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INTRODUCTION 

Dans, le cadre des travaux de recherche sur I'etat synthetique de I'environnement de la zone cotiere du 

Benin, plusieurs sites ont ete identifies comme presentant des caracteristiques physiques dont la mise 

en valeur pourrait permettre de faire d'eux des Aires Marines Protegees (AMP), II s'agit du site marin de 

Nazounme-Bouche du Roi, du site marin d'Avlekete, du site Avlekete-Togbin et des sites lacustres de 

Ganvie sur le lac Nokoue (figure 1). 

La plupart de ces sites sont constitues d'un complexe marecage-lagune dont la fonction economique 

!l 
aujourd'hui consiste a servir a la pratique de la peche, de I'agriculture, des activites salicoles et de lieu 

ij 

de passage aux trafiquants de produits petroliers et autres contrebandiers. 

La presente etude procede a I'identification et a une description des Aires Marines a Protegees (AMP). 

Cette etude fait une localisation precise des sites, la description des differents ecosystemes les 

constituant et la presentation des corn munautes habitant les sites ainsi que leurs activites, Enfin un 

accent est mis sur les impacts gene 

alternatives proposees, 

es par les differentes activites des populations et les mesures 

Les ecosystemes humides de la region cotiere du Benin jouent des fonctions diverses et variees et dont 

les principales sont: la fonction de production (pecheries, artisanat, etc, ), la fonction d'espace 
, l 

(plaisance, baignade, etc. ), la fonction de regulation ecologique (habitat d'oiseaux d' eau, tamponnage 

des inondations, etc. ) et la fonction culturelle (mythes et rites lies a I'eau, espace sacralises, etc, ). Ces 

fonctions sont complementaires et se renforcent mutuellement. 

Malheureusement, plusieurs facteurs et problemes menacent la conservation et I'utilisation durable des 
I 

ecosystemes de cette zone cotiere. Parmi les principaux facteurs et problemes d'envergure qui 
I 

menacent la conservation et I'utilisation durables des zones humides de la zone cotiere du Benin, on 

peut citer: 

p g P 

la presence d'usages incompatibles et souvent conf lictuels 

une forte ression demo 'ra hi ue se traduisant ar une occupation anarchique de I'espace et 



~ la dernande croissante en ressources en eau pour I'agriculture, I'industrie et la consommation 

humain e; 

~ les pressions croissantes liees a I'utilisation accrue des terres qui entrainent d'une part la 

deterioration constante des caracteristiques ecologiques et d'autre part la deterioration des 

valeurs, fonctions et services des differents ecosystemes des zones humides de la zone cotiere 

du Benin; 

~ la pollution bacteriologique, biologique, chimique des sols et des plans d' eau; 

~ I'incidence de la pression demographique croissante et des enjeux economiques qui mettent en 

peril la survie de certaines communautes locales et des especes animales et vegetales; 

~ les changements climatiques et leurs incidences prevues, telles que la forte frequence des 

phenomenes extremes, I'elevation des temperatures et du niveau des mers et les effets induits 

de tout cela sur la survie des especes et des communautes; 

~ le deficit de moyens et d'opportunites pour une participation effective des communautes qui ont 

ete responsabilisees dans le cadre de la decentralisation du pouvoir d' Etat. 

Par rapport a tout ce qui precede et dans le sens d'inverser ces tendances, les communautes locales 

de concert avec les pouvoirs publics ont decide de creer des Aires Marines Protegees pour gerer de 

fanon synergique et durable les ecosystemes des zones humides de la region cotiere du Benin, 

2. Criteres pour I'identification des sites a proteger 
Au Benin, la base legale essentielle a la conservation des ecosystemes marins et lagunaires nationaux 

et au developpement socio-economique des populations des AMP des localites identifiees est elaboree 

mais n'est pas encore entree en vigueur. Toutefois, la prise en compte de I'aspect gouvernance 

environnementale des AMP est respectee comme dans les autres pays en developpement. Au Benin, 

les populations sont tributaires des ressources naturelles pour leur subsistarlce et leurs revenus, si bien 

que I'enjeu des AMP n'est plus seulement ecologique mais participe a I'amelioration des conditions de 

vie des populations vivant a I'interieur des AMP (Dossou et Issa, 2007), 

En s'inspirant des criteres mondialement reconnus pour le choix des sites d'interet abritant les AMP, 

cette etude a propose 8 criteres pour I'identification des aires marines protegees (AMP) au Benin. Ces 

criteres sont; 

1-Tout espace qui recele de ressources halieutiques exploitees y compris les mammiferes marins 

et leurs habitats; 

2-Tout espace abritant des especes en voie de disparition et des especes menacees et leurs 

habitats; 



3-Habitats uniques et/ou fragiles; 

4-Tout espace marin riche en biodiversite ou en productivite biologique; 

5-Toutes les autres ressources marines ou tous les autres habitats marins juges necessaires pour 

I'interet natIonal; 

6-Espace sous menace d'erosion cotiere; 

7-Presence de valeur culturelle et/ou cultuelle; 

8-Vocation initiale de I'espace, 

Une fois qu'un espace marin ou un estuaire verifie un ou plusieurs des elements ci-dessus cites, il est 

designe comme site d'interet et doit subir les procedures conduisant a la designation officielle pour etre 

protege dans le cadre du projet de creation des aires marines protegees au Benin. 

~ Les procedures de designation offictette d'une aire marine protegee sent resumees en six stapes a 

savoir: 

identification du site d'interet; 

examen prealable du site identifie; 

evaluation du site identifie et recommandations; 

elaboration d'un plan de gestion et; 

gestion de I'AMP (MPO, 1999, cite par Adje, 2005), 

h r le choix et('etudedes sites a rot 

ittoralu et I'explo&tat&on d'autres documents officiels exrstants sur la zone cotjere 

3. Demarc e pou p cger 
L'elaboration du present rapport, a demarre par une reunion, de cadrage avec le commanditaire qu'est 

t ie Ministere de I'Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN). La collecte des donnees a 

commence par la revue documentaire portant sur les documents relatifs a la creation et la gestion des 
I 

aires marines protegees, Le livre Blanc, les esquisses de zonage des activites, les cartes de synthese, 
'r ' 

les notes techniques de gestion, Ie rapport sur les contraintes foncieres reelles, I'avant-projet de la 
" 

Ioi 

Des visites de terrain ont ete effectuees en prenant en compte les personnes ressources directement 

impliquees dans la gestion de la zone cotiere. Les donnees recueillies lors de ces enquetes proviennent 

d'entretiens et des "Focus Groups Discussion", 

Pour couvrir ces sites, une equipe composee de geographes, d'un socio-anthropologue, d'un 

cartograptte, d'un juriste et d'un pianificateur economists a ete constituee. 

Au niveau de chaque zone, les investigations se sont effectuees a I'aide de techniques du diagnostic 



participatif a savoir: 

~ des discussions de groupe; 

~ des observations directes qui ont permis de caracteriser les aspects techniques et les problemes 

environnementaux qui caracterisent la zone cotiere; 

et des entretiens individuels aussi bien formels qu'informets qui ont permis de recueillir les avis des 

communautes, de certaines personnalites et structures sur les questions d' ordre specifique a Ia 

definition des aires marines a proteger. 

Du reste, Ie choix des sites des AMP a ete realise de concert avec les structures de recherche. 

4. Revue de la litterature sur les Aires Marines Protegees 

(AMP) 
Selon la premiere grande organisation ecologiste, I'Union Mondiale pour la Nature (IUCN), le concept 

de protection ou de conservation de la nature est apparu dans les annees '1950 et tres vite, certains 

auteurs ont privilegie le concept de conservation par rapport a Ia protection absolue. 

Vers la fin du 19&«siecle, la conservation a ete une protection integrale de la faune et de la f lore sur 

des espaces remarquables. C' est le cas des premiers pares nationaux crees, dont Yellowstone aux 

Etats-Unis en 18T2 ainsi que Kruger en Afrique du Sud en 1892. Par la suite, ce modele sera tres 

largement exporte dans le monde, y compris dans Ies pays du sud, dont le Senegal, grace a la 

colonisation (Cazatet, 2004). 

La vision statique de sauvegarde de la nature qui a caracterise les premieres aires de protection de Ia 

nature sera par la suite mal vue et consideree comme procedure d'expropriations a I'egard des 

populations, La vision statique de sauvegarde de la nature qui a caracterise les premieres aires de 

protection de la nature sera par la suite mal vue et consideree comme procedure d'expropriations a 

I'egard des populations. C' est le cas eu Mauritanie, au Senegal et en Guinee-Bissau en Afrique, ou les 

considerations sur la gouvernance sont succinctes et centrees sur la notion plus reductrice de gestion 

participative integrant une approche institutionnefle simplifiee, qui revele la faiblesse du cadre d'ana}yse 

(Adje, 2005). Cette forme de gestion des AMP dans ces pays de I'Afrique de I'Quest repond plus aux 

schemas classiques de preservation, aujourd'hui depassee. La nouvelle dimension des AMP cherche a 

developper un reseau mondial tout en considerant I'homme comme partie integrante de son 

environnement et non plus exclu des schemas classiques de preservation. 

Ainsi, des 1970, Ia nouvelle dimension des aires protegees inclura un volet socio-economique, I'homme 

et la nature, considere comme element essentiel des politiques de conservation de la biodiversite 



(UNESCO" 1968). 

Selon Adje (2005), dans la gestion de la peche, la conservation est le but le plus universellement admis 

alors que les objectifs de la gestion de peche changent dans le temps et dans I'espace. Ce changernent 

des objectifs de la gestion de la peche justifie la multiplicite de definitions d'AMP observees dans la 

revue de la litterature consultee dans la presente etude. Cependant, dans toutes les definitions d'AMP, 

I'exploitation controlee demeure I'epicentre autour duque! gravitent les objectifs de la gestion de la 

peche. 

Pour insister sur la dimension nouvelle des AMP, Kabala (1993), mentionne que les concepts de 

protection, de conservation, de responsabilite ou de gouvernance ne sant plus consideres 

individuellement, mais ensemble, et ceuvrent dans le meme sens afin d'offrir un «cadre general 

d' action» a I'echelfe mondiale, dont I'objectif declare est de parvenir au developpement durable, Dans 

~ la meme togtque d'ideas, la conservation renferme, en plus d'un aspect de stricte protection, un aspect 

dynamique de mise en valeur rationnelle des ecosystemes qui doit permettre de tirer un meilleur parti 

des ressources naturelles et des milieux biospheriques, 

Pour une meilleure prise en compte et une gestion globale de toutes les ressources maritimes, une 

AMP sera definie au Congres mondial de la conservation' (IUCN, 1996), comme etant: «Tout espace 

marin ou estuarien ainsi que ses eaux susjacentes, sa f lore, sa faune et ses ressources 

historiques et cuiturelles que la loi ou d'autres moyens efficaces ont mis en reserve pour 

proteger et conserver en tout ou en partie le milieu ainsi delimite», 

Autour des objectifs dont la conservation des poissons et de la faune, les organisations 

communautaires mandatees pour la gestion de ces ressources halieutiques au Quebec ont accompli un 

progres significatif dans la cogestion des ressources naturelles, ce qui donna naissance a un nouveau 

modele d'AMP qui associe conservation a I'exploitation controlee de la ressource, d'ou la nouvelle 

appellation de "Zone dExploitation Corjtroleee(ZEC). Toutefois, et il est important de le souligner que le 

programme de ZEC au Quebec est une experience de gestion des ressources par les organisations 

locales. Les membres du ZEC sont capables de mieux controler les infractions. Ainsi, non seulement 

les ressources sont protegees mais elles sont egalement controlees. Cet aspect de la gestion cadre 

mieux au contexte africain qui est de definir les zones ou les pratiques de conservation sont faites au 

meme moment que les activites de peche (Adje, 2005). 
l 

' La premiere au niveau intergouvernemental a rechercher une compatibilite entre la conservation et 1'utilisation 

des ressources naturelles, preffgurant ainsi la notion actuelle de dbveloppement durable. Les premieres bases du 

concept de reserve de biosphere sont issues de cette conference. 

2 Cet organisme a comme objectif un monde juste qui valorise et conserve la nature. Le Congres mondial de la 

conservation a eu lieu le 14 octobre 1996 a Montreal (Quebec). 
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Chapitre 1: Ecosystemes cotiers dans la region devant 

abriter les aires marines a proteger 

Le Benin appartient a la zone intertropicale chaude et humide, Sa zone cotiere concentre I'essentiel des 

zones humides et abrite divers et varies ecosystemes. Ces ecosystemes procurent des biens et des 

services indispensables pour les moyens d'existence et les aspirations des populations. 

1. 1 — Habitats terrestres et des fonds vaseux dans la zone cotiere 

Depuis des siecles, les mers et les oceans ont toujours passionne I'homme par leur diversite biologique. 

C' est dans la mer que la vie a trouve sa source il y a tres longtemps, Actuellement, les mers et les 

oceans qui couvrent plus des deux tiers de la surface du globe et plus de 99% des ressources 

mondiales en eau, sont encore peuples d'animaux qui marchent (benthos), flottent (plancton), nagent 

(necton) ou volent (oiseaux, poissons volants, etc. ). La profusion des especes animales, vegetales et 

microbiennes des immenses ecosystemes oceaniques au regard de la demographic humaine 

galopante laisse presager que I'avenir de I'alimentation humaine est dans la domestication de la vie 

aquatique (Fiogbe, 2002). 

Le plateau continental beninois couvre une superficie d'environ 3100 km2 entre les isobathes 10 et 100 

m, Sa largeur moyenne atteint 27 km de la cote, soit 12 miles a I'Quest a la frontiere du Togo et 17 

miles a celle du Nigeria. La longueur de la cote est de 120 km entre ces deux pays limitrophes. 

On distingue 3 types de fonds: les fonds durs, les fonds composes de sable et de sable-vaseux et les 

fonds de vase et de vase-sableuse au dela de 45 m a I'Quest et a I'Est de Ouidah. Au-dela de 50 m, les 

fonds sant parsemes de coraux dont le nombre augmente avec la pente. 

Tous ces habitats marins abritent des organismes d'importances variables dont certaines especes sont 

considerees comme phares a cause de leurs importances commerciales, d'autres sont considerees 

dangereuses. Beaucoup d'especes ont deja disparues a cause des surpeches et d'autres sont en voie 

de disparition et meritent des mesures d'urgence pour leur protection. 

Les habitats de la zone cotiere (figure 2) sont constitues de paysages naturels anthropises et des 

plantations, On, y retrouve plusieurs ecosystemes parrni lesquels le bush arbustif, la savane herbeuse, 

etc. 
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Le bush arbustif existe partout et caracterise les plateaux du Continental terminal et les cordons 

littoraux. Les especes frequemment rencontrees sont: Xanthoxylum xanthoxyloides, Dialium 

guineense, Rauwolfia vomitoria, Borassus flagellifer, Parkia biglobosa, Anarcadium occidentale, 

Lecaniodiscus cupanioides, Albizzia sassa, Bridelia ferruginea, 

Au sud de la region des plateaux, la savane herbeuse est discontinue. Le tapis herbace est constitue de 

Schizachyrium nodulogum et Chloris pilose. Les savanes dominantes se situent sur les colluvions de 

terre de barre. Dans les differentes plaines d'inondation des fleuves Mono et Oueme, les especes 

dominantes sont Paspalum vaginatum, Cyrtosperma senegalensis et Cyperus articulatus, Typha 

australis et Cyperus striatus. Les forets semi-decidues se localisent sur les sommets des plateaux et 

s'accommodent avec la pluviornetrie de 1 250 a 1 300 mm par an. Trilpochiton scleroxylon, Terminalia 

superba, Terminalia capata, Ceiba pentendra, Piptademastrum africanum, Cola cordofilia sont les 

principales especes d'arbres qui composent ces formations tropicales. 

Dans la zone littorale, la plupart des reliques de forets semi-decidues sont sacrees et portent le nom 

local de "zoun3", A chaque type de divinite ('Vodoun'I correspond une foret. Ainsi, on distingue la foret 

du Genie Serpent "Dan"' (''Danzoun"), la foret de la divinite 'fissa" maitresse de la cosmogonic qui 

incarne la vie, la fecondation et le bonheur ("Lissazoun'I, la foret des "Abikou", archetypes du 

phenomene de la reincarnation des arts 'Vodoun" ("Abikouzoun '), la foret sacree du 'Gro", veilleur de 

nuit en milieu yorouba et nagot, appelee ('Orozoun" ou 'fgbo-Oro'P en Yorouba, Ces forets reliques 

sant souvent utilisees comme des couvents, des lieux de pelerinage et de rituel du culte 'Vodoun "dont 

le Benin est le berceau. Elles sont spontanement sauvegardees par les populations, et les differentes 

especes ne font pas objet d'abattage. En outre, des especes particulieres (notamment Milicia excelsa et 

Antraris africanaj sant sacrees, car elles sont souvent le temple de divinites. 

Les forets seches pour leur part, s'observent entre la depression de la Lama, dans la region de Djigbe 

et le rebord sud du plateau d'Allada. L'espece dominante est Diospyros mespiliformis. Ces formations 

ont presque disparu et sont remplacees par des forets claires, des savanes, des plantations de palmier 

a huile, des champs de mais et de manioc, souvent en association avec d'autres cultures comme 

I'arachide ou les cultures maraicheres (la patate douce et diverses legumineuses), 

Les galeries forestieres a Pterocarpus santalinoi'des et Cola cordofolia se localisent sur les rives des 

fleuves Mono, Oueme, Couffo et leurs affluents, Certaines especes de forets denses humides semi- 

decidues profitent du topoclimat plus humide des galeries forestieres pour remonter au nord dans les 

forets seches. 

' "Zoun "est un nom generique qui n'a aucun rapport avec le sacre. 
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Par ailleurs, les jacheres arbustives et la palmeraie des plateaux du Bas-Benin constituent les deux 

elements predominants des paysages vegetaux sur sols ferralitiques du Bas-Benin, Elles sont non 

stratifiees et composees d'arbustes de 2 a 5 metres de hauteur et a cimes jointives (Mondjannagni, 

1969). La densite du taillis est variable d'un plateau a I'autre; les jacheres sont beaucoup plus claires et 

plus aeries sur les plateaux du sud, La palmeraie a Elaeis guineensis marque tout le paysage vegetal 

des plateaux du nord et du sud et occupe une place de choix dans I'economic nationale. Les 

palmeraies naturelles existent partout et celles qui sont selectionnees sont localisees sur les plateaux 

du sud; Pobe, Takon Dowa, Akassato Ouidah-nord, Hinvi, Houin-Agame, (Hodonou, 1976; Quenum, 

1980; Dissou, 1983). Les savanes anthropiques occupent I'emplacement d'ancienries cultures sur sols 

plus ou moins degrades dans les interruptions des galeries forestieres ou dans les bas-fonds 

marecageux. Ce sant des savanes a Pennisetum purperum, lmperata cylI'ndrica, Andrapagon gayanus 

et Panicium maximum, 

La mangrove constitue une formation speciale halophile qui peuple les rivages sur des sols vaseux, 

hydromorphes et asphyxiques (Toffi, 1990). Elle s'etend sur les rives des ffeuves Mono, de Ia Sazue, du 

"lac" Aheme, de Aho, et se localise surtout dans I'aire de balancement des chenaux de marees du 

milieu estuarien. Sa superficie est de 30 km' (Blasco, 1964). Parfois, cette forme de vegetation est 

interrompue par I'homme en raison de I'utilisation du bois pour I'extraction du sel. Les especes qui 

constituent le peuplement de ce milieu sont Rhizophora racemosa, Avicennia africana, Avicennia nitida, 

Dalbergia ecastaphyllum, Laguncularia racemosa, Drepanocarpus lunatus et Phoenix reclinata. La 

mangrove longe une bonne partie de la lagune cotiere sur les substrats sablo-vaseux. Du centre de la 

lagune vers la terre ferme, domine le taxon Avicennja germinans. Les zones defrichees sur les versants 

de cordons littoraux sont peuplees de Paspalum vaginatum, Phoenix reclinata et d'Achrosticum aureum. 

Les differentes ressources de ces paysages vegetaux sont exploitees a des fins commerciales et les 

produits recoltes sont insuffisants pour repondre a la demande de consommation. Ainsi, la foret de la 

Lama, I'une des plus grandes forets existantes, a ete detruite a telle enseigne que son reboisement est 

en cours. Dans la vallee de I'Oueme, les dernieres forets ont ete deteriorees pour I'utilisation du bois 

energie. Sur les plateaux d'Allada, des jacheres de quatre ou cinq ans que I'on trouvait il y a dix ans, 

sont detruites et ne produisent plus de bois energie. Au sein de ces differents paysages vegetaux, on 

rencontre des ecosystemes lacustres et lagunaires. 

1. 2 — Ecosystemes rnarins, lacustres et lagunaires de la zone cotiere du Benin 

La plupart des plans d' eau occupent 0, 30% de la superficie totale du pays, II s'agit pour I'essentiel de la 

lagune de Porto-Novo, de Djessin, de Wegba, des lacs Nokoue et Aheme, Les lagunes se situent entre 

les rebords des plateaux sedimentaires du Continental Terminal et Ies cordons littoraux de la plaine 



cotiere et constituent des ecosystemes particuliers. 

La plus grande lagune du Benin est le Djessin, avec une superficie de 55 km', ll s'etend de la partie 

occidentale de Cotonou jusqu'a HIihoue sur le littoral du pays. Ce plan d' eau perenne comprend deux 

sections qui sont: la section orientale, ou lagune de Ouidah, qui communique avec I'embouchure du 

fleuve Mono, et la section ouest ou on retrouve la lagune de Grand-Popo. La lagune DJ'essin collecte les 

eaux des rivieres cotieres, du fleuve Mono, du defluent Sazue, du Couffo, et assure leur transport dans 

I'ocean Atlantique a Vodounonkodji. 

La lagune de Porto-Novo, malgre sa superficie restreinte (35 km'), est la plus importante voie fluviale du 

pays. Elle coule vers I'est, parallelement a I'ocean Atlantique et se jette dans la lagune de Lagos au 

Nigeria. Elle communique avec le lac Nokoue par le chenal de Totche, et se prolonge vers I'ouest par 

une ancienne lagune dont les norns varient d'est en ouest: Linhouin, Djou, Sodo, Godogoue, 

Ahouangan et Towo, La section occidentale est en voie d'assechement du fait des variations de 

I'ecoulement saisonnier des ruisseaux qui I'alimentent. Scion Boko (1995), elle peut meme s'assecher 

temporairement apres une serie d'annees peu pluvieuses, Le faible niveau general de I'eau et 

I'abondance de la vegetation aquatique sont des contraintes qui handicapent I'utilisation de cette 

ancienne lagune comme voie de communication. Elle constitue aussi un domaine halieutique non 

negligeable, bien qu'elle soit saisonnierement envahie par les jacinthes d' eau, 

La lagune Wegba, situee a I'ouest de Cotonou, entre Godomey et Nazounme, est en voie 

d'assechement. Selon les etudes de geomorphologie littorale (K. S. Adam, 1996), elle serait adaptee a 

une ancienne ligne de faille parallele a la cote. Le phenomene de capture et le comblement de son lit au 

cours des mouvements eustatiques du Quaternaire ancien seraient sans doute a I'origine de son cours 

et de sa topographic peu marquee. 

Au nombre des ecosystemes lacustres figure le "lac" Nokoue (Nonxwe), qui avec une superficie de 150 

km', est le plus important "lac" du Benin. II est alimente par les eaux de I'Oueme et de la So. C' est Ie 

resultat du surcreusement de la basse vallee de I'Oueme au cours des transgressions marines 

quaternaires, Sa communication naturelle avec I'ocean a ete coupee par une fleche et reouverte 

artificiellement aux hautes eaux depuis le 21 septembre 1885. Le maintien de la passe depuis la 

construction du port de Cotonou et les techniques de peche acaja pratiquee par les populations Toffio 

de Ganvie et de Zogbo, ont largement modifie les conditions hydrodynamiques, physico-chimiques et 

ecologiques du "lac". 

Le "lac" Aheme pour sa part, forme dans un fosse d'effondrement submeridien a I'estuaire du Couffo 

communique avec la lagune cotiere par le chenal Aho. Sa vitesse de comblement fait I'objet d'une 

polemique, car mesuree selon des techniques differentes. Selon Oyede (1985), elle est de 10 cm par 



siecle, mais une degradation poussee de la couverture vegetale des berges et des plateaux voisins 

pourrait I'accelerer sensiblement. 

II existe par ailleurs au Benin meridional de nombreux petits lacs dont les monographies n'ont pas 

encore ete redigees. Ce sont, dans le bassin versant du Mono: Doukon, Togbadji, Dewe et Djeto, qui 

constituent des defluents du Mono, mis en place lors du processus de constitution de Ia plaine cotiere 

(Ako, 1974). Dans le bassin versant de I'Oueme en pays Djigbe, on note la presence des petits lacs 

suivants: Newi, Hlan, Azili, Sele, Tossanhoue et Letiou. 

Tous ces ecosystemes font I'objet d'une reglementation particuliere en application de la convention de 

Ramsar a la quelle le Benin est Partie, 

Le site du Complexe Est (site Ramsar n'1017) a une superficie totale de 91 600 ha (6'21 — 6'57 N, 

2'20 — 2'45 E). Elle couvre la Basse vallee de I'Oueme, la Lagune de Porto — Novo et le Lac Nokoue, 

Ce site comporte plusieurs types de vegetation importants; des forets marecageuses a Mitragyna 

inermis et Raphia hookeri, des forets periodiquement inondees a l3erlinia grandiflora et Dalium 

guineense, des prairies inondables a Paspalum vaginatum et Typha australis, une plantation de 

mangrove a Rizophora racemosa et une vegetation flottante dominee par Eichornia crassipes et Pista 

stratiotes, II y existe une ichtyofaune riche de 78 especes de poissons dont Ies tilapias (07 especes) et 

notamment Sarotherodon melanotheron et Tilapia guineensis, une faune aviaire composee de 168 

especes parmi lesquelles on denombre surtout des Herons, des Limicoles, des Rapaces, des 

Dendrocygnes et des Sternes; la faune non aviaire est essentiellement constituee de langouste, 

potamochere, lamantin, python de sebae et python royal, de tortues terrestres et marines et de 

quelques primates (Cercopithecus erythrogaster). La production halieutique, la production agricole et la 

cueillette sont les activites dominantes dans ce milieu. 

Le site du Complexe Ouest (site Ramsar n'1018) couvre Ia Basse vallee du Couffo, la Lagune cotiere, 

le Chenal Aho et le Lac Aheme soit 47 500 ha (6'16 — 6'45 N, 1 40 — 2 20 E). Sa f lore est composee 

de IVlangroves a Rizophora racemosa et Avicennia sp, de savanes marecageuses a Andropogon 

gayanus, de prairies inondables a Paspalum vaginatum et Phoenix reclinata et enfin de formations 

artificielles de Cocos nucifera, Eleais guineensis et Acacia auriculiformis. On y rencontre la meme 

ichtyofaune que dans Ie site 1017 bien que le nombre d'especes se reduit ici a 71; il en est de meme 

pour la faune non aviaire. Mais, les habitats de la lagune cotiere, du Chenal Aho et de la basse vallee 

du Couffo abritent des especes d'oiseaux autochtones et des migrateurs composes d'especes 

afrotropicales ou palearctiques. 

S'agissant des ecosystemes marins, il faut noter que ces derniers se subdivisent en deux zones qui 

sont: 
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la partie intermediaire du plateau continental, reservee a la peche artisanale avancee et a la 

peche industrielle; 

la partie externe du plateau continental, occupe les profondeurs de 60 a 200 m et reservee a la 

peche industrielle. 

Du reste, la zone cotiere dispose de divers et varies ecosystemes, qui sonf aujourd'hui menaces, fl urge 

done de renforcer les actions de sauvegarde en vue d'une gestion durable de ces ecosystemes, Un 

renforcement institutionnel permettra un meilleur controle des cotes en vue d'eviter la disparition 

progressive des habitats et ecosystemes de la bande cotiere du Benin. 
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Chapitre 2: Faune et fiore dans ia region devant abriter 

les aires marines protegees 

Les habitats marins et cotiers abritent diverses et variees especes parmi lesquelles certaines sont 

considerees comme phares a cause de leurs importances ecologiques et comrnerCiale. 

