Termes De Référence. 

Le canevas indiqué par I’ABE (l’Agence Béninois pour l’Environnement) ; organe chargé de 

la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le secteur se présente comme suit : 

l- Information générale sur le projet 

2-Description du projet 

3-Analyse environnementale 

. 
4-Plan des mesures d’accompagnement 

5Description des activités de surveillance et de suivi 

6-Signature du promoteur ou de son mandataire. 

Les points 1 et 2 étant abordés plus haut, la suite de l’étude se présente comme ci-dessous: 

-. 

-- 
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2- ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

2.1- Consistance des travaux 

Les travaux du projet consisteront à : 

2.l.i- Phase préparatoire 

l Abattage d’arbres de circonférence supérieure à 1,20 m ; 

l Débroussaillage et décapage de la plate forme ; 

l Démolition d’ouvrages existants en mauvais état ; 

2.1,2- Phase d’exécution 

l Purge des terres de mauvaise tenue ; 

v Remblais/ Déblais ; 

l Compactage et reprofilage de la plate forme ; 

l Exécution des ouvrages hydrauliques et ouvrages d’art ; 

l Les panneaux de signalisation, 

2.1.3- phase d’exploitation et d’entretien 

l Circulation ; 

l Désherbage et curage manuel ; 

l Reprofilage léger ou lourd ; 

l Reprise des corps d’ouvrages défaillants et colmatage des fissures. 

2.2- Les sources d’impacts 

Parmi les activités du projet, celles qui sont sources d’impacts sont les suivantes : 

A- Installation du chantier : atelier, garage et magasin, personnel, installations fixes et 

mobiles. 

B- Travaux préparatoires : abattage d’arbres ; démolition ;décapage et débroussaillage. 

C- Terrassements et mise en œuvre de la chaussée : création des fossés; reprofilage; 

déblayage remblayage, emprunt. 

D- Construction des ouvrages d’assainissement et de franchissement. 

E- Exploitation et entretien de la route : reprofilage léger ou lourd. 

2.3- Les récepteurs d’impacts 

Les éléments de l’environnement qui seront les plus affectés par la réhabilitation de la route 

Savalou - Aglamidjodji- Doumè sont : 
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1 -les sols, 

2-les ressources en eau, 

3-la faune, 

4-la flore, 

5la qualité de l’air, l’environnement acoustique, 

6-le paysage ; 

7-la circulation 

8-l’habitat 

g-santé et bien être des populations 

1 O- activités socio-économiques 

1 l- la sécurité des populations 

2.4- Matrice d’identification des impacts potentiels 

Pour une identification simple et efficace, nous adoptons comme outil, la matrice 

d’identification qui présente les impacts potentiels de chacune des activités sur chacun des 

éléments de l’environnement. La méthodologie de qualification des impacts se réfère aux 

définitions suivantes qui tiennent compte de : 

+ Son caractère : positif (+) ou négatif (-) 

+ Son étendue : ponctuelle (P), locale (1) , régionale (r) 

+ Son intensité : Forte (F), Moyenne (M), faible (f) 

+ Sa durée : temporaire (t), permanent (P) 

+ Importance qlobale sur la projet : Forte (F), Moyenne (M), faible (f). 

_- 

. . 
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2.5. I- Avant le détiarraqe des travaux 

Actuellement, la circulation est très difficile ce qui cause des accidents de circulation. De 

plus, l’état de la voie fait que certains usagers abandonnent la traversée car ils se retrouvent 

très mal en point à chaque fois qu’ils empruntent cette voie. 

Les activités socio-économiques sont affectées par l’état de la voie ce qui crée la mévente 

au niveau des producteurs et commerçants. 

L’état dégradé de la voie ne facilite pas la couverture sanitaire de la zone et rend les cas 

d’évacuations sanitaires très pénibles. 

_- 

La dégradation de cette route fait qu’en cas d’incendie grave les sapeurs pompiers 

n’accèdent pas vite aux lieux du sinistre. Aussi, quand il y a des vols à mains armées ou des 

coupures de route par les braqueurs et bandits, les forces de l’ordre mettent trop de temps 

pour se rendent sur les lieux. Tout cet état de fait fragilise la sécurité et la quiétude des 

. populations. 

. 2.5.2- Pendant l’exécution des travaux 

Les différents impacts recensés lors de cette phase sont indiqués ci-dessous : 

2.5.2.1- Impacts sur le milieu biophvsique 

l :* Impacts sur les sols 

0 Erosion et déstabilisation du sol ; 

Cl Perte de sol 

Mesures : 

> Utiliser des pentes douces pour les talus de remblai ou bien protéger les 

talus à forte pente, 

3 Se limiter à utiliser la superficie strictement nécessaire aux travaux, 

> Exploiter rationnellement les carrières et emprunts, 

3 Limiter la circulation des véhicules et machines aux aires du chantier 

+ Impacts sur les ressources en eau 

0 Augmentation du transport des sédiments vers les points d’eau, 

CI Pollution des eaux, 

0 Perturbation de la physiologie des formes animales aquatiques. 
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Mesures : 

i; Assurer le dépôt et l’évacuation correcte des déchets et produits 

dangereux, 

> Mettre sur pieds un bon système de drainage, 

k Maintenir les véhicules et machines en bon état de fonctionnement. 

+ Impacts sur la faune 

0 Destruction des zones de pâturage des bovins et ovins, 

0 Destruction d’habitats d’oiseaux et cassures d’œufs, 

0 Destruction d’habitats de la faune sauvage et aquatique (Zou et autres rivières 

traversées). 

Mesures : 

> Utiliser des pentes douces dans la réalisation d’emprunts afin de faciliter le 

passage de la faune sauvage, 

> Favoriser la reconstruction des habitats de la faune sauvage, 

k Faire l’entretien et la maintenance des véhicules travaillant sur le chantier, 

k Eviter la contamination du Zou et des autres rivières. 

l 3 Impacts sur la flore et le Pavsaqe 

0 Destruction de la végétation et des champs cultivés 

CI Perturbation du paysage naturel. 

Mesures : 

p Reboiser les abords de la route, 

p Protéger les arbres se trouvant en bordure de l’emprise, 

> IEC à l’intention des occupants de l’emprise de la route, 

k Invités les paysans à procéder à la récolte de leurs cultures avant la 

destruction de leurs champs, 

> Enlever les débris de végétaux issus du déboisement et du défrichement, 

k Limiter le passage des véhicules lourds dans les villages environnants, 

0 Relocaliser les champs détruits en accord avec les collectivités locales. 

+ Impacts sur la qualité de l’air et de l’environnement acoustique 

0 Emission de fumées et gaz toxiques 

Cl Emission de poussière de matériaux et de sciures, 

0 Bruit de moteur des engins et machines travaillant sur le chantier. 



_- 

-. 

Mesures : 

> Maintenir les véhicules et machines en bon état de fonctionnement, 

> Port de masque sur le chantier. 

2.5.2.2- Impacts sur le milieu humain 

+ Impact sur la circulation et la sécurité des population 

Les impacts liés aux déplacements se résument à : 

CI Accidents de circulation, 

0 Perturbation de la circulation routière, 

0 Accidents de travail. 

Mesures : 

> Sensibiliser les populations et les ouvriers sur la sécurité routière, 

> Prendre des mesures de sécurité sur le chantier. 

+Z* Impacts sur l’habitat et infrastructures 

Cl Destruction des habitats de certains riverains, 

0 Destruction de certains équipements (puits, forage.. .) se situant sur l’emprise. 

Mesures : 

h Sensibiliser les populations et les élus locaux à se concerter avec les 

sinistrés pour leur trouver un abris, 

> Reconstruire les infrastructures détruites. 

+ Impacts sur la santé des populations 

0 Transmission des maladies d’origines hydriques et des MST, 

CI Affections ORL et Ophtalmologiques, 

Cl Accidents de chantier. 

Mesures : 

> Sensibiliser les populations et les élus locaux sur les risques de 

transmission des MSTSIDA et les techniques de prévention, 

> Sensibiliser les populations riveraines sur les risques associés aux fuites 

de produits dangereux, 

5; Sensibiliser les populations sur la sécurité routière, 

> Mettre en place les panneaux de signalisation, 

)i Fournir aux ouvriers de l’eau potable, 

‘7 Port de casque obligatoire sur le chantier. 



+ Impacts sur les activités socio-économiaues 

Cl Amélioration des revenus financiers des ouvriers et prestataires de services, 

Cl Réduction de l’exode rural au niveau des jeunes; 

Cl Perte de récolte et arbres à caractères économiques, 

0 Mévente au niveau des marchés. 

Mesures : 

3 IEC sur la gestion des revenus de l’épargne, 

3 Encourager les jeunes à travailler sur les chantiers, 

3 Compenser au besoin et dédommager les victimes suivant les normes 

locales, 

> Bien aménager les déviations. 

2.5.3- Pendant l’exploitation et /‘entretien de /a voie 

Durant la phase d’exploitation et d’entret.ien plusieurs impacts potentiels seront recensés en 

fonction des composantes du milieu. 

2.5.3.1- Impacts sur le milieu biophysique 

CI Modification de l’écoulement, 

Cl Contamination du sol et des eaux par les hydrocarbures, 

-. 

0 Pollution sonore et environnementale, 

0 Plantation d’arbres, 

Cl Enherbement des talus, 

0 Elagage des arbres en bordure de la route. 

Mesures : 

> Sensibilisation des conducteurs usagers de la voie au niveau de leurs 

parcs automobiles sur la maintenance et l’entretien de leur moyen de 

transport, 

r Sensibiliser les riverains à ne pas jeter les ordures dans les fossés et à 

nettoyer les fossés ou caniveaux qui passent devant leur maison, 

.Y N’élaguer que les branches d’arbres qui dérangent la circulation. 

2.5.3.2- Impacts sur le milieu humain 

0 Amélioration du cadre de vie des populations, 

0 Accès facile et rapide aux infrastructures : hôpitaux, mosquées , églises, écoles 

marchés.. 

0 Amélioration du niveau de revenu des commerçants et propriétaires de boutiques, 

0 Augmentation du taux de couverture vaccinale, 



0 Augmentation des cas d’accidents dus à l’excès de vitesse, 

0 Evacuation rapide des produits agricoles, 

CI Prise de valeurs des terres et spéculations foncières. 

Mesures : 

3 IEC et sensibilisation à l’endroit des populations riveraines sur la gestion 

des revenus et l’épargne, 

/ IEC et sensibilisation à l’endroit des populations sur l’hygiène et le code de 

la route, 

> Améliorer les prestations des services publics, 

> Mettre en p1ac.e des dos d’âne ou autres procédés pouvant limiter la vitesse 

des véhicule:; en agglomération. 

3-LES MESURES D’ATTENUATION ET DE MAXIMISATION 

Les mesures d’atténuation son: proposées pour pallier les impacts négatifs du projet et les 

mesures de maximisation pour valoriser les impacts positifs. Les tableaux 19 et 20 

récapitulent les mesures d’atténuation. et de maximisation pour les différentes phases du 

projet. 

-=- 
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Elément récepteur Naturc de l’impact 

; du sol 

/ 0 Perte de sol 

Flore et paysage 
~--- 

7 Destruction de la végétation 

et des champs cultivés 

2 Perturbation du paysage 

iaturel 

Mesures d’atténuation et de maximisation 
I Impacts 

résiduels 

> Utiliser des pentes douces pour les talus de remblai ou bien j l Faible 

protéger les talus à forte pente 

9 Se limier à utiliser la superficie strictement nécessaire aux 

travaux 

9 Exploiter rationnellement les carrières et emprunts, 

9 Limiter la circulation des véhicules et machines aux aires du 

chantier 

9 Reboiser les abords de la route 

9 Protéger les arbres se trouvant en bordure de l’emprise 

9 IEC à l’intention des occupants de l’emprise de la route 

9 Invités les paysans à procéder à la récolte de leurs cultures 

avant la destruction de leurs champs 

9 Enlever les débris de végétaux issus du déboisement et du 

défrichement 

9 Limiter le passage des véhicules lourds dans les villages 

environnants 

9 Relocaliser les champs détruits en accord avec les 

collectivités locales. 

l Faible 

l Positif 

l Négligeable 
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j Elément récepteur / Kature de l’impact Mesures d’atténuation et de maximisation I Impacts 

résiduels 

Faune 

?essources en eau 

---_--- 
Cl Destruction des zones de 

pâturage des bovins et ovins 

Cl Destruction d’habitats 

d’oiseaux et cassures d’ceufs 

0 Destruction d’habitats de la 

faune sauvage et aquatique 

(Zou et autres rivières 

traversées) 
-- 
Cl Augmentation du transport 

des sédiments vers les points 

d’eau 

Cl Pollution des eaux 

Cl Perturbation de la .’ 

physiologie des formes 

animales aquatiques 

I l Négligeable 
Utiliser des pentes douces dans la réalisation d’emprunts afin : 

de faciliter le passage de la faune sauvage 
l Faible 

3 Favoriser la reconstruction des habitats de la faune sauvage 
l Faible 

p Faire l’entretien et la maintenance des véhicules travaillant 

sur le chantier. 

p Eviter la contamination du Zou et des autres rivières 

p Assurer le dépôt et l’évacuation correcte des déchetset’k-Négligeable 

produits dangereux j l Faible 

p Mettre sur pieds un bon système de drainage 
I 
I l Faible 

p Maintenir les véhicules et machines en bon état de 

Fonctionnement 
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Elément récepteur / 

/ 

-.- 

Nature de l’impact 

~- 

Mesures d’atténuation et de maximisation 

r- 
I impacts 
8 
I 
! résiduels 
, 

: Air et environnement 

acoustique 

~-. ; 
i Habitats et 

. ’ I infrastructures 

/ , 
/ 

I 
! 
1 
/ 
8 
l 

/ 

r- 

l 

Cl Emission de fumées et gaz - 

toxiques 

Cl Emission de poussiére de 

matériaux et de sciures 

Cl Bruit de moteur des engins 

et machines travaillant sur le 

chantier 

3 Maintenir les véhicules et machines en bon état de 

fonctionnement 

l Négligeable 

. Nul 

. Nul 

2 Destruction des habitats de .i 3 Sensibiliser les populations et les élus locaux a se concerter j o Faible 
! 

certains riverains avec les sinistrés pour leur trouver un abris / l Faible 

1 Destruction. de certains , P Reconstruire les infrastructures détruites 
/ 
/* Négligeable 

3quipement (puits, forage.. .) 

