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ADAPTATION STRATEGIES OF FARMERS IN THE PARAKOU 

COMMUNE IN THE FACE OF URBAN AND PERI-URBAN LAND 
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RESUMÉ 

L’urbanisation rapide en Afrique représente un défi important du fait de la forte croissance démographique qu’enregistre le 

continent. L’objectif de ce travail est d’appréhender les stratégies d’adaptation des exploitants agricoles de la commune de 

Parakou face aux dynamiques foncières urbaines et péri-urbaines. Ce travail a constitué à analyser l’occupation du sol sur 

une période de trois décennies, de 1992 à 2023, en examinant différentes unités d’occupation du sol telles que les forêts, les 

zones agricoles et les zones urbaines et péri-urbaines. Les données sur la dynamique foncière ont été collectées à partir de 

cartes d’occupation du sol. Les données sur les stratégies d’adaptation ont été collectées auprès d’un échantillon de 350 

producteurs urbains et péri-urbains dans la commune de Parakou. Pour chaque année, la superficie de différentes unités 

d’occupation du sol a été relevée. Les données ont été agrégées au niveau communal, ce qui a permis d’obtenir une vue 

d’ensemble des tendances d’occupation du sol. Ensuite, les taux de variation des superficies entre les années ont été calculés 

pour chaque unité d’occupation du sol. Les statistiques descriptives ont permis d’analyser les différentes données collectées 

sur les stratégies d’adaptation. La forêt galerie a subi une réduction de 66,94 %. Les forêts claires et savanes boisées ont 

connu une diminution majeure de 69,32 %. Les savanes arborées et arbustives ont également régressé de 8,09 %. En revanche, 

les plantations ont enregistré une augmentation significative de 331,91 %. Les champs et jachères ont également augmenté de 

42,27 %. Les agglomérations ont considérablement augmenté de 864,20 %. Enfin, les plans d’eau ont aussi augmenté de 

164,66 %. Face à ces dynamiques, l’intensification de l’agriculture et la reconversion vers l’élevage ou d’autres activités 

économiques sont les principaux recours. Il a été suggéré par les producteurs agricoles d’encourager la transition vers des 

pratiques agricoles durables, promouvoir la diversification des activités agricoles et favoriser l’accès au foncier à long terme 

pour assurer la sécurité foncière. 

Mots clés : Commune de Parakou, adaptation, dynamique foncière, urbain, péri-urbain 

ABSTRACT 

Rapid urbanization in Africa represents a major challenge, given the continent's strong demographic growth. The aim of this 

work is to understand the adaptation strategies of farmers in the Parakou commune in the face of urban and peri-urban land 

dynamics. This work involved analyzing land use over a three-decade period, from 1992 to 2023, by examining different land-

use units such as forests, agricultural areas and urban and peri-urban zones. Data on land dynamics were collected from land-

use maps. Data on coping strategies were collected from a sample of 350 urban and peri-urban producers in the commune of 

Parakou. For each year, the surface area of different land-use units was recorded. The data were aggregated at commune level, 

providing an overview of land-use trends. Rates of change in area between years were then calculated for each land-use unit. 

Descriptive statistics were used to analyze the various data collected on adaptation strategies. Gallery forest was reduced by 

66.94%. Open forest and wooded savannah experienced a major reduction of 69.32%. Tree and shrub savannahs also declined 

mailto:biobayesanni@yahoo.fr
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mailto:gildasdjohy@gmail.com
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by 8.09%. Plantations, on the other hand, recorded a significant increase of 331.91%. Fields and fallow land also increased 

by 42.27%. Settlements increased considerably by 864.20%. Finally, water bodies also increased by 164.66%. Faced with these 

dynamics, agricultural intensification and conversion to livestock farming or other economic activities are the main remedies. 

Farmers have suggested encouraging the transition to sustainable farming practices, promoting diversification of agricultural 

activities and encouraging access to long-term land to ensure land security. 

Keywords : Parakou, adaptation, land dynamics, urban, peri-urban 

INTRODUCTION 

L’urbanisation rapide en Afrique constitue un défi majeur en raison de la forte croissance 

démographique du continent et de l’augmentation des taux de fécondité urbaine et péri-urbaine. 

Contrairement aux autres continents, des taux de fécondité élevés sont observés dans les régions 

urbaines et rurales d’Afrique, ce qui entraîne une croissance démographique et une urbanisation 

rapide (Lim, 2023). Cette urbanisation est motivée par la recherche d’emplois et de meilleurs 

niveaux de vie, qui font souvent défaut dans les zones rurales (Yamashita, 2017). Le processus 

d’urbanisation en Afrique est principalement dû à la migration des jeunes des zones rurales vers 

les villes, qui entraîne une augmentation rapide du nombre de citadins (Jambeinge, 2018). 

Cependant, ce développement urbain entraîne des problèmes sociaux, environnementaux et 

économiques, notamment la concentration de la population et des fonctions urbaines dans les 

villes, ainsi que la croissance des établissements informels et l’impact négatif sur la production 

agricole (Emmanuel et al., 2016; Oyefara, 2018). Pourtant l’agriculture est le pilier économique 

et culturel de nombreuses communautés africaines. 