2. 1 - Mammiferes marins (lamantins d'Afrique, baleines et dauphins) 

Des baleines ont ete observees tres recemment sur le plateau continental beninois a des profondeurs 

variant entre 27 a 600 m et exceptionnellement, une observation a ete faite sur les 13 et 35 m de 

profondeur. Les dauphins ont ete observes a une profondeur de 31 metres. Les especes de baleine 

observees sont du genre Jubarte (Megaptera novaeangliae). L'espece de dauphin rencontree est 

Tursiops truncatus. Ses pectorales ou flippers, longues de 3 a 4 metres sont tres dures et lui servent de 

defense (Fiogbe, E. D. , 2002). 

Le Lamantin d'Afrique est bel et bien connu dans la zone cotiere du Benin et surtout dans les 

complexes Est et Ouest des Zones humides du Sud-Benin, sites Ramsar N 1017 et 1018, II est tres 

menace pour des raisons therapeutiques, alimentaires et commerciales. II se trouve en populations 

reduites a une cinquantaine d'individus dans la basse vallee de I'Oueme entre Dasso et Porto-Novo ou 

ils se refugient dans des nids creuses et dans les bras peu frequentes du fleuve Oueme. Quelques 

specimens existent encore dans Ia basse vallee du Mono entre Agbannakin et Heve (Fiogbe, E, D. , 

2002) 

2. 2 - Tortues marines 

Les tortues marines se trouvent dans tous les oceans tropicaux et temperes-chauds. Elles habitent les 

eaux peu profondes Ie long des cotes et autour des iles. D'apres Fischer et al. (1981); les tortues 

marines de I'Atlantique centre-est comprennent 2 families, 5 genres et 6 especes (Caretta caretta 

caretta, Chelonia mydas mydas, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys kempii, Lepidochelys olivacea, 

Dermochelys coriacea coriacea). Les deux families; Chelonidae et Dermochelidae sont souvent 

pechees accidentellement sur les cotes du Benin. Quatre especes sont rapportees sur les cotes 

beninoises par I'ONG Nature Tropicale. 11 s'agit de la tortue olivate Lepidochelis olivacae, de la tortue 

luth Dermochilys coriacea, de la tortue verte Chelonia mudus et de la tortue imbriquee Reitmochelys 

imbricata. Cette ONG contribue a la garde des populations de tortues marines par la mise en place des 

comites locaux d'ecogarde et des enclos d'incubation. 



2. 3. Oiseaux cotiers 

Le tableau l presente une liste des oiseaux cotiers qu'on rencontre dans le secteur d'etude. 

NOM COMMUN 

Heron crabier 

Heron arde-bceuf 

Milan noir 

Buse unibande 

Emerauldine a bec rou e 

Tourterelle vineuse 

Tourterelle maillee 

Coucal du sene al 

Martin-chasseur a tete rise 

Martin-chasseur du Sene al 

Moqu cur 

Pic a dos vert 

Pic ris 

Alouette sentinelle 

Bulbul a bec rele 

Bulbul commun 

Grive kurrichane 

Camaroptere a dos ris 

Gobemouche caroncule a collier 

Soui-man a a oitrine rou e 

Soui-man a brun 

Soui-man a a ventre 'aune 

Soui-manga a ventre olive 

Soul-man a cuivre 

Gonolek de barbaric 

Piac- iac 

Moineau gris 

Tisserin endarme 

Amarante commun 

Joues oran es 

Source; ABE/PAZH, 2001 

Nom scientiflque 

Ardeola ralloides 

Ardeola ibis 

Milvus mi grans 

Kau ifalco mono rammicus 

Turtur afer 

Stre to elia vinacea 

Streptopelia senegalensis 

Centropus sene alensis 

Hale on leucoce bala 

Hale on sene alensis 

Phoeniculus purpureus 

Cam ethera cailliautii 

Mesopicos oertae 

Macron x croceus 

Andropadus racilirostris 

P cnonotus barbatus 

Turdus elios 

Camaro tera brach ura 

Plat steira c anea 

Nectarinia sene alensis 

Anthreptes abonicus 

Nectarinia venusta 

Nectarinia chloropy ia 

Nectarinia cu rea 

Laniarius barbarus 

Pti lostomus afer 

Passer griseus 

Ploceus cucullatus 

La onosticta sene ala 

Estrilda mel oda 



2. 4. Autres especes marines et cotieres rnenacees 

On a enregistre a ce jour sur les cotes beninoises 449 especes de poissons marins sur les 25000 

especes connues sur le plan mondial. Ces 449 especes identifiees a partir d'environ 1000 collections 

encore en conservation dans des bocaux a la Direction des peches et au Departement de 

Zoologic/FAST/UNB, ont ete pechees dans les differents habitats de I'Ocean Atlantique a la frontiere 

sud Benin. On a done en collection, des poissons des fonds marins (benthiques ou demersaux), les 

poissons de pleine mer (pelagiques) et les poissons abyssaux ou especes de grande profondeur. 

Suivant les groupes taxinomiques, FishBase (2000) a rapporte au total 3 classes contenant 37 ordres. 

Dans ces ordres on denombre 129 families qui abritent 294 genres et 449 especes. D'apres I/anden 

Bossche et Bernacsek (1990), parmi ces especes de poissons identifiees, 373 sont marines, 76 

marines et d' eau saumatre, 261 sant reconnues potentielles pour Ia peche commerciale, 4 sont 

potentielles pour I'aquaculture (Megalops atlanticus, Ethmalosa fimbriata, Epinephelus aeneus, Mugii 

curema), 16 pour I'exportation sous forme vivante, 77 pour la peche sportive, 15 sont rapportees 

comme poissons menaces (Serranidae, Rhincodontidae, Scombridae, Xiphiidae, etc. ), 2 potentiellement 

protegees (Dalatias licha, Hippocampus hippocampus) et 34 sont reconnues dangereuses (Epinephelus 

itajara, Xiphias gladius, Carcharias taurus, Pristis microdon, Pristis pectinata, etc. ), 
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Chapitre 3: Communautes de la region devant abriter 

les aires marines protegees 

Le present chapitre aborde les questions relatives a I'analyse des differents groupes socioculturels, 

I'evolution de la population, le mode d'occupation du sol, le style de gestion de I'environnement marin et 

cotier et le statut economique des populations. 

3, 1. Groupes socioculturels, acces et utilisation des terres 

Dans le secteur occidental on rencontre les Xula, des Xuela, des Guen, des Watchi et des A'izo. Entre 

Ouidah et Cotonou, on retrouve un melange de Fon, de Xula, de Xuela auxquels s'ajoutent des A'izo, 

~ des Totin, des Werne et des Aja. La partie centraie du iittorai se particularise par un peoplement tres 

diversifie. Vers I'est, on rencontre un melange de Tofin, d'Ekpe, d'A'izo et de Xula, Dans le secteur situe 

entre Agoue et Grand-Popo, on retrouve les Guen ou Mina venus du Ghana et les Plah. On retrouve 

egalement une forte colonic de Watchi dans les localites d'Adjaha, de Gbehoue et de Djanglanmey. A 

Come, les populations Watchi, originaires du Ghana, predominent. Les pecheurs beninois sont des 

Pedah, des Toffin et les Plah, des Ghaneens appele Keta, Fanti, Awlan et Adan. 

Les modes d'accus a la ter re sont differents d'un secteur a un autre selon le degre de pression exercee 

sur la terre, On distingue selon les donnees de la documentation recoupees avec celles collectees en 

milieu reel les modes d'acces a la terre suivants: I'heritage; le don; la location; le metayage; le 

gage et!'achat. 

Le regime foncier coutumier est complete par le regime fancier moderne au lendemain des 

independances du Benin. C' est en fait un regime d'immatriculation des terres qui est issu de la loi 65-25 

du 14 aout 1965, elle-meme calquee sur le decret du 26 juillet 1932 portant reorganisation du regime de 

la propriete fonciere en Afrique Occidentale Franqaise (AOF), Cette loi stipule que seul le detenteur de 

titre fancier a le droit de propriete sur la terre, Dans tous les secteurs de la zone cotiere, les titres 

fanciers sont rares car la procedure qui conduit a son obtention est onereuse et couteuse. 

L'agriculture est ta seule forme d'utilisation des terres dans la zone etudiee. Les cultures consistent 

avant tout en des plantations de cocotiers a grande echelle, Ces plantations sont associees a des 

proprietes privees. Des legumes, des cereales (comme le ma'is) et le manioc sont cultives un peu 

partout sur tout I'espace littoral du Benin. 
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3. 2. Dynamique de la population dans la zone cotiere 

Aujourd'hui, la zone littorale fait par endroits plus de 500 habitants au km~ (palmeraie de Porto-novo, 

zone lacustre du Nokoue-So, lagunes cotieres). Dans I'ensemble, la population urbaine du domaine 

cotier et marin est passee de 793 296 habitants en 1979 a 1 530 427 habitants en 2002, On estime 

ainsi que le littoral beninois qui croit actuellement a un rythme annuel de 3, 3% passera a 629 

habitants par km' a I'horizon 2019 (RGPH, 2002). 

Cotonou, la plus grande ville de la zone cotiere est nee de sa position de ville-port durant la periode 

coloniale et a ete d'abord wharf de traite colonial et devenue port en eau profonde depuis 1965. Alors 

que vers les annees vingt, la ville de Cotonou n'etait concentree qu'a proximite du warf avec moins de 

10 000 habitants, elle a entierement occupe ses limites administratives et couvre 7 000 hectares avec 

plus d'un million d'habitants (RGPH, 2002). Le flux migratoire vers Cotonou se poursuit avec I'occupation 

acceleree et souvent spontanee des espaces peripheriques sans amenagement et viabilisation 

prealables. L'extension "incontrolee" de Cotonou a donne naissance aux bidonvilles qui proliferent dans 

les zones rnarecageuses, a I'accroissement des problemes d'hygiene et d'assainissement. Apres Ia 

"phagocytose urbaine" des anciens villages peripheriques de Cotonou (Cadjehoun, Zogbo, Djidje, et les 

nouvelles zones d'extension d'Akpakpa), ce sont actuellement Agla, Dekoungbe, Togbin (Comune de 

Ouidah), Cocotomey et Cococodji (Commune d'Abomey-Calavi) qui constituent les nouveaux secteurs 

d'extension de la ville de Cotonou vers I'ouest. Le developpement spatial de villes secondaires et 

d'anciens villages comme Seme Kpodji a I'est, Ouidah et Pahou a I'ouest et Abomey-Calavi au nord 

constitue avec I'extension de Cotonou, les noyaux de la grande conurbation littorale. 

3. 3. Infrastructures publiques et communautaires 

La zone cotiere du Benin est dotee d'importants equipements socio-communautaires: ecoles, centres 

de sante, centres de formation communautaire, sieges des arrondissements. A ces infrastructures, 

s'ajoutent celles routieres. Les donnees actuelles revelent une couverture insuffisante en infrastructures 

electrique et telephonique de Ia zone cotiere. Les infrastructures scolaires restent et demeurent aussi 

insuffisantes dans certains arrondissements. II en est de meme des centres de sante. 

3. 4. Acces aux services sociocommunautaires 

La plupart des communautes cotieres manquent d' eau potable. Les femmes sont obligees d'aller 

chercher cette source vitale, hors des villages. A Azizakoue, les femmes et les enfants traversent la 

lagune cotiere pour aller chercher de I'eau a Houakpekpevi (Toligbe), tandis que les habitants de 

Degoue, sont contraints de charger leurs jarres et bidons dans les pirogues, pour aller se ravitailler a 

Djegbadji, 

L'acces aux services de I'education reste relativement problematique dans le secteur rural de la zone 
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cotiere, Mais, la situation est naturellement differente dans les grandes villes telles que Cotonou, Porto- 

Novo, Ouidah, etc. 

En outre, I'acces aux services de sante reste et demeure encore limite et entrave par differentes realites 

socio-economiques et culturelles. L'automedication reste encore d'actualite. Certains centres de sante 

comme ceux de Aholouyeme, de Djeregbe et de Tohoue ne pas disposent de materiels necessaires ou 

adequats. 

3. 5. Structures sociales et patrimoine culturel 

L'organisation traditionnelle, dans les differentes localites est representee par la chefferie locale. Tout 

village autonome a un chef. Ces chefs servent de liaison entre les autorites administratives et les 

communautes locales, lls reglent les differends entre leurs sujets. Les differends qui ne trouvent pas de 

denouement au niveau des chefs de village sont partes au niveau de la justice ou au commissariat de la 

commune. Au sein des communautes, I'unite de base de I'organisation sociale est la famille elargie. En 

ce qui concerne les pratiques cultuelles, les differentes religions pratiquees sont: le christianisme, 

I'islam et I'animisme. 

3. 6. Statuts economiques et equite des genres 

Les femmes interviennent dans l'expioitation de certains plans d' eau en collectant des huitres et des 

crabes. Elles sont estimees a environ 2 250. On les retrouve sur les terres exondees de la lagune de 

Grand Popo non loin de I'embouchure dans les villages de Hokoue, Lanhou, Sodome, Djondji et Meko, 

Au niveau du chenal, elles occupent les villages de Dohi, Nanzoume et Degbocodji. Au sud du lac 

Aheme. Ces femmes collectrices sant installees a Ghezin et a Agbanto, 

La zone d'etude a connu au cours des dix dernieres annees les progres les plus faibles en matiere de 

developpement humain (PNUD, 2000), Ces faibles progres n'ont pas permis d'eradiquer la pauvrete qui 

se manifeste par la faim ou I'absence de securite alimentaire, la degradation de I'etat de sante et les 

mauvaises conditions de logement. Cette zone est marquee par un seuil de pauvrete monetaire evalue 

a 52 801 F CFA avec une incidence de 26, 3%. Le seuil de pauvrete s'est accru de 10, 3% entre 1994 et 

2001. La taille moyenne du menage est de 6 personnes et le taux de dependance est de 42%. Le 

revenu annuel moyen est 247 498 F CFA et 7% de ce revenu est consacre aux depenses alimentaires. 

Somme toute, les menages sant generalement confrontes a une situation de deficit budgetaire, En depit 

des efforts consentis par les differents acteurs du developpement, rien ne laisse augurer d'une 

meilleure perspective surtout que les tendances demographiques associees a la faible productivite dans 
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tous les secteurs de la vie socio-economique et a tous les niveaux vont probablement se poursuivre au 

cours des prochaines decennies. 



Chapitre 4: Activites econorniques dans la region 

devant abriter les aires marines protegees 

Les populations exercent diverses activites: agriculture, peche, saliculture, commerce, I'exploitation des 

carrieres, etc. Le present chapitre analyse I'importance economique des differentes activites qui sont 

menees dans Ia zone cotiere ainsi que le mode d'organisation et de reglementation desdites activites. 

4. 1. Tourisme 

La zone cotiere beninoise est caracterisee par la presence de grands attraits touristiques, 

irrationnellement exploites. Dans cette zone, nous distinguons quatre (4) sous-zones d'interet 

touristique (ZIT): la ZIT des estuaires (basse vallee du Mono); la ZIT des lacs (Iac Aheme, Iac 

Nokoue); la ZIT des deltas (basse vallee de I'oueme) et la ZIT des cordons littoraux (plages sableuses, 

lag uncs cotieres). 

Selon I'INSAE (2002), le nombre de personnes occupees dans le tourisme serait 21. 935 dont 26, 51 % 

d'emplois permanents et 73, 49 % d'emplois saisonniers. Ceci ne tient pas compte des activites 

ambulantes de restauration qul emploient pres de 13, 000 personnes. En integrant le secteur informel, le 

nombre d'emplois au total s'eleverait a pres de 35. 000, ce qui ferait vivre pres de 206. 500 personnes. 

Somme toute, les activites exercees dans le littoral contribuent au developpement de I'economic du 

pays 

4. 2. Agriculture 

L'agriculture occupe une place importante dans I'economic de la zone. II s'agit d'une agriculture sur 

brulis, avec des outils rudimentaires (houe, hache, coupe-coupe. . . ). On note toutefois un debut de 

modernisation, avec I'entree, dans fe secteur, de commerqants et de fonctionnaires en retraite, de 

jeunes diplomes sans emploi, etc. II y a aujourd'hui environ 300 fermes privees sur 4, 354 ha d'ananas 

et 500 ha de plantations d'agrumes. Plus de 80% des superficies emblavees sont consacrees 

principalement au ma'is et au manioc. Les cultures du palmier a huile, du cocotier et celle de I'ananas, 

sont egalement importantes. Les produits maraichers, tels que pasteque, I'aubergine, le melon, l'olgnon 

(Alium cepa), la tomate (Lycopersicom esculentum), le piment (Capsicum frutescens), la carotte 

(Daucus carotta), le pasteque (Colocynthis citruldus), etc, , sont egalement presents, 

4. 3. Saliculture 

La commune de Ouidah est actuellement la premiere Iocalite d'exploitation et de fabrication de sel sur 

les 66, 46% des superficies de marais salants exploites sur un total de plus 83 ha en 2001. Viennent 

ensuite, les communes de Grand-Popo (27, 38%) et Abomey-Calavi (6, 16%). Les salicultrices utilisent 

principalement comme bois de chauffe de la saumure, le bois de mangrove du fait de sa lente 
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combustion, meme a I'etat vert (Bamisso, 2006). 

4. 4. Transport maritime et port 

Les donnees sur le trafic maritime indiquent que plusieurs navires naviguent et/ou accostent au Port 

Autonome de Cotonou (PAC), y compris de petits bateaux de peche, qui varient du bateau a rames a 

ceux iquipes de moteurs hors-bord, ainsi que de grands navires. Le PAC a une capacite de 2 millions 

de tonnes par an. II est equipe d'un quai commercial d'une longueur de 1 300 m, diverse en six postes 

classiques, un terminal a conteneurs et d'une jetee de 450 m. 

4. 5. Aquaculture 

Les etangs traditionnels ou trous a poissons rencontres dans le Sud-Benin et exploites par des 

paysans-pisciculteurs, representaient jadis ta plus importante methode de production de poissons. Ces 

trous a poissons sant des tranchees (Ahlos) ou des excavations (Whedos) creuses a proximite des 

plans d' eau ou dans les plaines d'inondation des fleuves. Les whedos se remplissent durant les crues 

et son naturellement colonises par les poissons qui y restent prisonniers au moment de la decrue. 

Quant aux Ah]os, i&s sont en communication permanente avec le cours ou le plan d' eau et sant 

alimentes par le mouvement des marees. La production de ces trous a poissons, generalement mal 

connue, est estimee a 650 tonnes par an dans certaines regions (PAZH, 1997). 

4. 6 - Pecheries 

La peche joue un role primordial compte tenu de sa contribution a la reduction du chomage et a la 

satisfaction des besoins des populations en proteines, Le lac Nokoue abrite environ 100. 000 personnes 

et la peche continenta&e sur ledit lac contribue pour plus de 40% en proteines animales consommees au 

Benin (Direction des Peches, 2002). Ce lac est le plus grand des plans d' eau du Benin meridional. II fait 

environ 15000 hectares et selon les statistiques de la Direction des peches, il est le plan d' eau qui 

fournit la plus importante production halieutique annuelle et est generateur de revenus pour les 

populations de Tofinu qui ont erige et erigent encore la pisciculture fondee essentiellement sur la 

technologie d'acaja, 

Mais, les pecheries de la zone cotiere connaissent une deterioration des habitats ecologiques, une 

pollution sans analogue du fait principalement des moteurs socio-economiques et outings utilises par les 

populations. Ces outils sont: le filet a epervier, Ie filet maillant, le filet trainant, les nasses a poissons et 

a crevettes, les palangres batances a crabes, le filet medokpokonou, les gbodoego, les barrages a 

nasses, etc. 
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4. 7 - Exploitation miniere 

Dans la zone cotiere du Benin, les accumulations de sables sont recherchees pour divers usages. Les 

sables des cordons actuels sont abondamment exploites et cette exploitation accelere I'erosion cotiere 

et constitue de serieuses menaces pour I'environnement et aux infrastructures installees sur la cote. 

En ce qui concerne le petrole, il faut noter que des prospections de champs petroliferes se poursuivent 

sur terre ferme et en haute mer. Des indices de champs petroliferes sont reveles et leur exploitation est 

encore retardee du fait des etudes supplementaires en cours. 



Chapitre 5: Impacts majeurs des activites sur les 
ecosystemes cotiers et marins 

Le present chapitre expose et aborde les consequences des phenomenes naturels et anthropiques sur 

I'environnement cotier et marin du Benin, 

5. 1. Pecheries et prelevements d'especes 

D'apres les resultats d'une synthese bibliographique, les especes les plus pechees sont: Chrysichtys 

nigrodigitat; Psettodes sp; E/ops senegalensis; S ynaptura sp; Gerres melanopterus; Trachinotus sp; 

Clarias lazera; Aleste nurse; Caranx-carangus; Malapterurus electricus; Labeo senegaensis; 

Ethma/osa fimbriata; Sarotherodon melanotheron; Schibe mystus; Polypterus senegalus; Polypterus 

endlicheri; Acentrogobius shelegelii; Mugil cephalus; Pellonula afzeluisi; Hydrocynus forskchili; 

Elops lacerta; Polynemus quadrifilis; Liza falcipinnis; Dasyatis margarita. Certaines de ces especes 

sont en voie de disparition ou sont devenues tres rares en raison de la surexploitation des pecheries 

dans le sud du Benin. II s'agit entre autres; 1) Malapterurus electricus; 2) E/ops senegalensis; 3); 

Polypterus endlicheri et 4) Dasytis margarita. 

5. 2. Erosion cotiere 

Les grandes realisations humaines comme les ouvrages portuaires de Lome au Togo (1967) et de 

Cotonou au Benin (1962), les barrages hydroelectriques d'Akossombo sur le fleuve Volta (1966) et de 

Nagbeto sur le fleuve Mono (1987) ont notablement perturbee la stabilite du geosysteme littoral. Ces 

barrages hydroelectriques ont entraine la rupture des apports sedimentaires des cours d' eau 

(1. 000. 000 m'lan pour la Volta et 100, 000 m'lan pour le Mono) induisant ainsi des consequences qui se 

limitent generalement au littoral des pays ou ces ouvrages sont realises. Les ouvrages portuaires ont 

quant a eux occasionne I'arret du transit littoral engendrant ainsi les problemes d'erosion cotiere 

observes a I'Est du port de Cotonou. La diminution des apports sedimentaires en provenance du Togo 

suite a la construction du Port de Lome en 1967 et a la protection du littoral togolais a Kpeme et a 

Aneho ont engendre entre 1985 et 1991 depuis Hilla-condji jusqu'a Agoue (au Benin) un deficit 

sedimentaire important. En outre, la mise en ceuvre du barrage de Nangbeto a creee sur la cote 

beninoise, un deficit d'apports fluviaux d'environ 100. 000 m~ de sable retenu en amont. 

Les carrieres de sables ouvertes le long du littoral, en particulier a I'Est du Port de Cotonou, provoquent 

egalement une «saignee» annuelle de plus de 3, 5 million de m' de sable au niveau de Seme (photo 
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Photo 1: Exploitation des 

carriages 

de sable de plage 0 %m4 (ao6t 2905, OST/FAST) 

L'analyse dhtaillhe de I'evolution du littoral par Slhdhtection rend compte de ce qui suit (figure3): 
~ rivage de 1981: il passe en dessous de ceiui de 1963 5 la vetticale O'Eke 5 parbr de laquelle 

commence la redistribution du materiel arrachh en amont; 

~ rivage de 1995: Il passe 0 son tour en dessous de celui de 1981 0 la verticale de Shkandji. 

~ rivage de 2000: au-dell d'une zone dite de transition, cetic ligne passe pluSt au-dessus de celle 

de 1995. Elle s'y maintient constarnment par suite d'erosion d'une partie de la plage accumulate 

depuis 1963 dans la zone de Shmh. 

er Yagbe 

J didoi 

d 1 Hdoeedo 

l &~ Mteodii 

0 C 

O 1O 11 li 11 fe 1 1'i 
Ree edoee 

LKGKNDE 

', . „:„". ;. : piege oooMd ~ Teeii*odie 195) ~ Iode de oee 1W1 ~ Ind de edee 19Ã ~ Teed de edee eAdd 

Figure 3: Evolution du segment c5fier Akpakpa-Sbmb de 7%3 0 2000 

I es consequences de cette erosion sont nombreuses et varies. Dans les phrimbtres du Palm Beach, 

en cinq mois, d'ao0t 4 dhcembre 2002, pcs d'une dizaine de rnhtres de plage a 0th lodge. Aujourd'hui 

le bliment a dhjA disparu (photo 2). 
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Photo 2: Destruction de constructions cdtihres: hotel Palm Beach en ruine (dbcembre 2002, 

DST/FAR') 

5. 3. Mesures de iutte contre I'erosion cbtihre: la protection des plages 

Plusieurs mesures de Iutte contre Mrosion ont Otal dhveloppkes au Benin. Les grands hopis ont Otal 

Origins 5 I'Est du port depuis 1963. Le dhbouchh lagunaire a 4th proSgb en 1962 par I'hpi ouest De 

mneme, les intrastructures situates 0 I'est imm4diat ont ltd proSghes en 1963 par Mpi est, aujourd'hui 4 

I'amont de la Crique. Ces 6pis ont jouh et continuent de jouer eNcacement leur rNe, mais ils entralnent 

en aval une erosion plus accentuate. D'autres mesures ont-elles Otal done exphrimenfbes. II s'agit, 

notamment des stabiplages et des petits hpis rocheux du Projet pilote OUA. 

Les 6 stabiplages disposes en 2 batteries de 3 hpis et shpar0s de 40 m I'un de I'autre, rbalishs en 

d5cembre 1997 ont couth 370 millions de F CFA. 

Les petits hopis rocheux du Projet piiote I'Organisa5on de I'Unit& Africaine (OUA, actuelle Union 

ANIcaine) pour leur part, concernent sept hpis faits de blocs de roche embalms dans des gabions d'une 

longueur de 20-24 m et espacbs de 40 m les uns des autres. Ils sont dbpos6s au creux de la Crique et 

devaient permettre un engraissement de la plage par retention de sable entre les bpis. Ils ont Otal 

rhalishs en mars-mai1998 pour un co0t d'environ 50 millions de F CFA. 

5. 4. Impacts des activities humaines sur les hcosysthmes c5tiers 

Les diNrentes activities menses par les populations ont des incidences sur Mquilibre et la durabilN 

des OcosysSmes criers. Le bois utilish comme soum d'bnergie pour la fabrication de sel ignighne et 

I'huile de coco se fait au depend de la mangrove. Le dNichage des superficies occupies par la 

mangrove par les populations riveraines 5 des 5ns agricoles ou pour I'exlraction du sel constitue un 

facteur shrieux de la rbgression de cette formation forestlhre. Dans le mneme temps, I'erosion cNNre 

engendrbe par les activists humaines (construction de barrage, occupation des berges de plans d*eau 5 
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diverses fins, etc. ) contribue regalement 5 Ia regression des hcosysQmes de I'espace crier du Rnin. A 

cela s'ajoutent, la ponction incontrNe des essences vbghtales utilizes pour la fumure des produits de 

psyche et la surexploitalion des ressources halieutiques conshcubve 5 la I'augmentation exponentielle 

des besoins des populations. Certaines esp@vs sont sous la menace des populations qui n'hhsitent 

pas 0 les capturer (photos 3) pour des raisons hconomiques et alimentaires. 
N1 

I 

jl' . 

Photo 3: Tortues oliv@res capture (1) et tube (2) dans la IocaliM de Djondji 

Source: Cliche Chodaton, fhvrier 2005 

5. 5 - Pollution dans la zone cbtibre 

Environ 606. 852 tonnes de dbchets solides mhnaghs ont 6th produits en 2006 dans cette zone et la 

plupart des mhthodes utilizes pour leur Nimination ont des effets nhfastes sur I'environnement 

Actuellement, ces dbchets sont gbrhs d'une maniere diversNhe selon les quartiers et selon Ies 

possibilities bconomiques des manages. Les rhsultats sant loin d'Stre salisfaisants car, dans la zone 

des quantities importantes et de plus en plus grandissantes de d6chets solides managers envahissent 

progressivement les espaces laissbs par I'urbanisation y compris les marbcages, les rues, les berges, 

les places publiques et les caniveaux et parfois les allhes centrales et les trottoirs des avenues. 

n 

e- 
Photo 4: Dbpotoir sauvage le long de la berge C4S ouest du marchh Dantokpa (I) et Ia depression de 

Zounvi 8 Porto- Novo transfonnhe en Npotoir sauvage (2) (Wabi, M. , 2006). 
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Les marches des villes cdfihres constituent une source impo&nte de production de dbchets solides et 

liquides. C' est le cas des marches de Cotonou, en I'occurrence le march& de Dantokpa, dont les 

d6chets tr6s abondants et mal gMs, sont pour la plupart d6vershs dans les plans d' eau, contribuant 

ainsi 4 leur envasement et 4 I'accentuation de la pollution dans ces milieux. 