5.e situant sur l’emprise. 



Elément récepteur i 

/ 

Nature de l’impact 

Santé et bien être 

des populations 

Sécurité et circulation 

~---- 
Cl Transmission des maladies 

d’origines hydriques et des 

MST 

Cl Affections ORL et 

Ophtalmologiques 

0 Accidents de chantier. 

Cl Accidents de circulation 

0 Perturbation de la 

circulation routière 

Cl Accidents de travail. 

Mesures d’atténuation et de maximisation 

~..-.-.-. ~- 
3 Sensibiliser les populations et les élus locaux sur les risques 

de transmission des MSTKIDA et les techniques de prévention 

3 Sensibiliser les populations riveraines sur les risques 

associés aux fuites de produits dangereux 

> Sensibiliser les populations sur la sécurité routière 

3 Mettre en place les panneaux de signalisation 

3 Fournir aux ouvriers de l’eau potable 

3 Port de casque obligatoire sur le chantier 

Sensibiliser les populations et les ouvriers sur la sécurité 

routière 

9 Prendre des mesures de sécurité sur le chantier. 

-.-L --_ 

Impacts 

résiduels 

l Faible 

l Faible 

l Négligeable 

l Faible 

l Négligeable 

w  Faible 



. - .  
f  yL--~----l 

:  j 

/ Elément récepteur 

----~-...-.. - --.---.--.-..- -- 
- : Activites socio- 

/ économiques 

! 

: i 

1 Organisation sociale 

et culturelle 

-- .-~ 

Nature de l’impact 

_-~- 

Mesures d’atténuation et de maximisation 

Cl Amélioration des revenus 

financiers des ouvriers et 

prestataires de services 

Cl Réduction de l’exode rural j les normes locales 

3 IEC sur la gestion des revenus de l’épargne 

3 Encourager les jeunes à travailler sur les chantiers 

:i Compenser au besoin et dédommager les victimes suivant 

au niveau des jeunes 

Cl Perte de récoltes et arbres 

à caractères économiques 

Cl Mévente au niveau des 

-.- 

- .-- 

-r- 
.,.. “<.:>. _ x 

Impacts 

résiduels 

p Bien aménager les déviations. 

marchés 

Cl Perturbation des rites et 

manifestations folkloriques 

Cl Conflits occasionnés par 

l’intolérance de certains 

ouvriers 

Cl Cas de viol 

Cl Brassage culturel et 

nouveau lien d’amitié entre les 

populations autochtones et 

allochtones 

-- 
0 Positif 

0 Positif 

l Faible 

l Faible 

B IEC au niveau~~deschantiers en matière d’échanges culturels [Faible 

b IEC sur la cohabitation pacifique entre ouvriers allochtones et l Faible 

copulations autochtones l Négligeable 

0 Positif 
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--------- -----~--_ 
Elément 

r---- 
i 
! Nature de l’impact l Mesures d’atténuation et de maximisation 

récepteur 8 / 
I 1 

-r 
I 
I 

Milieu biophysique 
--~. -~ 
3 Modification de l’écoulement 

3 Contamination du soi et des eaux 

3ar les hydrocarbures 

I1 Pollution sonore et environnamentale 

3 Plantation d’arbres 

2 Enherbement des talus 

Il Elagage des arbres en bordure de la 

-0ute. 

-~ -~ -_-~ 
> Sensibiliser les conducteurs usagers de la voie au niveau 

de leurs parcs automobiles sur la maintenance et l’entretien 

de leur moyen de transport 

> Sensibiliser les riverains à ne pas jeter les ordures dans 

les fossés et à nettoyer les fossés ou caniveaux qui passent 

devant leur maison 

k N’élaguer que les branches d’arbres qui dérangent la 

circulation 

Impact 

résiduel 

B Négligeable 

B Négligeable 

B Positif 

B Positif 

D Négligeable 
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Elément 

récepteur 

Milieu humain 

Nature de l’impact 

-_ ..” -.-..l--.--.---~ ---.-_- 
CI Amélioration du cadre de vie des 

populations 

0 Accès facile et rapide aux 

infrastructures : hôpitaux, mosquées, 

églises, écoles marchés.. . 

0 Amélioration du niveau de revenu _ 

des commerçants et propriétaires de 

boutiques 

0 Augmentation du taux de couverture 

vaccinale 

0 Augmentation des cas d’accidents 

dus a l’excès de vitesse 

Evacuation rapide des produits 

agricoles 

0 Prise de valeurs des terres et 

spéculations foncières 

Mesures d’atténuation et de maximisation 

3 IEC et sensibilisation à l’endroit des populations 

riveraines sur la gestion des revenus et l’épargne 

3 IEC et sensibilisation à l’endroit des popu!ations sur 

l’hygiène et le code de la route 

3 Améliorer les prestations des services publics 

p Mettre en place des dos d’âne ou autres procédés 

pouvant limiter la vitesse des véhicules en agglomération. 

1 1 !  

Impact 

résiduel 

0 Positif 

0 Positif 

l Positif 

l Positif 

f Faible 

l Positif 

. Faible 
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4- SURVEILLANCE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Le programme de surveillance des mesures d’atténuation et de maximisation et celui de suivi 

de l’état de l’environnement sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 

-. ---- 
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I l l 

Tableau 20 : Acfivifés et moyens de surveillance des mesures d’atténuation et de maximisafion 
.‘ .<s. -VI‘,: .s. j --M.a-nC*rr i. a:-.-:-- -.. . I.-a ,;il’>.i. 1~.~~...~.. *x-<--e rw >-*-...“.v *>> 1” 1- i-_.m,._* “*“ii - _. *. \, ,. 

~~ ;-- ~-..-.-.-. -. ~~~--~_~-...~~ ..-- --.- 
y------ - / 

: Activités et moyens de surveillance : 
Responsables 

: .--. _ _ Phases I Groupes de mesures 
/ de surveillance / 

_-- -~_--- 
Utiliser des pentes douces pour les talus de remblai ou 

bien protéger les talus à forte pente 

Se limiter à utiliser la superficie strictement nécessaire aux 

travaux 

j Reboiser les abords de la route 

Inviter les paysans à procéder à la récolte de leurs cultures 

avant la destruction de leurs champs 

-- 
Vérifier la conformité des pentes de 

talus 
~.- 

Contrôler si les perturbations dues aux 

travaux sont limitées au strict 

minimum 

Vérification de l’exécution du 

programme de reboisement 

Vérifier si les récoltes ont été faites à 

temps 
~_-- ~- -- 

Favoriser la reconstruction des habitats de la faune / Contrôler si les espaces verts sont 

sauvage /‘aménagés 

Assurer le dépôt et l’évacuation correct des déchets et Vérifier l’utilisation des poubelles et 

produits dangereux 

Mettre sur pieds un bon système de drainage 

1 décharges approuvées 
/ 
/ Vérifier l’écoulement normal des eaux 

Maintenir les véhicules et machines en bon état de j Contrôler s’il y a dépôt 

fonctionnement / d’hydrocarbures sur les sites 

d’entreposage et parkings 

DER / SEE 



Phases Groupes de mesures 

_ ._~~.. .- - -. .-... --....... .-.. .~~ ~~~~ -... - .~--~~~ ~.~~--. .- .-.-..--_. 

Sensibiliser les populations et élus locaux à se concerter 

avec les sinistrés pour leur trouver un abris 

i Sensibiliser les populations sur la sécurité routière 

,... .~ .-.- ~.~. ~--~-.~-.~~ 

! Fournir aux ouvriers de l’eau potable 

1 Port de masques et de casques sur le chantier 

C- -- -------~ 
-------- . . - . -  - -.--- -~ 

i 
1 IEC sur la gestion des revenus de l’épargne 

/ Bien aménager les déviations 

IEC sur la cohabitation pacifique entre ouvriers allochtones 

et populations autochtones 

. /  .  . . ‘ - ._ 

Activités et moyens de surveillance 

~-.- 
Vérifier la réintégration des 

populations déplacées et leurs 

recasement effectif 
---._. ---_-~ -. 

Vérifier la tenue des séances de 

sensibilisation 
---. 

Vérifier la qualité de l’eau consommée 

par les ouvriers 

S’assurer que les usagers du chantier 

portent des équipements de sécurité 

S ‘assurer de la tenue des séances 

d’lEC et la participation effective des 

populations 

Vérifier l’état de praticabilité des 

déviations aménagées 

S’assurer de la tenue effective des 

IEC 

DER 

.bw~,_“,.. .&. I *  L r  .  .  . -  

Responsables 

de surveillance 

/ SEE 
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Phases 

_.. 

Groupes de mesures 

Sensibiliser les conducteurs usagers de la route au niveau 

de leurs parcs automobiles sur la maintenance et 

l’entretien de leurs moyens de transport 

Activités et moyens de surveillance 

S’assurer de le tenue effective des 

séances de sensibilisation et contrôler 

s’il y a dépôt d’hydrocarbure sur la 

voie 

Sensibiliser les riverains à ne pas jeter les ordures dans Contrôler l’intérieur des caniveaux et 

les fossés et à nettoyer les fossés ou caniveaux qui [ fossés et l’écoulement normal des 

passent par la devanture de leur maison j eaux 
~-~ 

N’élaguer que les branches d’arbres qui-déranc&Ïai Suivre les activités d’élagages des 

circulation. 1 arbres 

1 IEC et sensibilisation à l’endroit des 
I 

populationcsur[ 

l’hygiène et le code de la route 

Améliorer les prestations des services publics 

Mettre en place des dos d’âne ou autres procédés pouvant 

1 limiter la vitesse des véhicules en agglomération 

S’assurer de la tenue des séances 

d’lEC et la participation effective des 

populations 

Qualité d’accueil -et prestations de 

services attirantes 

S’assurer de la mise en place des 

dispositifs de limitation de vitesse, 

Contrôle de vitesse chez les 

automobilistes 

de surveillance 

DER / SEE 
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Tableau 27 : Acfivités et moyens de suivi de l’état de l’environnement 

Phases 

,*- ,_ ._/ _i. . .~ %B..-. -, */_r 

i---Ï--.- 

I Activités et moyens de suivi 
! 

- 

Responsables de suivi 

Phase d’exécution des travaux 

Phase d’exploitation et d’entretien 

c 

l 3 Veiller à l’exécution des travaux suivant 1 

les règles de l’art, 

l 3 Vérifier l’efficacité des 
/ 

mesures i 

d’atténuation proposées ! 

03 Recenser les impacts imprévus et 1 

proposer des mesures adéquates 
---- 

*3 Recenser les impacts imprévus et 1 

proposer des mesures appropriées, 

l 3 Vérifier l’exactitude des impacts prévus et 1 

l’adéquation des mesures proposées, 

+3 Comparer les changements ’ 

environnementaux réels et prévus de 

façon à prendre immédiatement des 

mesures nécessaires et efficaces par 

rapport à ces impacts. 
I 

La DDEHU / Collines ; les Collectivités 

locales ; la DRER / Collines. 
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. . III VQLET TECHNIQUE ! 
-. 
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l- SCHEMA ITINERAIRE I 

Le schéma itinéraire est une représentation linéaire de la piste donnant des informations sur 

ses caractéristiques actuelles. C’est un document de suivi (d’une route, une piste) qui permet 

de reconstituer un état en un temps donné ou de se faire une idée de la piste lors des futures 

interventions sur la piste. II renseigne sur la vie de la piste. Le schéma itinéraire de la piste 

Savalou-Aglamidjodji-Doumè se présente comme suit : 
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%ETUDES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES 
.._ 

2.1- Etudes hydroloqiques 

La voie Savalou-Aglamidjodji-Doumè est traversée par 6 cours d’eau significatifs dont le plus 

important est le fleuve Zou. Nous avons ainsi délimité 6 bassins versants qui sont 

représentés à l’annexe 1. 

2.1. ?- Détermination de /'averse décennale PG 

L’averse décennale a été obtenue par ajustement des pluies maximales journaliéres de la 

-. station de Savalou à une loi de GUMBEL (voir annexe 2). 

2.1 .l .l- Méthode qraphique 

L’échantillon de 37 observations, de 1951 à 1987, est classé par ordre croissant et à chaque 

valeur Xi de rang i, est attribué une fréquence Fi de non dépassement telle que : 

Fi ’ =k= Fi =’ 
38 

Les 37 observations portées sur un diagramme de GUMBEL forment un nuage de points 

sensiblement alignés. L’ajustement graphique nous permet d’avoir une droite graphique qui 

donne pour une période de retour de 10 ans, PIo = 120 mm. (voir annexe 3). 

2.1-l .2-Méthode analvtique 

Les différents paramètres de l’échantillon sont directement calculés 

> La moyenne m =L&* m = 79,4 
n j=l 

( x,-m*) = 28 , 

9 XO=m- a,. o =65avec a,=0,480 

9 S= P,.a =24,5avec p,=O,887 

Les valeurs de a n et p n sont prise dans le poly du cours d’hydrologie à la page 40 

La droite calculée passe par : 

MI(& = X0 - 0,834.~ = 4455 ; FI = 0,lO) et 

M2(X2 = X0 +2,97O.s = 137,92 ; F2 = 0,95) 

A partir de cette droite calculée nous obtenons pour PIo la valeur de 119mm. 

Nous retenons les résultats de la droite graphique car c’est elle qui donne la valeur de PW la 

plus élevée. 

I  
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2.1.2- Les caractéristiques physiques des bassins versants 

Les paramètres physiques des, différents bassins versants ont été relevés ou calculés à 

partir des données recueillies sur une carte de la zone d’étude au 1/200 000. 

Les coefficients de ruissellement KIIo ont été calculés à partir du tableau suivant : 

Tableau 22 : Evolution de KrlO en fonction de la géologie et de la précipitation annuelle 

.- 

- 

Formulation 

I 
r -.-.---.._ -.- 
Sables 

Source: “Crue et Apport” page 69 

. La P,, (pluie moyenne annuelle) correspondant à notre zone d’étude est P,, = 1152 mm, 

cette valeur est la moyenne des 30 valeurs de pluie moyenne annuelle recueillies à Savalou 

(cf. annexe 4). 