Elle contribue de manière significative au Produit Intérieur Brut (PIB), aux recettes en devises 

et aux recettes fiscales, tout en subvenant aux besoins d’une grande partie de la population des 

zones rurales (Oladele et Braimoh, 2011). Dans les zones urbaines et péri-urbaines, l’agriculture 

est reconnue comme un élément clé des systèmes alimentaires locaux, permettant de diversifier 

les chaînes de valeur et d'améliorer les moyens de subsistance (Santini, 2022). Elle est adoptée 

comme alternative aux pratiques conventionnelles non durables, aidant à relever des défis tels 

que l’érosion des sols, la dégradation des sols et le changement climatique (Mkomwa et 

Kassam, 2022). Pour Sassi (2023), elle a le potentiel de promouvoir une croissance favorable 

aux pauvres dans les zones rurales et urbaines, ce qui bénéficie aux ménages en termes de 

distribution des revenus et de réduction de la pauvreté. 

Les villes béninoises font aussi l’objet d’une croissance rapide, un développement souvent 

anarchique et une consommation chaotique d’espaces agricoles (Nemouchi et Zeghiche, 2021). 

L’étalement urbain constitue une forme d’urbanisation qui s’est généralisée dans les communes 

du Bénin. Il entraîne souvent des symptômes tels les modifications des fonctions physiques et 

spatiales (Amri et Manaf, 2023). Forte de leur attractivité résidentielle et économique, les villes 

béninoises connaissent une forte dynamique démographique, au point d’être aujourd’hui 

confrontées à des enjeux fonciers de premier ordre. Face à ces constats, la maîtrise de 

l’étalement urbain et la protection des espaces agricoles péri-urbains pour une durabilité de 

l’agriculture s’imposent (Elloumi et al., 2003). Ces réalités s’observent également dans la 

commune de Parakou au Nord-Bénin. 

En effet, la commun de Parakou connaît une croissance démographique et une expansion 

spatiale ; ce qui entraîne des changements dans sa dynamique urbaine et péri-urbaine (Natta et 

al., 2023). Ainsi, la ville de Parakou est confrontée à des défis tels que la perte de végétation 

due à son expansion (Dako Kpacha et al., 2022). L’agriculture, traditionnellement confinée aux 

zones rurales, est désormais intégrée au tissu urbain en tant que stratégie de survie, d’intégration 

et d’approvisionnement alimentaire pour les citadins (Abdoulaye et Ramanou, 2015). Ceci pour 

faire face aux défis sociaux et économiques visibles dus à la croissance démographique et au 

taux de pauvreté élevé (Lanmandjèkpogni et al., 2019). En outre, le maraîchage apparaît comme 
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une solution pour les agriculteurs ruraux qui ont émigré vers la ville (Yolou et al., 2015). Mais 

il est confrontée à des défis sans précédent en raison des dynamiques urbaines en constante 

évolution (Gwan et Kimengsi, 2020). Sous la pression de l’expansion urbaine, de la demande 

alimentaire croissante des populations urbaines et des défis environnementaux, les agriculteurs 

sont confrontés à la nécessité de s’adapter de manière créative et stratégique (Houessou et al., 

2020). En ce sens, cet article explore en détail les diverses stratégies d’adaptation mises en 

œuvre par les exploitants agricoles pour faire face aux dynamiques foncières urbaines et péri-

urbaines. 

1. MATERIEL ET METHODES 

1.1. Présentation du milieu d’étude 

La Commune de Parakou est située au Nord du Bénin. Elle est comprise entre 9°14’19’’ et 

9°29’28’’ de latitude Nord et entre 2°23’45’’ et 2°44’46’’ de longitude Est (figure 1). La 

Commune de Parakou s’étend sur une superficie de 441 km2 avec une population de 255.478 

habitants (INSAE, 2013). Elle est constituée de trois arrondissements et de 41 quartiers de ville. 

Le climat local est de type soudanien caractérisé par l’alternance d’une saison des pluies de mai 

à octobre et d’une saison sèche de novembre à avril (Djohy, 2017 ; Djohy et Edja, 2018). Les 

sols locaux sont constitués généralement des sols ferrugineux tropicaux et ferralitiques 

(Akognongbe et al., 2012). Les cours d’eau de la Commune de Parakou sont tributaires de 

l’alternance des différentes saisons climatiques (Djohy, 2017). Ils restent quasiment secs de 

février à mai. Outre ces cours d’eau temporaires, la Commune de Parakou est drainée à l’Est 

par la rivière Okpara qui constitue un affluent du fleuve Ouémé. L’agriculture urbaine se 

développe autour des différents cours et points d’eau de la Commune de Parakou et constitue 

un moyen vital de subsistance pour les populations urbaines et péri-urbaines (Djohy, 2017 ; 

Djohy et Edja, 2018). 
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Figure 1. Carte de la ville de Parakou 

1.2. Collecte des données 

La démarche de collecte des données combine des sources de données géospatiales, notamment 

des données planimétriques, des points GPS (Global Positioning System) et des images 

satellitaires. Les données planimétriques (Carte topographique du Bénin, IGN 1992 au 

1/200.000) ont été obtenues de la carte topographique officielle du Bénin, produite par l'Institut 