I a zone c5tihre abrite plus des 80% des unites industrielles du Benin (SOBEBRA, SONICOG, 

SOBETEX, SOBEPEC, SCB, CIMBENIN, etc. ). Cellesci sont pour la plupart installhes dans les villes 

de Cotonou et de Porto-Novo, et les dhchets liquides qu'elles gbnbrent (eaux de refroidissement des 

installations et eaux usages de production) contenant environ 1. 200 tonnes de DBO (disponibilN5 

biochimique en oxyghne) et 10 250 tonnes de DCO (disponibiliM chimique en oxyghne) par an sont 

d6vers0s dans les eaux lagunaires et/ou en mer. k. es industries sont responsables pour environ 98% 

des quantities de particules solides Omises dans la ville de Cotonou (Wabi, M. , 2006). 

A ces types de polluflon, il faut ajouter celle like 5 la concentration en phosphore. Elle est de 130 mg 

par litre d' eau avec un maximum de 1304. 69 dans la zone de d6versement du phosphore au Togo. 

Cetic concentration descend progressivement au fur et 5 mesure qu'on s'hloigne du Togo pour devenir 

seuiement 3. 97 mg par litre dans les eaux bhninoises, un peu avant la frontibre Nighriane. La figure 4 

montre I'effet du rejet de phosphate sur la biomasse algale dans les eaux du Golfe de Guin'. Apres 

les cites togolaises et ghanbennes, les cites bhninoises sont les touches par I'eflet du phosphate 

togolais. 

SU, O 

m, o 

Figure 4: Biomasse aigale des cites 

Les taux relativement bless de nitrates, de nitrItes et de phosphates et la presence de rhsidus de 

pesticides, mIhme organochlorbs (trbs rbmanents) dans les plans d' eau du Sud du Benin sont 

rbvhlateurs de I'utilisation de plus en plus trhs rhpandue de ces produits chirniques pour le trailsment 
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des cultures cOrhaIIOres au Sud et sont sources de pollution de tout genre dans I'espace cMer du 

BOnin. 

L'accroissement de vhhicules automobiles, de motocyclettes et le dOveloppement spectaculaire des 

taxis-motos 0 deux roues ont provoquO une augmentation de la concentration de certains gaz 5 effet de 

serre dans I'atmosphOre avec toutes leurs consOquences sur I'Oquilibre des OcosystOmes c5tiers et sur 

la santO publique. 

Par ailleurs, les eaux de dhballastage des navires sillonnant les cites bOninoises sont en grande partie 

responsables de la prOsence plus ou moins irnportante de boulets de goudron et de debris marins sur 

~ les ptages, rendant sinai cettessi impropres aux activites touristiques et aux loisirs. 

En plus des impacts anthropiques citOs supra, il y a la vente informelle des hydrocarbures, qui est 

source de pollution des plans d' eau du sud du Benin. MOme si aucune etude shrieuse n'est encore 

menOe au jour d'aujourd'hui sur les incidences de cette activiS sur les OcosystOmes cbtiers, il est 

evident qu'elle contribue 0 la pollution desdits OcosysSmes. En effet, non seulement la quality des 

produits manipulOs est douteuse mais aussi, cette manipulation se fait sans aucune prbcaution ni 

norme de sorte que Ies restes sont jetties par terre ou dans les caniveaux pour Otre acheminOs dans les 

plans d'eaux contribuant ainsi 5 leur pollution et 5 la perturbalion de I'bcologie des diffOrents espbces 

animales ou vOgOtales qui y vivendi 

5. 6 - Espbces envahissantes 

La zone cdtihre est aujourd'hui marquee par I'envahissement de certains plans d' eau par Ies 

macrophytes telle que la jacinthe d' eau douce (photo 5). 

Photo 5: Envahis sement de la lagune de Porto-Novo par les jacinthes d' eau 

{Wabi, M. , 2006). 

Pour avoir une idOe precise par rapport 4 la contamination des plans d' eau par les nutrirnents, une 
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Pour avoir une idee precise par rapport a la contamination des plans d' eau par les nutriments, une 

evaluation systematique de I'ampleur du phenomene en terme economique et ecologique merite d' etre 

faite. 

5. 7. Impacts des changements climatiques sur Ies ecosystemes cotiers et 

marins 

L'elevation de la temperature qui entrainerait systematiquement celle de I'eau, milieu de vie des 

ressources halieutiques, va engendrer une baisse de la teneur en oxygene dissous. Par ailleurs, les 

effets combines de la hausse des temperatures et d'une elevation du niveau de la mer vont generer une 

modification du reseau trophique, une perte de la biodiversite (extinction de certaines especes) et 

ralentiront la croissance des especes qui s'adapteront et fragiliseront I'ensemble des ecosystemes de la 

zone cotiere du Benin (Adje, 2002). 

Par ailleurs, les estimations faites par Adam, K. S, (1996) donnent une elevation de I'ordre de 20 cm 

pour I'an 2030, de 40 cm pour 2070, et de 60 a 70 cm pour la fin du siecle du niveau marin. II en 

resultera I'engloutissement de certains grands quartiers d'une ville comme Cotonou (la capitale 

econornique) et Grand-Popo. L'elevation du niveau de la mer par submersion et erosion des cotes aura 

un effet nefaste sur les etablissements humains cotiers, Dans le temps, I'intrusion d' eau marine va 

accentuer le degre de salinite des terres agricoles provoquant ainsi leur degradation et va egalement 

contribuer a la pollution des nappes phreatiques. 

II ressort que la zone cotiere beninoise est sujette a plusieurs menaces d'origines naturelle et 

anthropique. L'erosion cotiere, consecutive a la dynamique des parametres clirnatiques et 

hydrologiques est aggravee par les actions humaines, constitue le defi majeur de la durabilite de la 

zone cotiere. La pollution des ecosystemes perturbe voire destabilise I'ecologic des especes animales 

et vegetales qui sont pourtant d'une importance sans comparaison pour I'humanite, du reste en 

considerant les multiples services qu'elles rendent tant sur les plans econornique, scientifique, culturels 

et environnementa!. La regression des espaces forestiers du fait essentiellement des actions 

anthropiques et naturelles est aussi une source d'inquietude etant donne qu'ils sont constitues entre 

autres de la mangrove, formation typiquement caracteristique des zones cotieres et qui y joue un role 

important dans I'equilibre environnemental sans oublier les autres services socioeconomiques, Un tel 

contexte justifie la prise de conscience des communautes et des pouvoirs publics qui ont mis en place 

des dispositions Iegislafives ef reglementaires dans I'optique d'une gestion-durable des differentes 

composantes environnementales de la zone cotiere du Benin. 
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Chapitre 6: Gestion actuelle de la region devant abriter 

ies aires marines protegees 

La gouvernance de la cote au Benin se fait selon un ensemble de reglementation qu' il convient de 

presenter sommairement. Aux dispositifs institutionnels, s'ajoutent les mecanismes endogenes 

developpes par les structures et organisations de la societe civile (ONG, Association, centre de 

formation etc. ), qui egalement participent a Ia gestion de I'espace cotier beninois, En effet, le contexte 

international et les multiples profondes reformes institutionnelles des annees 1990 ont offert un terrain 

propice a la creation du Systeme d'Information et de Suivi Environnemental au Benin. En effet, Ia 

nouvelle constitution du pays de 1990 stipule en son article 27 que « toute personne a droit a un 

environnernent sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le defendre. L'Etat veille a la protection de 

I'environnement». Dans un tel coritexte, la recherche de synergic au sein des differentes structures en 

charge de la protection et de la gestion de I'environnement a conduit a la creation du Plan d' Action 

Environnemental (PAE), 

5. 1. Outils de gouvernance 

Conformement a sa nouvelle vision de la gouvernance environnementale, le Benin s'est dote d'un Plan 

d' Action Environnemental (PAE) qui fait partie integrante de la politique globale de developpement du 

pays. A cela s'ajoute I'Agenda 21 National, qui est une version nationale du programme "Action 21" et 

qui a ete adopte par la Conference des Nations Unies sur I'Environnement et le Developpement a Rio 

de Janeiro en juin 1992. Cet Agenda 21 National a pour objectif de definir les orientations et conditions 

pour atteindre un developpement durable. Ces preoccupations ont ete ensuite precisees dans Ia loi 

cadre sur I'environnement, qui prevoit et enonce les dispositions pour la protection et a la mise en 

valeur du milieu naturel et de I'environnement. 

A cet arsenal, il faut ajouter le document de Declaration de Politique Nationale d'Amenagement du 

Territoire (DEPONAT). Cette politique envisage la mise en place d'une approche integree de 

I'Amenagement du Territoire. Elle aborde les instruments techniques en la matiere et se propose de 

definir les grandes orientations sur les questions majeures de I'amenagement du ferrifoire. L'objecfif 

principal que vise cette politique a travers la mise en place d'une strategic de developpement regional 

est de fournir aux populations urbaines et rurales, un niveau de bien etre et des capacites leur 

permettant d'assurer leur developpement socio-economique en valorisant au mieux leurs potentialites 

locales tout en preservant durablernent leurs ressources, 

Aussi, a-t-on assiste a la mise en place du Conseil Intercommunal d'Eco-Developpement (CIED) des 
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lagunes. Ce conseil a pour objectif principal, la contribution a la reduction de Ia pauvrete, I'appui a la 

decentralisation, Ia conservation de la biodiversite et le patrimoine culturel des communes, grace a une 

gestion concertee et durable de la Lagune cotiere, par Ia definition et Ia mise en oeuvre d'une charte 

intercommunale. 

6. 2 - Cadres legislatif et reglementaire de la gestion envirortnementale 

Plusieurs textes legislatifs et reglementaires relatifs a la protection de I'environnement sont repertories. 

6. 2. 1 - Textes legislatifs relatifs a I'assainissement et a la protection de 

I'environnement 

Le Gouvernement beninois s'est, depuis longtemps, preoccupe de la preservation de la qualite de 

I'environnement national, notamment cotier, Ce souci s'est notamment manifeste par la promulgation de 

textes reglementaires et legislatifs dont: 

4. Ia Loi n'98-030 du 12 fevrier 1999 portant loi cadre sur I'Environnement en Republique du Benin, 

Elle definit les bases de la politique en matiere d'environnement et organise sa mise en ceuvre; 
C 

la Loi n' 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de I'hygiene publique. Elle vise a promouvoir 

Ia sante physique, mentale et sociale de chaque citoyen. Elle traite de fanon generale de I'hygiene 

et de I'assainissement du milieu; 

4 Ia Loi fonciere et le Code forestier; 

4. Ia Loi sur la vaine pature, la garde des animaux domestiques et la transhumance; 

4 etc. 

6. 2. 2 - Decrets d'application de la loi-cadre 

II s'agit du: 

decret N'2001-096 portant creation, attribution, organisation et fonctionnement des cellules 

environnementales; 

decret N 2001-094 du 20 fevrier 2001 fixant les normes de qualite de I'eau potable; 

decret N' 2001-109 du 4 avril 2001 fixant les normes de qualite des eaux residuaires; 

4 decret N' 2001-1'IO du 04 avril 2001 fixant les normes de qualite de I'air; 

4. decret N' 2003 — 330 du 27 aout 2003 portant gestion des huiles usagees; 

~ 4 decret portent gestton des dechets sot~ides; 
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t 4 decret 2001-294 du 08 aout 2001 portant reglementation du bruit; 

4 decret N'2001-235 du 12 juillet 2001 portant organisation de Ia procedure d'Etude d'Impact sur 

I'Environnement. Au Benin, aucune industrie ne peut s'installer sans la realisation d'Etude d'impact ' 

Environn cmental; 

decret N 2001-093 du 20 fevrier 2001 portant Procedure d'audit environnemental. La mise en 

application de ce decret a commence depuis 2001; 

4. decret N' 2001-190 portant organisation de la procedure de I'audience publique; 

4 decret N' 2003-559 du 24 decernbre 2003 creant le fonds National pour I'Environnement. C' est un 

instrument de gestion judicieuse des ressources mobilisees dans le cadre de la recherche de 

solutions aux problemes environnementaux et I'amelioration du cadre de vie. 

Dans le cadre du controle de la mise en application des textes ci-dessus cites, le Benin s'est dote d'une 

Police Environnementale. Creee par decret N' 96-115 du 02 avril 1996 et placee sous I'autorite du 

Ministre de I'Environnement de la Protection de la Nature, la police Environnementale vise les objectifs 

suivants: 

~ veiller a I'application de la legislation environnereental; 

~ rechercher, constater, et reprimer Ies infractions a Ia legislation environnementale. 

En dehors de ces decrets, il faut ajouter ceux relatifs a I'assainissement tels: 

le decret N 2000-671 du 29 decembre 2000 portant reglementation de I'importation, de la 

commercialisation et de la distribution de materiels et biens d'equipements d'occasion. L'un des 

objectif de ce decret est la limitation sur le territoire national de la quantite de dechets qui pourrait 

provenir de ces materiels et biens d'equipements d'occasion; 

le decret N' 2002-484 du 15 novembre 2002 portant gestion rationnelle des dechets biomedicaux 

en Republique du Benin. II definit les differents types de dechets biomedicaux, de leur collecte, de 

leur stockage et de leur traitement, 

6. 2. 3 - Textes relatifs a la conservation de la faune et de la f lore 

Ces textesportent sur la reglementation dans le domaine de la faune terrestre, de la gestion 

cynegetique, de forets et en particulier les vegetaux, Ainsi, en matiere de gestion de la faune terrestre 

et de gestion cynegetique, on peut citer: 

la Loi n'87-014 du 21 septernbre 1987 portant reglementation de la protection de la nature et de 



I'exercice de la chasse en Republique Populaire du Benin. 

4 la Loi n'93-110 du 03 aout 1993 portant conditions de I'exercice de la chasse et du tourisme de 

vision en Republique du Benin. 

Par ailleurs, la volonte de proteger la faune aquatique et la peche est perceptible aussi bien dans la 

prise: 

4. de I'ordonnance 73-41 du 05 mai 1973 portant reglementation de la profession de mareyeur au 

Benin; 

4. du decret n 204 P. C. /MDRC, du 1«octobre 1964 instituant un controle des produits de peche et 

des conditions de commercialisation de ces produits; 

4, du decret n 183 PR/MDRC du 25 avril 1966 portant application de I'ordonnance n'20 

PR/MDRC/SP du 25 avril 1966 portant reglementation de I'exercice de la peche dans les eaux 

continentales du Dahomey; 

4 du decret n'98-215 du 11 mai 1998 portant assurance qualite des produits de la peche en 

Republique du Benin, 

II convient de noter que le pouvoir executif a constamment manifeste son desir de controler la gestion 

des ressources aquatiques en prenant chaque fois que de besoin des textes reglementaires 

subsequents. On pourrait encore citer: 

4 le decret 2003-114 du 09 avril 2003 portant assurance qualite des produits de peche en Republique 

du Benin. Ce decret met I'accent sur les regles sanitaires des produits de la peche, des conditions 

de transformation, de conservation et de commercialisation desdits produits et regime des taxes y 

afferentes 

4. I'arrete n'23 MDRC/SP du 08 fevrier 1968 determinant la taille minimum des crevettes de lagunes 

destinees a un traitement industriel; 

I'arrete interministeriel n 100 MTPT/MDRC du 31 juillet 1968 fixant les conditions de I'exercice de la 

peche dans les eaux territoriales du Dahomey visant particulierernent I'application de I'ordonnance 

n'38 PR/IVITPT du 18 juin 1968 portant code de la marine marchande de la Republique du 

Dahomey; 

4. I'arrete n'152 MDRC/SP du 16 septembre 1970 portant enlevement des acadjas du lac Aheme et 

des lagunes de Ouidah et de Grand-Popo. 

I'arrete interministeriel n 5 MDRC/MEF du 16 janvier 1974, portant reglementation de la peche et 
I 

de la commercialisation des crevettes des lacs et Iagunes de Dahomey; 

38 



t 4 !'arrete n'399 MDR/DC/CC/CP du 16 septembre 1966, portant definition de I'effort de peche et Ies 

conditions de son exploitation dans les eaux maritirnes beninoises, destine a reglementer la peche 

industrielle au Benin en application de I'ordonnance n'73-40 du 05 mai 1973 portant organisation 

de la peche industrielle au Dahomey ainsi que I'ordonnance 68-38 PR MTPT du 18 juin 1968, 

modifiee par I'ordonnance 69-49 PR/MAE du 09 decembre 1969 portant code la Marine 

Marchande. 

Pour ce qui est des forets et des vegetaux, on peut noter, I'existence des textes suivants; 

4 la Loi N 93-009 du 02 juillet 1993 portant regime des forets en Republique du Benin; 

la Loi N' 91-003 du 11 fevrier 1991 portant reglementation phyto-sanitaire en Republique du Benin; 

4 I'arrete N' 592/MDR/DC/CC/CP du 26 octobre 1995 relatif aux conditions generales d'emploi de 

certains fumigents en agriculture et dispositions particulieres visant le bromure de methyle et le 

phosphate d'hydrogene; 

4. I'arrete interministeriel N' 0255/MDR/MF/MCT/DC/CC/CP du 19 mai 1993 relatif a I'interdiction 

d'emploi en agriculture de matieres actives entrant dans la composition de produits 

phytopharmaceutiques. C' est un arrete dont I'objectif est de proteger I'homme et son 

environnement des effets nefastes de certains pesticides reputes dangereux; 

I'arrete N' 188/MDR/DC/CC/CP du 22 avril 1993 relatif aux conditions de delivrarice et d'emploi en 

agriculture de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances dangereuses. 

6. 3- Cadre institutionnef 

La volonte politique manifeste d'integration de la dimension environnement dans le processus de 

developpement economique et social est devenue plus effective a partir de 1990, La plupart des 

institutions ont joue et continue de jouer leur partition. 

L'Assemblee Nationale, qui est I'organe fondamental de legislation dispose, grace aux articles 28, 29 

et 98 de la constitution du 11 decembre 1990 du pouvoir d'orientation generale, de definition du cadre 

general, de politique et de legislation, ainsi que du pouvoir de controle dans la protection de 

I'environnement et des ressources naturelles. 

En application de ces dispositions, I'Assemblee National a vote, entre 1997 et 2001, d'importantes lois a 

meme d'avoir des effets profonds sur la matiere environnementale. II s'agit, entre autres, de la loi cadre 

sur I'environnernent, de I'ensemble des lois relatives a la decentralisation (loi N' 97-028 du 15 janvier 

1999 portant organisation de I'administration territoriale en Republique du Benin. Sur ce plan, la 

politique nationale de. l'environnement a connu un «eclatement» dans le sillage de la distribution 
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verticale du pouvoir d' Etat, puisque chaque coffectivite locale a I'obligation d'adopter sa politique 

environnementale, en procedant a une adaptation de la politique nationale aux realites et aspirations 

locales. A ce niveau, I'Agence Beninoise pour I'Environnement impulse et appuie deja le 

developpement et la promotion de la Planification locale d' Action et de Gestion de I'Environnement 

(PLAGE) comme oulil de gestion de I'environnement communautaire. 

Le Conseil Economique et Social quant a lui est prevu par la constitution pour donner un avis sur tout 

programme de I'executif. II assure un soutien politique permanent pour la mise en oeuvre du PAE a 

travers sa Commission permanente pour I'environnement. Cette institution constitutionnelle joue un role 

consultatif aupres de I'Assemblee Nationale et du Gouvernement, 

La Commission Nationale pour le Developpement Durable pour sa part, est creee par la loi-cadre 

pour I'environnement pour etre une plate-forme supra ministerielle regroupant tous les ministeres et la 

societe civile, ainsi que les acteurs economiques, Sa mission essentielle est de veiller a la promotion du 

concept et des pratiques de developpement durable au Benin, C' est I'organe consultatif charge de 

I'integration de la dimension environnementale dans les politiques, strategies, programmes et projets 

sectoriels de developpement (article 2 du Decret 99-641 du 30 decembre 1999 portant sur les 

attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Developpement Durable). 

Cette Commission a ete officiellement etablie au debut de I'annee 2000. Elle dispose d'un Secretariat 

permanent au Ministere de I'Environnement. 

Le Ministere de I'Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN) a pour mission; 

1 d'elaborer et d'actualiser periodiquement des politiques nationales en matiere 

d'environne ment; 

2 de proposer les politiques nationales dans les secteurs de I'environnement et de la protection 

de la nature et d'en assurer la mise en oeuvre; 

3 de mettre en ceuvre la politique d'integration africaine, les directives communautaires dans le 

secteur de I'environnement; 

4 de mettre en ceuvre des conventions internationales relatives a I'environnement et aux 

ressources natuJelles; 

L'Agence Beninoise pour I'Environnement (ABE), creee par la loi-cadre sur I'environnement est 

chargee de la mise en oeuvre de ia politique nationale en matiere d'environnement. A ce titre, elle a 

assure la mise en oeuvre du Plan national d' action environnemental, et notamment la mise en oeuvre 

de la procedure d'evaluation environnementale au niveau national. Au titre de ses fonctions en matiere . 

d'evaluation environnementale, I'ABE elabore ou valide Ies termes de reference des etudes, valide les 

rapports d'etudes d'impact et donne son avis technique au Ministre de I'Environnement afin que ce 
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dernier delivre le Certificat de Conformite Environnementale (CCE), document obligatoire avant 

I'autorisation de mise en oeuvre d'un programme ou projet. Elle assure egalement le respect des plans 

de gestion environnementale. 

D'autres ministeres sont directement ou indirectement concernes par Ia preservation de 

I'environnement. II s'agit: 

du Ministere de la Sante Publique (MSP). II a pour mission, entre autres, de definir et mettre en 

ceuvre, la politique nationale en matiere d'hygiene et d'assainissement de base. La Direction de 

I'Hygiene et de I'Assainissement de Base (DHAB) est chargee d'assurer I'application de la politique 

nationale en matiere d'hygiene et d'assainissement de base; 

~ & du Ministers des Mines, de i'Energie et de i'Eau (MMEE), rfui assure ia gesiion des ressources 

en eau a travers la Direction Generale de I'Eau, chargee de proposer la politique pour une Gestion 

Integree des Ressources en Eaux (GIRE) au Gouvernement et de veiller a sa mise en ceuvre; 

du Ministere de I'Interieur, de la Securite et des Collectivites Locales (MISC), qui a pour 

mission, entre autres, d'assurer I'administration des Circonscriptions Administratives et la tutelle des 

collectivites locales, A ce titre, Ie MISC a travers les communes sous tutelle exerce les 

competences en matiere d'environnement qui sont definies par la loi N'98-029 du15 janvier 1999 

portant organisation des communes au Benin en ses dispositions 84 a 95. Cette meme loi precise 

en son article 108 que: « la Commune exerce ses competences en conformite avec les strategies 

sectorielles, les reglementations et normes nationales en vigueur. Elle peut dans ce cadre solliciter 

en cas de besoin, le concours des services techniques de I'Etat; 

du Ministere de I'Agriculture, de I'Elevage et de Ia Peche (MAEP) qui doit, entre autres, faciliter 

I'exploitation des ressources naturelles et halieutiques a des niveaux compatibles avec la 

satisfaction des besoins du pays et en veillant au respect des equilibres ecologiques; 

du Ministere de ia Defense Nationate, qui a pour missions: 

~ la definition de la politique en matiere de la defense du territoire national; 

~ la surveillance de nos eaux territoriales; 

~ la contribution a la mise en ceuvre de la politique de I'Etat en matiere de sante, 

 & du Ministers de i'Artisanat et du Tourisme (MAT), qui dans ie (rut de mieux gerer, de fagon 



integree, le littoral, a mis sur pied un Comite Technique de Gestion du Littoral. Ce comite a pour 

role essentiel de concevoir et de mettre en o. uvre un programme de developpement integri de la 

zone cotiere. Depuis peu un grand projet dit Projet Route des Peches est en developpement. 

6. 4- Societe civile et gestion des ecosystemes de la region cotiere 

Certaines institutions traditionnelles s'organisent pour une meilleure gestion et protection de 

I'environnement cofier et marin beninois. La force de Ia reglementation fradiflonnelle repose sur Ia 

puissance du culte Voudun dont la transgression des interdits expose le contrevenant a de severes 

sanctions. 

La societe civile par le biais des Organisations Non Gouvernementales (ONGj participe aussi a la 

~ sauvegarde des ressources naturelles des ecosystemes marine et coliers, Ces organisations exercent 

pour Ia plus part, dans Ies domarnes ecologiques, touristiques et d'entretien environnementa1. Par 

ailleurs, les instituts de recherche et de formation nationale mettent en ceuvre plusieurs projets de 

recherche sur Ia sauvegarde, I'evaluation et I'exploitation des ressources des ecosystemes cotiers et 

marins. Des projets de recherche sont aussi menes lors des fravaux de fin de formation des etudiants 

des universites du Benin. 

6. 5 — Cadres institutionnel et legislatif international 

Dans le cadre de la preservation des ressources de I'environnement, le Benin a signe et/ou ratifie 

plusieurs traites et conventions au niveau international. II s'agit enfre aufres de: 

4 la Convention drAbidjan et Ie protocole y relatif signe en 1981 et ratifie le 16 octobre 1997; 

la Convention sur le droit de la mer: elle a ete ratifiee par le Benin en 1999; 

4 la Convention de Ramsar relatives aux zones d'importance internationale particuiiere comme Ies 

habitats des oiseaux. Le Benin est devenu partie contractante depuis le 24 janvier 2002; 

4 la Convention sur la diversite biologique ratifiee 30 juin 1994 et ie Protocole de Carthagene qui 

reglemente Ies mouvements transfrontaiiers des OGMs; 

4 Ia Convention sur le commerce international des especes de faune et de f lore sauvages 

menacees d'extinction (31 mai 1983I; 

fa Convention sur la desertification signee Ie 14 octobre 1994 puis ratifiee Ie 27 jvin 1996; 

la Convention sur la conservation des especes migratrices appartenant a la faune sauvage, 

Le Benin a adhere a cette convention par le decret n 83-204 du 31 mai1983; 
) 4 la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette convention 
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adoptee le 13 decembre 1993, a ete ratifie le 30 juin 1994 et le Protocole de Kyoto adopte en 

1997; 

4 la convention de Londres: le Benin a adhere a cette Convention Ie 25 fevrier 1975 par 

ordonnance N 75-13 du 25 fevrier 1975. Cette Convention traite surtout des dechets contenant 

des quantites notables des matieres ci-apres: arsenic, plomb, zinc et leur composes; 

la Convention relative a la protection de la couche d'ozone: Ie Benin a adhere a la Convention 

de Vienne et au Protocole de Montrea( et a ratifie ces deux traites en 1993. II a eu a ratifier en 

2000 I'amendement de Londres et I'amendement de Copenhague; 

4. Ia Convention sur la degradation des Polluants Organiques persistants (POP) signee par le 

Benin en mai 2001 et ratifiee le 05 janvier 2004; 

4 la Convention de Rotterdam signee en 1998 et ratifiee le 05 janvier 2004; 

4- etc. 

La mise en oeuvre de ces conventions devrait permettre I'atteinte des objectifs d'une bonne gestion de 

I'environnement pour un developpement durable du Benin, 

6. 6 — Interactions, insuffisances et lacunes dans la region cotiere 

Sur plus d'une vingtaine de conventions internationales sur I'environnement ratifiees par le Benin, 

seulement neuf sont effectivement mise en oeuvre dans le pays et sur ces neuf seulement cinq 

presentent un degre de pertinence eleve pour I'environnemerjt marin et cotier. Les decrets presidentiels 

pris depuis lors justtu'en 2003 sur t'environnement tiennenl Iree peu compte des problemes specifiques 

du littoral beninois. 

En outre, les dispositions reglementant Ies activites du littoral souffrent d'un certain nombre 

d'insuffisances. C' est I'exemple des regles prises par Ies organes d' Etat, I'Administratiorj des p6ches et 

les representants des pecheurs dans le cadre de la reglementation des activites de peche. 

Par ailleurs, les populations de la zone cotiere sant tres peu informees sur I'existence de textes 

juridiques reglementant I'exploitation des ressources naturelles de la zone cotiere, ce qui rend tres 

faible leur perception sur le cadre legal et institutionnel de gestion des ecosystemes marins et cotiers. 