.-. 

Pour les bassins constitués de plusieurs types de sols, nous avons pris comme valeur de 

KrIo la moyenne des KrIo des différents sols. Le tableau suivant présente les caractéristiques 

physiques des 6 bassins versant délimités. 

Tableau 23 : caractéristiques des bassins versants 
. . _*_~: )<_ <.: . ,.A< a *” ‘%” 3 SP& .‘<.i,L >< .,,. , *~. “I,, I#I * II 4 <<S, ,.) 

-. 

. . 

._ 

._. 

r ~_- --.._ i-- --. - _-._. --.. <_._ --- _.._ ..- . ..~----. 
; _._. 

5 / i9,24 1 20 [ 4 ,5 
--- - 

r-granite-gneiss r 20 

1 ?^^w -.-. / 4?,40^-’ ~ [--6?~~&‘~~ ‘./^q^^‘“‘2y- ‘.---r -granite-gneiss 1 

,r 7,40 
^_. .^-.-...- . ---- 

20 1 29,28’-‘ 

_. La longueur du rectangle équivalent (L) est calculée avec la formule : 

L = so.5 (( o~2;2;;~-os)[l+(l-(o 2;;1;;-o,,)‘)o~‘]) 
3 - > a* 
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L’indice global de pente l9 est obtenu par la relation : Ig = 9 = 0,90 x Zmax -Zlllill 
L 

avec 

Z,,, et Z,i” les cotes maximale et minimale respectivement relevées sur le bassin. 

2.1.3- Calcul des débits décennaux Dar bassin versant 

La méthode choisie pour le calcul des débits décennaux est celle du CIEH relative aux 

bassins du Bénin et du Togo appelée TOBE : Qio = 0,167. S00435.Kr,01,204 

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant. 

Tableau 24 :Calcul des débits décennaux 
‘ . / , . ,  ><. “ . ,  hrl.n :a”,> . , . . ,  , .  I%d,  “%>,a*7 ,-i .  .  ,O~‘.,“$.“~ 

Bassin /“S (Krn’y- 1 
. . _...-- 

/ ’ r 

--.... - .---.... 
1634,40 

-_. .- ._,_ 
i 2 

i-17,86--- ,- ..- 9---.“-.- 
rzo- r-mc-r722 

.-----I_ ---- 

Les ouvrages de franchissement projetés pour évacuer les débits des bassins versants 2; 3 ; 

4; 5 et 6 sont des dalots. Ils seront dimensionnés avec les QI0 calculés précédemment. En 

ce qui concerne le bassin versant 1, vu l’importance du débit à évacuer, l’ouvrage projeté est 

un pont dont le”débit de dimensionnement est Q loo (débit de fréquence centennale). Pour 

obtenir QIoO à partir du Q lo, il faut appliquer un coefficient C = 2. Ce coefficient est pris dans 

le poly du cours d’hydrologie urbaine (36~). On a alors QIoO = C. QI0 = 2x155 = 310 m3/s 

Soit Qprojet = 310 m3/s 

2.2~ Etudes hydrauliques 

2.2.1- Dimensionnement du pont 

2.2.1 .l- La cote du Plan des Hautes Eaux (PHE) 

> Détermination du coefficient de rusosité 

La méthode adoptée pour évaluer les coefficients de ruissellement du lit mineur et du lit 

majeur est celle de COWAN basée sur les caractéristiques des différents lits. 



Soient k, et kd les coefficients de rugosité du lit majeur gauche et droit respectivement et k, 

celui du lit mineur. La formule de COWAN s’écrit : n = (no+nI+n2+n3+n4).ms avec K = I/n, K 

étant le coefficient de Manning («Hydraulique Routière », page 156). 

no :est fonction de la nature des parois ; 

nl :définit les irrégularités de surface des parois, 

n2 : traduit l’influence des variations de forme et de dimension de la section mouillée ; 

n3: exprime l’influence des obstructions qui s’opposent à l’écoulement : racines, pierres, 

obstacles, racines.. . . 

n4: donne l’influence de la végétation ; 

m5 : traduit l’importance des méandres, 

Par rapport aux observations faites sur le terrain, les valeurs suivantes ont été retenues pour 

ces différents coefficients. 

Tableau 25: valeurs des coefficients de rugosité 

! 
..-_ - ____.... I- ._- ..-. _.. r- -,_-_,_ -_~ ._.._._ 
Coefficients / no / nl 

I / 
ri-q-q---n,Fm,lin 

._ 
1 Lit majeur 

- ..^ ._.-__ . . _- .._“_-. -- 
j- -~,oY--/-o;o6i / 0,Ol / 0,03 [0,025 

.- - !. 
pq-5q-w 

/- -- 
j Lit mineur / 0,020 / 001 

I 

. ]- ..-... ro,oo5- ~olo2. ~~~~~ ~ï-~- lTmi ~ 

Source : « Hydraulique Routière D, page 158 

Il n’y a pas une grande différence entre les caractéristiques des lits majeurs droit et gauche. 

Pour cela nous avons considéré une valeur unique de coefficient de rugosité pour l’ensemble 

du lit majeur. 

k Cote du plan des hautes eaux 

Pour connaître la cote du PHE à prendre en compte dans le projet, nous avons déterminé la 

cote naturelle de l’eau au droit du franchissement, sans l’ouvrage (le pont) et pour la crue de 

projet. La valeur de cette cote est obtenue par itération, c’est à dire qu’on calcule pour 

chaque cote Z PHE fixée, le débit correspondant à partir des caractéristiques du lit du fleuve. 

La cote ZPr+ retenue est celle qui donne le débit Qprojet, 

Après itération, la cote du PHE qui nous a permis d’avoir le débit Qprojet est ZPHE = 165,27 m. 

Le tableau 23 présente les caractéristiques des différents lits pour ZPHE = 165,27 m 

/ 
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Tableau 26 : caractéristiques des lits majeur et mineurs pour ZpHE 
, ,  , . r  . b .  , < , . ,  > *x/.01: . . 1 ,  I .  , , h , “ * . ,  I  , e , ,  *< . . , ,  L “,S _<1<.1, Il, , ,  

l 

_ . - . _ - . .  -  _. .  _ - .  _. __.. . -_  -  - - - . . .  

rsèca6ëgfl-i 

_ . . -  .  . . - - . - .  -  _ . - .  . _ . .  __ 

Caractéristiques 
.,_.__.^.__ ^_--_.~----^_^_l _ . . . .  -_ .  - . . .  

Lit mineur [ Lit majeur gauche [Lit majeur droit 1 Total 

118,49 r 73,62 ri79,i6 -r----- 

r 
Périmètre mouillé P(m) 

--._-. 
32,09 

/ ---.----- ---- ---‘--- 
101,24 

--. l- 
153,lO 

r- 

,r 

- -___ -.-..- - --_--_ .--_.- ._-...--- - __.. -- -... “... 

/ 

. . . ..- --_ __. .---_---_ 
Coefficient de rugosité 

I 

_- --.---:__~ 

r- 

-- 

,~6ïiii----r--$-k’-~--, 2,3:4õT--‘~~~ 
--~-.- -.----- - I---II--I ..-^.. - ---_-~-_ 

Rayon hydraulique 
- 

R = SP(m) 
3,69 0,73 1,17 

_I 

‘1 

----_I- 
Q (rn31s)--- 

--- - ..---_ 
192,03 28;93 - 

.------ 
96,60 

Les débits ont été calculés avec la formule Manning soit Q = K.S.R2’3 .l”2 (m3/s). 

2.2.1.2- Le tirant d’air 

Pour évacuer ce débit et compte tenu des observations faites sur le terrain, le pont projeté 

aura une portée de 45 m et une largeur de 7 m. Pour les ponts de longueur inférieure ou 

égale à 50 m, selon le document « Hydraulique Routière » le tirant d’air indiqué en zone de 

savane est 150 m. 

2.2.1.3 - Lasurélévation du niveau de l’eau 

Après l’implantation du pont, les caractéristiques hydrologiques et hydrauliques suivantes ont 

été calculées à partir des profils en travers. 

Tableau 27 : paramètres des lits mineur et majeur 

;..- .-.-- .- .-. _.. ._ -.. --. _ .._ ; I I .-- _- - _._-.. ..-.. .- .- . ..__ __  ̂.._ 
l Coefficient de i 10 

Manning K / I 
14 

-i- 
10 

_. .-. _.. _ _.. ..-. _. _ 
Pente (m/m) / ~-.- 

._“.._ .-_ _. . . . . . 
2,35.10-3 

-...--._ ___-,_ 

I 
[ --.- 2,~s. 10-3---~~- 

1 
----pj5-~~3-- 

> Calcul du coefficient de transfert amont : TAM 

TAM = T,+T,+Td = Kg.Rg2’3Sg + K,.R,2’3.Sm + Kd,Rd2’3S,, ; 

~- 
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Les indices g, m et d indique le lit majeur rive gauche, lit mineur et lit majeur rive droite 

respectivement. 

TAM = 10x 0,732’3 x73,62 + 14x3,692’3 xl 18,49 + 10x1,1 72’3 xl 79,46 = 6550,69 m3/s 

3 Le coefficient de transfert au pont TQ 

. . 

TO = KD,&~ 
2t3 

.Sog + Kom.Rom 2’3.S~m + Kod.R~d~‘~.Sod 

Les caractéristiques Som, SOS, SOd, et Pom, POd, Pas mesurées sur le profil en travers donnent : 

SO9 = 23,87 m2; Pas = 14,18 m ; Ras = 1,68 m 

S Od = 38,84 m*; POd = 18,78 m ; ROd = 2,07 m 

S Om = 118,49 m2 ; PO, = 32,09 m ; Rom = 3,69 m ; le coefficient T0 revient alors à : 

T0 = 10x 1 ,682’3 x23,84 + 14~3,69~‘~ xl 18,49 + 10~2,07~‘~ x38,84 = 4928,96 m3/s 

> Le coefficient de transfert relatif m 

m = 1 _ $ = 1 _ 4g28yg6 
6550,69 = o’75 

3 Calcul de la perte de charge due aux caractéristiaues hydrauliques du 

pont : Q2/(2.q.C2.So2) 

Avec C = CC&C$ .cp.cF.c,.c,.cS ; déterminons les valeurs de ces différents coefficients. 

+ Coefficient de contraction c, 

La largeur des remblais d’accès talutés à I/l : 

b = largeur pont + la hauteur d’eau au niveau des culées + tirant d’air + hauteur du tablier + 

surélévation 

la hauteur du tablier projeté est de 1,20 m, nous avons supposé une surélévation de 1 m ; si 

à la fin, la surélévation calculée dépasse 1 m, le calcul sera repris avec une valeur de 

surélévation plus grande. Nous avons alors : 

b = 7+(165,27 - 162,34) +1,50+1,20 +l = 13,49 m. 

Le débouché linéaire du pont est: BO = 45 m, d’où & = y = 0,2997 - 0,30 

La figure 51 à l’annexe 4 donne les coefficients relatifs aux ouvrages à culées et remblais 

talutés à 111 avec mur en aile. Pour m = 0,75 et $-= 0,30 le graphique 48a donne cc = 0,77 

+ Coefficient d’entrée cE 

Avec 6 = 45”,angle formé par les murs en aile avec l’axe longitudinal du pont et m = 0,30 on 

a cE = 1,025 (fig. 48b à l’annexe 4). 
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+ Coefficient de biais cp 

CV~ = 1 car le pont n’est pas en biais. 

+ Coefficient cp dépendant des piles (cf.fig.53b) 

Le pont a trois travées et comporte deux piles pleines de lm de large. Pour m = 0,30 et 

nxP 2x1 - = - = 0,044 on lit sur la figure 53b, cp= 0,99 
BO 45 

l :* COeffiCietIt CF de FRAUDE 

Nous avons pour le nombre de FROUDE, F = 
cj$yIyl- ; 

SA” = sj+ s,+s, = 179,46 +118,49+‘73,62 = 37157 et 

SAV la profondeur moyenne yAv = BAy = 371,57 
(94,64+45+157,4) 

= 1,25 ; soit 

F 310 
= 371,57Jm 

= 0,238 =0,24 la figure 54a donne cF = 0,925 

+ Coefficient cy lié à la profondeur relative d’eau 

Les profondeurs relatives d’eau mesurées sur le profil en travers donne pour la rive gauche 

YA = 2,79 m et pour la rive droite YB = 2,13 m ; nous avons alors : 

YA+YE _ 

2Bo 
“~yx+-$J3 = 0,955 ; 

la figure 54b donne pour m = 0,30 et v = 0,055 cy = 0,96 
0 

+ Coefficient cr d’excentrement 

Le pont coupe totalement les rives gauche et droite, donc T, et Tb correspondent 

respectivement aux Td et T, calculés précédemment soit : 

T, = K.S,.R,2’3 = 10x179,46x1 ,172’3 = 1992,62 m3/s (rive droite) 

T,, = K.Sb.Rb 213 = 1 Ox73,62~0,73~‘~ = 596,87 m3/s (rive gauche). 

JL 596,237 
T, 1992,62 

= 0,30 à cette valeur correspond cX= 1 (cf. figure 54d ). 

k Le coefficient de perte de charqe : Q2 
2.g. CV; 

Le coefficient de débit C est en définitif égal à C = c,.Q.c$ ,cp.cF.cy.cX soit 
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C = 0,77x1,025x1x0,99x0,925x0,96x1 = 0,694 ; la perte de charge due aux caractéristiques 

hydrauliques est alors : 

Q2 3102 

-. 2.gcY$ = 2x9,8x0,694*x( 1 18,49+23,87+38,84)* = o’30g8 m 

GM > La pression dynamique : a- 
2-g 

Le coefficient a qui traduit l’homogénéité de la distribution de la vitesse est donné par: 

a =SAM . 
c 

GM - = s AZM 
WM EtM 

*,~*, ( Kz.R,*.S, + K,3.R,,,2.S,,, + Kd3.Rd2.Sd ) or 

T AM= 6550,69 m3/s et SAM = 371,57 m* 

a!= 371’572 [ 103x0,73*x73,62 +143x3,692x118,49 + 1O3x1,172x179,46] = 2,31 
6550,6g3 

. . 
La pression dynamique est alors : 

av” - 2,31x3102 aQ2 
2 *g 2x9,8x371,57* = 2 .g.SjM 

= 0,082 m 

> La perte de charqe par frottement A hf 

Nous avons : 

A hr= E&(T 
AM 

)2 + b(g)* 
0 

. 
., 

A hf = 45x( 65~~o69 )2 + 13,49x( 4d\096 )2 = 0,154 m 
7 > 

pour les 45 m projetés, on a en définitive: 

AZ = Q2 
2.g.C’Stf 

+a=.Ahf 
2 *g 

= 0,3098+ 0,082+0,154 = 0,5458 * 0,55 m 

La surélévation de l’eau consécutive à la crue centennale est alors AZ= 0,55 m. Par 

conséquent, la cote minimum sous poutre est Zsp = cote de la crue de projet + surélévation 

de l’eau due au pont + tirant d’air. 