Géographique National (IGN) en 1992. Elle fournit des informations détaillées sur la 

topographie, les élévations, les contours et les caractéristiques géographiques du Bénin à une 

échelle de 1/200.000. Les coordonnées GPS sont collectées à l'aide de dispositifs GPS. Ils ont 

permis d’obtenir des informations précises sur la localisation géographique des points d'intérêt 

spécifiques. Les images satellitaires sont collectées à partir de sources telles que Spot1 de 1990 

et Landsat-8 de 2023. Ces images fournissent une vue aérienne de la région d'étude à différentes 

époques, ce qui permet d'analyser les changements dans le paysage au fil du temps. Les données 

sur les stratégies d’adaptation des producteurs urbains et péri-urbains face aux dynamiques de 
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l’occupation du sol ont été collectées auprès de 360 producteurs dans les trois arrondissements 

de la commune de Parakou au Nord-Bénin. 

1.3. Traitement et analyse des données 

Pour décrire les évolutions des espaces, une approche comparative a été employée pour analyser 

la transformation des différentes unités d’occupation du sol à différentes périodes (1992, 2002, 

2013 et 2023) et à l’échelle spatiale de niveau pixel. L’échelle spatiale choisie a une incidence 

significative sur les données visuelles présentées et sur les éléments jugés pertinents pour 

l’analyse dans un contexte géographique donné (Gandini, 2006). Au niveau du pixel, caractérisé 

par une résolution spatiale fine, une série de cartes a été générée pour représenter les différents 

types d’occupation du sol, puis ces cartes ont été comparées à différentes périodes (1992, 2002, 

2013 et 2023) en utilisant des méthodes de traitement de données géospatiales. 

Pour réaliser une analyse statistique de la dynamique d’occupation du sol, nous avons appliqué 

une méthode de calcul des taux de stabilité, de régression ou de progression des unités 

paysagères d’une année à l’autre. Cette méthode repose sur une formule conventionnelle 

utilisée pour mesurer la croissance des agrégats macroéconomiques entre deux périodes 

données, comme détaillé dans la méthodologie de Oloukoi et al. (2007). Djohy et al. (2016) ont 

repris cette méthodologie dans le nord Bénin pour l’analyse de la dynamique de l’occupation 

du sol. La formule s’écrit de la façon suivante :  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (%) =  
(𝑆2 − 𝑆1)

𝑆1
× 100 

Lorsque 𝑆2 − 𝑆1  est négatif, cela signifie qu’il y a eu une régression du couvert végétal de 

l’année 1 à l'année 2 ; 

Lorsque 𝑆2 − 𝑆1 est positif, cela indique une augmentation du couvert végétal de l’année 1 à 

l'année 2 ; 

En cas de 𝑆2 − 𝑆1 nul, cela reflète une stabilité du couvert végétal de l’année 1 à l'année 2. 

En consolidant les données, une typologie permettant de classifier les changements significatifs 

d’occupation du sol entre les années 1992, 2002, 2013 et 2023 a été développée, en mettant 

l’accent sur les unités d’occupation du sol les plus prédominantes. L’objectif principal de cette 

démarche est de mettre en lumière les tendances marquantes ainsi que les configurations de 

changements combinés au sein de la commune. Les principales unités d’occupation du sol 

prises en compte comprennent la forêt galerie, la forêt claire et savane boisée, la savane arborée 

et arbustive, les plantations, les champs et jachères, les agglomérations, ainsi que les plans 

d’eau. Cette approche a permis de fournir une compréhension approfondie des évolutions 

territoriales et environnementales, offrant ainsi un aperçu précieux des changements observés 

au fil des décennies dans la zone d’étude. Pour les stratégies d’adaptation, les statistiques 

descriptives ont été utilisées pour ressortir la fréquence des différences stratégies adoptées par 

les exploitants agricoles. 

2. RESULTATS 

2.1. Dynamiques de l’occupation du sol dans la commune de Parakou 

Les cartes d’occupation du sol (figure 2) représentent des facettes de la situation globale au sein 

de la zone étudiée pour les quatre années pris dans l’écart d’une décennie entre 1992 et 2023. 
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Figure 2. Occupation du sol dans la commune de Parakou entre 1992 et 2023 

En 1992, l’occupation du sol dans la commune de Parakou se caractérisait par une répartition 

diversifiée entre les espaces naturels et les espaces aménagés par l’homme. Les espaces naturels 

comprenaient des éléments tels que les forêts galeries (3,23%), les forêts claires et savanes 

boisées (31,56%), ainsi que les savanes arborées et arbustives (48,04%), reflétant la présence 

de vastes zones de végétation. En parallèle, les espaces aménagés par l’homme englobaient des 

unités telles que les plantations (3,04%), les champs et jachères (12,50%), les agglomérations 

(1,41%) et les plans d’eau (0,21%). Cette année-là, la répartition de l’occupation du sol reflétait 

une combinaison d’activités humaines et de caractéristiques naturelles, fournissant ainsi un 

aperçu de la diversité des usages des terres à cette époque. 