Neanmoins, le respect des prescriptions traditionnelles permet un temps soit peu la sauvegarde des 

ressources des ecosystemes marins et cotiers. 
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Somme toute, Ie cadre legal et institutionnel de la gestion des ecosystemes marins et cotiers est 

constitue d'un ensemble de convention, de lois, de decret et arretes d'application des decisions d' Etat, 

Piusieurs accords et convention internationaux on ete signes entre Ies differents Etats cotiers du golfe 

de Guinee dont le Benin. Avec I'avenement de la decentralisation, plusieurs responsabilites ont ete 

confiees aux autorites locales dans Ie but d'une gestion integree des ressources naturelles. Mais la 

jeunesse de cette decentralisation et le manque de moyens des communes de la zone cotiere ne leur 

permettent pas de suivre, de controler et de gerer rationnellement les ressources marines et cotieres 

qui sont devenues le patrimoine de ces communes, 

6. 7. Participation des parties prenantes dans la gouvernance de la region 

cotiere 

Le contexte internationa! et les multiples profondes reformes institutionnelles des annees 1990 ont offert 

un terrain propice a la participation des acteurs de developpement et des collectivites locales aux 

initiatives orientees vers la gouvernance environnementale. Cette participation des parties prenantes 

sera renforcee dans les annees a venir. En effet, a travers I'impulsion des dynamiques 

intercommunales, le Gouvernement souhaite promouvoir un developpement territorialise et par 

consequent, responsabiliser davantage les communes dans la mise en o. uvre des actions allant dans 

le sens de la durabilite environnementale, Les differentes actions necessaires a cet effet sont: (i) la 

constitution des espaces de developpement partages, (ii) I'elaboration de projets de territoire, (iii) la 

contractualisation du projet de territoire, (iv) le transfert de fonds vers les communes, et (v) la mise en 

place des agences intercommunales. 

L'Etat projette egalement accompagner les collectivites dans la dynamique de regroupement des 

communes en territoires de developpement. Le Gouvernement juge necessaire d'apporter un appui aux 

conseils communaux pour la creation et la formalisation des espaces de developpement partages ou 

territoires de developpement. Ainsi, sur une base consensuelle, plusieurs communes proches, 

partageant les memes realites geographiques, historiques, culturelles, economiques, peuvent se 

regrouper en territoire de developpement, La formation de ces territoires permettra de faire emerger des 

bassins economiques, createurs de richesses et d'emplois, favorisant le developpement territorial, et 

attenuant les disparites de taille et de moyens entre les communes, 

Le Gouvernement souhaite aussi appuyer les communes reunies en territoires de developpement dans 

I'elaboration de projets de territoire. Le projet de territoire est un document dans lequel les acteurs 
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t 
locaux se fixeront des objectifs de reduction de la pauvrete et de developpement economique. Tout en 

ayant un volet intercommunal, le projet de territoire tiendra compte des Plans de Developpement 

Communaux IPDC) des differentes communes. 

En outre, pour une mise en ceuvre effective et efficace des projets de territoire, Ies communes reunies 

en territoire de developpement seront appelees a contractualiser ledit projet avec I'Etat. Le contrat 

precisera les engagements du Gouvernement, ainsi que ceux du territoire constitue en terme d'objectifs 

a atteindre, de repartition des roles et des moyens financiers et materiels requis pour sa mise en ceuvre. 

A travers ces contrats de performances, le Gouvernement entend promouvoir une approche 

partenariale dans sa relation avec les communes qui ont desormais un grand role a jouer dans la 

gouvernance de la cote. 
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DEUXIEME PARTIE: PRESENTATION DES 

SITES IDENTIFIES POUR L'EDIFICATION DES 

AIRES MARINES A PROTEGER AU BENIN 
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SITE 1: 
AIRE MARINE DE NAZOUNME-80UCHE DU ROI 





1 - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU SITE 

* 
Le site de Nazounme-Bouche du Roi, d'une superficie de 2512 ha est situe dans le littoral du Benin a 

I'ouest de Cotonou. II est dans la basse vallee du fleuve Mono et de la lagune de Grand-Popo dont la 

fonction econornique aujourd'hui consiste a servir de lieu de passage entre les localites situees sur la 

cote et celles situees au nord de la lagune cotiere. II sert egalement a la pratique de la peche et du 

maraichage. 

Entierement situe dans la zone cotiere du Benin, le site de Nazounme-Bouche du Roi subit I'influence 

du complexe fluvio-lacustre chenal Aho lagune cotiere d'une part et de I'ocean Atlantique d'autre part. 

Ce site abrite des ecosystemes differents avec une biodiversite variee qui subit I'effet de la pression 

demographique et de la pauvrete, 

Tableau II; Coordonnees geographique de I'AMP Nazounme-Bouche du Roi 

Lon itude 
1'54'33 
1'58'33 
1'58'32 
1'54'31 

Latitude 
6'21'58 
6'21'58 
6'17'25 
6'17'27 

Source: CEDED-ONG, 2007 

Cette situation geographique du site fait qu' il presente des caracteristiques d'un secteur marecageux 

avec des ecosystemes plus moins uniques. 

2 - DESCRIPTION DES ECOSYSTEMES DU SITE 

Le site de Nazounme-Bouche du Roi appartient au secteur agroecologique de la basse vallee du fleuve 

Mono compose de la lagune de Grand-Popo et d'une multitude de petits lacs et d'etang d' eau qui 

constitue des habitats specifiques aux especes halieutiques et aviaires. 

Le site continental de Nazounme-Bouche du Roi est couvert de formations vegetales dont la savane 

herbeuse, les formations marecageuses, de plantation de cocotier et quelques mangroves photo6, 
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Photo 8: Formations de Cocotier ie long du chenal Aho a Nazounme (1) de magrove a Gbehoue (2) et de cactus 

4 Gbecon (3) 
Cliche: DONOU B. , mars 2007 

Les sols sont de type alluvial et colluvial plus ou moins hydromorphes trhs riches en mati4res 

organiques, done trbs fertiles mais saisonnibement inondhs par la manSe des eaux du tleuve Mono. 

~ On y rencontre egatement des sots de type sabteux, peu fergles et aptes aux cocotiers. II est nota 

I'existant de nombreux bas-fonds inexploiSs 0 cause de la presence du fleuve et les lacs et lagunes 

contigus dbbouchant sur la mer. 

Ces diff6rentes formations v6g6tales constituent un refuge pour une faune sauvage constitute 

d'espbces terreslres et aquatiques. Les esphces faunisliques qui par5cipent au fonctionnement des 

bcosysSmes dans le secteur d'etude sont formbes de la faune aquatique, terrestre et aviaire. 

La faune aquatique est composhe d'esphces ichtyologiques et des crustac6s vivant dans les eaux et les 

mar0cages du milieu. Les Cichlidbs Sarotherodon melanotheron et Tilapia guineensis sont les plus 

importants. Il est 5 noter en particulier que les bcosysSmes lagunaires constituent des biotopes trhs 

riches du point de vue hcologique du fait de cette double inliuence fluvio-marine. Ils sont en effet 

phriodiquement frbquenSs par des espbces dul|;aquicoles et des esphces marines. L'ensemble des 

espbces de poissons peut 4tre divis5 en trois (03) groupes 0 savoir: les espbces dulqaquicoles, 

euryhalines (esphces d' eau saum@res) et marines (espbces supportant de grandes variations de 

saliniS et vivant en permanence en lagune). Au niveau du secteur les esphces les plus abondantes 

sont: Sarothbrodon mblanotheron, Tilapia guineensis (carpe), Ethmalosa 8mbriata (Sardine), 

Hemichromis fasciatus, Chgeichtys nigrodigltatus (silure blanc) et Clara lazera (silure noir) Mugil 

cephalus appeS mulct (espbce marine qu'on psyche dans la lagune en gkriode de basses eaux), Genes 

meianopterus (gerres), Liza falcipinnis (mulct, provenant de la mer), Acerjtrogobius schegelii et Elops 

lacerta (guinhe) etc. 

Quant aux crustacbs, ils sont reprbsenSs dans la lagune par la crevette (Penaeus duorarum). Le crabe  nageur des lagunes (Callinecfes fagmanus) caracterisd par une carapace large b surface granuleuse 
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terminee lateralement par une forte epine; ils sant abondants pendant la periode de forte salinite dans 

la lagune. Le crabe de terre (Cardiosoma armatum) vit a I'interface de I'eau et de la terre ferme. II a une 

carapace bombee et lisse; on le trouve dans le milieu durant toute I'annee. Par ailleurs, dans les eaux 

salees et sur les echasses de paletuviers vivent regrouper des huitres Cassostrea gasar qui ont une 

grande valeur commerciale. 

La faune terrestre est composee des marnrniferes et des reptiles. Dans les ecosystemes terrestres 

vivent des reptiles dont les plus frequents sont le python royal (Python regius) appele Dangbe dans les 

viIIages. If est tris protege a cause de sa valeur culture//e "serpent totem"; il est rnoffensif. On y 

rencontre egalement le serpent boa gros python (Python de sebae) dont la longueur peut atteindre 7 

metres, II y a aussi la vipere (Djakpata) Causus sp, le naja ou "xlibo" tres dangereux par la 

caracteristique neuro-toxique de son venin. Ils affectionnent les milieux humides tout comme Ie Varan 

(Varanus niloticus), les crocodiles (Crocodylus niloticus) et des couleuvres (Psammophis sp). 

Quant aux mammiferes infeodes aux ecosystemes humides, les especes identifiees sont I'aulacode 

(Tryonomys svvinderianus) improprement appele "agouti", herisson, ecureuiI fouisseur improprement 

appele rat palmiste, singes, vervet (Cercopithecus aetHiyops) et le potamochere (Potamocherus 

porcus) qui existait dans la zone. Le lamantin {Tnchechus seneglensis) gros mammifere herbivore qu'on 

rencontre dans la basse vallee du Mono a Agbanakin et Heve. L'hippopotame (Hippopotamus amphius) 

peut etre observe le long du fleuve Mono a Granp-Popo. 

En matiere de faune aviaire, les especes les plus frequentes dans le secteur sont entre autres: 

dendrocygnes veufs (Dendrocygna viduata), sarceIIes a oreillons (Nattapus auritus), heron cendre 

(Ardea cinerea), chevaliers et guepiers retrouvees dans les marecages, tourterelles (Streptopefia 

semitorquata), piacs-piacs, guepiers a gorge blanche {Merops albicollis); traquets, guepiers, tisserins le 

Iong de la lagune cotiere; ibis (Plegadis falcinellus), calaos, glareoles, chevalier, heron, rale, busards, 

martins-pecheurs chevalier, heron, aigrette, busards, balbuzards-pecheurs, milan noir corvinelle, 

bergeronnette printaniere, hirondelles, guepiers, etc. dans les mangroves 

Cette faune aviaire est sujette aujourd'hui a d'importantes pressions notamment, fe braconnage, Ia 

destruction de leur habitat, le rarnassage des ceufs d'oiseaux, etc. Toutes ces ressources (floristiques et 

faunistiques) caracterisees constituent des atouts exploites par les populations pour la pratique des 

act~ivites economiques. 
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3 - COMMUNAUTES RlVERAINES ET AGTIVITES EGONOMIQUES 

Le site marin de Nazounme-Bouche de Roi est peuple d'une multitude de groupe socio cufturels dont 

les plus importants sont les Xwfa, les Pedah et les Gin. Ils constituent les groupes autochtones du 

secteur. Les brassages entre populations du fait des nombreuses migrations conferent aujourd'huf au 

secteur un creuset cufturel bien riche, Ainsi, plusieurs groupes socioculturels se rencontre aujourd'hui 

dans le secteur. Ces populations sont pour la plupart installees sur les rives du fleuve Mono et la lagune 

dans les villages supra identifies. Mais la population est inegalement repartie d'un village a un autre, 

Plusieurs activites economiques sont exercees sur le site par Ies populations habitant le site. La peche 

maritime et continentafe, la pisciculture en enclos ou en etang, le petit elevage, la porciculture, Ia 

commercialisation des produits agricofes et I'artisanat sont autant d'activites qui occupent les 

populations du site. En outre, le tourisme et les activites commerciales sont menes dans le secteur par 

les promoteurs de toute sorte, En effet, en dehors de ces groupes socioculturels qui peuplent la zone, il 

existe une multitude de commert;ants, promoteurs touristiques et de particuliers, qui participent a 

I'exploitation des ressources du secteur. 

L'agriculture dans Ie secteur est dominee la culture vivriere et le maraichage. Le systeme de production 

agricofe est essentiellement base sur fa culture du ma'&'s en tete de rotation, le manioc et le maraichage. 

Pour les cultures de contre saison, les populations font la culture des produits vivriers et les produits de 

maraichage telles la tomate, le piment, gombo, etc. et le manfoc en association avec le ma'Is, Cette 

agriculture se pratique sur fes cordons littoraux et les berges des Iacs et lagunes suivant des techniques 

traditionnelles et modernes. 

Dans le secteur, I'utilisation des intrants modernes et des techniques agricoles concerne: 

~ les intrants agricoles (semences selectionnees, engrais, produits phytosanitaires). Les 

semences selectionnees utilisees concernent surtout le ma'is, fe manioc, I'arachide, le niebe, la 

tomate, etc. ; 

~ les techniques agricoles (techniques traditionnelles); 

les outils utilises sont entre autre la houe, le coupe-coupe, la daba. 

Les activites piscicoles exercees dans le secteur sont essentieftement de la peche continentale 

pratiquee sur le lac Nokoue et la lagune de Porto-Novo, 

~ i. a pacha traditionneiie est surtout pratiquee avec des techniques iraditionneiies que soni: tiiet a 

52 



epervier, filet maillant, filet trainant, nasses a poissons et a crevettes, palangres balances a crabes, 

barrages a nasses, etc. Cette activite est I'apanage des populations Xwla et Peda. 

Les instruments varient des filets aux barrages. II s'agit des filets: epervier ou safou muni de plomb, 

Ahoule (filet barrage ressemblant au "Tonga" a la seule difference qu' il ne porte pas de plomb), 

EtHiyon, Alossoudokpo, Adangboto et des barrages: le exhau ou barrage a nasse pour poissons I'Adja 

ou nasse et Gle pour capturer les crabes (balance a crabes). 

La saliculture est une activite en regression dans le secteur d'etude, Elle est I'apanage de quelques 

groupes de socio culturels. Dans le secteur de Nazounme et Gbehoue, ce sont les Xwla qui s'adonnent 

en majorite aux activites salicoles. 

Le secteur dispose des grands attraits touristiques, irrationnellement exploites. L'activite touristique est 

plus ou moins developpee dans le secteur du fait des nombreuses potentialites touristiques et 

ecotouristique dont regorge la vile de Grand-popo, Mais cette activite ne contribue pas encore au 

developpement economique du secteur de sa non structuration. La pratique de ces differentes activites 

engendre des impacts sur les ecosystemes de I'aire marine de Nazounme/Gbecon, 

4 - PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX 

On assiste depuis quelques annees au comblement du fleuve Mono et de la lagune du a I'utilisation des 

engins de peche comme les "acaja" et autres techniques qui utilisent des matieres organiques. 

~ Par aiiieurs, ies pecheurs exercent une pression impodante sur ia vegetation pour ia fabrication des 

outils de peche (notamment les nasses acaja), II faut ajouter aussi que le bois — energie utilisee pour la 

fumure des produits de peche et autres usages provient des formations des formations vegetales. Or, 

ces formations notamment la mangrove servent d'habitat aux poissons et autres cretacees de meme 

que des oiseaux. 

Les sources de pollution identifiees dans le secteur de Nazounme/Gbecon sont entre autres Ies eaux 

usees d'origine domestique et les des dechets solides, y inclus les plastiques et les debris. 

A ces types de pollution, il faut ajouter celle lice a la concentration en phosphore, Elle est de 130 mg 

par litre d' eau avec un maximum de 1304. 69 dans la zone de deversement du phosphore au Togo, 

Cette concentration descend progressivement au fur et a rnesure qu'on s'eloigne du Togo pour devenir 

seulement 3. 97 mg par litre dans les eaux beninoises, un peu avant la frontiere Nigeriane. La figure 5 
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t 
montre I'effet du rejet de phosphate sur la biomasse algale dans les eaux du Golfe de Guin'. Apres 

les cites togolaises et ghanbennes, les cites bhninoises sont touchhes par I'effet du phosphate 

togolaise. 

l 
sa 

20O, O 

Figure 5: Biomasse algale des cites 

Les taux relativement Sieves de nitrates, de nitrites et de phosphates et la presence de r4sidus de 

pesticides, mneme organochlorhs (trbs rhmanents) dans les plans d' eau du Sud du Rnin sont 

rbvblateurs de I'utilisation de plus en plus trbs rhpandue de ces prodults chimiques pour le traitement 

des cultures chr&ihres au Sud et sont sources de pollution de tout genre dans I'espace crier du 

Benin. 

5- INCIDENCES DE LA CREATION DE CETTE AIRE MARINE 

Elles seraient entre autres: 

rbghnbration des hcosystbmes dhvasths: elle sera faciliMe essentiellement gree 0 Ia mise en 

deafens de ces bcosystbmes en y interdisant toute forme de pr4@vement; 

repeuplement de I'ichtyofaune: les condmons favorables 5 cet impact seront rhunies greece 0 

une gestion efficace des hcosysSmes les abritant et 5 une interdiction formelle de predation sur 

le site; 

rhapparition d'espbces disparues: une rhgbnbration complete des bcosysthmes du site cr6era 

les conditions optimales et favorisera le retour d'esphces qui en avaient auparavant disparu; 

repeuplement de la faune aviaire: les oiseaux riverains des bcosysthmes aquatiques pourraient 

revenir sur le site si les condiTions de leurs survies sont rbunies et si un suivi eificace leur est 

garanti; 

diminution des risques de pollution: L'accus limits au site permetlra de diminuer de fanon 

substantielle les risques de pollution, en parliculier ceux d'origine humaine. Mais il faudra 

54 



s'assurer dans le meme temps que des comportements nuisibles a I'environnement ne sont pas 

en cours en amont ou en aval du site. 

Les impacts negatifs potentiels seraient lies a la reglementation de la peche dans les aires protegees et 

leurs environs immediats, ce qui entrainera entre autre, une baisse des revenus des pecheurs 

concernes, 
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1 - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU SITE 

Le site de Avlekete-Togbin, d'une superficie de 1800 ha fait partie de la plaine cotiere qui est un 

complexe de cordons Iittoraux separes par des bas-fonds marecageux et des lagunes. If est traverse 

par la lagune cotiere appelee Djessin qui couvre une superficie de 12 km2, Ses fonds sont vaseux, 

limoneux ou sableux et sur ses rives se developpe la vegetation de mangrove a Rhizophora et Avicennia. 

Les differentes sources d'alimentation de la lagune sont en amont, les eaux continentales et en aval les 

eaux marines, Les eaux continentales proviennent du complexe Couffo - lac Aheme - Chenal Aho et le 

fleuve Mono. 

Le site est localise dans le domaine marginal a quatre saisons climatiques. En effet, les migrations du 

Front Intertropical (FIT) et les conditions oceaniques du rnois d'aout ont pour consequence dans le sud 

Benin I'etablissement de deux saisons des pluies bien distinctes et de deux saisons seches de durees 

inegales. La proportion des pluies varie de 40% a 65% pour la grande saison de pluie et de 18% a 30% 

pour la petite saison pluvieuse (Boko, 1988), L'humidite de I'air au niveau de ce site est relativement 

elevee et les hauteurs annuelles des precipitations varient entre 800 et 1400 rnm, ceci est du a la 

proximite de I'ocean. La temperature moyenne est de 27'C a Cotonou et a Ouidah et s'eleve en saison 

seche a 27, 7'C (Boko, 2004). 

Les sols peu evolues du site en bordure de la mer sur sables littoraux presentent des elements 

grossiers et une insuffisance en matieres organiques, en argile et pauvres en potasse. Ce sont des sols 

peu aptes a I'agriculture qui conviennent assez bien aux cultures arbustives. Selon Akoegninou (1981 

et 1999), les sols de la mangrove sont vaseux, sableux ou sablo-argileux et riches en matiere 

organiques. Les ecosystemes identifies sant sous une forte pression humaine (photo 7), 
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Photo 7. DsstrLIction de Rhizophora racemosa a Togbln 

Cliche: Adam S, Afars 2007 

2007 3 lo 

2 - DESCRIPTION DES ECOSYSTEINES DU SITE 

Le tableau Ill donne les coordonnhes gbographiques de I'aire marine 5 prot&ger entre AvM, kbS et 

Togbin. 

Tableau ill: Coordonnhes ghographique du site Avlhkhbh-Togbin 

Lon itude 

2'12'33 

2'12'29 

2 16 58 

2'16 57 

Latitude 

6'21 24 

6'20 33 

6'20 52 

6 21 19 

Source: CEDED-ONG, 2007 

Les hcosysthmes iden5fihs dudit site sont subdivisbs en deux: le milieu lagunaire et le milieu terrestre. 

Le milieu lagunaire supporte une v6g6tation de mangrove dont les palhtuviers tels: Rhizophora 

racemose et Avicennia genninans. Cette formation de mangrove est trbs dhgradhe du fait de la forte 

O emprise humaine. A ces iormacons vegetaies de ia mangrove, ii faut stouter ies espkces asscciess 
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telles; Dreparnocarpus lunafus, Acrostichum aureum, Paspalum vaginatum, Dalbergia ecastaphyllum, 

Cyperus articu/atus, Philoxerus vermicularis, Sesuvium portulacastrum, Phylanthus 

muellerianus, Phoenix reclinata, Cassipourea barteri, etc„Quand au milieu terrestre, nous avons une 

vegetation constituee de Coco nucifera, Elaeis guineensis, Anacadium occidentalis, etc. 

Ces differents ecosystemes du site constituent des habitats aux especes ichtyologiques, aviaires et non 

aviaires tres variees. Les especes ichtyologiques, les plus abondantes sont: Sarotherodon 

melanotheron, Tilapia guineensis (carpe), Efhmalosa fimbriata (Sardine), Hemichromis fasciatus, 

Chrysichtys nigrodigitatus (silure blanc) et Claria lazera (silure noir) Mugil cephalus appele mulct (espece 

marine qu'on peche dans la lagune en periode de basses eaux), Gerres melanopterus (gerres), Liza 

falcipinnis (mulct, provenant de la mer), Acentrogobius schegelii et Elops lacerta (guinee) etc. 

Quant aux crustaces, ils sont representes dans la lagune par la crevette (Penaeus duorarum). Le crabe 

nageur des lagunes (Callinectes latimanus) elle est abondante pendant la periode de forte salinite dans 

la lagune. Le crabe de terre (Cardiosoma armatum), il se trouve dans le milieu durant toute I'annee. Sur 

les echasses de paletuviers vivent regrouper des huitres Cassostrea gasar qui ont une grande valeur 

commerciale (Chodaton, 2005), 

Les especes aviaires identifiees sur le site sont: les chevaliers, les becassines, les herons (Bubu/eus 

ibis ou heron garde-bceuf, Ardeola ra/aides ou heron crabier, Egretta ardesiaca ou heron noir, Ardea 

cinerea ou heron cendre, Ardea purpurea ou heron poupre, Ardea goliath ou heron goliath, Buforides 

striatus ou heron a dos vert), les balbuzards pecheurs (pandion haliaetus ou balbuzard pecheur), les 

hirondelles, le milan noir, le canard arme (Sarkidiornis melansta). Dans les plantations vegetales 

(cocoteraie) que I'on rencontre sur le cordon littoral on trouve les merles, les pies (Ceryle rudis ou 

martin-pecheur pie), etc. en outre, les oiseaux ubiquistes tels que le moineau gris se rencontrent dans 

la localite de Togbin au niveau des habitations. 

Quand a la faune non aviaire, elle est representee par les reptiles dont le python royal, le python de 

sebae, le varan du Nil (Varanus ni/oticus), le cobra cracheur (Naja nigricollis) et diverses especes de 

viperes et de couleuvres. 

3 - COMPOSANTES kUMAINES 

Le site d'Avlekete-Togbin abrite une communaute constituee de divers groupes socio culturels pour la t plupart rurale. Les groupes socio culturels les plus important sont les Xweda, les Pedah auxquels 
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s'ajoutent les Fon, les Afzo, les Tofin, les Weme et fes Adja. 

Avec un effectif de 7511 habitants, la localite de Togbin est I'une des plus peuplee du site. Selon les 

populations cette situation serait due a Ia presence dans la locality d'un certain nornbre infrastructures 

socio-communautaires. En effet, Togbin est la seule localite qui dispose de (8) ecoles primaires un 

college. Quant a la Iocalite d'Avlekete, elle est encore tres peu peuplee et presente des caracteristiques 

rurales. 

La rnajorite des communautes vivantes sur le site confirment I'inexistence des sources 

d'approvisionnement en eau potable. En effet, I'eau, pose un probleme sur le site d'etude, La plupart 

consomme I'eau de puits qui a un taux de salinite impropre a la consommation, c' est-a-dire que les 

eaux ont une teneur en sel qui varie entre 2 et 1G g/L (Folly, 1991). L'obtention de I'eau potable, par les 

populations, se fait apres avoir parcouru des distances de kilometre avec Ia pirogue. 

Les centres de sant@ identifies sont pour la plupart prives, ils sont mal equipes et sont situes a une 

distance tres eloignee de certaines agglomerations. Les communautes preferent se soigner a I'hopital 

de zone de Ouidah afin de bbneficier des soins plus appropries, Le site est insalubre a cause de 

I'elevage des pores, du rejet des dechets menagers non loin de la Iagune. II faut aussi mentionner le 

manque des toilettes sur le site, 

Les ecoles du site sont a rnajorite prwees, rares sont publiques. 0'une part, la population environnante 

n'arrive pas a inscrire leur enfant du fait de I'eloignement de I'ecole, d'autre part la non disponibilite des 

ressources financieres, d'ou I'orientation des enfants vers la peche, le maraichage et les activites 

salicoles malgre la gratuite de I'ecole. 

Le site est domine par une installation des cabines telephoniques. Ces installations permettent a la 

couche juvenile de subvenir a leur besoin. 

Sur ce site, les ressources naturelles sont utilisees par les populations sans aucun respect des Iois et 

interdits. Selon fes populations riveraines, c' est fa pauvrete qui est la base de la regression des 

ecosystemes, Les conditions de vie sont deplorables, ce qui amene les jeunes a deserter le site pour 

aller vers Ies viilles en quete de travaille plus remunbrateur. Ces jeunes s'adonnent a la conduite des 

motos, aux dechargements des navires au port de Cotonou ainsi qu'a la vente des cartes de recharge, 

de I'eau, des joumaux, etc. dans les grands carrefours de Cotonou. 
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Les activites exercees sur le site sont la peche, les activites salicoles, le maratchage, I'elevage des 

pores et de la volaille, etc, Ces activites sant exercees en grande partie par les Pedah, Xwla et fon. En 

effet, scion 30% des populations enquetees la mise en place des aires marines entratnera une sorte de 

conf lit entre elles. Parce que sa mise en place ne sera pas acceptee de tous, Pour d'autres, les aires 

marines a proteger permettront une conservation des especes ichtyologiques et aviaires, ainsi que 

I'explosion du tourisme. 

4- ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les populations du site exercent diverses activites notamment I'agriculture, la peche, les activites 

salicoles, le commerce, le tourisme, etc. 

L'agriculture est une activite de substitution qui est pratiquee sur les cordons littoraux, les berges de la 

lagune du site. 

Les cultures vivrieres sont concentrees autour du mats, du haricot, du manioc, etc, A cela s'ajoute la 

culture des produits maratchers, tels que pasteque, 1'aubergine, melon, oignon (Aiium cepa), tomate 

(Lycopersicom esculentum), piment (Capsicum frutescens), carotte (Daucus carotta), pasteque 

(Colocynthis citruldus), piment, melon, gombo, les legumes, etc, , qui le plus souvent etendues aux 

villages des anciennes aires de mangrove (Barnisso, 2006). 
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Photo 8. ' 
Champ de manioc situb entre les formations de mangrove 4 Yadhgba 

Cliche: Bamisso, Mars 2007 

II faut souligner bgalement les cultures de rente notamment les ofhagineux comme les cocotiers et Ies 

palmiers 0 huile. Les plantations de cocoteraie sont acquises depul des sihcles. Mafgrb Ieur faibie 

taux, les palmiers abattus servent 0 Ia prhparation de boisson locale. 