La surélévation A hf calculée est inférieure à 1 m ; pour raison de sécurité nous allons faire 

les calculs avec A hf = 1 m. 

Zsp = 165,27+1+1,50 = 167,77 = 168 m. 

La cote du niveau fini de l’ouvrage est Zp = Zsp + Hauteur du tablier = 168+1,20 = 169,20 m. 

- ..-_ -----------,- 
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2.2.2- Dimensionnement des dalots 

Les cours d’eau des bassins versants 2, 3, 4, 5, et 6 seront franchis par des dalots. 

Le type d’écoulement considéré est l’écoulement à surface libre à sortie dénoyée c’est à dire 

H,/D I 1,25 (voir schéma ci-dessous). 

La vitesse maximale admissible pour les dalots est V = 3 m/s . 

Les ouvrages seront munis de mur en aile faisant un angle 45” avec l’axe. 

Schéma 1: dalot en fonctionnement dénoyé 

+ Exemple de calcul (bassin N”2) 

Q = 22 m31s 
-, 

Essayons en premier lieu 3 dalots de hauteur D = 2 m et de largeur B = 2 m chacun. 

La profondeur d’eau en amont de l’ouvrage pour le débit Q = 22 m3/s soit un débit par dalot 

-.. 
de q = y = 7,33 , se calcule par l’intermédiaire de : 

-. Q’= q 22 
B.D,,/w = 3~2~2xJ2x3-x2 

= 0,293 ; la courbe A de la figure 77 de l’annexe 5 

donne HI’ = 0,84 soit HI= HI >i( D = 1,68 m profondeur acceptable car 0,84 < 1,25 

Pour nous assurer si la vitesse de l’eau dans les dalots reste dans les limites admissibles, il 

faut passer d’abord par le calcul de la pente critique de l’ouvrage Ic; nous aurons ainsi : 

Q’ = & = 3XJ& = 0,414 d’où 1; = g,(.$D,,j) = 3,3 (cf. courbe fig. 82 annexe 5) 

_, 

-, 

1, = 3,3x9,8 
67*~2”~ 

= 0,0057 . II vient alors pour le calcul de la vitesse : 

Q’= q 
KxI”*xB*‘~ = 3x6~x(~,~~~7),,2x22” = Oggl 3 

” = Kx$xB2’3 
= 0,54 (courbe fig.84 à l’annexe 5) d’où 

V = 0,54x67x(0,0057)1’2x22’3 = 4,33 m/s cette vitesse est beaucoup trop élevée pour être 

acceptable. Prenons 4 dalots de 2,5x2, chacun débitant par conséquent q=“;iz = 5,5 m3/s 

Q’= q 5s 
B.Ddm = m 

= 0,176 
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- ,  

-.. 

H; = 0,58 (fig.77 annexe 5) et HI = 0,58x2 = 1,16 ; la pente critique se calcule par 

l’intermédiaire de : 

= 0,177 la lecture de Ic* sur la figure 82 de l’annexe 5 donne 

JC’ = 2,83 = 
2,83x9,8 

67*x2,Y3 
= 0,00455 3 V’ = KxJ,LXB2’) =0,335 (cf. fig.84) 

Soit V = 0,335x67x(0,00455)1’2x32’3 = 2,79 m/s cette valeur est inférieure à 3 m/s donc 

acceptable. 

Des calculs analogues ont été faits pour les cours d’eau des autres bassins versants (3, 4, 5, 

6) et les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 28 : Dimensionnement des dalots 
i 

; Cours ! Type 
: d’eau 

2 

! 3 

4 

5 

. /- r ._. . . 

de dalot :nxBxD / H’,(m) 1 H, (m) ~ 
‘-. -j 

M-0 
Cm) I j j 

/ v (m/s) 
/ 

4x2,5x2 i ‘0,58 I .1,16 
..__,___. _ _.. ..-. < .-_.. _ ..- -...-. 

I 
/ ’ 0,00455 / 2,79 22 

___- _- .._ . -.. --... __._ -.----. ---- 
4X4X3 

;..-. 
; 0,44 ,-‘ 1,32 /--‘O-,00364 I 2,90 

l 
[ 42 

4x3~25 ; 0,5? : 1,28 1 0,60416 1 283 -/- 29 

I 0,$3 --.i. , 
____-__ __------. 

4x2,-5x2 
; 26. je. o-oo45s _.._ r-2-84 

23 
/ / / ’ / ’ 

4X3X3 ----.i b,ii -‘i---..je;$8 ---[ 
,____ ,. r_..... - _.... ----...._ --- --~- 

0,0()42() 1 2,98 r 33 

n = nombre de dalot 

2.2.3 - Dimensionnement des fossés 

La section des fossés latéraux projetée est triangulaire de dimensions : 30x120~60 

schématisée ci-dessous. Ce type de fossé est facilement mise en oeuvre à la niveleuse. 

Schéma 2: fossé triangulaire type 

Des fossés divergents seront creusés le long de la route pour décharger les fossés latéraux. 

Notons qu’au niveau des intersections, des buses ont été prévues ; le diamètre minimal des 

buses est 800 mm (pour faciliter leur entretien). 
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3- ETUDES TOPOGRAPHIQUES 

Signalons que la totalité de la piste n’a pas été levée, seul le site du pont a été levé sur une 

distance de 450 m environ. II nous serait donc très difficile de faire une étude topographique 

de toute la piste étant donné que nous ne disposons pas de données nécessaires. Notre 

étude topographique s’est alors limitée à la zone levée c’est -à- dire la zone de localisation 

du pont. 

Le profil en long et la vue en plan des rampes d’accès au pont ont été obtenus à partir des 

données du levé topographique. Ces différents plans sont joints au présent document. 

- a . ,  

4- ETUDES GEOTECHNIQUES 

Les études géotechniques ont été confiées au Centre National d’Essai et de Recherches des 

Travaux Publics ( CNERTP) qui a effectué plusieurs essais sur la route. 

4.1- Les essais réalisés 

4.1. l- Etude de la plate forme 

Pour cette étude, des puits manuels de 13 m de profondeur ont été ouverts à tous les 5 km 
- 

.- 

et deux tarières à main ont été exécutées entre deux puits consécutifs. Sur les matériaux de 

terrain naturel prélevés au niveau de chaque puits manuel, plusieurs essais classiques 

routiers ont été réalisés à savoir : analyse granulométrique, limites d’Atterberg, poids 

spécifique des grains solides, Proctor modifié et CBR après 96 heures d’imibitions en trois 

_._ points d’énergie. 

4.1.2- Recherche de carrieres 

-1 

-, 

Le long des tracés et dans les environs, une prospection a été effectuée pour la recherche 

de carrières de matériaux utilisables en couche de roulement. Au niveau de chaque carrière 

retenue, des puits manuels ont été creusés suivant un maillage adéquat. 

L’examen visuel des puits réalisés a permis de définir pour chacun d’eux : 

l 3 L’épaisseur de la couche de terre végétale 

+3 L’épaisseur de matériaux exploitables et leur nature. 
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Des prélèvements d’échantillons en nombres variables de matériaux juges les plus 

représentatifs ont été effectués par carrière pour être soumis aux essais de laboratoire à 

savoir : 

l t Analyse granulométrique, 

+ Limite d’Atterberg, 

+ Proctor et 

l :* CBR imbibé à 96 heures. 

4.2. Les résultats des principaux essais 

4.2. ?- Essais sur plate forme 

Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques de matériaux de plate forme 

Tableau 29 : caractéristiques principales de la plate forme 
I) 

.._ .- --.-.-. 
ÉChantillons Nature et Orif gii 

Caractéristiques 
-. 

-- 

_- 
-PKO+OOO C/G 

-PK O+OOO C/G 

Puits no1 

Prof. 0,10/1,20 m 

/ 

puit no1 

-PKl O+OOO C/D 

puits no3 

-PK25+000 C/D 

puits no6 
.I”^_. 

2,852 

-PK5+000 C/D 

puits n”2 

-PK 20+000 C/G 

puits no5 

ne _- . . .-. 

-PK30+000 C/D 

puits n”7 

-PK15+000 C/D 

puits n”4 

._ _. __ ._.--_._ . . -. 

-PK35+000 C/G 

puits na8 

-PK39+000 C/G 

puits no9 

-_-.. /_-___-__-^-.- ---- 
i-- Poids spécifiques 

- j des grains solides 

.-_-___ --., ..__ ___ _ __-.~-_ --. -.I_ .-...--- _ 

_.._ ._I__l_l_.__..,.__ ..---.- 

________ ~-.---._--^ ” _..... -_ ,---- ..^ - _---...^ -..---- __ -_- ___.__ ..__ ̂__. _..- - .------..- ----.. _,---__ ~----_-_ 

-.. Matiére organique / 

.._.._ .--... 

/ 
- 

Source : rapport CNERTP 
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Le détail des résultats se trouve à l’annexe 6. 

4.2.2- Prospections qéotechniques 

Le tableau 27 ci-dessous présente l’emplacement et la nature des différentes carrières 

répertoriées. 

_., Tableau 30 : Identification des carrières 

PK (Km) ’ Volume (r-r?) 
_ -.. .Position par rapport àl,.axedëi;7”iG--r ..I_-- Nature--- 

5+000 

: io+ooo 

9360 ! 

13140 i 

__ --.___.._ ..^ __.-- ---._.-._- ̂ ._...---. 
20 m à-gauche Grave latéritique 

____. _.-... -.- .._._-.-.--...--.. - .-___-l---.-- 
20 m à gauche Brave latéritique 

. , 

20646 ‘- I. 
I _ ._ _-l .._ _.... -- -- _.... -__--- 

20 m à droite 
r 

.I_-.-.-- ..------- 
Grave 

-. : 20+00 

r’31+100 

25 m à gauche 

20 m à gauche 
-..-.; i 

Grave latéritique 
__- -..- -- 

Grave latéritique 

Source : rapport CNERTP 

L’annexe 6 présente l’ensemble des résultats d’essais de réception sur les matériaux issus 

des carrières prospectées. 

- 51 TYPES D’AMENAGEMENTS PROPOSES 

-, 5.1- Détermination de l’épaisseur minimale de la chaussée 

L’épaisseur de la chaussée a été déterminée à partir du graphique présenté à l’annexe 7 tiré 

du document « Guide pratique de dimensionnement des chaussées pour les pays 

tropicaux )). Ce graphique donne l’épaisseur minimale de chaussée en fonction du CBR et 

- du trafic moyen journalier annuel (TMJA). Précédemment, le TMJA a été évalué à 220 

véhicules/jour. Cette valeur nous permet de choisir la courbe D (TMJA entre 150 et 400). Les 

épaisseurs trouvées pour les différentes valeurs de CBR de la plate forme sont indiquées 

dans le tableau 31 de la page suivante. 

+ Déterminafion de l’épaisseur due à l’usure sous le trafic 

Etant donné que l’épaisseur de la chaussée ne devra jamais être inférieure à l’épaisseur 

minimale calculée, l’épaisseur définitive de la couche de chaussée sera la somme de 

l’épaisseur minimale et de celle due à l’usure annuelle des routes en terre. Cette usure est 

évaluée à partir du TMJA. Pour le cas de notre route elle est estimée à 3 cm ( page 126 du 

« Guide pratique de dimensionnement des chaussées pour les pays tropicaux 1)). 

MBmoire de fin d’btudes d’ingénieur en Equipement Rural~2001-2004 /AZONHITODE C&ale Dohou4-336me promolion-UER I. 76 



Tableau 31 : Epaisseur de chaussée 

s --. -. [ -. ----/--. -----.----.-.-- Cr.“;rc.m, ,* 
à l’usure sous -!- 

Epaisseur 
, 

!  
Lpamacui 

CBRà 95% / PK (km) minimale de 

j 1 chaussée (cm) le trafic (cm) 
totale (cm) 

1 

---. ^. .^....^.... ..-- _.__ .^” / 
p+ooo à 5+000 

;-.- __ “. .^^_._“^ _--__ _ _......-^ “-._^- .--- - .-.- . 

! 
45 / / -25+000 à 30+000 / 10,5 

/ 3 
13,5 I I 

/ I -1o+ooo à 15+000 j / 
/ I I 

-5+ooo à 10+000 ; 
1 

-2o+ooo a 25+000 I 
60 j 

.l’ ---- --~---.----- 
3 63 

/ 
i 

:  -j5.j-()fà io+ooo---‘~ - 

/  /  
r- __-.. - .  

[------‘- 

4 
’ -3o+ooo à 35+000 j 

42 I 3 / 
---7 

45 

I .-..;. 
i -35+000 à 3&650 / 

.._.- -. .^..- .._.. ._ .._.... _..^ 
65 0 3 11 

La couche de roulement sera en graveleux latéritique, pour des raisons d’économie, nous 

avons fixé l’épaisseur de cette couche à 10 cm. Pour atteindre l’épaisseur de la chaussée 

requise évaluée ci-dessus, on’ procédera à un remblai en terre d’apport avec du matériau 

ayant les caractéristiques minimales requises pour l’exécution de chaussée. 

-, 5.2- Profil en travers 

En alignement droit, les profils en travers seront en toit avec une pente de 3% ; par contre 

dans les virages, ils seront en pente unique de 5%. Ces pentes ont été choisies en rapport 

avec la vitesse de référence de la route qui est de 60 kmlh. 