En 2002, les savanes arborées et arbustives (50,19%) occupaient une grande partie de la 

superficie de la commune de Parakou, suivies des forêts claires et savanes boisées (20,14%), 

des champs et jachères (10,21%), des plantations (10,05%), des forêts galeries (5,86%), des 

agglomérations (2,87%) et des plans d’eau (0,68%). Ces informations montrent l’occupation 

du sol des différentes unités paysagères dans la commune de Parakou en 2002, avec la 

prédominance des savanes arborées et arbustives, des forêts claires et savanes boisées, des 

champs et jachères et des plantations. 

En 2013, les données d’occupation du sol révèlent une répartition significative des différentes 

catégories. Les savanes arborées et arbustives couvrent la plus grande superficie 24673,64 

hectares (43,72%), suivies des champs et jachères qui couvrent 11268,62 hectares (19,97%) et 

les forêts claires et savanes boisées qui occupent une superficie de 7157,92 hectares (12,68%). 

La forêt galerie occupe 1441,55 hectares (2,55%). Les agglomérations représentent 5939,30 

hectares (10,52%), les plantations s’étendent sur 5377,52 hectares (9,53%) et les plans d’eau 
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s’étendent sur 583,30 hectares (1,03%). Ces données illustrent la composition de l’occupation 

du sol en 2013, mettant en évidence la prédominance des zones de savane et de champs dans la 

région, ainsi que la présence de zones urbaines et de plantations. 

En 2023, les savanes arborées et arbustives occupent la plus grande superficie avec 24922,97 

hectares (44,16%), suivies des champs et jachères (10038,97 hectares, soit 17,79%), des 

agglomérations (7678,97 hectares, soit 13,61), des plantations (7420,62 hectares, soit 13,15 %) 

et des forêts claires et savanes boisées (5465,06 hectares, soit 9,68%). Les forêts galeries 

représentent 602,75 hectares (1,07%) et les plans d’eau s’étendent sur 312,53 hectares (0,55%). 

Ces données reflètent la composition de l’occupation du sol en 2023, mettant en évidence la 

prédominance des zones de savane et de champs dans la région ainsi que la présence de zones 

urbaines, de plantations et de plans d’eau. 

2.2. Evolutions des unités d’occupation du sol dans la commune de Parakou 

L’évolution des superficies des différentes unités d’occupation du sol entre 1992 et 2023 dans 

la commune de Parakou au Nord du Bénin est illustrée par les tableaux I à IV. 

2.2.1. Evolutions des unités d’occupation du sol entre 1992 et 2002 

L’évolution des superficies des unités d’occupation du sol entre 1992 et 2002 dans la commune 

de Parakou au Nord du Bénin est présentée dans le tableau I. 

Tableau I. Dynamique des unités d’occupation du sol entre 1992 et 2002 dans la commune de 

Parakou 

 

Unités d'occupation du sol 

Etat en 1992 Etat en 2002 Taux de 

variation 

(1992-2002) 
Ha % Ha % 

Forêt galerie 1823,23 3,23 3307,98 5,86 81,43 

Forêt claire et savane boisée 17812,81 31,56 11369,58 20,14 -36,17 

Savane arborée et arbustive 27116,99 48,04 28326,16 50,19 4,46 

Plantation 1718,11 3,04 5670,60 10,05 230,05 

Champs et jachère 7056,22 12,50 5764,66 10,21 -18,30 

Agglomération 796,41 1,41 1619,55 2,87 103,36 

Plan d'eau 118,09 0,21 383,32 0,68 224,61 
 

En 2002, l’occupation du sol dans la zone étudiée a connu des évolutions significatives par 

rapport à 1992. Le taux d’évolution pour différentes unités d’occupation du sol reflète les 

tendances de changement. La "Forêt galerie" a connu une augmentation de 81,43 %, tandis que 

la "Forêt claire et savane boisée" a diminué de 36,17 %. La "Savane arborée et arbustive" a 

légèrement augmenté de 4,46 %, tandis que les "Plantations" ont augmenté de 230,05 %. Les 

"Champs et jachères" ont connu une légère diminution de 18,30 %, tandis que les 

"Agglomérations" ont augmenté de 103,36%. Enfin, les "Plans d'eau" ont augmenté de 224,61 

%. Ces taux d’évolution témoignent des dynamiques complexes dans l’utilisation des terres au 

cours de cette décennie, avec des variations significatives dans les différentes unités 

d’occupation du sol. Ces évolutions mettent en évidence des transformations non négligeables 

dans l’utilisation des terres au cours de la décennie, notamment une expansion des plantations, 

des plans d’eau et des agglomérations et une diminution des zones boisées et des champs et 

jachères. 
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2.2.2. Evolutions des unités d’occupation du sol entre 2002 et 2013 

Le tableau II présente la synthèse statistique de l’occupation du sol entre 2002 et 2013 dans la 

Commune de Parakou au Nord du Bénin. 