La psyche joue un rble primordial dans la vie des populations du site compte tenu de sa contribution 6 la 

rhduction du ch6mage et 0 la satisfaction des besoins des populations. En effet, la psyche continentale 

est pratiquhe sur la lagune c0tihre en majorft4 par les hommes qui se chargent de monter les engins de 

psyche alors que Ies femmes se chargent de Ia transf'ormation des produits halieutiques et de leur 

commercialisation. En rhalith, il s'agit d'une psyche qui se dhroule de falcons trhs artisanales avec 

I'utilisation des moyens techniques traditionnelles. Les bquipements de psyche utilfshs sont: les filets, 

I'hamegon, les nasses, Ies trous A. poisson, les pares 5 branchages, Ia p@he 5 I'hpervier. 

Les espbces phchhes sont les crabes de terre, crabes nageurs des Iagunes, des crevetles, les silures 

blancs (Chnsytis) et noirs (Clarias), les tiiapia, le mulct. . . . 

L'blevage de case est pratique presque par toute la population. II concerne: blevage des porcins; 
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Olevage de la volaille, hlevage des caprins, par ailleurs I'exploitation des prairies inondables favorise 

I'blevage des bovins (race lagunaire trypanotolbrante) qui est I'apanage des peuhl. En effet, 

I'agriculture est souvent associate 0 I'Olevage car cette dernihre fournit la fumure utilize pour ferbliser 

les sols et les planches des phrimhtres maraichers, 

L'exploitalion artisanale du sel y est regalement fortement dhvelopphe. On doit cetic active aux Xwla 

originaires des plah:aux d'Adja et venus Otablir leur derneure sur les lagunes chtihres. Ils ont longtemps 

conserve le monopole de la production de sel (photo 9) et de son commerce. 

a 
Photo 9: PreparaHon du eel ignigene (a) et bois de mangrove (b) a Houndodji 

Cliche: Bamisso, Mars 2007 

'f "3 1Q 

A ces secteurs d'ac5viSs, il faut ajouter le tourisme qui joue un rIe essentiel dans la vie des 

populations. Elle est princlpalement due 4 I'existence des bcosysthmes de mangrove, les for0ts et les 

sites sacrhs qui prbserlte un esthhtique du fait de sa composition en esphce aviaire et floristique. A 

~ cela, s'ajoute ia plage de cocoteraies qui mpresentent un lieu privilegik de ioisir et de divertissement 

ainsi que les lieux de fabrication de sel ignigbne qui sant largement appr4eihs par les touristes, 

5- PROBLEINES ENVIRONNEIJIENTAUX 

La degradation des hcosyst6mes dv site est live essenliellement aux diverses ac5viSs qu'exercent les 

populations telles les activities salicoles qui entrafnent la diminution des aires de mangrove. Cetle 

degradation entraTne une reduction de la faune aviaire et ichtyologique du fait que la mangrove joue un 

rhle d'habitat et participe 5 la protection de la biodiversiS aquatique. En dehors de la dhgradalion de la 

mangrove sur le site, il importe de mentionner hgalement celle des autres esp6ces floristiques teHes: le 

cocos nucifera, elaeis guineensis, etc. 

~ La pounces demographique dans ies viiies cdtieres est ia principate cause de ce type de poiiueon 



marine, Elle resulte des difficultes liees a la gestion des dechets solides et liquides, La plupart des 

ordures menageres sont jetees sur Ia berge de Ia lagune par fes populations, faute de structure chargee 

de la collecte des dechets menagers ou entasses dans fes concessions pour eviter les inondations, 

Les eaux usees domestiques restent I'une des sources de pollution les plus importantes affectant le 

miheu littoral. En effet, il n'existe pas un systeme d'evacua'tion des eaux usees sur le site. 

Toutes les eaux usees sont deversees dans la nature ou a I'interieure de la cour des concessions. Ces 

eaux usees rejetees dans la nature polluent les cours d' eau et constituent les gites larvaires de 

moustiques et d'autres vecteurs de maladies (mouches, blattes, . . . ) creant des nuisances aux 

populations et engendrant du cout, un fort taux de prevalence de paludisme (34% des causes de 

~ necouts aux soinsj. Aves une infiittation sieves, ces eaux penettent ie soi et poiiue ia nappe ptttealique. 

Les activites agricoles sont pour une grande partie responsable de la'pollution par les nutriments, Ies 

polluants organiques persistants et les pesticides. En effet, le ruissellement sur les terres agricoles 

mene des pesticides jusqu'au cours d' eau. La plupart de ces contaminants constituent des menaces 

significatives pour I'environnement marin, Ainsi, la pollution de la Iagune se revele a la fois organique, 

chimique et bacteriologique. 

L'erosion pour sa part, est un phenomene qui se materialise par des reculs de la ligne de rivage variant 

en moyenne entre 3 et 4 metres par an. Ce phenomene est Iie aux facteurs naturels et anthropiques. Le 

faible marnage, I'elevation du niveau de la mer ont eu pour consequence un recul lent de la cote depuis 

plusieurs decennies, Les activites recreatives et touristiques associees aux differentes infrastructures 

installees le long de la cote accelerent le processus de degradation de la cote. 

6- INCIOENCES DE LA CREATION DE CETTE AIRE MARINE 

Selon les populations des loca(itis du secteur et une analyse multicriteres, la creation de 1'aire marine 

protegee d'Avlekete-Togbin aidera a une: 

~ Conservation et protection de la biodiversite; 

~ Valorisation des ressources naturelles; 

Reduction de la degradation du couvert vegetal; 

~ Creation de zone de biosphere. 

Toutefois, on pourrait assister a un deplacement de certains temples de divinite, a une fermeture de 

certains sites d'activites salicoles et a une interdiction des activites piscicoles par endroits dans le 
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secteur Avlekete-Tog bin. 

Pour une reussite de la mise en o. 'uvre des aires marines, il faudrait une implication des populations a 

travers une creation des comites mixtes de gestion; un suivi ecologique de la biodiversite. 
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SITE 3: 
AIRE MARINE D'AVLEKETE 

67 



VERS LOKOSS'A 1'48 VERS SOHICON 2'24 VERS KKTO U 2 42 

DAN' Ot e':. . ' 

~, O-NI, . -gE-gP': 

t. , h v 

C 

NIGERIK 

Gbhh 
0, ". a fC 

1 

oghin - COTONOU 

e 
frontiere 

te con\a\ 

Ohei-o&: GRAND-Wopo A T L A N T I, Q U E 

6'18 

Chef-Lieu, de commune 

Aire proposee 

Route bitumee 

Piste principale 

Route de peche 

Autre piste carrossaitte 

Chemin de fer 

Plan d' eau 

4 
t f chelle 

14 

2 24 

21 
Kilometers SourceS; -Itnage Ooogle 2006 

- Donnhes de terrain, 2007 

Realisation: CEDED 
Edition Mai 2007 

2'42 



1 - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU SITE 

Le site retenu pour la creation d'une AMP a Avlekete se trouve sur des cordons dunaires exondes, 

separes par des depressions inter dunaires paralleles a la cote et des bas-fonds. Ces cordons ont ete 

formes lors des differentes etapes du retrait de la mer. Il est caractense par un relief globalement 

homogene. L'altitude est assez faible avec des cotes oscillant entre 0 et 5m. Parfois des points situes 

en dessous du niveau de la mer peuvent etre releves. Le sol est constitue essentiellement de sables 

bruns plus ou moins recents (quaternairej. 

Ce site, de par sa situation beneficie d'un climat de type subequatorial avec un regime bimodal 

~ caracterise par deux saisuns des piu ice ei deux sech es, 

L'hydrographic du milieu est constituee essentiellement de la lagune cotiere et de son lit majeur d'une 

part, et de I'Ocean atlantique d'autre part, Les populations du site etudie vivent en general sur les 

berges de la lagune ou elles se livrent a I'essentiel de leurs activites econorniques. La nappe phreatique 

se trouve a proximite de la surface du soi dont la permeabilite elevee facilite I'infiltration des eaux usees 

et pluviales, favorisant de ce fait la pollution. 

Le site propose pour la creation de I'AMP est situe entierement dans I'arrondissement d'Avlekete. Limite 

au Nord par la lagune et le village de Kpota, a I'Est par le hameau d'Ahlobe, au Sud par la mer et a 

I'Quest par le harneau de Zunwime, Avlekete est localisee au sud-est de la ville de Ouidah et au sud de 

Ia commune eponyme, Les limites du site retenu sont quatre points qui sont repartis comme suit: le 

quartier Fandji a Agbanzinkpota, le harneau de Togbo, I'embarcadere d'Avlekete et le pont de bois 

d'Avlekete, Les coordonnees de ces quatre points sant; 

Tableau IV: Coordonnees des localites frontieres du site de I'AMP 

2'5'12 
2'14'6 
2'13'34 
2'4'58 

Lon itude 

6'19 35 
6'20 43 

Latitude 

Source: CEDED-ONG, 2007 
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2 - DESCRIPTION DES ECOSYSTEINES DU SITE 

Sur le site, on rencontre deux types d'hcosystbmes: les hcosysthmes lagunaires et ceux terrestres. Le 

milieu iagunaire supporte une v6gbtation de mangrove dont les palhtuviers tels: Rhizophora racemosa 

et Avicennia genninans. Cette formation est sujette 4 une forte pression anthropique. A ces formations 

vhghtales de mangrove, il faut ajouter les espbces associates telles: Drepamocarpus lunatus, 

Acrostichum auraum, Paspalum vaginatum, Dalbergia ecastaphyllum, Cyperm articulatus, Philoxerus 

vermiculan's, Sesuvium portulacastrum, Phylanthus muellerianus, Phoenix reclinata, Cassipourea 

barten, etc. 

I ~ 

Photo $0: formations herbacees associates 4 ia mangrove a Togbo {1) et formation de cocoteraie en 

bordure de la lagune {2) 

Cliche: BOKO G. , Mars 2DOT 

Ces di%rents hcosysthmes constituent des habitats 5 des esphces ichtyologiques, aviaires et non 

aviaires trhs varies. Pour ce qui est des espbces ichtyologiques les plus reprbsenthes sont: 

Sarotherodon melanotheron, Tilapia guineensis (carpe), Ethmalosa timbriata (Sardine), Hemichromis 

fasciatus, Chnfrsihtys nigrodigitatus (silure blanc) et Clanas lazera (silure noir) Mugil cephalus appelb 

mulct (espbce marine qu'on psyche dans la lagune en phriode de basses eaux), Gerres melanopterus 

(gerres), Liza falcipinnis (mulct, provenant de la rner), Acentrogobius schegelii et Elops lacerta (guin'), 

etc. 

Quant aux crustacbs, ils sont reprhsenths dans la lagune par la crevette (Penaeus duorarum). Le crabe 

nageur des lagunes (Callinectes latimanus) est plus rencontre pendant la phriode de forte salinith dans 

la lagune. Le crabe de terre (Cardiosoma annatum), se trouve dans le milieu durant toute I'annie. Sur 

les bchasses de pNtuviers vivent regrouper des huitres Cassostrea gasar qui ont une grande valeur 
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cornmerciale (Chodaton, 2005), 

Les especes aviaires identifiees sur le site sont: au niveau des mangroves, on rencontre les chevaliers, 

les becassines, les herons (Bubuleus ibis ou heron garde-bo. uf, Ardeola ralaides ou heron crabier, 

Egretta ardesiaca ou heron noir, Ardea cinerea ou heron cendre, Ardea purpurea ou heron poupre, 

Ardea goliath ou heron goliath, Butorides striatus ou heron a dos vert), les balbuzards pecheurs 

(pandion haliaetus ou balbuzard pecheur), les hirondelles, le milan noir, I'ervinelle, le canard arme 

(Sarkidiornis melansta). Dans les plantations vegetales (cocoteraie) que I'on rencontre sur le cordon 

littoral on trouve les merles, les martins-pecheurs, les calaos, etc. 

La faune aviaire rencontree au niveau des habitations est dominee par les oiseaux ubiquistes. Quand a 

la faune non aviaire, elle est representee par les reptiles dont le python royal, le python de sebae et le 

varan du Nil (Varanus ni%ticus). 

Les tortues marines se trouvent dans tous les oceans tropicaux et temperes-chauds. Elles habitent les 

eaux peu profondes le long des cotes et autour des iles. D'apres Fischer et al. (1981), les tortues 

marines de I'Atlantique centre-est comprennent 2 families, 5 genres et 6 especes (Caretta caretta 

caretta, Chelonia mydas mydas, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys kempii, Lepidochelys olivacea, 

Dermochelys coriacea coriacea). Les deux families: Chelonidae et Dermochelidae sont souvent 

pechees accidentellernent sur les cotes du Benin. Quatre especes sont rapportees sur les cotes 

beninoises par I'ONG Nature Tropicale. II s'agit de la tortue olivate Lepidochelis olivacae, de la tortue 

luth Dermochilys coriacea, de la tortue verte Chelonia mudus et de la tortue imbriquee Reitmocheiys 

imbricata. Cette ONG contribue a la garde des populations de tortues marines par la mise en place des 

~ comites tocaux d'ecogarde et des encios d'incubation. 

3 - ACTIVlTES ECONOMIQUES 

L'activite la plus exercee demeure la peche lagunaire et maritime. En effet, Avlekete se trouve entre la 

mer et la lagune. Presque tous les hameaux se trouvent le Iong de la plage, d'autres sont dissemines 

dans les marais. La peche maritime occupe surtout les jeunes qui I'ont appris pres des Popo et des 

Adja installes sur la cote, Diverses techniques sant utilisees pour la peche. Dans la lagune, les 

pecheurs utilisent le filet, mais la technique de I'acadja a fait son apparition dans ce milieu. 

L'agriculture est une agriculture de subsistance. On note la culture des produits maraichers (les 

~ cucurbitacees et ies sotanaceest„des iegumineuses et des tubercuies. La cuiture du ma'is est aussi 

pratiquee. Les cocoteraies etaient un heritage de Azonzi. Ce n'est que recemment que les populations 
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ont commence cette activith. Les cultures se font entre mer et marhcages, 

La production de sel est I'une des principales activNs ghnhratrices de revenus des femmes, suivie de 

la vente des noix de coco. 
1 

4 - PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX 

Toutes ces activitbs ont divers impacts sur I'environnement La dhforestation de la mangrove est I'un 

des pius shrieux problhmes environnementaux. Elle est due en majeure partie 5 I'usage de la mangrove 

comme bois de feu pour Ia production du sel ou pour la cuisine. Elle a pour consequence Ia disparition 

des fraybres pour les poissons et par retombbes une diminution de la population piscicole. 

~/re 
' 4. ~ 

'I. I 

I 

r 

I 
p 

p. . i' 

Photo 11: Formation de mangrove decimee a Avlekete 

Cliche: BOKO G. , Mam 2007 

A ce prob8me, il faut ajouter la problbmatique de I'assainissement. Elle dhcoule d'une mauvaise 

gestion des dhchets solides et managers. L'utilisation de discharges publiques qui ne font I'objet 

d'aucune forme de contr5e, additionnhe 5 la nhgligence des populations et la divagation des animaux 

contribue 0 aggraver ce fait 
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En outre, on a assiste de plus en plus a la pollution de I'eau, Elle est due a I'introduction de substances 

nocives dans les ecosystemes aquatiques. II peut s'agir de d5chets liquides, de dejections humaines ou 

anirnales. Ces substances causent des nuisances aux vegetaux et aux animaux qui occupent ces 

differents ecosystemes, 

5- INCIDENCES DE LA CREATION DE CETTE AIRE MARINE 

La mise en place de cette marine aidera a: 
~ Ia regeneration des ecosystemes devastes; elle sera facilitee essentiellement grace a la mise 

en defens de ces ecosystemes en y interdisarit toute forme de prelevemerit; 

~ au repeuplement de I'ichtyofaune; les conditions favorables a cet impact seront reunies grace a 

une gestion efficace des ecosystemes les abritant et a une interdiction formelle de predation sur 

le site; 

~ a la reapparition d'especes disparues: une regeneration complete des ecosystemes du site 

creera les conditions optimales et favorisera le retour d'especes qui en avaient auparavant 

disparu, 
' 

~ au repeuplemerit de la faune aviaire: les oiseaux riverains des ecosystemes aquatiques 

pourraient revenir sur le site si les conditions de leurs survies sont reunies et si un suivi efficace 

leur est garanti; 

~ a la diminution des risques de pollution; L'acces Iimite au site permettra de diminuer de fanon 

substantielle les risques de pollution, en particulier ceux d'origine hurnaine. Mais iI faudra 

s'assurer dans le meme temps que des comportements nuisibles a I'environnernent ne sont pas 

en cours en amont ou en aval du site. 

En plus de tous ces avantages, cette AMP pourraient aussi: 

etre un element pouvant contribuer de maniere significative a la gestion d'especes ayant des 

besoins particuliers. Cela peut comprendre la protection de stades biologiques critiques, 

comme, par exemple, la protection des frayeres; 

fournir un cadre contribuant de maniere significative a la gestion des especes qui ont des 

besoins de gestion particuliers, notamment les grands migrateurs, et a la gestion des 

ecosystemes et des habitats 



Mais la mise en place de cette aire pourrait engendrer une 

interdiction de peche dans les aires protegees et leurs environs irnmediats pour un certain 

temps; 

un deplacement de la menace sur les ecosystemes de ces endroits; le deplacement de la 

pression sur un autre ecosysteme reportera les menaces existant sur le precedent site vers le 

nouveau, L'ideal serait de trouver des solutions alternatives aux populations en leur proposant 

par exemple du bois issu de plantations prevues pour cet effet, 



SITE 4: 
AIRE A PROTEGER DU LAC NOKOUE 
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1 - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU SITE 

Le site du lac Nokoue, d'une superficie de 339 ha est situe au sud de la lagune de Porto-Novo (de la 

frontiere du Nigeria jusque dans les banlieues est de Cotonou), II est constitue d'un complexe 

marecageux qui a sert de lieu de passage et de refuge aux trafiquants de produits petroliers et autres 

contrebandiers, a la peche et a la pratique du maraichage, 

Tableau V '. Coordonnees geographiques du site de Djeregbe-Abomey-Takplipko 

Lon itude 
2' 21' 15, 7212u 
2' 21' 51, 2424u 

2' 21' 59, 3028u 
2' 2'I' 22, 374u 

Lat&tv de 
6' 24' 53, 7876n 
6' 25' 3, 1944u 

6 24'23, 886u 

6 24' 14, 4756e 

2- DESCRIPTION DES ECOSYSTEMES DU SITE 

Le Iac Nokoue (Nonxwe) est, de par sa superficie (150 km'), le plus important lac du Benin, II est 

alimente par les eaux de I'Oueme et de la So. C' est le resultat du surcreusement de la basse vallee de 

I'Oueme au cours des transgressions marines quaternaires, Sa communication naturelle avec I'ocean a 

ete coupee par une fleche et reouverte artificiellement aux hautes eaux depuis le 21 septembre 1885. 

Le maintien de la passe depuis la construction du port de Cotonou et les techniques de peche acadja 

pratiquee par les populations Toffin de Ganvie et de Zogbo, ont largement modifie les conditions 

hydrodynamiques, physico-chimiques et ecologiques du nlac". La lac Nokoue communique avec la 

lagune de Porto-Novo au niveau du canal de Totche. 

La prairie aquatique se rencontre sur certains cordons en aval du lac Nokoue, a Seme, Ketonou a 

Abomey-Takplikpo. Les especes dominantes sont Paspalum vaginatum, Cyrtosperma senegatensis et 

Cyperus articuiatus, Typha australis et Cyperus striatus. Ce sont de formations marecageuses. 

La mangrove est le paysage des plans d'eaux saumatres, Elle constitue une formation speciale 

halophile qui peuple les rivages sur des sois vaseux, hydromorphes et asphyxiques (Toffi, 1990), Dans 

~ ie secteur, ies formations de mangrove ont ete pratiquement detruites. Les especes qui constituent ie 
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peuplement de ce milieu sont Rhizophora racemosa, Avicennia africana, Avicennia nitida, Dalbergia 

ecastaphyllum, Laguncularia racemosa, Drepanocarpus lunatus et Phoenix reclinata 

Cet ecosysteme vegetal precedemment decrit est sous I'emprise d'une pression demographique de 

plus en plus croissant. 

3 - COMMUNAUTES RIVERAINES ET ACTIVITES ECONOMIQUES 

Dans le lac Nokoue et la lagune de Porto-Novo, le nombre de pecheurs a considerablement evolue. En 

1987 leur nombre etait de 11400 pour le Iac Nokoue et 2400 pour la lagune de Porto-Novo. Ce nombre 

a augmente considerablernent en 1997 et a atteint12 452 pecheurs pour le lac Nokoue. 

Le tableau ci-apres montre I'evolution du nombre de pecheurs et I'evolution de la densite sur le iac 

Nokoue 

Tableau Vl. Effectif des pecheurs par plan d' eau en 1987 et en 1997 et la densite au km' au cours de ces 

memes annees 

Plan d' eau Super (km') 

Nombre de pecheurs Densite au km' 

1987 1997 taux (%) 1987 1997 

Lac Nokoue 150 11 400 11 452 0, 46 76 76 

Source: Direction des peches, Etude d'amenagement des plans d' eau, 1999 

En 1986/1987, le nombre de pecheurs dans le Sud Benin etait de 30650. Dix ans plus tard ce nombre 

se chiffre a 39172, soit un accroissement annuel de 2, 8%. Neanmoins cet accroissement varie 

considerablement d'un plan d' eau a I'autre, indiquant les mouvements migratoires. II est de 0, 05% au 

lac Nokoue, et 13, 07% dans la lagune de Porto-Novo. La densite des pecheurs au kilometre carre est 

de 76 pour le lac Nokoue et 185 pour la lagune de Porto-Novo en 1997. 

Piusieurs activites economiques sont exercees sur le site par les populations Toffin, Fon, Gun, Yoruba 

etc. Ces populations exercent des activites dans le secteur de I'agriculture, de la peche, et de 

I'exploitation des carrieres. 

En outre, le tourisme et les activites commerciales sant menes dans le secteur par les promoteurs de 
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I 
toute sorte. En effet, en dehors de ces groupes socioculturels qui peuplent la zone, il existe une 

multitude de commerqants, promoteurs touristiques et de particuliers, qui participent a I'exploitation des 

ressources de la zone. 

L'agriculture dans le secteur est dominee par le maraichage (piment, tomate, oignon), la culture des 

produits vivriers tels les cereales (mais notamment) les tubercules (rnanioc, patate douce) et les 

legumineuses (niebe). Cette agriculture se pratique sur les cordons littoraux et les berges des lacs et 

lagunes suivant des techniques traditionnelles et modernes, Dans le secteur, I'utilisation des intrants 

modernes et des techniques agricoles concerne: 

~ les intrants agricoles (semences selectionnees, engrais, produits phytosanitaires). Les 

semences selectionnees utilisees concernent surtout le mais, le manioc, I'arachide, le niebe, la 

tomate, etc. ; 

~ les techniques agricoles (techniques traditionnelles); 

~ les outils utilises sont entre autre la houe, le coupe-coupe, la daba. 

La peche traditionnelle est surtout pratiquee avec des techniques traditionnelles que sont: filet a 

epervier, filet rnaillant, filet trainant, nasses a poissons et a crevettes, palangres balances a crabes, 

barrages a nasses, etc. Cette activite est I'apanage des populations Toffin et Gun, 
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Photo $2: Constitution du pare acadja dans le lac itlokoue 

Cliche: Adam S, mars, 2007 

Le secteur dispose des grands attraits touristiques, irrationnellement exploiters. Dbcrire Ganvjh 

En plus des activists 6conomiques cites supra, il y a la vente informelle des hydrocarbures, ac5vitk 

~ d'une grande ampieur notamment dans fe rang des jeunes chitmeurs qui occupe une piece importante 

dans I'bconomie du secteur. La localiS de Abomey-Takpfikpo est I'un des plus importants points de 

discharge des praduits pbtroliers en provenance du Nigeria. 

4 - PROBLEMES ENVlRONNEMENTAUX 

Les activities libes 0 la psyche ont des incidences directes ou indirectes sur les 6cosyst6mes. Entre 

autres on a: 

~ le comblement du lac et de la lagune de 0 I'utilisation des engins de psyche comme les "acaja" et 

sutras techniques qui utiiisent des msgeres organiques, dont rugttsagon est presque generatisge par ies 
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populations, La decomposition des matieres organiques engendre des vases qui se deposent dans le 

fond des dits plans d' eau; 

~ la pollution du lac et de la lagune par les materiaux utilises par les pecheurs et autres dechets 

domestiques de ces derniers qui sont jetes sans aucune precaution. A cela s'ajoutent les matieres 

fecales deposees dans lesdits plan d' eau, Des mesures d'hydrocarbures effectuees dans des 

echantillons de sediments preleves dans la lagune de Cotonou (lac Nokoue) ont montre un 

accroissement des concentrations d'un facteur de 1 a 100 entre 1986 et 1992 (Socio, 1986; 

Ayadokoun, 1992). Ces teneurs, relativement elevees ces dernieres annees, sont dues aux 

deversements resultant d'une part de la vente des produits petroliers sur la lagune, et d'autre part, du 

transport des residus d'hydrocarbure par les eaux residuaires (eaux de ruissellement) provenant des 

localites riveraines (Cotonou, Abomey-Calavi), 

~ la degradation du couvert vegetal du fait de la ponction incontrolee par les populations pour 

la fabrication de leurs outils de peche (notamment les nasses acaja), 

II faut ajouter aussi que le bois — energie utilisee pour la fumure des produits de peche et autres usages 

provient des formations vegetales. Or ces formations notamment Ia mangrove servent d'habitat aux 

poissons et autres cretacees de meme que des oiseaux; 

~ la surexploitation des ressources halieutiques consecutive a la croissance demographique des 

populations de pecheurs d'une part et I'utilisation des techniques et engins prohibes (parce qu'ils ne 

respectent pas le principe de la production durable) de I'autre part; 

En dehors de I'entrave a la migration, le comblement et I'appauvrissement du lac Nokoue 

qu'engendrent ces pratiques, des conf lits parfois sanglants sont enregistres entre les pecheurs 

pratiquants et les non pratiquants creant ainsi un climat d'insecurite sur lesdits plans d' eau, 

Du reste, les activites de peches engendrent des deconvenues environnementales aux repercussions 

prejudiciables a la durabilite des ecosystemes. 

5 - INCIDENCES DE LA CREATION DE CETTE AIRE MARINE 

Selon les populations des localites du secteur et une analyse rnulticritere, la creation de I'aire marine 

protegee du Lac Nokoue aidera a une: 

~ Conservation et protection de la biodiversite; 



~ Valorisation des ressources naturelles; 

~ Reduction de la degradation du couvert vegetal; 

Creation de zone de biosphere. 

Toutefois, on pourrait assister a un deplacement de certains temples de divinite, a une fermeture de 

certains sites d'activites salicoles et a une interdiction des activites piscicoles par endroits dans le 

secteur Avlekete-Togbin. 

Pour une reussite de la mise en ceuvre des aires marines, il faudrait one implication des populations 0 

travers une creation des comites mixtes de gestion; un suivi ecologique de la biodiversite. 
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Conclusion 

La region cotiere du Benin abrite pres de 50% de Ia population de notre pays, Elle couvre trente (30) 

circonscriptions administratives et s'etend sur 8692 km2, soit environ 7, 7% du territoire national. Elle se 

compose d'ecosysternes qui constituent une richesse unique, aussi bien du point de vue 

environnemental que du point de vue socio-economique que strategique, En effet, la region cotiere est 

le support de nombreux amenagements; port; aeroport, amenagements touristiques formels ou 

informels; industries; pares de vente de vehicules d'occasion; plantations. Ainsi, de gros appetits 

antagonistes se disputent-ils un espace limite. D'une maniere generale, cette cotiere remplit quatre 

fonctions principales: la fonction de production; la fonction d'espace; la fonction de regulation et la 

~ fonction cutlturetltle. 

Mais les differentes activites influent negativement sur I'etat environnemental des ecosystemes de la 

region cotiere devant abriter les differentes aires marines a proteger. Cette influence se traduit par la 

degradation des ressources naturelles du site, la pollution des plans d' eau et la degradation du couvert 

vegetal. Plusieurs mesures sont prises par les populations et les autorites adrninistratives pour proteger 

les ecosystemes du secteur. L'application effective des reglementations pourrait renforcer la protection 

de ces ecosystemes et Ieur utilisation pour I'arnenagement des Aires Marines Protegees (AIVIP) de la 

cote beninoise. 