30, 120 700 , 120 ,30 

Schéma 3 : Profil en travers type en alignement droit 

- -- 
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Schéma 4 : Profil en travers type dans un virage 

5.3. Profil en long 

Pour raison d’économie on évitera autant que possible les mouvements de terre inutiles. 

6- ALLOTISSEMiiNT ET ESTIMATION SOMMAIRE DU 

COUT DU PROJET 

6.1- Allotissement 

Compte tenu de la consistance des travaux, le projet sera scindé en deux lots différents. . 

Tableau 32 : Allotissement 
“* _# r ,,a/, ,_ I, ,; _. .,,i-+-n- * .< 

>r 
.~ -- 1 
Lot 1 Construction du pont sur le fleuve Zou avec 

-. 

! rampes d’accès (45 m) 
~_----- 

/LotZ/Réhabilitationdelaroute (39,200 km) 
I I . . 

6.2- Estimation sommaire des coûts 

6.2. l- Evaluation des travaux 

6.2.1 .l- Lot 1 : Construction du pont 

Le calcul de structures du pont ainsi que son estimation financière ont été effectués par les 

ingénieurs routiers du bureau d’études. Le pont projeté a une portée de 45 m avec 3 travées 

indépendantes isostatiques. Les piles seront pleines et de largeur Im. Le tablier aura une 

largeur de 7,00 m dont une chaussée roulable de 6,00 m et de chaque côté un trottoir de 

0,50m surélevé de 20 cm. Le coût global de l’ouvrage est évalué à 953 286 414 FCFA HT 

soit 1 124 877 968 FCFA TTC 

, 
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6-2-l-2- Lot 2- Réhabilitation de la route 

La totalité des travaux à évaluer a été subdivisée en 7 postes. 

+ Poste 000 : installation de chantier 

Ce poste concerne l’installation de chantier, l’amené et le repli général des installations et 

matériels. L’évaluation ici est forfaitaire. 

l Z* Poste 100 : Travaux préparatoires. 

lOl-Implantation : Elle concerne la totalité de la route soit 39 650 ml. 

.102-Abattaoe d’arbres : ce poste a été évalué par comptage manuel du nombre d’arbres de 

circonférence supérieure à 1,20m se trouvant dans l’emprise de la chaussée. Nous avons 

compté un total de 48 arbres. 

-, 
103-Débroussaillaae et décapaqe : Ce poste est évalué au m2 de surface à débroussailler et 

à décaper sur une profondeur de 20 cm. Ces travaux ont été prévus sur une longueur de 

II m soit un débordement de 2 m de part et d’autre de la chaussée. Ce qui revient à 

S= 11 x39650=436 150m2 
- 

104-Démolition d’ouvraqes en béton : Le volume des ouvrages en béton se trouvant dans 

l’emprise de la route et qui sont dégradés, non fonctionnels ou inutiles, ont été 

estimé à 10 m3.. 

.- 

lOSDémolition d’ouvraqe en béton armé : Ce poste a été estimé à 25 m3. Cette estimation 

est faite après recensement et évaluation du volume des différents ouvrages se trouvant 

dans l’emprise de la route et qui sont dégradés, non fonctionnels ou inutiles. 

+ Poste 200- Terrassements 

201-Mise en forme de plate-forme y compris création de fossés lonqitudinaux : 

Les travaux de ce poste concernent le linéaire de la route soit : 39 650 ml 
- 

.._ 
202-Déblai en terrain meuble : Un déblai de 25 cm de profondeur sera exécuté sur toute la 

largeur de la plate forme et sur une longueur de 100 m soit : 0,25 x 10 x 100 = 250 m3 
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204-Remblai provenant d’emprunt : Ce remblai en terre d’apport vient en complément à 

celui en graveleux latéritique (couche de roulement) pour atteindre l’épaisseur de la couche 

de base requise calculee précedemmerit on a alors : 

0,035x7x1 5 000+0,53x7x1 0 000+0,35x7(1 0 000-450)+0,01x7x4 650 = 64 498 m3 

205-Purqe de terre de mauvaise tenue :Une purge de terre sera exé,cutée aux endroits où le 

CBR à 95% est inférieur à 5 soit : 7,5 x 0,45 x 1500 + 75 x 0,25 x 1000 = 6938 m3 

206-Fossés diverqents : Les fossés divergents sont prévus des deux côtés de la voie et 

seront réalisés à tous les 200 m environ. Ils auront une longueur de 30 m chacun soit : 

%x2x30= 11 760ml 

207-Déroctaqe : Ce sous-poste concerne environ 10% du linéaire de la route sur une 

profondeur de 25 cm environ, ce qui revient à : 3 965 x 9 x 0,25 = 8 921 m3 

+ Poste 300 : chaussée 

.- 301-Couche de roulement : Cette couche aura 10 cm d’épaisseur et sera en graveleux 

latéritique : 39 650 x 0,lO x 7= 27 755 m3 

.- 
+ Poste 400 ouvraqe d’assainissement 

401-Passaqe busé aux intersections des voies : A ce niveau on a décompté sur le terrain 9 

emplacements où on pourrait mettre une buse 0 800mm et 6 endroits où il faudra une buse 
- 

0 1000 mm. 

.I. 402-Dalot en béton armé avec ouvraqe de tête : En plus des dalots calculés précédemment 

pour les cours d’eau relativement importants, il sera mis en oeuvre pour le franchissement 

des petits ruisseaux ou petites rivières, des dalots cadre dont les dimensions seront fonction 

de l’importance de la rivière traversée. Lors de notre visite sur terrain, nous avons répertorié 

les différents passage d’eau. L’ensemble des ouvrages à aménager est récapitulé dans le 

tableau suivant : 
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Tableau 33 : rrkapitulatif des dalots 
?,< <I. /,) I<l ,I < ,._<, a</ dL-,‘,l,,d 

Ouvrages ’ 
.“” ,̂  .,,. _., ,,<_ .-.. .“- . . . 

Nombres 
_ .._._.. I_--.._-. . .._. -.-_ . . ..---..._ ..--.---.-.“..I-- 

/ 

I...- - __.. - --._--_.“_ 
Dalot simple cadre 1 x 1 23 

.l 

_..---- ,___l__l_-_- ---- “..-v----w 
Dalot simple cadre 2 x 1,50 9 

I 
r. _ __--..-l”--_l- --.-.---_I_I_ --... -._-- 

/ 
Dalot simple cadre 2 x 1 

Y-- 

-- 
Dalot double cadre 3 x 2 

____,^_____ _-__. -_- ._..._. _._... ..-. -. ..-..----..--..-- 

1 

---.- .- ----. -.---- 
Dalot double cadre 2 x 1,50 2 

/--.. Ï%Gquadruplëëa~ë,5 x 2 

1.. ~ Dalot quadruple cadre 4 x 3 
.I_. _..-..- --- .,.- 

/ 

_,_.. _-__ ___ _ _ .__. _ _II. .._ _.- _. ..-..-- .----- 
Dalot quadruple cadre 3 x 2,5 
___-__ .___._, __- ._._ - .._ .-^_ ._ ..--.-- ̂. -^-_ 

/ .^ Dalot quadruple 3 x 3 
._.. ,__ _._-_ ____ -...-_._-_.--_-, ----- 

l TOTAL 
i 

53 

403-Caniveaux en béton armé 

. 

403-2 Caniveaux de dimensions OI70 x OI70 à 0,80 

La longueur de ce type de caniveau projeté est 250 ml 

403-3 Caniveau de dimensions O-80 x0 ,80 à O-90 

La longueur totale projeté est : 1350 ml 

NB: Les caniveaux viennent en remplacement des fossés quand ces derniers traversent les 

agglomérations ou lorsque la pente de la route devient très forte 

l Z* Poste 500 Réparation des ouvraqes : 

501~Curaqe et déqaqement amont et aval des ouvraqes existants :Ce poste concerne 4 

dalots 

504-Colmataqe des fissures des ouvraqes : Ce travail concerne 2 ouvrages. 

+ Poste 600 siunalisation : 

Les installations nécessaires en fonction de la circulation et des infrastructures aux abords 

de la route ; des panneaux de signalisation, des balises de protection et des barrières de 

pluie ont été prévus : 
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Tableau 34 : Récapitulatif des signalisations 
,,,8 1,. ,L/‘i,‘,..I~YI”,*~* ,I<,,.~“.,N<1... A_,. Quantités 

_____ - ._.__ ‘.-_--_-------~.. ..-.-...-“l.- -----. - _.-....-.,--.-.-- 
1: 
,i 

601-I / Panneaux triangulaires de type A diamètre 1000 mm ----y----x- 

,i 

--.- -._.. -- __.-. “-..---- .._ - _.- _-_. --_.------_------------- 
601-Z [ Panneaux circulaires de type B diamètre 850 mm r 2 

1 

.-.-.“__-“..-_ 60, -3 f- .___.. -._-.-_~--~.- -.__._ ~-- --_-_ --_-. _._-.---- -~-- 
Panneaux orthogonaux de 800 mm de largeur r 2 

j--602 1 .-- ,, 
_ ..“. “..._ “- _._.. -_.. _ __ .-__ .-..-_ . ..--.. -.I --.-..-...-- 

Barrière de pluies 
/ . 1 

._.-.- 
6 

I ” ‘. 
603 ~ 

._____ ____,_ _,. __.-_._. _ .I.,__.__..-, -. _ . .._......_ --_-..---_ r ----.- Balise de protection 34 

6.2.2- Estimation de coût 
-. 

L’estimation du coût de la réhabilitation de la route a été faite à partir des quantités évaluées 

précédemment et des prix unitaires mis à notre disposition par le bureau d’étude CECO- 

BTP. Le devis quantitatif et estimatif des travaux est présenté ci-dessous. 

Tableau 35 : récapitulatif des estimations 

.L 

Montant hors /- -’ -- 
~.~. 

i TVA( 18%) en 
I 
/ Montant lx en / FCFA 

i LOtS Désignation taxes (HT) en / ’ ’ 

FCFA j 
FCFA 

Construction du 

pont et rampes 

d’accès (45 m) 
- _..-I_. 

Réhabilitation 

de la route 

(39,200 km) 

953 286 414 

1 155493278 

1 124877968 

207 988 791 / 1 363 482 069 

Total 1 2108779692 379 580 345 2488360037 

Tableau 36 : estimation des coûts au kilomètre (lot 2) 
“/)< 8 ,; ïi, , x * h,,V. ll~l~i”.~,‘*ia. ,c,,-,< L” /: 1 SP . i ,a .:* FS 4 <:r*i?.%i Si i’, *<.**r w&ai :~&oMli*i,i II i*wid~&ii~e II -. .__. -_-..“--.- __, ,________-___. _--__ 

Coût total en 
Désignation 

FCFA (hors taxes) 

i 

. _- -..“.-l,----,s..-,,- .____. II .._... “.“_ l.-l__..l__-_ ----. . ..- -.-, _ _--- ----_.. ---.-. _,___-__ 
Route + Ouvrage 

1 155493278 
d’assainissement 

/ 

29 142 327 

sans ouvrages 

d’assainissement 

~-- 

779 069 031 19648651 
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DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF - Lot 2 

DEPARTEMENT : COLLINES 

COMMUNE : SAVALOU 

ROUTE: SAVALOU - AGLAMIDJODJI . DOUME 

LONGUEUR : 39,650 Km 

:. M4moKe de fin dYtudes d’lng&ieur en Equipement Rural~2001.2004 /AZONHtTODE CBde Dohoug3? promotionJIER 
*!, 
.t 



DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF - iot 2 

DEPARTEMENT : COLLINES 

COMMUNE : SAVALOU 

ROUTE: SAVALOU - AGLAMIDJODJI DOUME 

LONGUEUR : 39,650 Km 

POSTE 000 : Installation de chantier 14.483.496 

POSTE 100 : Travaux preparatoires 57.971.618 

POSTE ‘ZOO : Terrassements 515.060.820 

POSTE 300 : Chaussees 181.823.005 

POSTE 400 : Ouvrages d’assainissement 375424.247 

POSTE 500 : Reparation des ouvrages 2.372.370 

POSTE 600 : Signalisations 7.377.722 

TOTAL POSTE 000 a POSTE 600 1.155.493.278 

TOTAL GENERAL ( HT ) -1.155.493.278 

TVA 18% 207.988.790 

TOTAL GENERAL ( TTC ) 1.363.482.069 

,’ Mbmoire de fin dWdes dlngénieur en Equipement Rural-20062004 /AZONHITODE CBci~e CJohou6v33dw promotion-EtER 
‘8 

84 



CONCLUSION 

Au terme de notre étude, nous pouvons dire que sur le plan technique, le projet est faisable il 

suffira de suivre les prescriptions des cahiers de charges. Quant à l’évaluation socio- 

économique, elle montre que l’investissement à faire est rentable du point de vue 

économique car le TRI est de l’ordre de 12%, taux appliqué généralement par les banques. 

De plus, au plan social, l’ouvrage facilitera l’accès des populations à certains services et 

infrastructures importants (écoles, marchés, hôpitaux.. .) et contribuera énormément au 

désenclavement des localités qu’il traverse. Au plan économique, la réhabilitation de la voie 

va engendrer des valeurs ajoutées certaines aux activités génératrices de revenus. Les 

avantages sociaux se mesurent également à l’amélioration qu’induira l’exécution du projet 

dans les conditions de vie, de sécurité, de mobilité et d’épanouissement des populations 

bénéficiaires. 

Nous estimons sur la base de ces différents résultats d’analyse, que ce projet est un 

investissement utile et efficace sur le plan social. Etant donné qu’il est un projet de 

développement, on ne saurait en attendre coûte que coûte un taux de rentabilité supérieur à 

12%. 

Enfin, nous recommandons une participation des autorités des localités desservies à tous les 

processus de prise de décision. Nous recommandons également la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation et de maximisation et le respect des programmes de surveillance et 

de suivi des impacts environnementaux. 



--.-. 
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ANNEXES 
/ 



ANNEXE I : BASSINS VERSANTS 



ANNEXE II : DONNEES DE PLUIE 



-. 