Tableau II. Dynamique des unités d’occupation du sol entre 2002 et 2013 dans la commune de 

Parakou 

 

Unités d'occupation du sol 

Etat en 2002 Etat en 2013 Taux de 

variation 

(2002-2013) 
Ha % Ha % 

Forêt galerie 3307,98 5,86 1441,55 2,55 -56,42 

Forêt claire et savane boisée 11369,58 20,14 7157,92 12,68 -37,04 

Savane arborée et arbustive 28326,16 50,19 24673,64 43,72 -12,89 

Plantation 5670,60 10,05 5377,52 9,53 -5,17 

Champs et jachère 5764,66 10,21 11268,62 19,97 95,48 

Agglomération 1619,55 2,87 5939,30 10,52 266,73 

Plan d'eau 383,32 0,68 583,30 1,03 52,17 
 

De l’analyse de l’évolution des différentes unités d’occupation du sol (tableau II), il ressort que 

la forêt galerie a connu une réduction de 56,42 % de sa superficie, tandis que les forêts claires 

et savanes boisées ont diminué de manière significative de 37,04 %. Les savanes arborées et 

arbustives ont également diminué de 12,89 %. En revanche, les champs et jachères ont 

augmenté de manière substantielle de 95,48 %, témoignant d’une expansion de l’agriculture. 

Les agglomérations ont également augmenté de 266,73 %, reflétant une croissance urbaine. 

Enfin, les plans d’eau ont connu une légère augmentation de 52,17 %. Ces données mettent en 

lumière des changements significatifs dans l’utilisation des terres au cours de cette décennie 

notamment la déforestation, l’expansion agricole et la croissance urbaine. 

2.2.3. Evolutions des unités d’occupation du sol entre 2013 et 2023 

La synthèse de la dynamique de l’occupation du sol entre 2013 et 2023 dans la commune de 

Parakou au Nord du Bénin est présentée dans le tableau III. 

Tableau III. Dynamique des unités d’occupation du sol entre 2013 et 2023 dans la commune 

de Parakou 

 

Unités d'occupation du sol 

Etat en 2013 Etat en 2023 Taux de 

variation 

(2013-2023) 
Ha % Ha % 

Forêt galerie 1441,55 2,55 602,75 1,07 -58,19 

Forêt claire et savane boisée 7157,92 12,68 5465,06 9,68 -23,65 

Savane arborée et arbustive 24673,64 43,72 24922,97 44,16 1,01 

Plantation 5377,52 9,53 7420,62 13,15 37,99 

Champs et jachère 11268,62 19,97 10038,97 17,79 -10,91 

Agglomération 5939,30 10,52 7678,97 13,61 29,29 

Plan d'eau 583,30 1,03 312,53 0,55 -46,42 
 

Les taux d’évolution des différentes unités d’occupation du sol entre 2013 et 2023 mettent en 

lumière des tendances significatives. La forêt galerie a enregistré une réduction de 58,19 %, 

tandis que les forêts claires et savanes boisées ont diminué de 23,65 %. Les savanes arborées et 

arbustives ont légèrement augmenté de 1,01 %. Les plantations ont connu une croissance 

notable de 37,99 %. En revanche, les champs et jachères ont régressé de 10,91 %. Les 
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agglomérations ont augmenté de 29,29 %, témoignant d’une croissance urbaine, tandis que les 

plans d’eau ont réduit de 46,42 %. Ces chiffres reflètent des évolutions notables dans 

l’utilisation des terres au cours de cette décennie, notamment la diminution des forêts galeries, 

des forêts claires, des champs et des plans d’eau et l’expansion des plantations et des zones 

urbaines. 

2.2.4. Evolutions des unités d’occupation du sol entre 1992 et 2023 

La dynamique des unités d’occupation du sol entre 1992 et 2023 dans la commune de 

Parakou au Nord du Bénin est présentée dans le tableau IV. 

Tableau IV. Dynamique des unités d’occupation du sol entre 1992 et 2023 dans la commune 

de Parakou 

 

Unités d'occupation du sol 

Etat en 1992 Etat en 2023 Taux de 

variation 

(1992-2023) 
Ha % Ha % 

Forêt galerie 1823,23 3,23 602,75 1,07 -66,94 

Forêt claire et savane boisée 17812,81 31,56 5465,06 9,68 -69,32 

Savane arborée et arbustive 27116,99 48,04 24922,97 44,16 -8,09 

Plantation 1718,11 3,04 7420,62 13,15 331,91 

Champs et jachère 7056,22 12,50 10038,97 17,79 42,27 

Agglomération 796,41 1,41 7678,97 13,61 864,20 

Plan d'eau 118,09 0,21 312,53 0,55 164,66 

 

L’évolution de l’occupation du sol entre 1992 et 2023 révèle des transformations importantes 

dans la répartition des différentes catégories. La forêt galerie a subi une réduction de 66,94 %. 

Les forêts claires et savanes boisées ont connu une diminution majeure de 69,32 %. Les savanes 

arborées et arbustives ont également régressé de 8,09 %. En revanche, les plantations ont 

enregistré une augmentation de 331,91 %. Les champs et jachères ont également augmenté de 

42,27 %. Les agglomérations ont considérablement augmenté de 864,20 %. Enfin, les plans 

d’eau ont augmenté de 164,66 %. Ces données mettent en évidence une transformation majeure 

de l’utilisation des terres au cours de cette période, caractérisée par une réduction substantielle 

des forêts et savanes et une expansion des plantations, des zones urbaines et des champs. 