L'usage inadequat de cet espace conduit irremediablement a des degradations irreversibles. Selon 

Bamisso (2006), environ 38 % des ecosystemes cotiers tels que les mangroves se trouvent sous la 

menace des amenagernents divers et rejets de dechets. La destruction continue de ces ecosystemes 

constituera une catastrophe ecologique majeure au plan national, regional voire mondial. 

La plupart des populations rencontrees sur le site sont favorables a I'idee de I'amenagement et de la 

valorisation du secteur a condition que tout projet d'amenagement preserve leurs activites economiques 

et leurs habitats. Ces populations souhaitent une gestion integree de I'Aire Marines Protegee (AMP) qui 

procedera a un partage equilibre des revenus. 
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ANNEXE 1 

CARTES DES SITES PRELIMINAIRES 
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ANNEXE 2 

TOURNEE D'INFORMATION SUR LA CREATION DES ZONES OE AIRES 

MARINES PROTEGEES DANS LES COMMUNES DE GRAND-POPO, 

KPOMASSE OUIDAK, ABOMEY-CALAVI 

INTRODUCTION 

La zone cotiere et marine est un ensemble d'ecosystemes extremement productifs et est d'une 

importance demographique, economique et ecologique tres appreciable, 

Les potentialites extraordinaires de la zone cotiere et marine beninois permettent de supporter 

plus de 50 % de la population beninoise, bien que cette zone ne couvre que environs 10 % du territoire 

national. 

A la suite du diagnostic de la gestion de cette zone, il a ete constate qu'elle fait aujourd'hui face 

a des problemes reels et profonds notamment, des problemes environnementaux, socio-econorniques, 

institutionnels et juridiques en plus de la surexploitation des ressources naturelles, C' est pourquoi le 

present Projet envisage la creation des Aires Marines Protegees afin de concevoir une strategic de 

gestion durable et concertee vis a vis des activites de la pecherie. 

Le principal objectif de la presente tournee d'information est de promouvoir la creation des 

Aires Marines Protegees dans la zone cotieres et marines du Benin. 

Specifiquement, il s'agira de: 

Informer les populations riveraines des aires specifiques, determinees a partir des connaissances 

scientifiques averees et une enquete sommaire aupres des sages connaissant les valeurs cultuelles et 

ecologiques de ces aires, de I'idee d'une creation d'aires protegees marines et cotieres 

Informer ces populations des ecosystemes naturels identifies (marecages, forets sacrees, marres 

sacrhes, etc. ) dont regorgent ces localites ciblees; 

Recueillir les informations sur I'evolution de ces ecosystemes depuis leur existence jusqu'a nos 

Pours, 
' 

Informer les personnes rencontrees sur Ies avantages et les principes qui regissent I'installation, 

I'amenagement de ces aires; 

Recueillir les impressions de ces personnes relatives a I'acceptation de la faisabilite ou non dudit 

projet dans la localite; 

Discuter des possibilites de choix de ces Aires Marines Protegees avec les populations. 
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Le present rapport s'articule successivement autour de la methodologie adoptee, les resultats et 

dlscusstons. 

1- METHODOLOGIE 

L'approche methodologique utilisee pour cette activite presente deux phases: 

Phase des Entretiens semi structures 

Les entretiens semi structures se sant bases sur un guide d'entretien portant sur les principaux themes 

abordes lors de la collecte d'informations. ll a ete utilise aupres des eius locaux, notables et quelques 

personnes ressources. L'avantage de ce type d'enquete est que les personnes enquetees se sentent 

beaucoup plus a I'aise et retiennent moins les informations; 

Phase de la synthese de toutes Ies inforrnations recueillies. 

2- RESVLTATS ET DISCUSSIONS. 

2, 1. Avantage du Projet et Principes regissant la gestion durable des zones de reserves 

Le Present projet aura a amenager et a valoriser les Aires Marines Protegees dans la zone 

cotiere et marine beninois et qui feront office de sites eco touristiques successibles d'apporter de 

devises aux localites abritant ces aires. 

La gestion durable des aires implique forcement I'etablissement et I'application de certains 

principes de fanon concertee. Nous pouvons citer entre autres: 

Regir de fanon participative, I'utilisation des ressources par un texte qui precise les periodes, la 

frequence et les types de ressources naturelles a prelever; 

Interdire quelques habitudes peu orthodoxes notamment I'utilisation des engrais chimiques a 

proximite de ces aires; 

Interdire toutes les techniques de prelevement de ressource pouvant entraver la durabilite de ladite 

ressource dans les aires; 

Etc. 

Par ailleurs, au dire des enquetes, I'information relative a la creation des Aires Marines 

Protegees ne leur est pas encore parvenue. Toutefois, faisons remarquer qu'au niveau des sites, une 

equipe de trois personnes se serait venue se renseigner sur les marecages sans donner de details. 
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2. 2. Situation geographique des localites visitees 

Le tableau 1 presente les donnees ci-apres: 

Tableau 1: situation geographique des sites visites 

Departement 

Atlantique /Mono 

Communes 

Kpomasse /Grand- 

popo 

Arrondissement 

Agbanto/Gbehoue- 

ouatchi 

Sites visites 

Nazounme 

Coordonnees 

g cog raphiques 

1 57'33" 

6' 22' 02, 7" 

Atlantique 

ktlantique 

Atlantique 

Quid ah/ Abomey- 

Calavi 

Ouidah 

Abomey-Calavi 

Avlekete /Godomey Togbin-Daho 

Avlekete 

Quidah 

2 09'23" 

6' 20' 12" 

2' 05' 7, 15" 

6' 19' 33, 06" 

2' 21' 19, 02" 

6 24'26" 

Source: Donnees d'enquetes; 2007 

2. 3. Syntheses des informations recueillies 

Les tableaux suivants presentent une vue synoptique des donnees recensees 
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Tableau 2: Vue synoptique des donnees recensees a Nazounme 

Nature des 

ecosyste mes 

Etat jadis et 

composition 

Etat actuel et 

composition 

Causes 

Responsabilite 

et recomm and ations 

presentant boire, bien 

1 Fetiche: amenagee. 

Toweto 

1 Marecage L'eau est douce tres 

d' eau douce limpide, agreable a 

Abandon au profit 

des puits; 

Deboisement total 

- Dernographie; - Amenager Ie marecage, -Valoriser 

halieutiques; etc. 

les activites generatrices de revenus 

Mauvaise gestion (AGR) notarnment, la culture de 

des ressources tomates, piment, ma'is, riz, oignon 

Ces deux Comble ment - Installer des etangs piscicoles; 

1 Marecage marecages 

d' eau saumatre regorgent de for0ts 

sacrees ou existent 

singes, varans, 

crocodiles oiseaux 

tres varies etc. varans. 

Pauvre 

ressaurce 

halieutique 

en 

Regression 

considerable de la 

population des 

singes, crocodiles, 

branchages pour 

«acajas»; de bois 

de feu et de 

construction; 

- Surpeche 

- Reglementer I'utilisation des ressources par des 

principes coutumiers et etatiques; 

- Renforcer leur capacite dans la 

gestion durable des ressources 

naturelles; 

- Communiquer pour le changement 

de comportement. 

Que le projet les aide a mieux gerer 

leurs ressources naturelles 

- Promouvoir I'elevage; 
- Recherche des 

Source: Donnees d'enquetes; 2007 

A Nazounme, I'equipe a eu la chance de rencontrer presque toute la population en reunion sur 

d'autres sujets de developpernent de leur localite avec les responsables de I'association de 

developpement villageois (ADV). Tout comme Djeto a Togbodji, marecage de Toweto etait aussi craint 

jadis mais aujourd'hui il a perdu sa valeur craintive, Ainsi sa rehabilitation et sa restauration est 

vraiment necessaire pour lui redonner son blason nous ont-ils confie. 
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Tableau 3: Vue synoptique des donnees recensees a Avlekete 

Nature des 

ecosyste mes 

Lagune 

cotiere 

-Plusieurs 

forets 

sacrees installe 

es dans des 

marecages; 

Etat jadis et Etat actuel et 

composition 

Forte 

diversite avec 

abondance 

composition 

Deboisement 

tres pousse 

vegetales paletuviers et 

Mangroves autres especes. 

denses 

sempervirentes 

boas, singes, Regression 

oiseaux d'eaux considerable de 

varies, paletuviers la population 

blancs, rouges et des singes, des 

autres especes boas des 

Causes et 

Responsabilite 

- Demographic; 

- Mauvaise gestion 

des ressources 

halieutiques; 

- Surpeche, 

Souhaits 

- Renforcer 

leur capacite dans la gestion durable des 

ressources naturelles; 

- Communiquer pour le changement de 

Comportement; 

- Amenager les marecages 

- Vatoriser les activites generatrices de 

revenus (AGR) notamrnent, fa culture de 

tornates, pirnents, mais, riz, oignon etc. ; 

Faire la promotion du compostage 

susceptible de reduire I'utilisation des 

engrais chimiques au profit du compost 

(engrais verts); 

Eau fetiche 

appelee 

«Vodounto» 

ressources 

halieutiques 

Comblement 

Rarefaction 

des ressources 

halieutiques 

Tres productive en -En voie de Non respect des 

principes 

ancestraux; 

Desacralisation du 

«Vodounto» par le 

faite de la 

recrudescence 

des religions 

etrangeres 

- Reglementer I'utilisation des ressources par le respect des 

principes coutumiers et des regles etatiques; 

Pramouvoir I'installation des etangs 

piscicoles; ne pas interdire la saliculture 

mais plutot les aider a la promouvoir tout en 

preservant les berges; 

- Promouvoir d'autres activites generatrices 

de revenus afin de reduire la pression de 

peche, Le deplacement de la population 

n'est pas accepte par elles 

Source: Donnees d'enquetes; 2007 

C' est le Vodounto qui subit ici le meme revers tout comme Djeto et Toweto. Mais la plupart des 

forets sacrees n'osent etre desacralisee car les pratiques ancestrales sant encore d'actualite et font 

payer de lourdes tribus a quiconque qui violerait les regles traditionnelles. Pour sauvegarder, 

Vodounto, il faudrait l'entoure d'un griHage barbele cela reduirait la pression anthropique. Son 



amenagement est imminent compte tenu de son pouvoir de regenerateur des ressources halieutiques. 

C' est une zone d'alevinage. 

AussI, nous ont-ils informes sur une difficuite rencontree actue/(ement: la frequente sortie du serpent 

boa qui fait de ravage non pas encore en vie humaine mais les victimes sont essentiellement 

constituees de petits ruminants et des volailles. La population a souhaite qu' il faudrait aussi entourer 

la foret sacree pour retenir les boas dans leur milieu et developper le tourisme de vision aux 

etrangers pour faire permettre la rentree des devises etrangeres dans leur village comme cela se 

fait ailleurs. 
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Tableau 4: Vue synoptique des donnees recensees a Togbin-Daho 

Nature des 

ecosystem es 

Etat jadis et 

composition 

Etat actuel et 

composition 

Causes et 

Responsabilite 

Souhaits 

- Lagune cotiere 

- Forets sacrees 

ou se deroulent 

les ceremonies du 

Fa et de Oro 

- Forte diversiteavec 

abondance 

de crocodiles, boas, 

singes, de ressources 

halieutiques, oiseaux 

d'eaux varies, 

paletuviers blancs, 

rouges et autres 

especes vegetales 

- Mangroves denses et 

sempervirentes 

- Demographic; 

Deboisement 

tres pousse 

Regression 

- Mauvaise gestion 

des ressources 

halieutiques; 

- Recherche des 

branchages pour 
considerable 

de la 
faire des 

«acajas« 
population des 

singes, 

crocodiles, 

varans, des 

-Surpeche, 

-Recherche de bois 

pour dive rses fins; 

autres, 

Comblement 

principes 

ancestraux; 

de - Desacralisation des 

pratiques ancestrales 

due a la proliferation 

des religions 

etrange res. 

-Non respect des 
paletuviers et 

- Renforcer 

leur capacite dans la gestion 

durable des ressources 

naturelles. 

- Communiquer pour le 

Changement de 

Comportement; 

-Amenager les marecages pour 

valoriser les activites generatrices 

de revenus (AGR) notamment, la 

culture de tomates, piment, mais, 

riz, oignon etc. 

Faire la promotion du 

corn 

postage susceptible de 

reduire I'utilisation des engrais 

chimiques au profit du compost 

(engrais verts) 

- Reglementer I'utilisation des ressources par 

des principes coutumieres et ktatiques. 

- Installer des etangs piscicoles 

- Promouvoir la saliculture 

— Promouvoir I'elevage 

- Agrandir la Reserve biologique 

installee par le Projet Lagune 

Source: Donnees d'enquetes; 2007 

La difficulte rencontree par la population de Togbin-Daho est identique a celle d'Avlekete: la 

frequente sortie du serpent boa. Aussi, ont- ils souligne qu' il serait tres heureux que le projet agrandisse 

la Reserve biologique installee par le Projet Lagune conduite par I'Agence Beninoise pour 

I'Environnement, Pour avoir plus d'argent qui serviront au developpement de !cur localite. 
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CONCLUSION 

Cette seance d'information a permis de se rendre compte de I'engouement que presentent les 

eius locaux, les notables et les personnes ressources sur la sauvegarde et la valorisation des 

patrimoines naturels et culturels dont regorge la zone cotiere. lls ont emis les vceux: 

que I'information atteigne toutes les couches de la localite concernee, 

Que leur collaboration et participation a la creation des Aires Marines Protegees soient 

effectives 

que le projet demarre tot vu I'etat de degradation trop pousse des ressources dont ils 

disposent. Ce qui accentue leur pauvrete 

La question qui les inquiete toutes est la suivante 

Seront- elles amenees a quitter leur territoire au moment du demarrage du projet? Comme 

reponse a cette question, c' est que rien ne sera decide sans eux. 
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I iste des personnes rencontrees dans Ie cadre de I'etude 

LISTE DE PRESENCE (AVLEKETE) 

NON et Prenom (s) 

HOUNZAN Hedo Jean Marie 

KINDO PAND JI Alfred 

YEBE Edwige 

KINDOZANDJ I Adove 

HOUNMENOU Akohome 

QUENUM Martine 

KPANGLON Ayegoun 

HOUNMENOU Nokpo 

YEBE Godonou Prosper 

GBETIN Justin 

LISTE DE PRESENCE (NAZOUNIIIIE) 

NOM et Prenom s 
ABALLO Rene 

GOUDJO Frederic 

AGBEGNINOU Samuel 

AMOUSSOU Marcel 

AGBEGNINOU Ernrnanuel 

NATONNAGNON Au ustin 

GBINDOUN Abel 

MENSAH Philippe 

LOCO Yves 

GOUDJO Albert 

ABALLO Apollinaire 

AKOWANOU Fran ois 

ZOUNON Olivier 

GOUDJO Bernardin 

GBOLOU Jeanne 

KPOSSI Marie 

ACLASSATO Vir inie 

QUENUM Madeleine 

GOUDJO Therese 
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20 

22 

23 
24 

25 

26 

28 

29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 

43 

NSOUGAN fidele 

AGUESSOU Anastasie 

AGBEGNINOU Edith 

DELO-NON 

GBINDOUN Jeanne 

GBINDOUN L dia 

KOUGBLA Viviane 

AMOUSSOU Judith 

COD JOVI Catherine 

AKLASSATO Colette 

MENSAH Damienne 

ALLAGNADE Pela ie 

AGBEGNINOU Alphonsine 

TOMEGA Prisca 

GOUDJO Marie-Claire 

BOGNON A aba 

AMAIZO Bernadette 

LAWSON Claude 

TOYI Cosme 

GOUDJO Marthe 

QUENUM Zinsou 

GOUDJO Olive 

GOUDJO Valentine 

ACLASSATO Frederic 
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ANNEXE 3 

Ra ort DE MISSION 

~Ob'et: VISITE D'ETUDE SUR LES AIRES MARINES ET 

COTIERES (AMCP) DU SENEGAL 

~Partici ants: - ADAM SIKIIRQU 

DJIMAN ROGER 

Periode: Du 02 au08 Juin 2007 

Du 02 au 08 Juin 2007, Messieurs ADAM SIKIROU et DJIMAN ROGER ont effectue au 

Senegal une visite d'Etude sur Ies Aires Marines et Cotieres Protegees. 

L'objectif de cette mission est de se rendre au Senegal aupres des differents intervenants qui 

ont contribue a la mise en place des Aires Marines et Cotieres du Senegal pour echanger avec et 

s'inspirer de leurs experiences pour la mise en place de I'Aire Marine Protegee et Cotiere du Benin 

La visite s'est deroulee en deux phases: 

I)- RENCONTRES AVEC LES RESPONSABLES DES STRUCTURES ET SERVICES, 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES IMPLIQUES DANS L'ETUDE, L'INSTALLATION 

~ DES AIRES MARINES ET CQTIERES PRQTEGEES AU SENEGAL, 

Plusieurs seances de travail ont eu lieu avec les Responsables, chercheurs, et Ingenieurs du 

Programme de la Banque Mondiale 
" 

Gestion Integree des Ressources Marines et Cotieres: G/RMaCN 

notamment 

~ Dr Mbarack DIOP, Coordonnateur National 

~ Djiby THIAM, Specialiste en Suivi et Evaluation 

~ Mamadou KONATE, Specialiste en Biodiversite 

~ Modou THIAM, Specialiste en Peche 

Youssoupha MBENGUE Gestionnaire de I'Information et de Ia Communication 
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~ Malick N'DIAGNE Specialiste en Participation des Communautes 

Toutes ces personnes rencontrees nous ont parle de la genese du Programme uGIRIVlaCn et la 

composante «Aires Marines et Protegees» dudit Programme. 

Le Programme de Gestion Integree des Ressources Marines et cotieres (GIRIVlaC) est entre en 

vigueur le 15 Avril 2005. 

Le Programme, d'un cout estimatif d'environ quinze (15) milliards de Francs CFA pour une premiere 

phase de cinq (5) ans, s'inscrit dans une dynamique de croissance economique forte mais fondee sur 

les principes de developpement durable des communautes littorales et du Senegal. 

La mise sur pied du programme GIRMaC est nee d'un constat alarrnant fait par les autorites, les 

partenaires au developpement, les differents acteurs (communautes littorales, acteurs, chercheurs, 

ONG, etc. ) sur I'imperieuse necessite d'agir en vue de trouver des solutions durables pour sauver les 

zones et les ressources cotieres du Senegal qui font face a une crise environnementale et economique 

grave, Cette derniere compromet la surwe des commurjautes littorales et risque de s'aggraver si 

aucune action corrective n'est realisee. La crise affecte les activites economiques de 600 000 

personnes, ainsi que le patrimoine naturel du Senegal, 

Cette crise est provoquee par une occupation anarchique du littoral et une utilisation non durable des 

ressources se traduisant ainsi par une augmentation de I'erosion cotiere et le recul du trait de cotes qui 

menace les ecosystemes et les implantations humaines. D'autres facteurs aggravants ont ete notes. II 

s'agit de: 

la destruction des habitats et la disparition du zoo-phytoplancton indispensable dans la chaine 

alimentaire; 

~ Les pratiques de pectte destructrices courantes et de tourisrne pottuant et perturbateur des 

equilib res ecologiques, economiques et sociaux; 

La faiblesse du controle, du suivi et de la surveillance des ecosystemes et des ressources;etc, 

Tous ces facteurs negatifs ont eu des impacts negatifs sur les politiques des secteurs respectifs de la 

peche et de la conservation de la diversite biologique, 

Pour fe secteur de la Peche, il convient de refever une baisse des prises, des volumes d'exportation de 

produits halieutiques de 30 a 40% et de la capacite de maintien des emplois et des revenus dans les 

zones cotieres. Ce qui est corrobore par la reduction des prises artisanales du 1/3 de ce qu'elles etaient 

il y a 20 ans avec 12000 pirogues, 50 a 75000 personnes produisant 60% des prises marines totales. 

Idem au niveau industriel ou on note pres de 200 navires indvstriels irnmatricules au Senegal et dont la 

baisse des prises est compensee par une augmentation des prix a I'exportation. Et meme si pres de 20 

millions USD sont payes annuellement au Tresor senegalais dans le cadre des Accords de peche, 

principalement par I'Union europeenne, ce montant est selon toute vraisemblance tres en deqa de la 

valeur totale des ressources capturees. Le programme GIRMaC se propose d'apporter des solutions 

concretes a tous ces problemes, 
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L'unite de Coordination du Programme (UCP) a pour mission de: 

gerer I'assistance des bailleurs et des partenaires au projet; s'assurer de la bonne circulation des fonds en 

direction des agences d'execution ainsi que des procedures de passation des marches; diriger Ies 

consultations avec les partenaires en tant que secretariat du Comite de Pilotage; faciliter la marche des 

cadres de coordination et d'intervention au niveau local avec la DPN et la DPM en developpant un plan de 

communication; et enfin assurer la coordination avec les structures regionales et sous-regionales qui 

abritent des initiatives similaires. 

Cette derniere composante s'interesse aux aspects institutionnels, fonctionnels, organisationnels et 

communicationnels du programme. En effet, I'Unite de Coordination du Programme devra gerer 

I'assistance des bailleurs et des partenaires au projet et s'assurera de la circulation des fonds en direction 

des agences d'execution ainsi que des procedures de passation des marches. Elle dirigera les 

consultations avec les partenaires en tant que secretariat du Comite de Pilotage et facilitera la marche des 

cadres de coordination et d'intervention au niveau local avec la DPN et Ia DPM en developpant un plan de 

communication. L'UCP assurera la coordination avec les structures regionales et sous-regionales qui 

abritent des initiatives similaires, II s'agit au total de cinq (05) sous composantes que sont: 

La mise en place des organes de mise en ceuvre du programme a travers I'organisation et le 

financement de Ieur fonctionnement regulier: II s'agit de I'UCP elle-meme, de ses instances de 

supervision (Comite National sur la Biodiversite, Comite National Consultatif sur la Peche Maritime, 

Comite de pilotage, comite scientifique et technique) et des Cellules Operationnelles de Mise en 

(%uvre du programme (COMO) chargees de I'execution des composantes 1 et 2); 

Le design et la mise en ceuvre d'un systeme de suivi-evaluation performant permettant la redaction 

de rapports semestriels de suivi selon les procedures etablies a I'UCP; 

La mise en place d'un systeme adaptatif de gestion du projet aux fins d'examen semestriel de I'etat 

d'avancement de I'execution du programme et la revue des etats financiers; 

~ L'adoption de mecanismes de coordination avec les structures et initiatives sous-regionales et 

regionales en identifiant les principales structures partenaires et leur interface avec le programme 

durant la hase preparatoire, en preparant des protocoles d'accord avec ces structures, en 

participant et en appuyant les differents reseaux lies a la gestion des ressources marines et 

cotieres, et, en identifiant en vue de leur valorisation, les composantes du programme qui peuvent 

etre liees a la mise en ceuvre du NEPAD et des autres initiatives de cooperation sous-regionale ou 

internationale (Initiative africaine, LME, PRCM); L'integration des initiatives locales au programme 

en facilitant la concertation entre les initiatives locales, en appuyant ces initiatives locales et en 

mettant en place un systeme de 
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Cette premiere composante se decline en six sous-composantes devant aboutir a une utilisation 

durable des ressources halieutiques. Le ministere responsable de la peche et les organisations 

comrnunautaires co-gerent les pecheries sur la base d'une connaissance des tendances evolutives des 

stocks, des tendances de I'industrie de la peche et des deplacements saisonniers. Cette composante 

est structuree en 6 sous-composantes: 

La revision des dispositions reglementant I'acces et I'exploitation des ressources halieutiques 

en diagnostiquant les textes legislatifs et reglementaires qui regissent la gestion des 

ecosystemes et des ressources marines et cotieres; 

o Le developpement des capacites des acteurs locaux a gerer les ressources par des 

campagnes d'education et de sensibilisation pour I'adoption d'un code de conduite pour une 

peche responsable, I'appui aux initiatives communautaires de gestion durable et la vulgarisation 

du Code de la peche et des autres textes reglementaires; 

~ La mise en place d'un systeme concerte de surveillance cotiere de la peche au niveau des 

zones sensibles telles les iles Betenti, Lompoul, Cap Skirring, Kafountine et Djifere, la creation 

de brigades mixtes de surveillance et le renforcement des moyens de controle des navires de 

peche; 

La mise en place d'activites alternatives par la promotion de I'aquaculture, de I'ecotourisme et 

I'identification des opportunites d'activites economiques y compris la migration des pecheurs 

nationaux vers d'autres zones de peche sous-exploitees dans le contexte d'un plan de 

reconversion; 

~ La promotion de methodes d'utilisation durable des ressources marines et cotieres basee sur 

les connaissances et pratiques traditionnelles durables de peche, la creation de centres 

polyvalents de peche et la sensibilisation sur le probleme de Ia surexploitation des ressources; 

~ Le renforcernent des capacites pour une augmentation de la valeur ajoutee des produits 

halieutiques par I'identification de nouvelles methodes de valorisation des produits halieutiques, 

I'amelioration des conditions de debarquement, de transport et de conservation des produits, le 

renforcement de I'hygiene et de la qualite dans le secteur de la transformation artisanale, 
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I'identification de nouveaux marches et I'utilisation des resultats de la recherche sur la 

transformation des produits halieutiques. 

La deuxieme composante prend clairement en charge les objectifs de conservation du programme, Elle 

est conque pour renforcer la conservation de la biodiversite marine et cotiere par le financement 

d'activites qui generent un benefice au niveau mondial. La composante perrnettra egalement de 

promouvoir I'utilisation economiquement durable des ressources naturelles dans les zones 

d'intervention designees. Les activites permettront a la Direction des Pares Nationaux qui est le Point 

Focal National pour la Convention sur la Diversite Biologique, de suivre I'etat et les tendances des 

especes et des habitats qui ont une importance en terme de biodiversite, et d'utiliser les informations 

dans ses activites e planification, de conservation et de gestion mais egalement d'information s'appuie 

sur 7 cornposantes: 

Le renforcement du reseau d'aires marines protegees par I'appui aux aires marines protegees 

existantes et aux reserves naturelles communautaires et la creation de nouvelles aires marines 

protegees, la preservation des zones de nurseries et la rehabilitation des zones de nurseries 

degradees telles que Ie Ndiael, I'appui aux programmes de restauration des ecosystemes de 

mangrove, I'elaboration et la mise en ceuvre de plans d'un plan de conservation et de gestion 

des especes menacees (tortues, lamantins, requins, etc. ); 

~ La mise en place d'un systeme integre de cogestion (ou gestion paritaire) de la biodiversite et 

de la peche en rehabilitant les connaissances et pratiques traditionnelles, en creant un fonds 
d' appui aux initiatives et organisations locales et en organisant des sessions de formation sur la 

bonne gouvernance; 

La mise en place d'un cadre de gestion des aires protegees par I'elaboration, la finalisation et la 

mise en ceuvre des plans de gestion; 

Le renforcement du cadre institutionnel et legal en faisant le diagnostic et I'harmonisation des 

textes legislatifs et reglementaires et en renfort;ant les moyens de controle de I'application des 

textes; 

D'autres rencontres ont eu lieu avec la Direction des Peches Maritimes notamment avec: 

Mme Marie Madeleine NDONG, nee GOMEZ, Ingenieur Peche Responsable de la Cellule 

Operationnelle de mise en Oeuvre du Volet Peche denommee COMO- Peche du Projet GIRMAC 

- M. Coly KALIDOU. 

- Tahirou BODIAN 

- Arame KEITA 

De ces differentes rencontres, on peut retenir que la Mise en place des Aires Marines et Cotieres 

Protegees au Senegal est un processus long qui peut durer 3 a 5 ans, 

LES AIRES MARINES PROTEGEES (AMP) AU SENEGAL 

Cinq Aires Marines Protegees (AMP) ont ete officialisees par un decret presidentiel depuis 2004. Le 

President de la Republique a egalement prornis la creation de dix autres d'ici 2007 
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~ AMP de Saint-Louis situee dans les dependances maritimes de la Commune de St Louis 

~ Aire marine protegee de Kayar comprenant les dependances maritimes de la commune et 

la fosse de Kayar 

~ Aire marine protegee de Joal- Fadiouth comprenant les dependances maritimes de la 

Commune, le bras de Mer et la Mangrove 

~ Aire marine protegeede Abenecomprenantles dependances maritimesde la Commune 

rurale et la mangrove 

~ AMP de Hambourg delimite au nord par le bras de mer de Diombos, au sud par la foret de 

Kola et le village de Sipo a l'est par le boloug de Bandiala et a l'ouest par les forets de 

Diogaye et Kabaye. 