HAUTEUR MOYENNE ANNUELLE DE PLUIE A SAVALOU 

~w,>,,,l,r >>> <t << <<,S <, 
~fiÏij$G~teurn~ 

1-1 1378,6 

[rïiKàm-- 

1-r 1172,3-- 

lpmy---- 1227,4 

pïiim-y 1331,9 

/19721' 900,l 

rwq---1~~0,~ 
~1974r'---102910--- 

piiz- r---ET----- 

m; r-953,4 
~pq-j----953,0---- 

r-mg-- 1050,3 -.- 

1979‘[ 14?3,6 

[ouï---- 

p@ï--1'------- 

p-sq - 

pgZ---~ 
--~ 

[-im- [-----1199,6 

@i%-j-- 1237,4 

rGigqy--~~m----~- 

l--%% l----943,8 

r-1988‘r 1222,8--- 

pm-( 1332,1--- 

r990‘[ 864,4 --_I. _ -_-I- 
[ 1991 p 1637,3 

.~ 
r1992 ,-- 1045,2 

p-1 1028,0--- 

r?%d--r 984,9 

i--G%--r---- 

i-?%--- r 9056 

piG---j1191,0--- 

pic%-[ 1102,o 

/-xm~--l555,1 - 

[pm?.q 977,5 



HAUTEUR MAXIMALE DE PLUIE JOURNALIERE A SAVALOU 

&née &née Hauteur (mm) / Hauteur (mm) 
1951 1951 107,5 107,5 
1952 1952 57,5 57,5 

1953 1953 

1954 p 1954 p 
63,e ~ 63,e ~ 
50,6 50,6 

1955 1955 [ 63,0 [ 63,0 
1956 1956 i------ 70.0 i------ 70.0 

- .L  -  

1957 r 
I - - - ^ -  I I  

7013 

1958 .r 
If 

76,3 

1959. y Î ------- 68,9 

1960 [ 
~- 

94,6 
~.~ --.....-- 

1961 r 177,l 
1962 r 84,2 - 

-T-tiK[- 
.- 

84,6 
-- 
~ 1964 [ 82,5- 

p-m--mL- 

pas---~--- 
im--r 141.2 

.--. ‘, 
-- > 

/ 1968 

r- 1965 

l- 1970 

f 
-.~ 

1971 

l 81,8 

-- - j-- 
- 

77,3 

j-- 

_--- 
67,2 

r &_-.-.-“-. 
91,5 

.” 
f- 46,0 

- ._~ 
1 1973 / 101,o 

119741 --~ 
[ 1975 

44. 
[---106,O 

r1976-r 80,l 

pm-‘ r---iio,o 

pm---- 40,1-- 

lpm-r 115,o - 

f--N!0 l- 
_ -̂-- 

80,O 

ml----- 49,6 

rTGE--- 

r1983 m 

wr 65,9 -- 

i-1985 [ 74,l 

m-[ 56,l 

pm--_60,9 
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ANNEXE III : AJUSTEMENT SUIVANT LA LOI DE 
-1 

GUMBEL 



___. . 
i 

1 
- 

_---- 
--L 
-- t 

t 
I -_._- -- 

-t--‘- 3 
-‘_q 

j : j ___. C.-----j .___.. { -+--j-i-. 



ANNEXE IV : COEFFICIENTS RELATIFS AUX 
. . 

CARACTERISTIQUES DE PONT 
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HYDRAULIQUE ROUTIERE 

T .  

Fig. 17~ Influence de la contraction. 

TO 
1.- 

TAU 

Fig. 47b. Influence du biais. 

-. 
Fig. 47. Ouvrages 2 culées verticales, sans murs en ajle, remblaisfalutés ?I l/l. 

.- 
!  I l I 

DIMENSIONNEMENT DES PONTS 

Fig. 4%. Influence de la contraction. 

TO 

r, 

Fig. 48b. Influence de I’angie d‘ouverture. 

-RT- 
xll 

Fig. 4% Influence du biais. 

Fig. 48. Ouwages & cuides verticales, avec murs en aile. remblais talutks ?J 1.1. 

167 166 
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HYDRAULIQUE ROUTIÊRE DIMENSIONNEMENT DES PONTS 

La fig. 53 ci-après donne le coefficient C, dépendant du nombre, des 
caractéristiques et des formes de piles. 

La fig. 54 ci-après donne le coefficient C,dû au nombre de FROUDE, 
le coefficient C, dû à l’influence de la profondeur relative d’eau, le 
coefficient C, dû à I’excentrement de l’ouvrage et le coefficient C, dû à la 
submersion éventuelle du tablier: 

I 

-4 

P 

0 0 0 
-a. 

.. II- 0 ‘0 0 
TP ‘. 

i 
b 

!  

3.2.2. Pression dynamique amont Q ViM 12 g 

Le coefficient o[ traduit la distribution des vitesses à l’amont de 
l’ouvrage dans une section suffkamment éloignie pour ne pas en subir les 
perturbations. . 

fi est donné par 

où TiA.q est le coefkient de transfert relatif à chaque élément d’aire Si, w. 
(aveccSjA,H = ,Y,,) de caractéristiques homogènes (par exemple lits 
majeurs. lit mineur) et TA,q =xTtiM. 

3-2.3. Perte de charge due au frottement Ah, 

Elie est donnée par Ah, = L ..,M(&y ib(!$y dans.laquelle 

b = largeur moyenne des culées, 
L AM = distance entre l’ouvrage et une section amont suffisamment loin 

des perturbations provoquées par l’ouvrage. On prend en 
général LA.~ = BO, BO étant le débouché linéaire du pont. 

/ 

32.4. Exemple de calcul 

Soit à franchir un cours d’eau pour lequel les études hydrologiques ont 
donné pour le débit de pointe de la crue de projet, de fréquence 
centennale, la valeur Q = 3 720 m’s, au droit du site de franchissement. 

Pour ce débit (2. la cote de PHE du cours d’eau à l’état naturel est de 
Zaa> L 121.50 m. Les cancteristiques de I’ecoulcment sont les suivantes 

172 

Fig. 53a. Influence de la présence des piles rondes. 

Fig. 5% Influence de la prtxnce des piles pleinss. 

Fig. S3. Influence des piles (nombre et forme). 



1 
1 / / 1 L 

DILlENSIONNELlENT DES PONTS 

pour la crue centcnnalc. dCtcrminées par Ics Audes hydrologiques et 
hydrauliques, à partir des profils en travers 1cGs sur le site : 

1 Lit majeur 
Rive droiw 

i Surface mouillée (nC)* 

Périmètre mouilE (m)’ 

Rayon hydraulique (m) 

Largeur (p)’ 

Coefficient MANNING 

Pente (mlm) 

s, = 200 

P, = 20-I 

R, =_ 1.40 

9, = 1% 

Kd = 21 

1, = O.otKl6-l 

fig. C(a. InCue~ce du nomhrc de FROUDE. 

l Ouantités détermintes sur profils en travers perpendiculaires aux I@res de ~X?XII- 

Dans route la zone de franchissement, la morphologie du COUTS d‘eau 
change très peu ; nous admettrons donc que les caractéristiques ci-dsus 
sont valables en amont et en aval du futur owiage. 

Nous aurons donc pour le coefficient de transfert TA.,, amont : 

T AM = Td + T, -I- Tg = KdRd2’Sd + K,JmmS, 

i- KgRgu3S, = 21.(I,40)a3 - 386 + 34.(4,6sy. 1462 

+ 12 (0,45)-- 29 = 146 996 m’is 

Fig. 54b. Influence de la profondeur relative déau (talus à 111). 
._ ,-.. 

:r 

Fig. 54e. Influence de la profondeur relative d’eau (talus à 11’2). A. Première hypothèse d’ouvrage 

, 

L.e pont projeté est biais, l’angle de -biais étant 8 = 12”. Il a comme 
débouché linéaire biais BO = 300 m. Les remblais et les culées sont taMs 
à I/I et sont raccordés par des quarts de cône. Les travées soni au 
nombre de 10 de 30 m de largeur. Les piles, au nombre de n = 9, zont 
constituées de pieux de diamètre p = 0,914 m. 

Fr- -WL Influence 
0.05 sa ti.6 - 

dc rexeentremcnt. Fig. 54~. Influence de la submersion (Cventuelle). 

Fig. & Influences diverses. 

174 

La rive gauche est rocheuse et offre de bonnes fondations pour la czlée 
RG ; les remblais d’accès RG coupent totalement le lit majeur RG. 

En rive droite, la berge est constituée de terrain affouillabie, la czlée 
RD est ainsi en retrait de 24 m par rapport à la berge actuelk en 
prévision d’érosion possible (un tapis de gabiom semelles dispoe en 
couronne, sur 20 m de largeur, en pied de culée, protégera cette p=tie 
contre les éventuels affouillements). 
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I ANNEXE V : COEFFICIENTS DE 

DIMENSIONNEMENT DES DALOTS I 
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HYORAULIQUE .ROUTIÈRE 

1 

aciou 

i 

o h  0.2 0.3 6.4 6.5 i $ 5 ;  A Ir J C  -l 4 0  

Rg. 77. Sortie libre. Daloü rectangulaires. 

DIMENSIONNEMENT DES BUSES ET DALOTS 

O 9% 

B 

Fig. 78. Sortie libre. Calcul du débit réduit Q* dans Iss dalois. 

1 1  

if 
tl 



I I i 

HYDRAULIQUE ROUTIcI;E 

fig. 82. Calcul de la pente critique en fonction du dCbit. Dalors rectangulaires. 

f I l I I 

DIA~ENS~~N.NEMENT Du twsEs ET wwrs 

On dkduira la valeur de i< chcrchéc. K étant égal à 67 pour les dalots en 
béton. 

Lei abaques à points alignés des fig. ô0 et 81 donnent une mCthode 
graphique rapide pour déterminer @ * 5 partir de Q et B et 1, à partir dc 

I 

4.3.5. Calcul de la vitesse 

La pente de l’ouvrage étant fixée en fonction d< la pente critique 1, 
pr&édemment calculée, de la topographie au point de franchissement e! 
de la géom2trie du projet en ce point, ii convient de .calculer la vitesse 
moyenne d’écoulement de l’eau dans l’ouvrage pour vérifier : 

- d’une part si elle reste en dessous d’une valeur ma-xrmale admissible 

- d’autre part si elle reste suffisante pour ‘éviter les dépôts des 
particules solides dans l’ouvrage. 

Les vitesses minimales à respecter suivant ie diametre des matériaux 
solides susceptibles de se déposer dans l’ouvrage sont les suivantes : 

sable fin (< 0.05 m) 0,40 à 0.50 m/s 
graviers fins (< à 5 mm) 0.50 à 0.70 mis 
gros graviers (5 mm à 15 mm) 0,70 à 0.90 mis 
cailloux (15 mm à 30 mm) _ 1,00 à 1,20 mis * 
gros cailloux (30 à 100 mm) 1,50 à 1.80 m/s 

Pour le cas des ouvrages fonctionnant en charge (sortie aval noyée), la 
vitesse V = Q!A est simple à calculer, A étant la section de l’ouvrage (A 
est égale à nD ‘14 pour une buse circulaire de diamètre f). à BrD pour un 
dalot et est donnée par le tableau 36 pour une buse arche). 

Pour le cas des ouvrages à sortie aval libre la vitesse dans l’ouvrage es! 
plus complese à calculer puisqu’elle dépend de la hauteur d’eau y dans 
l’ouvrage dans les cas où l’écoulement ne se fait pas à sectipn pleine. 
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HYDRAULIQUE ROüTIl?RE . 
- 

4.3.5.2. Vitesse dans une buse arche 

Les resultats sont tres proches avec les buses circulaires, c’est pourquoi 
nous adopterons la même courbe Q ‘(V’) de la fig. 83 pour déterminer 
la vitesse dans une buse arche avec 

D étant la flèche -de la buse arche. ~ 

On procédera comme ci-dessus pour le calcul de V, avec K = 37. 

4.353. Vitesse dans un dalot 

les variables Q* et V* sont alors (avec i = B) : 

Q* = K$?B8’J = cl ;;‘&J 

v*= v x213 
I;I”2 B"3 = (1 + 2 42i3 

$ p,? 

k 
B _- 

en posant x = yle 

La courbe Y*(Q*) de la fig. 84 page suivante donne les valeurs de V* 
en fonction de Q *. 

Pour obtenir la vitesse V on calcule en premier lieu : 

connaissant le débit Q à évacuer, la pente f et la largeur B du dalot. La 
valeur Y* donnée par la courbe (fig. 84) donne alors la vitesse 

V =,kIlt2 B213 V* avec K = 67. 

I  .  

: a:.. 
1 
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DlhiliNSlONN~~l~~T [)Es INJSES El DALOTS 

Fig. 84. Calcul de la vitesse dans un dabt. 



ANNEXE VI : RESULTATS D’ESSAIS 

GEOTECHNIQUES 



Poche Dkcomposée 

Graveleux 

Graveleux latéritique 

. .;:’ 
1 

-i 
5 ‘.II ‘e Sables? grosier 

5 / ’ 
Lim0n 

2 47 
C.H E R TP COTOtJOl' v,Q4Q50 GRl 

PTde rehabiIitation des routes en terre pL' 

-m--w .ww 

ETUDE DE f’LAYEFORME - ROUfE _ _ _ _ _ _ - - _ w 1 
ROUTE 5AVAL-W ‘~‘AGL’Atil~ODJI -DOUME 

1 OU~IS no,, - -..--..-- - PK -itDDo, Ck ‘.’ m---w---w 

we*; +-------- - -mttrr 
Estimation d8nivell6e entra surface chauss4e ot sol naturel 

.- -- .-,..- .-.- . . _ _._. _,, _ .,-.~bb(J+“‘” r-r-r---r-. mbtre 

0)2 0. 

OI40 

0,s 0 

‘Jj60~ 

0,7 0 

0)ao 

:oupa PUilS 

Jr--1 Argile peu.plastique 

liizs Argile trits plastique 
4 

Traces de matières végétale: ou odeur 
organique (noir mauvaise odeur) 

m 

,J 
,’ 

c3 ..I 
Snblc fin - 

Appellatior, 
C~olechniaue 

;RAVEL’EUX 
,ATE*RlO,U E 

Gravéleux 
late’f itique 
quart 2 eux 

ROUGEA’T-RE 

rougeâtre 

. 

Tepeur, en eau $ ~IL ‘/o 

, . 