2.3. Stratégies d’adaptation face aux dynamiques foncières urbaines et péri-urbaines 

La figure 3 présente les fréquences des différentes stratégies adoptées par les exploitants 

agricoles pour faire face aux dynamiques foncières urbaines et péri-urbaines. 
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Figure 3. Stratégies adoptées par les exploitants agricoles pour faire face aux dynamiques 

foncières urbaines et péri-urbaines 

Les pourcentages révèlent des tendances significatives. Environ 47,19 % d’entre eux optent 

pour la production agricole intensive, illustrant leur volonté de maximiser la production 

existante pour répondre à la demande urbaine croissante. La reconversion vers l’élevage ou 

d’autres activités économiques est adoptée par 40,45 % des exploitants, indiquant une 

diversification des sources de revenus. Près de 25,84 % s’engagent dans une amélioration 

qualitative (amélioration de la productivité agricole), comme le passage à l’agriculture 

biologique ou la vente directe, reflétant une orientation vers des pratiques durables. La 

recherche du foncier en bail à long terme (22,47 %) et la diversification des activités 

économiques (19,10 %) sont privilégiées par d’autres exploitants agricoles. En revanche, 

seulement 5,62 % adoptent des pratiques de régénération de la fertilité des sols. D’autres 

stratégies, telles que le développement de systèmes agricoles nomades, l’élargissement des 

activités agricoles ou d’autres approches sont adoptées par des pourcentages plus faibles. Ces 

chiffres révèlent la diversité d’approches des exploitants agricoles pour faire face aux 

transformations urbaines et péri-urbaines. 

3. DISCUSSION 

Les évolutions des différentes unités d’occupation du sol entre 1992, 2002, 2013 et 2023 

mettent en lumière des tendances importantes, chacune présentant des implications spécifiques 

pour la gestion de l’environnement et du territoire. 

L’augmentation de la superficie de la Forêt Galerie (FG) de 81,43 % entre 1992 et 2002 peut 

être interprétée comme une réponse entrant dans le cadre des initiatives de conservation et de 

préservation des forêts. Toutefois, entre 2002 et 2013, cette catégorie a régressé de 56,42 % et 
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de 58,19 % entre 2013 et 2023. Ce résultat indique un défi potentiel pour la conservation et la 

préservation de ces écosystèmes. Sinton et al. (2013) ont montré dans leur étude de l’impact de 

la dégradation des galeries forestières sur le comblement de la rivière Agbado dans le 

département des Collines que les galeries forestières ont connu un taux de régression annuel de 

0,87% et de conversion de 82,44%. L’étude de Iwédiga et al. (2012) a révélé que l’exploitation 

des terres riveraines à des fins agricoles entraîne la dégradation des forêts galeries dans la plaine 

d'Oti. En ce sens, Peltier et al. (2012) suggèrent que la régénération naturelle assistée pourrait 

constituer une solution viable pour lutter contre la savanisation des forêts galeries. 

La forte diminution de la superficie des unités de Forêts Claires et Savanes Boisées (FCSB) de 

36,17 % entre 1992 et 2002 est préoccupante et suggère des pressions sur ces écosystèmes. 

Entre 2002 et 2013, elle a continué de diminuer de 37,04 % et de 23,65 % entre 2013 et 2023, 

ce qui nécessite une attention accrue pour la conservation. Dans la forêt classée des singes de 

Boabeng Fiema au Ghana, le couvert forestier fermé a diminué de manière significative entre 

1992 et 2018 (Amankwah et al., 2021). L’expansion des plantations de noix de cajou a entraîné 

une réaffectation des terres des savanes boisées au profit de la noix de cajou, ce qui indique une 

diminution de la catégorie boisée de savane (Ashiagbor et al., 2022). De plus, Jones et Anderson 

(2011) montraient une diminution des unités de boisée de savane. 

La légère augmentation des Savanes Arborées et Arbustives (SAA) de 4,46 % entre 1992 et 

2002 indique une stabilité relative. Cependant, on note une réduction de 12,89 % entre 2002 et 

2013. Dans la réserve de biosphère W, il y a eu une augmentation considérable du nombre de 

colonies, de fermes et de jachères à la périphérie de la zone de chasse, ce qui a entraîné des 

modifications de la couverture végétale (Myrèse et al., 2016). Floquet et al. (2012) trouvaient 

que la culture de l’igname au Bénin a été affectée par l’évolution de l’utilisation des terres, avec 

l'expansion des terres agricoles au détriment des forêts naturelles dans certaines régions. 

Les Plantations (PLA) ont augmenté de manière significative de 331,91 % entre 1992 et 2023, 

reflétant une expansion des activités économiques liées à l'agriculture ou à la sylviculture. Les 

impacts potentiels des développements agricoles, y compris les plantations, sur les sociétés 

rurales en Afrique ont fait l’objet de débats (Chamshama et al., 2009). Les superficies de 

plantation en Afrique ont augmenté ces dernières années, en particulier dans les pays d’Afrique 

australe et orientale (Smalley, 2013). Les efforts de reboisement dans les zones sablonneuses 

du nord de Pékin, en Chine, ont entraîné une augmentation des zones forestières et du stockage 

du carbone dans les écosystèmes de plantation (Jong et al., 2021). 