Les coordonnees geographiques et la superficie de chacune des differentes aires marines 

protegees sont mentionnees en annexe au decret sur cite. 

Chaque AMP fait I'objet d'un Plan de gestion sous la supervision d'un Comite Technique comprenant 

les Services nationaux competents dans le domaine. 

Un Arrete interministeriel portant creation du Comite Technique charge de la Gestion des AMP a 

etc pris. 

Le Decret et I'Arrete constituent la premiere etape des Textes reglementaires; un Cahier de charges 

non encore valide est redige a I'intention des Structures ou ONG qui voudraient installer des AMCP 

dans la zone cotiere du Senegal, 

Ce cahier de Charges comporte: 

- Les procedures de depot de la demande pour la creation d'une AMP 

- L, es Objectifs de I'AMP (a I'echelle locale, nationale, regional ou internationale) 

- Le Plan de Gestion 

- Le Plan de financement 

- Les impacts de la Creation de I'AMP a differentes echeances 

- Le Suivi-Evaluation 

- La description du processus de soumission de la requete 

Des differentes discussions et echanges effectues avec tous les Responsables, chercheurs, Ingenieurs 

rencontres au Senegal, on peut retenir: 

- Que Ia creation des AMP est un processus participatif avec I'integration de la population cotiere 



- Ia mise en place d'une Equipe pluri et interdiscipIirtaire regroupartt les services des Peches, de la 

Recherche, de I'Environnernent, des Organisations Non Gouvernementales et d'un Comite 

interministeriel. 

- la necessite de mener une documentation approfondie 

- la necessite de penser plus a I'echelle de Rhseaux d'AMP a I'echelle nationale et regionale 

- L'elaboration d'un Plan de Gestion par AMP 

- L'Obligation de tenir compte des initiatives locales, 

2- VISITE DE TERRAIN 

Des visites de terrain ont etc effectuees en compagnie du Dr Arona SOUMARE de I'Organisation 

Non Gouvernementale Internationale 
" WWF" et de M. BENGUE, charge de la Communication au 

Programme GIRMAC. 

Ces visites nous ont conduit sur I'AMP de KAYAR et de JOAL ou ont lieu de tres importantes seances 

de travail 

2-1 SYNTHESE DE LA SEANCE DE TRAVAIL DE KAYAR 

Etaient presents a ladite seance: 

Partie senegalaise 

MM 

- Moussa N'BENGUE chef du Service des Peches de Kayar 

- Lieutenant Colonel Abdoulaye Diop Conservateur de I'AMCP 

- Arona Sournare de I'ONG Internationale Western Afriican Marine Ecoregion WAMERAVWF 

- Youssoufa MBENGUE Gestionnaire de I'Information GIRMAC 

P artie beninoise 

- ADAM Sikirou 

- Roger DJIMAN 

Des presentations faites il ressort que 

Le Centre des Peches de KAYAR est le plus important du Senegal ou selon le Chef Services des 

Peches, M, Moussa MBENGUE, lesconditionsenvironnementales sant tres favorables ala pecheet 

il y existe un Canyon. 

Le nombre de Pecheurs atteint 5000 et 1200 pirogues en haute saison et, la Peche a la ligne est 

la plus pratiquee, mais il y a aussi la peche a la Senne tournante et coulissante. Kayar est retenu 

comme site pilote. 

Le Comite des Peches de Kayar regroupe les pecheurs ligneurs les plus connus en Afrique. 

Le Comite des Pecheurs a retenu certaines mesures de conservation dont entre autres, la 

limitation du nombre de sortie par jour, I'interdiction de pecher plus de trois (3) cartons de poissons 
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pageot par jour. 

II existe une Organisation autour des Techniques de Peche; une Organisation autour des 

Rarneurs, une autour des Mareyeurs; une autour des Aides Mareyeurs, 

Il est cree un Conseil Local des Pecheurs Artisans (CLPA) regroupant quatre (4) categories 

d'acteurs qui sont: 

, College d'acteurs de la Peche Artisaanale 

. Notables 

, Eius Iocaux 

, Administration (Admi. des Peches, AMCP, Gendarmerie, Enseignants. ) 

Le CLPA est un organe de Cogestion et de Conservation des ressources, I e Consei! Local est 

preside par le Prefet de la Region. 

L'AMP est cogere par la Direction des Peches (Ministere des Peches) et la Direction des Pares 

Nationaux (Ministere de I'Environnement et de la Protection de la Nature). 

Le Conservateur de I'AMP, le Colonel Abdoulaye a confirme que I'AMP KAYAR represente un cas 

unique, car du a I'existence de Canyons et ou la zone a proteger est la plus pechee, 

Selon le Conservateur, la creation de I'AMP est une emanation de la Population des pecheurs. 

L'AMP de KAYAR a une superficie de 171Km', 

2-2 SYNTHESE DE LA VISITE A L'AMCP DE JOAL — FADIOUTH 

Nous avons pu visiter aussi I'AMP de Joal-Fadiouth a environ 150km de Dakar. Une rencontre a ete 

organisee avec le bureau de Gestion locale sous la presidence du Conser. de I'AMP, Colo, Assane 

Ndoye, 

Ont assiste a cette seance de travail: 

- Colonel Assane Ndoye Ingenieur des travaux des Pares Nationaux, c 

- Abdou Karim Sall President du Bureau de Gestion de I'AMCP 

- Leopold Diouf V-Pdt du bureau et pdt Commission de Surveillance 

- Alassane Seek Comptable 

- Mamadou Fall Pdt du Comite «Environnement et Tourisme» 

- Justine Sedjro Dossa Stagiaire beninoise a Joal 

- et d'autres membres 

L'AIVIP de Joal est creee en Juillet 2004 et a pour objectif: 

La Conservation de la Biodiversite 

L'augmentation du rendement des Peches 

114 



L'augmentation du niveau de vue de pecheurs et de la Communaute a la base 

L'AMP de Joal joue aussi le role d'un site de grossissernent des especes. 

Huit (8) balises ont ete placees pu marque les limites de I'AMP. 

Une presentation de I'AMP a ete faite par le Conservateur, le Colonel Ndoye. 

ANNEXE 4 

PROCESSUS DE INISE EN PLACE DE L'AMP DE JOAL-FADIOUTH 

CONTEXTE 

Le Senegal, avec ses 700KM de cote dispose d'une diversite des ecosystemes se traduisant par la 

presence d'une irnportante diversite biologique cotiere et marine. 

La surexploitation de cette biodiversite, a eu comme consequence une baisse de la productivite des 

ressources halieutiques et une degradation des pecheries et des habitats. (ayant comme corollaire une 

augmentation de I'effort de peche) 

Notre pays, soucieux de renforcer le regime de gestion integree des zones marines et cotieres pour une 

bonne conservation, et anime d'une volonte politique de mettre en oeuvre les recommandations du 

congre sur les pares nationaux tenu a DURBAN 2003; s'est investi dans la creation de 05 AIRES 

MARINES PROTEGEES (AMP), en signant le decret de creation en 2004. Parmi ces AMP figure I'AIRE 

MARINE PROTEGEE DE JOAL-FADIOUTH. 

En effet, ce congres, ayanf constate que I'essenfiel des efforts de protection concerne les ecosystemes 

coritinenfaux, demande aux etats, de mettre I'accent sur la protection d'au moins 5 % de leur espace 

littoral et marin. 

Les principes fondamentaux invoques pour justifier la creation de ces AMP peuvent se resumer en ces 

, ~ 03 poinls snivants; 

~ Proteger les especes et les habitats vulnerables (biodiversite et les ecosystemes) 
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~ Proteger les stades biologiques fragiles (lieux de ponte et d'alevinage) 

~ Ameliorer la productivite de la peche dans la region et les retombes socio- economiques pour 

les communautes locales, 

II est demontre dans le monde entier que les aires marines protegees representent des outils de 

gestion des ecosystemes et des peches. 

D'une maniere generale les chercheurs admettent que les AMP notamment les zones entierement 

interdites de peche, 
~ contribuent a ameliorer la biomasse des stocks, 
~ permettent Ia dispersion des larves et I'exportation des adultes vers des zones adjacentes non 

protegees, 
~ maintiennent la diversite des especes 
~ protegent les habitats et 

assurent le bon fonctionnement des ecosystemes 

(Bergen ef Carr, 2003; Johnson et al, 7999; Russ et Alcala, 1999). 
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Outiis de diagnostics et methodologie 

Notez vos considerations cle sur la faisabilite 

du rocessus 

listez tous les membres de votre equipe de 

demarrage 

listez les principales donnees et les analyses 

sur lesquelles vous allez vous baser ou que 

vous allez generer, possiblement avec les 

communautes locales 

Notez ce que vous allez faire pour beneficier de 

I'histoire et de la culture locale (p. ex. , a propos 

des aires du patrimoine communautaire) et 

ajouter aussi cela de fanon explicite dans le 

lan de travail. 

Notez les unites de gestion (AMP entiere, sous 

unites? 

Listez vos parties prenantes et faite SVP une 

distinction entre parties prenantes primaires et 

second aires 

Offrez des details sur votre plan de 

communication sociale. Quel media locaux 

allez vous utiliser? Quel nom allez vous 

donner au processus ? Avez vous une image 

ou une espece a y associer? 

Comment allez vous en a er les cornmunautes 

Necessite urgente de restaurer et de conserver la 

biodiversite marine et cotiere (La quantite de seiches 
pechee a augmentee) 

Implication reelle et franche de toutes les parties 

prenantes (participation des parties prenantes au 

balisage du site) 
Potentialites economiques et ecologiques 

Professionnels de la peche 

Collectivites locales (conseillers municipaux et 

delegues de quartiers) 

Consultant en AMP 

Services techniques MEPN et MEM) 

Savoir local (presence de nursery, de lieux sacres) 

Quantite et taille de prise tres faible 

Suivi des prises et de la dynamique des especes avec 

le CRODT 

Diagnostic participatif avec les populations 

Visite d'echan e et seances de formation 

Integrer et consulter les gestionnaires de cette histoire 

et culture locale comme partie prenantes de I'AMP 

Ies impliquer a toutes les phases du processus 

(Consultation du genie avant la delimitation du 

site) 

~ C' est une seule unite de gestion ou toutes les parties 

prenantes 

GIE Interp, GIE Jeunes pecheurs, GIE ostreicole, GIE 

des Femmes transformatrices, Senne de plage, et 

autres professionnels 

Mairie, Deleguees de quartiers, chefs coutumiers 

Volontaires de I'Env, Syndicat d'initiative tourisme 

DPN, DPM, CRODT, autres services Tech 

WWF, UICN, OCEANIUM, GIRMAC et autres 

Objectifs de L'AMP, resultas attendus, statut, impact 

ecologique et socio economique 

Projection diapos et videos, affichage, distribution de 

plaquettes et tee-shirt 

Realisation de sketch et de theatres 

Emissions au niveau de la radio communautaire, la 

cotiere 

Pas encore de nom, on pense au nom de Mama 

Guethie 

Lo os a identifier 

~ Delimitation du site avec les professionnels et les 



dans le diagnostique participatif de la situation 

du depart 7 

Comment allez vous renforcer les parties 

prenantes qui en n'ont besoin? 

C' est quand que vous pensez une « partie 

prenante» est prete pour la negociation? 

Qui sera invite a la premiere reunion des 

parties prenantes? Y aura t il un facilitateur? 

Y aura t il une seule reunion ou plusieurs 7 Si 

lusieurs, seront elles re ulieres? 

Quel sera le but de ces reunions? 

Allez vous elaborer une vision commune entre 

les parties prenantes? Allez vous peut etre la 

ritualiser? Si oui, comment envisagez vous 

pouvoir le faire? 

Visez vous agreer un plan de cogestion entre 

les parties prenantes? Des initiatives 

complementaires? SVP expliquez. 

Visez vous des organes de cogestion a rester 

en charge des decisions? Si oui, lesquels? 

Avez vous deja quelques idees sur comment ils 

pourraient fonctionner? 

commun a utes, 

Implication dans la realisation des cartes, (faire le 

calendrier saisonnier, la carte sociale, la carte des 
ressources a vec eux) 

Implication dans I'identification et le denombrement 

des ressources (faire le denombrement des 
cetacees avec la population 

Mieux structurer leur organisation, 

Formation en cogestion en negociation, 

Connaissance de la ressource, 

Les aider a choisir un bon representant au niveau du 

futurcomite de estion de I'AMP 

Bonne organisation de Ieur groupe et avoir une 

parfaite comprehension des objectifs et des resultats 

attendus 

Pouvoir defendre les interets du groupe 

Etre bien represente dans le comite de gestion 

Pouvoir ecouter les autres et accepter le consensus 

Etre credible 

Inviter toutes Ies personnes ou representants de 

parties prenantes qui on( un interet dIrect ou indirect 

Presse 

public 

Leaders d'opinion 

Oui un ou deux ou trois facilitateurs sont necessaires 

Plusieurs 

Une reunion par mois 

Situation actuelle d'avancement du processus 

Activites a planifier 

Oui 

Oui 

Le Pv est signe d'abord par toutes les parties 

pren antes 

Sacrifices consistant a tuer une chevre ou un boeuf en 

fonction de Ia demande de la reine ou du roi qui porte 

Ieur nom 

Oui c' est notre vision et notre objectif a court terme 

est de disposer d'un PAG pour I'AMP 

Proposition de reconversion volontaire pour certaines 

parties prenantes notamment senneurs de plage et 

exploitants de crevettes 

Inte ration des deux dans un lan de co estion 

~ Oui un futur comite de gestion sera rnis en place mais 

apres avoir defini sa mission, ses composantes, son 

mandat et ses objectifs (representativite des parties 
prenantes dans le CG, Niveau information et 
d'implication des populations dans les prises de 
decisions) 
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Avez vous des idbes sur comment vous 

pourriez assurer leur budget pour les dispenses 

roc urrentes? 

~ Un comity de surveillance avec une lettre de mission 

sp0cifique sera rnis en pace et son rhpondant direct 

est le CG 
~ Partenaires et ONGs 
~ Valorisation touristique pouvant ghn0rer des 

ressources 
~ Balades en mer et au niveau de la mangrove 
~ ui des ro ri0taires de rhce tifsetdecam ement 

GIE 
interprofessionnel 
des peches 

DPN Ngaye D Mar 
Leopold Diouf 

Conservateur Arona Soumare 
Michel Ndour 

Equipe de 

Karim Sall 
Ibrahima Samb 

demarrage 
Albertine Gaye 

Aissatou FAYE 

GIE des Jeunes 
Pecheurs. 

Mamadou Ndao 
Alioune Mbave 

GIE des femmes 
tranaformatricea 

DEM, DSPP 

IDENTIFICATION EQUIPE OE DEMARRAGE 
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2. Processus 

Activites 

Pre aration 

Par ui7 Res ultats 

- Prise de contact avec les services etatiques, 
ONG 

les o ulations et les differents artenaires 

Reunion de sensibilisation/concertation des 
ONG 

differents acteurs impliques 

Lancement du processus 

Mise en place d'une task 

force (equipe de 

demarra e 

Visite de terrain Task force 
Delimitation de la zone a 

prote er 

Discussions avec la collectivite locale avec 

comme objectif de formaliser I'accord pour la Task force 

mise en lace de I'AMP 

Deliberation du Conseil 

Municipal et proposition 

d'un ro'et de decret 

Publication du decret et affection d'a ents 

8e ociations 

Etat AMP creee 

Assemblee generale pour I'identification des Task force + agents de 

parties prenantes I'Etat 

Identification 

differentes 

renantes 

des 

parties 

Definition des roles et responsabilites des 
Parties prenantes 

differentes arties renantes 

Reunion des parties prenantes pour former un 
Parties pren antes 

comi'te de gestion et un organe de controle 

Signatures d'Accords 

Organe de controle et 

Comite de gestion cree 

avec un bureau, et 

differentes commissions 

Institutionnalisation du comite de gestion 

Proposition d'un reglement interieur 

Validation du ro'et de re lernent interieur 

Mise en csuvre 

Elaboration d'une situation de reference 

Planification participative des activites 

Collectivite locale, Etat 

Comite de gestion 

Collectivite locale, Etat 

Comite de gestion avec 

a ui des artenaires 

Comite de estion 

Co mite de gestion 

reconnu par les 

coIIectivites locales et 

I'Etat 

Projet de reglement 

interieur 

Re lement interieur 

Situation de reference de 

I'AMP 

Plan d'actions elabore 

Identification des sources de financement 
Comite de gestion 

otentielles 
Bailleurs identifies 
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Mise en ceuvre des activites 

Pere nnisation 

Mise en ceuvre d'activites generatrices de 

revenus 

Reunion mensuelle du CG 

Comite de estion 

Cornite de gestion 

CG 

Execution 

Autofinancement des 

activites 

PV 

Mise en place de fonds de roulement Cornite de gestion 
Autonomie 

fonctionnement 

de 

Evaluation semestrielle de la gestion de I'AMP 

Assemblee generale annuelle 

Organe de controle 

Parties prenantes 

Situation administrative 

et financiere de I'AMP 

connue et etat des 

ressources evalue 

Bilan de la gestion 

Renouvellement des 

instances 
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~ t'AMP de Joel Fadiouth crees par dfrcret 2004 1408 du 04-11-2004 est attune administrabvement dans 

la region de Thibs, departement de Mbour et localishe g0ographlquement dans la commune de Joal- 

Fadiouth. 

Elle comprend les dhpendances maritimes de la commune, le bras de mer et un important peuplement 

de mangrove. Et un habitat sous marin propice 0 la presence de Tortues marines (herbier) 

lariification des activities de L'AM 

L'Assemblee Ghnhrale de l'amp de joal, apres avoir valid' le plan d' action propose par le conservateur 

de I'AMP, a identlh en son sein, les parties prenantes et leurs repr6sentants devant constituer le comity 

~ de ges5on. Ce comitd devait se rdunir pour former un bureau et pourvoir ies differentes commissions en 
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personnel comme I'a indique I'AG. 

ill- OBJECTIF GLOBAL DU PLAN D' ACTION 

Contribuer a la conservation des ressources marines et cotieres de I'Aire Marine 

Protegee et favoriser le developpement durable des populations locales et des principaux 

usagers de ces ressources. 

OBJECTIF SPECIFIQUE I: 

Preserver la biodiversite marine et cotiere de I'Aire Marine Protegee et de sa peripherie. 

Rl: Laconnaissancede la d nami ue des es eces et des ecos stemes est amelioree. 

A1: Capitalisation et valorisation des connaissances locales et pratiques traditionnelles de gestion 

durable des ressources. 

A2: Faire une situation de reference (inventaire des habitats et especes avec le CRODT, I'IRD et 

I'Universite 

A3: Faire un suivi ecologique regulier 

A4: Mise en place d'un systerne de gestion et de diffusion des donnees 

R2-: La ression sur les ressources naturelles est reduite 

A1: Faire un zonage participatif de I'AMP 

A2: Balisage et pancartage de I'AMP 

A3: Elaborer et valider le reglement interieur 

A4: Surveillance 

A5: Pollution et nuisances 

R3: Les habitas sont rote es etarneliores 

A1: Pose de recifs artificiels 

A2: Reboisement et entretien de la mangrove 

A3: Protection sites de frayere et nourriciers 
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A4: Protection et suivi des tortues et cetaces 

A5: identifier les sites sacres 

OBJECTIF SPECIFIQUE II 

Promouvoir une gestion participative des ressources au benefice des populations. 

R1; Lesca acitesor anisationnelleseto erationnelles des arties renantes 

sant renforcees 

A1; Former les actions a la cogestion 

A2: Organiser des visites d'echange 

A3: Former les acteurs a I'elaboration et la gestion de micro projets 

A4: Mettre en place un comite de gestion fonctionnel 

R2: Les conditions de vie des o ulations sont ameliorees 

A1; Identifier et appuyer des projets de developpement viables 

A2; Mettre en place de systeme micro credits 

A3: Rehabilite et renforcer les unites de transformation des produits Halieutiques 

A4: Encourager et appuyer I'ostreiculture et I'aquaculture 

A5: Elaborer et rnettre en ceuvre un plan de developpement de l'ecotourisme 

A6: Identifier et appuyer de fiiieres alternatives generatrices de revenus pour les senneurs 

de plage 

OBJECTIFS SPECIFIQUES III 

Amenager et valoriser durablement I'espace et les ressources naturelles de I'AMP et de sa 

peripherie. 

R1: Les infrastructures sont amena es dans I'AMP 

A1: Construction de bureaux et logernent de personnel de l'AMP 

A2: Confection de rniradors 

A3: IVlettre en place un centre ressources 

R2: Les o ortunites de valorisation des a sa es et des ressources naturelles 

sont identifiees 

A1: IVlettre en place un fond d' appui et de promotion de I'AMP de Joal Fadiouth 

A2: Identifier et mettre en ceuvre des mecanismes de financement durable 
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A3: Impliquer les prives dans la gestion et la valorisation de I'AMP 

OB JECT!F8 SPECIFIQUES IY 

Une strategic de communication visant a ameliorer la gestion des ressources naturelles de 

14AMP est mise en ceuvre 

R1: La connaissance de I'AMP par les differents acteurs est amelioree 

Ai: Promouvoir i'image identitaire de I'AMP (logos, nom, etc. . . . ) 

A2: Mettre en place un centre de documentation et faciliter I'acces a I'information relative a I'AMP 

A3: Faire des emissions ou spots radio et tele 

A4: Organiser des seances de sensibilisation et d'animation sur la GRN 

Dans les differents quartiers 

A5: Faire des seances de projection de films (ecoles, plages, penc. . . . . ) 

A6: Vulgariser les textes de lois, reglements et codes 

A7; Echange de programmes entre radios situees dans les differentes 

AMP 

A8; Organiser des visites de presse dans les sites 

R2: Les comportements responsables sont prornus 

A1: Mettre en place un programme d'education environnernentale multi cible 

A2: Formation des formateurs et des relais 

A3: Elaborer des outils: modules de formation, fiches pedagogiques 

A4: Favoriser et accompagner la mise en place de clubs Jeunes Nature 

A5: Encadrer des sorties ecologiques 

A6: Formation des formateurs en education environnementale 

OBJECTIFS SPECIFIQUE V 

Favoriser Ia cooperation nationale, sous regionale et internationale dans la mise en ceuvre des 

AMP 

R1: Les interventions des differents gestionnaires et acteurs des AMP sont harmonisees 

At: Organiser des ateliers de mise en synergic des interventions 

A2: Promouvoir I'AMP comme site pilote de cogestion durable des ressources dans la 

Sous region 

A3: Harmoniser les textes reglementaires regissant les AMP 

~ A4; Etatrorer et harrnoniser les plans d' action des AMP 
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R2: Un cadre d'echange et de partenariat est etablis au niveau national et international 

A1; Organiser des visites d'echange au niveau nationai 

A2: Participer et contribuer aux activites du Reseau RAMAO 

A3: Nouer des partenariats au niveau international 

MISE EN (EUVRE DU PLAN D' ACTION 

Pour la mise en ceuvre de ce plan d' action, nous avons mis en place des organes de 
gestion fonctionnels et nous avons procede a I'identification des activites prioritaires 
pour I'annee 2006. 

L'AMP a choisi le modele de co gestion entre I'etat et les collectivites locales par la mise en 

place d'un comite de gestion avec son bureau executif. 

Composition du comite de gestion de I'AMP 

Parties Prenantes 

DPN: Conservateur 

Service des peches 

Service des eaux et forets 

GIE inter rofessionnel des eches 

Mairie 

Conseif local de eche artisanale 

Reserve de N azobile 

GIE des 'eunes echeurs 

GIE ostreicole 

GIE d nami ue des femmes 

GIE des femmes transformatrices 

GIE femmesetco uilla e 

S ndicat d'initiative du tourisme 

CRODT 

Senneursde la e 

Presse 

Total 

Re resentation ar nornbre 

01 

01 

01 

02 

01 

02 

01 

02 

01 

01 

01 

02 

01 

01 

01 

20 

Le Comite de Gestion de I'Aire Marine Protegee (AMP) de Joal-Fadiouth a franchi un pas important en 

se dotant d'un bureau executif 

Ce bureau entre dans le cadre de la mise en place des organes de gestion fonctionnels de I'AMP, II est 



I'aboutissement d'un processus de concertation et de dialogue amorce, depuis le mois de janvier 2006, 

par le conservateur de I'AMP et les differentes parties prenantes avec I'appui du WWF WAMER. 

Le Comite de Gestion de I'AMP, constitue de 20 membres, a choisi en son sein, de maniere 

consensuelle, le bureau suivant: 

President: Abdou Karim SALL {GIE des Jeunes pecheurs) 

Vice-president: Leopold DIOUF (GIE Interprofessionnel des peches) 

Secretaire General: El Hadji FAYE (Syndicat d'initiative du tourisme) 

Eresoriere: Adela'ide DIOH (GIE des Femmes cueilleuses d'huttres) 

05 commissions ont ete identifiees pour Ia mise en ceuvre du plan d' action 

& Surveillance et Peche durable 

President: Ibrahima SAMB (GIE des Jeunes pecheurs) 

Rapporteur: Souleymane SABALY (Services des peches) 

Amenagement technique et touristique 

President: Mamadou FAYE (Syndicat d'initiative du tourisme) 

Rapporteur: Georges FAYE (Reserve de Ngazobile) 

Gestion de I'Environnement et des Ressources Naturelles 

President: Pierre DIOH (Mairie) 

Rapporteur: Simon Diegane NDIAYE (GIE Ostreicole) 

Gestion des conf lits 

President: Demba MAR (GIE Interprofessionnel des peches) 

Rapporteur: Ibrahima NDIAYE (CRODT) 

Communication et sensibilisation 

President: Pape Gana GUEYE (Conseil local de peche artisanal) 

Rapporteur: Yama NDIAYE (GIE Dynamique des femmes) 



I - ASSEMBLEE GENERALE OU COMITE D'ORIENTATION 

1/1 Nlandat; 

-donne des orientations politiques et strategiquement 

- valide le budget 

- faire un suivi -evaluation des activites du comite de gestion 

1/2 Com osition: 

Parties prenantes — Eius locaux — services techniques — autorites administratives et coutumieres- 

ongs, etc. . . . 

II - COMITE DE GESTION 

2-1 Composition: 

Bureau executif: 
Un President 

Un Vice- President 

Un Secretaire general 

Un tresorier 

Un commissaire aux comptes (comptable de I' AMP) 

@":: e: ''k(ioI 'A: Sie". ;:45=, - "r4a 

Commissions techni ues: 
surveillances et peche durable 

Gestion de I'environnement et des ressources naturelles 

Commission Amenagement technique et touristique 

Commission Sensibilisation communication et formation 

Commission Gestion des conf lits 

2-2 Mandat et Mission du Comite de gestion 

2-2-1 Mandat: 

Le comite de gestion a un rnandat de concertation entre ses membres en vue d'une prise de 

decision de gestion de I'AMP par le service de la conservation. 

2-2-2 Mission 

Approbation du zonage participatif de I'AMP 

Definition des engins de peche devant etre utilises dans I'AMP 

Approbation et suivi des contrats de gestion entre les differentes parties prenantes et les 

services de conservation 

Le reglement a I'amiable des conf lits entre les differents groupes socioprofessionnels 

representes dans le comite 

La definition consensuelle des priorites d'amenagement technique et touristique de I'AMP 

Definition et adoption d'un reglement interieur consensuel de I'AMP, 
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La definition et I'approbation du plan de communication et de sensibilisation de I'AMP. 

Responsable de la gestion quotidienne de L'AMP de Joal 

Repondant du comite d'orientation 

Charger de I'elaboration du Plan de Travail Annuel iIPTA) 

III DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

Les membres du bureau sont eius parmi les representants des parties prenantes 

directes de I' AMP par consensus d'abord ou par scrutin pour la designation des 

candidats. 

Les membres de droit sont les representants des parties prenantes qui sont impliques 

directement dans la gestion et l'exploitation des ressources de I'AMP, lls ont chacune 

une voix deliberante. La voix du President est preponderante. 

Les rnembres consultatifs participent aux debats lors des sessions du comite mais sans 

voix deliberante. 