C’N E RTP COTONOL’ 2 SO 

Prnjetdeéhabilitati,on des ‘?OU@ 

oq~L050GFU -.------w.-m 
en terre PL, 

ETUDE DE PLATEFORME - ROUTE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Route Savgiou Aglpmidjodji Doume 

PUIlS fl’ - - ,&..w-,- - PK 5 tooo,&!D -w-----w. 
a 

Estimation dtWvell6e entro surface chauss6e et sol naturel 
Wr*it,,,,,,,,, -m&trr 

c- - -.-.. -<.. _ --Dlblr?“‘- w-------w-- m&tre 
-- -A- .-  -_ .-  ._ ._.._, 

Prflbvrmtnl 

d’khrntiflonr /i70u /R7, ‘Oupr ““’ 
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Poche Dtiompos4e 

Graveleux 

Graveleux latéritique 

Sables: grosier 

i: JE3 Argile peu plastique 

5 l!zsa Argile trés plastique 

-j id 
cl 

Traces de matières végétales ou odeur 
organique (noir mauvaise odeur) , 

“in 
Sable fin 

Gmv~L&x 
latérit ique 

Graveleux 
latétitique 

4rgile avec de 

pet i ts grains 

\ 
Dewlption 

Rougeâtre 

rouge& re .’ 

Jaune - brunatre 

I 

i 

teneur, en eau :Il,1 ‘10 
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CHE RTP COT0 HOU 
2 53 KQ~QS,QGR.? .w ’ 

prose rehabi\itatian 
.i 

'de; routes 'en terre pL' 

ETUDE DE ~;&ATEFORME - R’OUTE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
‘Ro&i. Savalou -Ag\amidjodji - Doumé 

puiir no __ - _ -__- - - PK .3Q +,QQQ C/G- _ ____ 

HCd&& +- _ __-- -- - -mbtre 

Estimation d6n,ivell8e entre surface chaussóe et sol naturel 
v- . - . - .- .- -_.. -_ .-___-... *- . ._,Otblrl~-~---------- mttre 

Pftltvcmenl 

d’khrntiflonr /IIOu ,/s7 

O;r 0. 
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La * A ’ Poche Dkomposée 
Y’ 

T”o Graveleux 
m- 

I .a* Graveleux latéri tique 
y4 

- 4c 
Sables? grosier 

LùTlOfl 

77 
i lz$! 

Argile peu plastique 

Argile très plastique 

oum PUilS 

. - . 
- . ’ 

- . 
w ’ 

..* - 

. ’ 
-0 . . 

*-1 4* 
0 

Traces de matikes végétales ou odeur 
organique (noir mauvaise odeur) 

--J m Sable fin 

App@lleti~n 
Ckolcchniaue 

rre végétale 
4ec petits groins 

Sa b\e 

:OncretiOnné 

Dtuription 

noiratre 

Teneur en .eav:J17 ‘A 



CHE RIP COTONOU 2 56 KQ4~ 50 a31 --a .-_ 
Projet de r&abi\itation des routes en hrePL’ 

: 
. ETUDE DE PLATEFORME - ROUTE _ _ _ _ _ L __ _ L 

Route Syalou - Aglamidjodji - Doume’ 
OU~IS fj’ ,‘h. w---------y pu 15 +goo C/D .m-*- ----*.--r-r-r 

Estimation ~8niveMe entre surface chaussde et sol naturel 
R@*i t w-w------ - m&trr 

-- *- .--. .-.- .,. -. <- _ .- _-.. _,_. .,_.-_ Ddb[J’+‘-i--------,. t’dtre 

cou04 PUilS 

..d ccl ’ A t Poche Décomposée 

Ioo 
YO 

0 Graveleux 
-A 

-El 44. Graveleux latéritique 
7/50' 

m .y: -_, ‘* Sables? grosier 360 

.- 
m / I’ Limon 

7 
23 

Argile peu plastique 
‘7 

,m 
Argile très plastique -. 

‘0 - 4* Traces de matières végétales ou odeur 
organique (noir mauvaise odeur) 

7 1’r 1’. : 
Sable fin -. 

App&llstiotf 
Gtolechnioue 

Sable 
\imo neux 
argileux avec 

de petits giains 

jaune brun6t re 

COM M E n’l AIRES 

Teneur, en eau .8,9% 
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CH E RTP COlONOl’ 259’ 

Projet de rehabilitation des routes en terre “’ 
ETUDE DE ~LA-fEFORME - ROUfE _ _ _ _ _ - a _ e _ 

Route ‘SavaLou- Aglamidjodji - Doume’ 
PUI~S n*., - - .5 -v--w- pw 20+000 C/D m--------w-“----- 

. ’ ne*; t,-------- vmttfr 
Estlmatlon d6nivell6e entre surface chaussb et sol naturel 

-- -- <-.-.-. . . .._.. , _ . _.-._ : _, .,. ---Olb181k-, - - - -- - - --- mbrrc 

03 o- 

‘Jo- 

0,s 09 

48 0 

la 
W 

bA ’ Poche Dkomposée 
W 

CT 
CII bb. - 

J2cl .;:,:,: 
‘? 

Graveleux 

Graveleux latéritique 
i,SO 

Sables? grosier 

LiIllOtl 

Gtotschniauc 
I 

zf re végetale 
e racines 

Argile peu plastique 

Argile très plastique 

Traces de matières végétales ou odeur 
organique (noir mauv’aise odeur) 

Sable fin 

I 

iable limoneux 

argileux 

- 

Dtscrtption 

noirâtre 

jaune bru&tre 

COH W f  HIAlRfS 

Teneur en eau : 10,6 % 



I  

:  -  3 fl ; . 1 
-p- ij' -3 
-- 
:1 -- 
-- 
Tl 
_, - 
-1 

-3, 
- 
..1 
. . . 
1 

-1 
-. 
-1 -.- 
-. m 
--l 
Y-- 
.:,I .i 
œ T- 1 l ‘lc 

œ Ï- ‘ir I 0 . l l Graveleux latéritique 
>SOI 

5 
‘P .y,+. Sables? grosier ?m 

<NE RIP COTONOl’. '2 62, o~,Q~JI~OGR~ w-w--- .“W 
Projet de rehabilitation des routes en terre pL’ 

ETUDE DE PMT-EFORME - ROUTE _ n_ _ _ _ _ - _ _ - 
Route 

6 

Savalou _ Aglamidjodj .- Doume 
pulls n* -c - - ww--- - PY 2.5 LQQQ Gh- w --- 

Estlmatlon d8nlvell8e entra surface chauss6o et SOI naturel 
R**i t  --w----w.* - mkirr 

. --.- - .- ._._ c - - __- _... - .- w-a04blr+‘-- -e-----e--- mbtre 

La 
130, 

” A ’ Poche DtkomposCe 

PJ 
w 

0 Graveleux 

couw puits 

S. f R Argile peu plastique 

I - m 
Argile très plastique 

i$- 
.&- 4 6 0 

Traces de matières végétales ou odeur 
organique (noir mauvaise odeur) 

"LE3 8; .-* Sable fin 
i- 

Apptttation 
C~olCchnIa"e 

Terre v&~~tuk 

t racine 

Graveleux 

late’ri tique 

très compact 

noiratre 

rougeâtre 

J -- 
CUH M E H1AIREs 

Tepeur en eau:2,L% 



CNE RTP COlONOl' 
2 65 Kn4lUQ?_1.-- 

Projet de rehabiIitation des ‘routes en terrePL, 
ETUDE DE PLATEFORME - HOUfE _ _ _ _ _ a _ - - _ 

Rout,eJSavalou AgLami djodji Dou me 
PUI~S n* _ _ _ ___ _ _ pc 3DmlD~~~~GL ---. 

Ran&g +, ___---- - -mbtra 
Estlmatlon dBnivellbo entre surface chaussde et sol.naturol 

----.- .-.-- _ - ..-. . _ ._ ____ _ .__ ----Olbl8i*-- - - - -- -- --- mhr@ 

1 ’ A * Poche Décomposée a .I 

‘xl 0 Graveleux 

iT’q G raveleux latéritique 

j :‘:. Tl 
.I. ‘, Sables? grosier 

-A, 
‘m ,, Limon 

1 ..,q 
Argile peu plastique 

za Argile trés plastique 
i 

. 
44 cl 

Traces de matiéres végétales ou odeur 
organique (noir mauvaise odeur) 

4 ..’ 

J 
xl . . . 

. Sable fin 

F 

appallatiori 

Gbocechnlave 

Terre végkale 

a ble peu 
i moneux 0ve c 
de petits groin: 

Oturiphon 

‘noirôtre 

Jau na ,tre 

----- 

‘\ 

Tepeur, en (:au:Gj6 ‘10 

‘*- 

, .  .~ .._,. .  _- 
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.- 
,I 
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il 

3 
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1 
-. J 
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_- J 
-.I J 
- il - .-. J 
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-. J 
- 7 

2 68 

C’Nf RTP COTONOC’ 
-- dl4QSOGw!?-_ 

Projet de rehabilitation 1 d6s routes en terrePL 
EWDE DE PUU-EFORME - ROU’T-E _ _ _ _ _ - - _ _ _ 

‘) Route. 
%2 

Savglou - Aglamidjodji Boume’ 
plJll$ n*,,--, ---- ” 35+wLc/ D f’K e -w q. -w 

. 

Estknat&fd~nivall~e entre surface chaussbe ot sol na!urol 
criai + ------w-- w mCtfe 

-.- .--‘-’ -‘. - ‘* - - --.. -. ,. __. .--Dlblalh- -----c----w m4trc 

La ’ A * Poche D’Ccomposée 

---El o ,Graveleux 

Graveleux latéritique 

JB Argile peu plastique 
-.. 

;i liizii3 
Argile très plastique 

c dd Jo 
Traces tic matic‘res *+$tales ou odeur 
organique (noir mauvaise odeur) 

Apprllation 
Geo~cchn~aue 

Terrer ,v6g&alé 
3vec racine 

Sable peu 
limoneux avec 

.de .petits grains 
brunâtre 

. 

Teneur en eau:ZIOC % 



C’ l.4 F. R T P COTONOl’ 
2 70 

I ~A.Q~QGRI,, 
Projet de rehobilitation .des routes en *rf%PL’ 

f3lJDE OE PLATEFORME - ROUtE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Route Savalou --Aglamidjodji-Doume’ 

pui~r n* _ _ 9 --------- 39 +QQQ _C/G p’c ---- -----m- 

Estlmatlon d8nivell6e entre surface chauss6e et sol naturel 
Ro+!++i t,,,,-,--, wm&trr 

---y ‘.W.-_ .-- -. - _ ._ ~--- - - _.< ___ Olblrlk”i - - - -- - - --_ mblrc 

Appallstior, 

C~olec,hnlo”e Dcwlplion 

noirâtre Terre végétaLe 

Sable limoneux 

gra”Ae”x 
latéri tique 

brunâtre 

Poche Décompos4e 
Y 

Graveleux 

Graveleux latéritique 
750 

Sables? grosier 360 

Limon 

Argile peu plastique 

Argile très plastique Tepeur. en eau : 3,7 ‘10 I 

Traces de matières végétales ou odeur 
organique (noir mauvaise odeur) 

Sable fin 
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Rksultats d’Essais de Réception sur Matériaux pour Assise du Chaussé 

Echantillons Nature et Origine PKO+OOO C/G Puits no1 
Prof.O,lO/1,20m 

% .5 40 mm 95 
% 5 32 mm 91 
% 2 25 mm 88 

ANALYSE % 2 20 mm 86,5 
%SI~ mm 83 
% 5 12,5 mm 79 

GRANULO % 5 10 mm 72 
% 5 8 mm ,65 
% I 5 mm 49 

METRIQUE % 2 2 mm 25 
% < 1,25 mm 21 
% 5 0,40 mm 11 
% < 0,315 mm - 8 

(Tamis en mm) % < 0,160 mm 5,5 
% < 0,080 mm 395 

2oids SpBcifique ys (Tlm3) 
jes grains solides 
Equivalent de Sable ES 
-imites WL (0~) 26,5 
YAtterberg IP 10 
Zlassification HRB 

uses 
Matiére Organique M 0 (Oh) 
Proctor yd (Tlm3) 
Modifié w opt (%) 

CBR 100% OPM 
Imbibé 95 % OPM 

Gonflement GL(%) 
à 96 H Teneur en eau 

aprés imbibition W 
(O/h) 
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Résultats d’Essais de Réception sur Matériaux pour Assise du Chaussé 

-iZchantillons Nature et Origine Pk O+OOO C/G Puits no1 Pk 5+000 C/D Puits no2 PK’ 

CaractéristiquY 
PKlO+OOO C/D Puits no3 20+000 C/G Puits $5 

- PK25+000 C/D Puits no6 

% 5 40 mm 

% 5 32 mm 97.0 ---l 

ANALYSE 

GRANULO 

METRIQUE 

(Tamis en tnrn) 

, 
% 5 25 mm 96;O 
% 5 20 mm 95,5 
% 5 16 mm 94,0 
0 I 12,5 mm 91 ,o I o/ 

% 5 10 mm 86,O 

% < 8 mm 79,0 99,5 
% 5 5 mm 59,0 98,5 

% 5 2 mm 30‘0 93,0 
% 5 1,25 mm 26,0 88,O 

% 5 0,40 mm 17,5 79,0 

% 5 0,315 mm 14,5 76,0 
% < 0,160 mm Il,5 69,5 
% I 0,080 mm 8,s 61 ,O 

5oids Spécifique 
1 

ys (T/m3) 2,852 2,53 
Jes grains solides 

quivalent de Sable ES 
imites WL (%) / i 

Atterberg IP 
,lassification HRB 

uses 
atière Organique M 0 (%) 