La diminution des Champs et Jachères (CHJ) de 18,30 % entre 1992 et 2002 dans cette catégorie 

pourrait résulter de changements dans les pratiques agricoles, conformément à la recherche de 

Brown et al. (2019). Cependant, entre 2002 et 2013, une augmentation significative de 95,48 

% et a été observée, indiquant une intensification de l'agriculture. Pour Togbévi et al. (2021), 

de 2000 à 2011, les terres cultivées et les jachères ont augmenté de 34 %. Dans le système de 

culture basé sur le palmier à huile sur le plateau d’Adja, l’attribution de titres de propriété a 

entraîné le passage de pratiques de gestion des terres en jachère, ce qui a augmenté les 

superficies de jachère (Yemadje et al., 2014). Manyong et al. (1999) ajoutaient que 

l’introduction de la jachère de Mucuna a également contribué à l’augmentation des terres en 

jachère, de plus en plus d'agriculteurs adoptent cette technologie pour restaurer la fertilité des 

sols. 

L’augmentation constante des zones urbaines (agglomération) de 103,36 % entre 1992 et 2002 

et de 266,73 % entre 2002 et 2013, est conforme aux tendances mondiales d’urbanisation. Elles 

ont atteint une augmentation de 29,29 % entre 2013 et 2023. L’étude réalisée par Emman et 

Toju (2013) sur l’approche intégrée de la télédétection et du SIG pour le suivi de la dynamique 
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urbaine au Nigeria, a révélé que la superficie du bâti dans l’Etat du Benin au Nigéria est passée 

de 71,9426 kilomètres carrés en 1986 à 187,5211 kilomètres carrés en 2007. Ravit et al. (2018) 

ont rapporté une expansion des zones urbaines, ce qui a entraîné une mauvaise utilisation des 

pesticides. L’étude de Forget et al. (2021) a révélé que les zones bâties d'Afrique subsaharienne 

avaient un taux de croissance annuel de 5,5% entre 1995 et 2015. 

L’augmentation de 224,61 % entre 1992 et 2002 et la réduction de 46,42 % entre 2013 et 2023 

des Plans d’Eau (PE) mettent en évidence des variations majeures. Au Bénin, les plans d'eau 

connaissent une tendance à la baisse des ressources en eau de surface (Boko et al., 2014). La 

diminution des plans d'eau en Afrique de l’Ouest a été un problème important en raison de 

divers facteurs tels que la baisse des précipitations, les débits fluviaux très variables et la baisse 

du niveau des eaux souterraines (Oyebande et Odunuga, 2010). 

Les résultats des stratégies d’adaptation montrent une diversité d’approches adoptées par les 

exploitants agricoles pour faire face aux transformations urbaines et péri-urbaines. Les 

habitants des zones péri-urbaines adoptent une combinaison de stratégies d'adaptation 

notamment la diversification vers les activités de commerce (Bonye et al., 2020). Différentes 

stratégies d'adaptation sont adoptées par les producteurs, telles que la diversification des 

cultures, la conservation des sols et de l'eau et les variétés de cultures améliorées (Douxchamps 

et al., 2016). Dans les zones arides du Kenya, du Niger, du Sénégal et du Nigeria, les données 

sur la dynamique de la couverture végétale sont insensibles aux changements économiques à 

court terme et les adaptations de l'utilisation des terres sont intégrées dans des modifications 

plus générales des stratégies de subsistance (Mortimore et al., 2005). Au Burkina Faso, Sanou 

et al. (2018) ont rapporté que la dynamique d'utilisation des terres était caractérisée par une 

augmentation des terres cultivées et une diminution des terres de pâturage, ce qui a conduit au 

développement de stratégies d'adaptation locales par les pasteurs et les agro-pasteurs. 

CONCLUSION 

Ce travail a permis d’examiner les dynamiques des unités d’occupation du sol dans le temps et 

dans l’espace, à partir des images satellitaires et des simulations géo-prospectives de l’évolution 

des formes d’occupation. Les données d’occupation du sol pour les années 1992, 2002, 2013 et 

2023 ont fait l’objet d’analyse, en mettant l’accent sur les différentes unités d’occupation du 

sol, leurs superficies et leurs évolutions au fil du temps. Les taux de variation pour chaque unité 

et leurs implications ont été discutés. Globalement, les observations ont montré des 

changements significatifs dans l’utilisation des terres, notamment une augmentation des zones 

agricoles, une diminution des zones forestières, des variations dans les zones urbaines et des 

fluctuations dans les plans d’eau. Ces évolutions reflètent les dynamiques complexes de 

l’occupation du sol dans la région étudiée au cours des dernières décennies. Face à cette 

situation, les producteurs urbains et péri-urbains ont adopté différentes stratégies d’adaptation 

notamment l’intensification agricole et la reconversion de l’agriculture à l’élevage ou à d’autres 

activités. 
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal 

 

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux 

organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.  

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires 

ruraux sont caractérisés par d’importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde 

rural et la restructuration des espaces ruraux.  

En effet, de profondes mutations s’observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités 

agricoles et extra agricoles. Des innovations s’insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. 

Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et 

campagnes. 

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d’organisation spatiale s’opèrent. 

Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs 

composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui 

interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales 

pour une gestion durable des espaces ruraux. 