Le President du comite en rapport avec le conservateur peut inviter toute personne en 

raison de ses competences ou de tout autre utilite pour le cornite de gestion de I'AMP 

a participer a titre d'observateur. 

La fonction de membre du cornite de gestion est gratuite. Toutefois la prise en charge 

des membres lors des sessions peut etre supportee dans la mesure du possible. 

IV FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GESTION 

Le bureau est I'organe executif du cornite de gestion de I'AMP . II est elu au cours 

de la session ordinaire du C. G, il a un mandat d'un an renouvelable. 

I e comite de gestion tient une session bimestrielle au cours de laquelle il evalue 

les activites du bureau et planifie les activites du bimestre suivant. 

Le comite de gestion peut se reunir en session extraordinaire sur convocation de 

son bureau ou par les 2/3 des mernbres de droit. 

V BUREAU EXCECUTF 

5/3 Attribution du bureau du comite de estion 

Execute des decision et resolution du comite de gestion 

La presentation au comite de son rapport annuel d'activite 

La gestion des ressources propres allouees au comite 

La supervision des activites des differentes commissions 

5/2 Fonctionnement du bureau 

Le bureau se reunit au moins une fois par rnois sur convocation de son President ou 

sur la demande de la rnoitie de ses membres suivant un ordre du jour prkdefini. Les 

convocations doivent parvenir aux membres 72 h avant la date de la reunion, 
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Le bureau peut deliberer en presence de la moitie de ses membres et les decisions 

sont prises a la majorite simple des mernbres presents et votants. 

Le fonctionnement du bureau est assure par le fond d' appui et de promotion de 

I'AMP de JOAL 

Ce fond est alimente par les activites generatrices de revenu, ies dons, les legs et les 

appuis, II est gere par le bureau du comite sous le controle du conservateur 

. , -:E8'Pl: -'. . :O': E8'%MR M 
II s'agit de: 
Faire une situation de reference (inventaire des habitats et especes) de I'AMP avec le CRODT, 

I'IRD, et I'Universite) 

Faire un zonage participatif de I'AMP 

Balisage et pancartage de I'AMP 

Mettre en place les organes de gestion de I'AMP 

Elaborer et valider le reglement interieur 

Surveillance 

Reboisement et entretien de la mangrove Aout-Septembre 2006 

IVlettre en ceuvre des rnesures de protection et suivi des tortues et des especes menacees 

Initier des activites d'assainissement 

Former les acteurs a la cogestion 

Organiser des visites d'echange 

Entamer le dialogue avec les senneurs de plage et utilisateurs de filets trainants a crevettes 

(kili) 

Doter le conservateur de moyens de fonctionnement 

lnitier les rencontres avec tes prives 

Realisation d'une emission radio 

Assurer une couverture mediatique des activites de I'AMP 

Realisation de spots radios 

Initier des reunions regulieres avec Ies acteurs 

Elaboration de supports: plaquettes, tee-shirts, affiches, autocollants 

Organiser une journee de lancement 

Initier des rencontres avec la communaute educative 

Prise de contact avec les differents intervenants 

Participer aux activites du RAMAO 

Apres une annee de travail nous avons abouti aux resultats ci-apres: 
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Activites 

- Faire une situation de 
reference (inventaire des 
habitats et especes) 
de I'AMP avec le CRODT, 

I'IRD, et I'Universite 

Faire un zonage 
participatif de I'AMP 

Balisage et 
pancartage de 
I'AMP 

Mettre en place les 

or anes de estion de I'AMP 

Elaborer et valider le 

reglement interieur 

Realise es 

X 

X 

Non En 

X 

realisees cours 

IOV4 

Rapport disponible 

08 balises posee/15 
pancartes implantees 

AG, Comite de Gestion, 

Bureau et commissions 

Reglement a valider 

Sources de 

fina ncement 

WWF 

Appui 

budgetaire/ 

Bud etAMP 

Surveillance 

Reboisement et 
entretien de la 

mangrove Aout- 

Septembre 2006 

Mettre en ceuvre 

des mesures de protection 

et suivi des tortues et des 

especes menacees 

Initier des activites 
d'ass ainisse ment 

Former les acteurs a 
la cogestion 

X 

X 

X Brigade de surveillance 

disponible et tenues de 
surveillance 

-Campagne de 

sensibilisation de 06 
mois effectuee en 2006 
-Une transaction de 
30 000f effectuee pour 

braconnage d'une 

tortue verte 
- un denornbrement 

mensuel des oiseaux 
est en cours 

Un operation 

d'assainissement 

effectue sur le site de 

ponte des tortues 

n ousse diohe 

Conservateur et 
President du cornite de 
Gestion formes 

Budget AMP 

WWF 

WWF 

Etat 

Ramao 

' Indicateur Objectivement Verifiable 
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Organiser des 
visites d'echan e 
Entamer le dialogue 

avec les senneurs 

de plage et 
utilisateurs de filets 

tratnants a crevettes 

(kili) 

X 

Une visite effectuate a 
Bambou 

Processus enclenche 

par des rencontres 

WWF et 
RAMAO 

Doter le 

conservateur de 

moyens de 

fonctionne ment 

A completer 

Initier les rencontres 

avec les prives 

Realisation d'une 

emission radio 

Assurer une 

couverture 

mediatique des 
activites de I'AMP 

X 

Une emission sur le 

zonage de I'AMP 

realisee 

Autres emissions 

centrees sur la tortue 

Une visite de presse 

organisee 

-AMP mais a 
completer par 

I'appui 

budgetaire 
-WWF 

WWF 

Realisation de spots 
i'adlOS 

Initier des reunions 

regulieres avec les 

acteurs 

Elaboration de 

supports: 
plaquettes, tee- 

shirts, affiches, 

autocollants 

Organiser une 

journee de 

lancement 

Initier des 
rencontres avec la 

communaute 

educative 

X' 

Spots sur la Protection 

des tortues realises 

Une reunion du C. G par 

mois 

2 reunions de bureau/ 

rnois 

-Banderoles et tee-shirt 

pour la campagne de 
sensibilisation des 
tortues 

-Une seance de lutte 

organisee comme 

support 
-Pancartes 

Rencontre avec la 

communaute educative 

effectue en vue de 
developper I'education 

Environnementale 

WWF 

WWF 
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Prise de contact 

avec les differents 

intervenants 

X 

Participer aux 

activites du RAMAO 

- Manque de moyens de travail: 

Pas de vehicule de service pour I'AMP 

Pas de pirogue de surveillance 

Pas d'appareil numerique 

Pas de ligne telephonique malgre la demande faite depuis le rnois de juillet 2006 

Retard dans la mise en place du budget pour les activites de sensibilisation de I'AMP 

Probleme de reconversion des senneurs de plages n'est pas encore effectif (dialogue entame 

mais processus inacheve) 

Manque de fonds pour deroulement des activites de suivis des especes menacees dans 

I'AMP. 
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ANNEXE 5 

REVIEW OF THE BENIN MPA GCLME PROJECT JULY 22, 2007 

Bradford E. Brown 

During the Guinea Current Interim Commission Meetings June 25-29 I reviewed the latest document on 

the Benin MPA project produced by CEDA and began discussions with Professor Sikirou Adam Director 

of CEDA which were continued in Benin following the IGCCC. In Benin I met with Dr. Roger Djiman, 

Director of the Benin Fisheries and Oceanography, for further discussions and site visits to a fishing 

village and to Lake Nokuoe. 

The current document does an outstanding job of presenting the background information, social, 

cultural, and environmental. The maps of the possible areas are excellent. It certainly is in excellent 

shape to receive wide distribution in the Benin technical community which is not yet familiar with this 

effort. A National Workshop involving scientists and other pertinent individuals, to review the preliminary 

document should be a high priority for action. This would validate the current efforts and set the stage 

to move forward. 

The next stage is the critical one. Although preliminary discussions have been had with community 

people they will be a central focus in the next phase. One of the cardinal guidelines for MPA 

implementations is that the purpose to be achieved by each MPA and how the designs relate to the 

goals have to be spelled out clearly for the stake holders and this is not yet presented in the document. 

In addition to the goals, how the MPA is expected to achieve them is critical and a monitoring process to 

determine progress in achieving them and any adjustments that need to be made to do so needs to be 

developed in tandem with the selection of MPA areas. This needs to be done as soon as possible to 

be able to move from the generic phase to a specific one. It is hard to comment appropriately without 

that information. 

It should be a high priority to involve the interagency GCLME National Committee specifically the 

Fisheries Department so that all of the National Agencies (including those responsible for local 

government) are on board, with a unified approach taking into account how the MPAs fit with other 

activities in the area. Then as the non-governmental stakeholders enter the process the government 

will be speaking with a single voice. 

I was pieased to see that they Benin MPA team had visited Senegal and the program there, This 

relationship should be maintained as the GIRMAC Program in Senegal is ahead of the one in Benin in 

timing and is pursuing a solid path towards effective MPAs. 

From a fisheries standpoint the efforts on Lake Nokoue are of greatest potential significance as it is the 

primary producer of fish in Benin. The channel connecting the lagoon to the sea already has a ban on 

fishing to protect fish moving in and out of the lagoon. However fishing still takes place. This indicates 

the difficulty in establishing MPAs, Unless there is wide spread community support combined with 

effective enforcement they become in reality, MPAs only on paper. Even where there is widespread 

fisher support if supporters see others fishing because of lack of enforcement they will often fish as well 

realizing that the benefits they are sacrificing for are accruing to the violators. If it were possible to have 

effective enforcement, this area might be considered for an MPA and efforts could be directed over time 
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to environmental issues such as the dumping of wastes along the edge of the channel and the effects of 

sand mining to determine usefulness of various management approaches. 

The lake itself is extremely heavily fished and the predominant species in the fisheries are tilapia, A 

significant part of the lake is fished using the acadja procedure which is for practical purposes a form of 

aquaculture, An area is marked off with brush and the interior is filled with brush stuck into the bottom. 

No fishing is allowed, and some feeding takes place using primarily natural vegetation. For smaller 

acadjas harvest is allowed after six months but for larger acadja the fish are allowed to grow for a year 

before the interior brush is removed and the fish netted All over the lake there are fishers harvesting 

right along side of the acadjas. So in effect these areas are acting as MPAs allowing reproduction and 

growth with a spillover of fish to open areas. 

The fishing communities are organized and four of them in concert with the Fisheries Oepartment have 

established fishing reserves, These are areas that have been marked off like acadjas but without the 

brush in the interior. They are smaller than many acadja, One possibility being considered is to build 

an MPA around these areas with not complete exclusion of fishing but with other restrictions, Thus in 

the case of Lake Nakoue the objective is clear to raise average size and catch per unit of effort by size. 

This raises a number of questions that require at least good hypotheses before establishing the areas. 

Do the closed areas need to be larger to have any impact at all? If so, what is the minimum 

necessary? Perhaps only one could be made larger so a comparison could be made. Do the closed 

areas being small need enhancement as is done with acadjas (brush, feed) to have an impact? How 

large do the adjacent areas need to be and how is the fishing there to be controlled? What would be 

the restrictions impacting size of fish? What should they be impacting total fishing mortality? Are sub 

areas needed such very restrictive limits next to the closed area with more lenient ones farther away but 

still in the MPA? What is needed to monitor the results so that necessary modifications could be 

made? If they work, and the income of fishers in that area is improved, how is the information to be 

gathered to convince others fishing villages to expand these efforts? 

There is a need to review what is known about Lake Nokoue and other lagoons in West Africa. In 

addition knowledge about the species involved wherever they are, and with tilapia what is know form 

aquaculture research, The movement of the key species will be critical. In addition there is the 

literature on MPAs related to fisheries. Some of this may be found in published literature and I will do 

some searches here in Miami, It would be useful for the scientists in Benin to discuss these issues with 

people in places like NIOMER, and the University of Ghana at Legon, CSIR and the Ghana Fisheries 

Institute at Terna, the scientists in Abidjan et al. The e-mail links should be useful here. 

In my discussions in Benin, the issue was raised to me about the need for a fisheries expert for these 

types of questions as the leading scientists involved to date are not fisheries specialists. My thinking is 

that it would be better to create an expert in Benin who not only would remain in the area for ongoing 

work but would most likely become a better expert than an outsider due to local knowledge, Someone, 

for example, like Or. Alphonse Adite of the National University of Benin at Cotonou who has done 

lagoon and riverine fish ecology studies in Benin and has advanced fisheries education is the type of 

individual who could do this and I am sure there are others. In addition scientific publications on the 

Lake Nokoue MPA work would establish the authors internationally throughout Africa and elsewhere, 
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ANNEXE 6 

TOR OF CONTRACT FOR THE ESTABLISHMENT OF MARINE PROTECTED 

AREAS IN BENIN 

Contract: 

Duration: 

GP/RAF/04/004/21-04 

6 months 

Date required: July 2007 

Coverage: Coastal and nearshore inarine environment of Benin 

Counterparts: 

Purpose: 

Duties: 

GCLME Regional Coordination Unit, Project Experts, Ministry of 

Environment, Agence Beninoise pour L'Environment, National 

Executing Agencies/ Universities and Institutes/ Organizations, 

Communities, NGOs/CBOs, Fisheries and Farmers' Co-operatives, 

etc, , UNIDO, UNDP, UNEP, IUCN/WWF, FAO, WORLD BANK, 

US-NOAA, 

The contractor will assit the Government of Benin to establish 

Marine Protected Areas based on areas identified in the First sub- 

contract of October, 2006 (Annnex I). 

Under the general direction of the GCLME Regional Director and 

the direct supervision of the Ministry of Environment and the 

Agence Beninoise pour L'Environment, the contractor will inter alia 

undertake integrative diagnosis and inter-sectoral consultations for 

the elaboration of the legal and management framework for the 

establishment of Marine Protected Areas in Benin. Specifically, the 

contractor is expected to perform the following tasks: 

Main duties 

1, Review the Report from first 

sub-contract and undertake 

pertinent investigations with a 

view to validating the 

a ro riateness of sites 

Expected 

duration 

1 month 

Location 

Coastal Benin 

Expected resuIts 

Validated Sites for 

designation as Marine 

Protected Areas. 

136 



recommended for designation as 

Marine Protected Areas 

Annex I), 

2. Produce precise, detailed and 

large scale topographic maps of 

each of the sites validated for 

designation as Marine Protected 

Areas, 

3, Conduct in-depth studies to 

verify the environmental and 

socio-economic context including 

the status of land use and define 

2 months Coastal Benin 

and Home 

based 

2 mo~ths Coastal Benin 

Precise, detailed and 

large scale topographic 

maps of each of 

validated sites produced 

Institutional and legal 

framework for the 

management of the 

Marine Protected Areas 

institutional and legal framework 

for the designation and 

management of the Marine 

Protected Areas 

described 

established 

and 

4. Elaborate monitoring and 

Evaluation indicators to provide 

guidance for the efficient 

functioning of the Marine 

Protected Areas. 

6. Submit a Comprehensive 

Report to UNIDO / IGCC 

0. 5 month Coastal Benin 

and Horne 

Based 

0. 5 month Home Based 

Monitoring and 

Evaluation Procedures 

Elaborated. 

A comprehensive 

Report Submitted to 

UNIDO and IGCC, 

Qualifications: 

l. A Professional team with appropriate expertise in physical planning, geography, 

environmental management, socio-economic analysis, public administration, 

institutional and regulatory frameworks, etc, 
2. Experience in nature reserve/parks management 
3. Experience in participatory approaches and stakeholder mediation and social 

agreement 
4, Proven knowledge of and familiarity with Coastal Benin. 
5. Extensive experience in fields related to the assignment in the Guinea Current Large 

Marine Ecosystem Region. 

Language: 
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French. 

A knowledge of the languages spoken in Coastal Benin will be a distinct advantage. 

Background information: 

UNIDO is implementing various Transboundary international waters projects covering inostly 

large marine ecosystems and river basins in several regions of the world, UNIDO's portfolio 

of International Waters projects was boosted with the approval by GEF Council in November 

2003 and the subsequent GEF CEO endorsement on 18 August 2004 of the full project 

proposal "Combating Living Resources depletion and Coastal Area Degradation in the 

Guinea Current LME through Ecosystem-based Regional Actions" for the sixteen-countries 

of the Guinea Current Large Marine Ecosystem region. 

The GCLME project has a priinary focus on the priority problems and issues identified by the 

16 GCLME countries that have led to unsustainable fisheries and use of other marine 

resources, as well as the degradation of marine and coastal ecosystems by human activities. 

The long-term development goals of the project are: 1) recover and sustain depleted fisheries; 

2) restore degraded habitats; and 3) reduce land and ship-based pollution by establishing a 

regional management framework for sustainable use of living and non-living resources in the 

GCLME. Priority action areas include reversing coastal area degradation and living resources 

depletion, relying heavily on regional capacity building. The project focuses on nine (6 

national and 3 regional) demonstration projects (6 National and 3 regional), designed to be 

replicable and intended to demonstrate how concrete actions can lead to dramatic 

improvements. 

Among the 6 National demonstration projects is the "Creation of Marine Protected Areas 

(MPAs)" to be implemented in the Republic of Benin. 

MPAs are used for a variety of purposes in Integrated Coastal Management programes, The 

priority problems of resoince depletion, loss of biodiversity (including habitat loss, 

deterioration in coastal water quality and coastal erosion) can best be addressed via the 

creation of Marine Protected Areas. 

Since the World Parks Congress in Bali in 1982, where participants recognized that the 

approach to conserve biodiversity through protected areas could be applied to the marine 

biome, there has been considerable inomentuin in establishing MPAs and much experience 

has been accumulated on the benefits of well designed effectively managed areas. The 

benefits of MPAs include: 
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conserving representative samples of biological diversity and associated 

eco systems 
protecting critical sites for reproduction and growth of species 

affording undisturbed reference sites to serve as baseline for scientific 

research and for design and evaluation of management of other areas. 

Offering sites for nature based recreation and tourism, etc. 

Since the IUCN General Assembly Resolution of 1988, the number of global and regional 

agreements and communities in favour of the creation of MPAs including those emanating 

from the World Summit on Sustainable Development (WSSD) in 2002 and the Convention on 

Biological Diversity (CBD) in 2004 attest to their increasing recognition as viable tools for 

the sustainable management of coastal and marine areas. For example, the creation of 

coinprehensive, effectively managed, and ecologically representative system of MPAs by 

2012 is an important target of the WSSD goals. The successful establishment of MPAs in 

Benin will be an iinportant step in meeting WSSD target as it will lead to the replication of 

MPAs in other countries of the GCLME region and beyond. 

I. an ua e and Re ortin: 

All reports shall be written in the English language, and shall describe in detail the services 

rendered under the Contract during the period of time covered in such report. All reports shall 

be transmitted by the sub-contractor by e-mail and courier (electronic and hard copies 

respectively) to the Contracts Officer. A preliminary report (5 copies in hardcopy) shall be 

submitted. A final report including key deliverables as outlined in the duties above, in 

electronic format and hardcopy, shall be submitted at the end of the assignment (5 copies in 

hardcopy). 

Evaluation Criteria: 

1, 
2. 
3. 
4. 

Appropriate combination of expertise available. 

Experience in nature reserve/park management. 

Excellent negotiating skills including Alternative Dispute Resolution Skills. 

Intimate knowledge of Coastal Benin including knowledge of local languages and 

culture 

Familiarity with similar tasks in the Guinea Current LME Region. . 
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ANNEXE 7 

ATELIER DE VALIDATION DU DOCUMENT RELATIF A L'IDENTIFICATION ET A LA 

DESCRIPTION DES AIRES MARINES A PROTEGER AU BENIN 
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INTRODUCTION 

Du 30 au 31 aout 2007 s'est tenu a 1'Infosec de Cotonou, 1'Atelier de validation 

du document relatif a "l'identification et a la description des aires marines a 
proteger au Benin", Cet atelier a connu la participation de 56 Experts, 

representants des differentes structures intervenant dans la zone cotiere du 

Benin. La liste des participants est annexee a ce rapport. 

CEREMONIE D'OUVKRTURE 

Place sous la tutelle du Ministere de 1'Environnement et de la Protection de la 

Nature, 1'atelier a effectivement commence a 10h30 par le mot de bienvenue du 

Prof ADAM Sikirou, Directeur de 1'ONG CEDED. Apres cette ceremonie 

d'ouverture, un presidium de trois membres a ete mis en place pour conduire les 

travaux. Il se compose comme suit: 
President: Monsieur DJIMAN Roger 
I*' ~ll: M i %Alit M 2~k:M i ADJEC| i h 

PRESENTATION DKS COMMUNICATIONS 

Le Prof ADAM Sikirou a presente les grandes lignes du "Projet de Grand 

Ecosysteme marin du Golfe de Guinee (GCLME)". L'exposant a d'abord mis 

1'accent sur: 
les problemes maj eurs qui se posent a 1'exploitation durable des 

ressources halieutiques dans le rnonde et en particulier dans les pays du 

Golfe de Guinee, ce qui a conduit a 1'elaboration du Projet GCLME. 
Les activites de transition de la premiere phase de ce projet (199S-1999) 
qui ont conduit a 1'elaboration de trois (3) projets regionaux et six (6) 
projets nationaux de demonstration dont le present projet "Creation 
d'aires protegees marines au Benin". 

Et a precise que la realisation de ces projets pilotes d'aires marines protegees 

devraient a terme servir de modele pour la creation des AMP dans les 16 pays 

du Grand Ecosysteme Marin du Golfe de Guinee (ANGOLA, BENIN, 

CAMEROUN, CONGO, REP. DEM. DU CONGO, COTE D'IVOIRE, 

GABON, GHANA, GUINEE EQUATORIALE, GUINEE CONAKRY, 

~ GUINEA-BISSAU, LIBERIA, NIGERIA, SAO TOME ET PRINCIPE, 
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SIERRA LEONE et TOGO). 

En prenant la parole, le President du presidium a tout d'abord donne lecture du 

programme de deroulement de 1'atelier qui a ete adopte par les participants. Il a 

ensuite, mis 1'accent sur 1'importance du document a valider et a invite les 

participants a poser leurs questions par rapport a la precedente presentation. 

Les intervenants ont souhaite que: 
le document du projet GCLME leur soit expose ou mis a leur disposition. 

le comite de pilotage dudit projet soit revu au cours de cet atelier afin que 

les suggestions a apporter audit document soient riches. 
la connaissance du cout dudit projet, le bailleur et la responsabilite du 

Benin dans 1'etablissement de ces projets pilotes leur soient notifies. 

A ces differentes preoccupations, des reponses ont ete apportees. Concernant le 

comite de pilotage, il a ete dit qu'aucun comite n'est definitif et que le projet de 

creation des AMP n'est qu'un processus qui vient de commencer. Pour ce faire, 

toutes les personnes ressources sont les bienvenues. 

Par rapport au cout et au bailleur des projets pilotes, Monsieur DJIMAN a 

informe 1'assistance que la Coordination regionale desdits projets est basee a 

Accra et que le cout de la premiere phase du projet s'elevait a environ 6 millions 

de dollars pour les 6 pays concernes. La deuxieme phase (2005 — 2009) est 

financee a un montant de 20 millions de dollars. Cette deuxieme phase concerne 

les 16 pays du Grand Ecosysteme Marin du Courant de Guinee. Le bailleur est 

le GEF ou le Fond pour 1'Environnement Mondial (FEM). 

Pour plus d'eclaircissement, le Prof ADAM a repris la parole pour expliquer les 

problemes environnementaux qui pesent et qui continuent de peser sur les zones 

cotieres du monde et en particulier celles des pays en voie de developpement, ce 

qui a conduit a 1'elaboration du projet GCLME. La premiere phase du projet a 

ete 1'etude des caracteristiques des differentes zones cotieres des pays du 

Courant de Guinee. Et vue que 1'erosion cotiere affecte la cote de la plupart des 

pays membres, il a ete demande d'impliquer dans ce projet, la gestion de 

1'erosion cotiere. Ainsi, au niveau de chaque pays il a ete identifie une structure 

de coordination des actions a mener sur la zone cotiere. 

A la suite des dhbats, la parole a ete accordee a Monsieur Ogouwale Euloge, 

Consultant, pour presenter le contenu du document. Dans sa presentation, celui- 

ci a mis 1'accent sur les principaux points suivants: 
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la demarche utilisee par les auteurs de cette etude pour 1'identification des 

sites a proteger au Benin; 
1'etat de degradation actuelle de la zone cotiere et des ses ressources avec 

des images illustratives; 
les impacts majeurs des activites sur la zone cotieres et de ses ressources; 

la presentation des sites qui ont ete identifies pour faire 1'objet de projets 

pilotes d'implantation d'aires marines a proteger au Benin. 4 sites ont ete 

retenus a 1'issue de cette etude, Il s'agit de: 
~ 1'aire marine de Nazounme-Bouche du Roi, 
~ 1 'aire d'Avlekete- Togbi n, 
~ 1'aire marine d'Avlekete, 
~ les aires a proteger du lac Nokoue. 

En conclusion, 1'exposant a enumere quelques avantages et inconvenients 

que pourrait engendrer 1'implantation de ses aires marines protegees au 

niveau des pecheurs. 

Apres avoir remercie le presentateur pour son expose, le President du presidium 

a rouvert le debat par rapport a la presentation qui a ete faite. 

A cet effet, les intervenants ont souhaite savoir: 
la structure qui va se charger de la gestion des AMP qui seront creees?? 
La methode de quantification des dechets solides deverses sur la zone 

cotiere (600. 000 tonnes annonces dans le document); 

Pourquoi 1'absence du logo MEPN sur la page de garde du document a 

valider; 
La possibilite d'apporter les diverses contributions pour 1'amelioration 

dudit document; 
Les limites geographiques de la zone cotiere au Benin ainsi que celles des 

sites identifies dans cette etude. 

Quelles sont les activites alternatives preconisees par ce projet pour les 

pecheurs riverains des sites identifies; 
L'implication des populations de la zone cotiere du Benin dans cette 

etude; 
Le nombre de sites identifies sur le lac Nokoue et les superficies de ces 

sites a proteger; 
Les criteres de choix de ces sites; 
Les dispositions prises pour 1'installation sur le lac Nokoue des AMP 

envisagees si on sait que: 
le meme site a ete identifie par le ministere des mines pour 1'exploitation 

du sable, 

144 



~ le meme site est actuellement partage entre les pecheurs riverains du lac 

Nokoue, 
~ le meme site fait 1'objet actuellement par le Gouvernement, des projets de 

transport fluvial. 

Les communicateurs ont apporte des elements de reponse aux differentes 

preoccupations des intervenants. 

Pour finir, le Prof ADAM a dit aux participants que le processus vient de 

commencer et que toutes les suggestions pour 1'amelioration dudit document 

sont les bienvenues. 

Le President du presidium en reprenant ia. parole a invite tous ies participants a 

donner le meilleur d'eux meme au sein des commissions. 

TRAVAUX KN GROUPE 

A 1'issue des debats, deux groupes ont ete constitues pour les travaux en 

commission: 

'" I" groupe: 
President: M. ISSA Maman; 

Rapporteur: M. EDEA Emile 

+me 2™ gl'OUpe: 

Presidente: Mme ICHOLA Rihanath; 

Rapporteur: M. EZIN Casimir. 
Co-rapporteur: M. DALMEDA 

Les deux groupes ont les memes termes de reference qui sont: 
1. analyse du document; 
2. observation et proposition d'amelioration 

3. recommandations 

PLKNlKRK 

Des presentations des deux groupes de travail, ii ressort ce qui suit: 
1. la definition des criteres pour 1'identification des sites d'AMP; 
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2. la validation des 4 sites proposes dans le document; 
3. la proposition du cadre institutionnel devant gerer ces AMP; 
4. les amendements du cadre institutionnel et legislatif proposes dans le 

document; 
5. la proposition de. quelques sites; 

Les deux rapports sont annexes au present rapport general. 

RECOMMANDATIONS 

Au terme de ces deux jours de reflexion, les recommandations ci-apre's ont ete 

formulees: 

l) Adopter un cadre juridique et reglementaire de creation et de mise en 

o:uvre des AMP ou AMCP; 
2) Mettre en place un cadre institutionnel et organisationnel; 

3) Inserer dans le document les criteres retenus pour 1'identification des 

AMP ' 

CLOTURE 

La cloture de 1'atelier a ete executee par le President du presidium Monsieur 

Roger DJIMAN accompagne du Directeur de 1'ONG CEDED, le Prof Sikirou 

K. ADAM. 

Fait a Cotonou le 31 Aout 2007 

L'Atelier 
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