9roctor yd (T/m3) 2,125 1,80 
Modifié w Opt (%) 7,5 14 

CBR 100 % OPM 65 5 
‘-I Imbibé 95 % OPM 45 1 

Gonflement GL(%) 0,174 350 
à 96 H Teneur en eau Varie entre Varie entre -< 

après imbibition W 8.7 et 12.36 16.88 et 20.26 
% 
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Résultats d’Essais de Réception sur Matériaux pour Assise du Chaussé 

l- 

‘5chantillons Nature et Origine 

C;aractéristiques 
%r40 mm 
% < 32 mm 
% 5 25 mm 

ANALYSE % 2 20 mm 
OhrI6 mm 
% 5 12,5 mm 

GRANULO % I 10 mm 
% I 8 mm 
% 5 5 mm 

METRIQUE % I 2 mm 

% < 1,25 mm 
% 5 0,40 mm 
% 2 0,315 mm 

(Tamis en mm) % < 0,160 mm 
% I 0,080 mm 

>oids Spécifique ys (Tlm3) 
es grains solides 
.quivalent de Sable ES 

iimites WL (%) .- 

Pk 30+000 C/G Puits no7 
PKI 5+000 C/D Puits no4 

99,5 
99,5 
99,0 
96,O 

64,0 
52,0 
44,0 
41,0 
37,5 
33 

(” ,l 
, 

‘Atterberg IP 
,-Jassification 

I 
1 HRB 

uses - - - 
Aatière Organique il 0 (%) 

l 
Proctor yd (T/m3) 2,04 

‘vlodifié w Opt (0~) 10,8 
CBR 100 % OPM 6,O 

l- Imbibe 95 % OPM 4,O 
Gonflement GL(%l 1 85 \  I  ,  ‘ I-- 

à 96 H _ . . Teneur en eau/ Varie entre 
) après imbibition W) Il,2 et 14.02 

85.5 1 
8005 1 

32,5 
19,5 

2,605 

2,025 I 
8.0 I 

Varie entre 
9.45 et 12.08 
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Résultats d’Essais de Réception sur Matériaux pour Assise du Chaussé 

Echantillons Nature et Origine 

:aractéristiques 

Mélange des puitsn”1 
PKO+OOO C/G 

PK25+000C/D PUITS 6 
PklO+OOO c/d puits 3 

% I 40 mm 
% < 32 mm 97 

1% 5 25 mm 1 96 

ANALYSE 

GRANULO 

METRIQUE 

(Tamis en mm) 

% 5 20 mm 95,5 
% s 16 mm 94 
% I: 12,5 mm 94 
% I I 10 mm 86 
% 5 8 mm 79 
% I 5 mm 59 

%r2 mm 30 
% I 1,25 mm 26 
% s 0,40 mm 17,5 
% 5 0,315 mm 14,5 
% 5 0,160 mm Il,5 

 ̂ - 
% s 0,080 mm 0,s 

zoids Spécifique YS _ (Tlm3) 2,65 
Jes grains solides 
Equivalent de Sable ES 
Limites WL (%) 
d’Atterberg IP .< 

Classification HRB 
uses 

Matière Organique M 0 (%) 
Proctor yd (T/m3) 2,125 

Modifié w Opt (0~) 7,5 
CB,R 100 % OPM , 65 

Imbibé 95 % OPM 45 
Gonflement GL(%) 0,174 

à 96 H Teneur en eau 
après imbibition W 12.36 
(Oh) 
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Projet de réhabilitation des routes en t;;;& n”OC050GR, l 
8 

r<WTE : SAVA L~U AGLAMI DJOcL1I DOUME 
Pi 

ROAD : 

P.K. : 

Pikfii linc : 

+‘. ‘+ 

J. .& 

+ c 

+ 

RECHERCHE BE GISEMENT DE MATERIA’JX 

BORROW IfdVEST IGAT I Or\4 

GRAVELEUX LATERITI QUE 

Emprunt n’ : PK WOO C/G 

+ 

* + + f + + 4 + 4 _I /I Sava\ou , 
pK ~+oo~ 

.< 
+ + + * + + + -+ + 4 

chelle : Mri!!z dc : 
., Volume :9360& : Sieve sizc 
I 

NO 1 2 3 4 J 5 6 

--- ; 8; --c 

0,15 O)IS QI0 0,lS oj10 0,15 0)lO 0,lS 

470 960 0,60 0,65 1 0,70 0,6ù cyo 0,60 - ----..--- 

+ + t 

Bc:row no : . 

.> . . 

LEGENDE 

+ 
+ 

Puits posi tid 

+ 
Puits négatif 

4 
A+-‘Extensio: 

+ 4 

+ 

*. 
. 



2 84 
i 

C N ER T P- CCitlFICL: 

a. Projet de re’habititation des routes en ter~O~sie, nOOL 050 GR, i 
$ 
I, 

r<tiCI’TE : SAVALOU AGLAMIDJORJI ‘DOUME \ 

ROAD : 
PL 1 i. , 

i 

RECHERCHE DE GISEMENT DE MATERIA’.IX 

BOKROW lb&3IGAT IOPI 
l 
1 

Emprun! n’ : duPK10tO00 C/G 1 P.K. : 

PibAi. Iinc : Bcrrow no : 

+‘:, + 
. 

+ + + 

-c -,- 

+ 

.-. 

+ ’ + 

t i- .’ .:. 

+ + 

+ 
;EGENDE, + 

-4, 
Puits positif 

I 
’ 

+ 
--+ 
+ Puits negotif .. + 

-LcF-, Extension _. 
i 7Sm : 

75m 

I I A LowoeZounqo 1 
I.. + + + .+ 

i Eche’ie : 
I -' 

yohms =1314on? ; 
e- 

NO 1 

O,l 5 

016 0 

, 
i Pré\&ement 

I 
., _o,75 

\ 

0,6 0 0,s 0 

0,a 0 0,i 0 .*..A- -,. -.-a 



Projet de rehabi\itation des routes en ter& 
c)OSSicr no 040 5 0 GRI 

&ljTE : SAVALOU ,AGLAMIOJODJ I DOUME 
ROAD : 

e PL 

RECHERCHE DE GISEMENT DE MAT ERIA!JX 
RORROW ItdVEST IGAI I OP-J 

Gravéleux lotéritique 

P*U. : Emprunt n’ :PKIL+IOO C/D 
+’ Piif’iï. line : 8c:row no : 

+>. + + + + 
“’ 

3 

+ + ;+ 

LEGENDE 

+ 
-+- 

+Puits po%itif + 

-P- 
Puits n&atif 

+ &+Ex tansidn + 
.‘.. 

I  75 , 75 I 
I 1 

‘-’ + + 7 ,) c + + 

Echelle : 7 

+ 

+ 

l 
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2 86 
c l-4 El?1 P- COiGNOU 

Dcssier nG 0.4050 GR 1 
t(3LIT.E : Savalou - Aglamidjodji - Doumé 
ROAD : 

r, 

+ . 

- 
-+- + 

Puits positifs ,t 
‘4 + 

I 

_. -Q- Puits négatifs 

, +- +tension + 

!- .’ 

+ 

+ + + -. “4 

---. .._.___,--. Iraukou....&w .--- -.. 

Adanhoué 

L 

1 ~‘Decouvcrtt I 0, 10 

.,_ 
prelevcment 

. 

l 
- .. 

i --- -. _.-. 
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Dcssicr no 0 L!, 05 0 G R 1 

PL 
ri~clTE : Savalou - Aglamidjodji - Do&” 
ROAD : 

RECHERCHE CIE GISEMENT DE MAT ERIA!JX 

Erqirun! r,‘du *PK31 100 C/G 

Ek:row nc : ’ ’ 
P.K. : 

“’ Pibf’ii \ine : 

W’. 
-+- 

Puits positifs 
8 

. J. 

3- 
,. puits &utifS 

A Extension 
+ ’ + + 

+ + 

A. <* f . . 

+ + 

+ 

+ .+ 

+ 

6 + 

+ + 

Ek patiC( 

+ 

+ 

Iroukou &---- 

+ + + + 4. 
’ 

Echelle : 
Volume? 6 240 m3 . 

. 

1 No 1 ‘2,:3..‘4 * 5 

Decouve rte 0,lO 0,15 030 0,lS lo,70 
Gmveleyx 0170. 

11 

r 

-- 
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Résultats d’Essais de Réception sur Matériaux pour Assise du Chaussé 

. 

l- 
1 
. 
1” 
7 

J- 

. 

_I 

. 

J 

j 

Echantillons Nature et Origine Emprunt Pkl O+OOO C/G 
Pk 5+000 C/G 

Caractéristiques 
% I 40 mm 
% s 32 mm 

ANALYSE 1% 520 mm l 

[ GRANULO 

% I 16 mm 98 99,5 
% 2 12,5 mm 94 98 
% I 10 mm a4,5 go,5 
oh I a mm 75 79,5 
% I 5 mm 51 54 

METRIQUE % s 2 mm .20,5 26 
% < 1,25 mm 17,5 24 
% S 0,40 mm 10 la,5 s 
% S 0,315 mm 715 16 

(Tnmis cn mm) % I 0,160 mm 6 ' 12,5 
% I 0,080 mm 4 8 

Poids Spécifique ys (Tlm3) 2,702 2,84 
des grains solides 
Equivalent de Sable ES 
Limites 
d’Atterberg 

WL (Oh) 35,5 25,5 
IP 12 9,s 

/ 

Classification HRB A-2-6(0) A-2-6(0) 
uses GB GB-GL 

J 

2 

Matiére Organique M 0 (Oh) 
Proctor yd (T/m3) 2,15 2,20 

Modifié w Opt (%) 515 7,3 
CBR 100 % OPM 140 \ 122 

Imbibé 95 % OPM 60 60 
Gonflement GL(%) 0,174 0,157 

à 96 H /Teneur en eau ( Varie entre Varie entre 
1 après imbibition W 1 6.75 et 10,54 8.11 et 12.67 
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Résultats d’Essais de.Réception sur Matériaux pour Assise du Chaussé 

Echantillons Nature et Origi.ne 

Caractéristiques 

Emprunt 
Pk 14+100 C/D 

Pk20+800 C/G 

ANALYSE 

GRANULO 

% I 40 mm 

% I 32 mm 
% < 25 mm 
% s 20 mm . . 99,5 
% < 16 mm 99,5 98,5 
% s 12,5 mm 98 96,5 
% < 10 mm 92 89,5 

1% sa mm I a4 I at5 I 
% s 5 mm 59 64 

METRIQUE % 5 2 mm , 21,5 34 
% -5 1,25 mm 17,5 30 
% 5 0.40 mm 14 23 
% 5 0,315 mm 13,5 20 

1 
(Tamis en mm) % 5 0,160 mm 12 14,5/ 

l 1% I 0,080 mm ( 
)oids Spécifique 
jes grains solides 
!auivalent de Sable 

10,5 
ys (T/m3) 2,841 2,803 

l 
ES 

-imites 
YAtterberg 
Jassification 

_,- 

IP 13:5 6 
HRB A-2-6(0) A-2-4( 0) 

uses GB-GL GB-GL 
vlatière Organique 

Proctor 
Vlodifié 

M 0 (%) 
vd (Tlm3) 2,075 

I 
I 2.175 
I  

w Oot (Oh) 10.6 I 7.3 
CBR 

Imbibé 

à 96 H 

100 % OPM 113 120 
95 % OPM 44 63 

Gonflement GL(%) 0.126 ’ 0.213 
Teneur en eau 
après imbibition W 
(%) 

Varie entre 
11 et 13.77 

Varie entre 
a.11 et 11.44 
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Résultats d’Essais de Réception sur Matériaux pour Assise du Chaussé 

Echantillons Nature et Origine 
- 

Caractéristiques 

Emprunt 
Pk 31+100 C/G 

% I 40 mm 
% < 32 mm 
% I 25 mm 

ANALYSE 

GRANULO 

METRIQUE 

- -- I 

% 2 20 . mm 97,5 
%216. mm 93,5 
% s 125 mm 92 . 
% I 10 mm 86,5 
% s 8 mm 78,5 
% I 5 mm 55,5 
% I 2 mm 21,5 

1% 5 1.25 mm I 

(Tamis en mm) 

% 5 0,40 mm 14 
% 5 0,315 mm Il,5 
% 2 0,160 mm 8 
% I 0,080 mm 4,5 I 

Poids Spécifique ys (T/m3) 2,84 
des grains solides 
Equivalent de Sable ES 
Limites WL (Oh) 25,5 
d’Atterberg IP 9,s 
Classification HRB A-2-4(0) 

uses GB _. 
Matière Organique M 0 (Oh) 

’ Proctor 
1 

yd (T/m3) 2,20 
Modifié w Opt (0x9) 715 

l CBR 100 % OPM 199 
Imbibé 95 % OPM 77 

1 
Gonflement GL(%) 1 0,171 

à 96 H Teneur en eau Varie entre 
après imbibition W 8.33 et 11.57 

1 % , T 



I ANNEXE VII : GRAPHE DE DIMENSIONNEMENT 

DE CHAUSSEE I 

.III-_x-l.- I-.__- ” ,“.^ll”“^ .I--_“--I”_I”~~,“,,“-~ -------“----~-------- 
M6moire de fin d’études d’lng&neur en Equipement Rura~ZOOl-2004 / AZONHIJODE C&ite Dohoub-33 promotnn-EIER 



.  

1 

.  

GUIDE PRATIQUE DE DIMENSIONNEME~ 
. .- .-. -. _ .--_.-- _____- 

Pour w faiw, on cxploitc lc dingrntntnc de l’essai CBR conformCment 
a I’rxrmplr traite page suivantr. On trace I’asymptote à.la courbe effort- 
dérormation qui fournit la charge de rupture; le CBR est calculé, pour un 
enfoncement de 2,.5 mm, a partir dc la pression égale à la moitié de la con- 
traintr de rupture; on obtient ainsi le C%R corrigé utilisé pour la détermi- 
nation de l’fpaisseur de la chaussée par la formule .de Peltier : 

e :‘: épaisseur en cm; 
NX nombre de poids lourds de plus de 3 tonnes par jour; 
p ..Y poids de la roue maximale en tonnes (ou de 2 roues jumeks). 

OU au moyen des abaques du TRRL donnés ci-dessous, 

MiAQUES DU ROAD RESEARCH LABORATORY 

UTILISÉS POUR LES ROUTES EN TERRE 

CIIR cn y/0 (coefiicicnt 2 par rapport a la rupture) 

Dimcnsionncmcnt des chaussées en terre 

124 



-. Ill ANNEXE VIII : PHOTO DE LA ROUTE 
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r : , . . ,  

I”_-l .“_.-... l-“.._ lll.ll-l---l-..-II --_-___.-. -------l. 

ANNEXE Ix : CARTE DE LA ZONE D’ETUDE 

MBmoire de fin 