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches 

sociales afin d’amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu’elle 

joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan 

formation, information et place dans la société en pleine mutation. 

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l’évolution de la croissance démographique que 

connaissent les campagnes, les questions d’assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire 

l’objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un 

cadre de vie sain et réduire l’extrême pauvreté en milieu rural. 

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (J_GRAD) du 

Laboratoire de Géographie Rurale et d’Expertise Agricole (LaGREA) s’inscrit dans la logique de 

parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques 

prioritaires ci-après seront explorés. 

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l’espace rural 

 Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ; 

 Gestion du foncier rural et environnementale ;  

 Climat, aménagements hydroagricoles ; 

 SIG et gestion des territoires ruraux ; 

 Gouvernance et planification des espaces ruraux. 
 

Axe 2 : Economie rurale  

 Activités agricoles et sécurité alimentaire ; 

 Ecotourisme ; 

 Artisanat rural ; 

 Territoires, mobilité et cultures.  

 

Axe 3 : Genre et développement rural 

 

 Femmes et activités rurales ; 

 Développement local ;  

 Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;  

 Hygiène et assainissement en milieu rural.  
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2. Instructions aux auteurs  

2.1. Politique éditoriale  
Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (J_GRAD) publie des contributions 

originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.  

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de 

rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs 

contributions.  

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (J_GRAD) est semestrielle. Il apparaît 

deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).  

2.2. Soumission et forme des manuscrits  
Le  manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au 

paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone 

de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit 

impérativement respecter les exigences du journal. 

La période de soumission des manuscrits est de : 10 août  au 10 septembre 2022. 

Retour d’évaluation : 10 octobre 2022. 

Date de publication : 15 décembre 2022.  

 Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement 

(J_GRAD) à l’adresse: journalgrad35@gmail.comavec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE 

<moussa_gibigaye@yahoo.fr>. 

 2.2.1. Langue de publication  

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés 

doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).  

2.2.2. Page de titre  

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et 

leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine 

de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.  

 Le titre de l’article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre 

(format > paragraphe > espace après : 12 pts).  

 Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en 

italique.  

 Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en 

corps 10 italique et alignés à gauche.  

2.2.3. Résumé  

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni 

référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties 

ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et 

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d’au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont 

composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.  

2.2.4. Introduction  

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude 

a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.  

 

2.2.5. Corps du sujet  

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles 

représentent les étapes de la présentation. 

2.2.5.1Introduction 

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question 

de recherche. 
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L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier 

le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique. 

2.2.5.2 Matériel et méthodes 

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l’approche 

méthodologique adoptée. 

2.3.5.3 Résultats 

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas 

d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de 

redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-

mêmes. 

2.2.5.4 Discussion 

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d’autres travaux de recherche. Dans cette 

partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les 

conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient 

leur place dans l'introduction. 

2.2.6 Conclusion 

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses. 

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.  

L’ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un 

alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 

cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). 

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.  

 Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale 

 La hiérarchie et le format des titres seront les suivants : 

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche 

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche 

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche 

Titre de 4ème ordre: (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces. 

2.2.7. Rédaction du texte  

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les 

répétitions.  

2.2.8. Remerciements  

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme 

concis.  

2.2.9. Références  

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation 

dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en 

diminuant la taille de police d’un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon 

les cas, des façons suivantes :  

 (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l’Auteur, année de publication, pages citées);  

Exemples :  

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord 

des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ; 

2-L’autre importance des activités non agricoles, c’est qu’elles permettent de sortir les paysans du cycle 

de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ; 

3-K. F. Yao et al., (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans  les cas 

d’imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de 

parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d’autres migrants  parfois à l’issu 

du donateur. 
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Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes explicatives sont numérotées 

en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d’une référence bibliographique sont 

présentés comme suit :  

 Nom et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone 

Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.  

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 

d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 

la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 

revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après 

le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont 

présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur.  

2.2.10. Références bibliographiques  

Article dans revue  

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU 

Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l’espace dans la 

commune de Kouandé. Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST, 12, 237-253 

Ouvrages, rapport  

IGUE Ogunsola John, 2019, les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d’opportunité à la 

compétitivité nationale, Paris, France, Karthala, 252 p. 

Articles en ligne   

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l’espace public 

à Abidjan. In : L’Espace Politique, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : 

http://espacepolitique.revues.org/2963 

Chapitre d’ouvrage  

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages 

congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). Alimentation, 

techniques et innovations dans les régions tropicales, 1993, Paris, L’harmattan, 167-174. 

Thèse ou mémoire :  

FANGNON Bernard, 2012, Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts 

environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud–ouest du Bénin. Thèse 

de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308 

2.3. Frais d’inscription  

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA).  
Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée 

et Développement  (J_GRAD), les soumissionnaires sont  priés de bien vouloir s’acquitter de leur  frais 

de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les 

articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu’après paiement par les auteurs des frais d’instruction et  

de publication qui s’élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi  RIA, MONEYGRAM 

ou par mobile money(Préciser les noms et prénoms) à Monsieur SABI YO BONI Azizou au 

numéro+229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l’adresse suivante 

<journalgrad35@gmail.com>avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE 
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