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Summary

Impacts of Gravel Extraction Activities in
Southern Benin: Residents’ perception

Gravel extraction activities in Southern Benin are

carried out without formal license from the state

authorities. The majority of sites are rented from

landowners and located near other forms of land

use including human settlements. This study aims

at assessing the perception by the residents of

these gravel extraction operations. The results show

the social services and damages of this industry. An

ordinal logit regression revealed significant

influences of the respondents’ ethnic group,

occupation, education level, marital status and age

on the perception of road infrastructure, dust

pollution, loss of agricultural land and school drop

out. Therefore, it is important that the local

authorities undertake mitigation actions in particular

in order to prevent road dust occurrence and to

restore abandoned sites so that these sites are

again available for agriculture.

Résumé

L’extraction de gravier au Sudouest du Bénin est

une activité essentiellement artisanale qui s’opère

sans l’autorisation des structures étatiques

compétentes. Les sites d’extraction sont, pour la

plupart, loués à des propriétaires terriens et

cohabitent avec d’autres types d’occupation du sol

dont les agglomérations. Cette étude qui s’est fixée

comme objectif d’évaluer les perceptions des

populations locales sur ces activités d’extraction a

permis de faire le point sur les services et les

dommages engendrés par lesdites activités au

niveau local. L’analyse des perceptions de ces

populations à travers une régression logistique

ordinale a révélé que l’ethnie, la profession, le

niveau d’éducation, le statut matrimonial et l’âge

des répondants influencent leurs perceptions sur le

tracé de pistes rurales, la pollution de l’air par la

poussière, la rareté des terres agricoles et la

déscolarisation des élèves. Au regard des résultats

de cette étude, il s’avère indispensable que les

autorités locales prennent des mesures pour

l’atténuation des effets à travers l’arrosage des

pistes rurales et le réaménagement des sites

abandonnés afin de les rendre disponibles

pour l’agriculture.
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Introduction

Les sociétés et les économies contemporaines ne

sauraient se passer des produits minéraux (29). En

effet, les ressources minérales sont des matières

premières de base pour la construction, la

manufacture, l’énergie et l’agriculture (9). Mais

l’exploitation de ces ressources entraîne des

dommages significatifs à l’environnement et aux

populations locales (5, 17).

La cohabitation des gisements minéraux avec

d’autres formes d’occupation du sol dont les

habitats humains (10, 26) entraine en effet des

problèmes sociaux au niveau des communautés

locales (31). La pollution de l’air par la poussière

soulevée aux passages des véhicules lourds qui

transportent les matériaux constitue une gêne

particulière pour les populations surtout ceux qui

passent la journée à la maison (25).



Les activités d’extraction perturbent également les

activités agricoles lorsque l’exploitation se fait sur

des terres agricoles fertiles (39). Ces terres sont

dans ce cas sacrifiées pour l’extraction minière

artisanale qui génèrerait plus rapidement de l’argent

(28).

L’exploitation du gravier au Sud du Bénin

n’échappe pas à ces constatations. En effet, cette

exploitation s’exerce souvent sans autorisation par

des entreprises essentiellement familiales (19). Les

sites d’extraction s’insèrent dans une mosaïque de

savanes, de champs et jachères, de plantations,

d’agglomérations et de plans d’eau (4).

Elle fonctionne sans droits de concession et avec

très peu de considérations pour les impacts

potentiels sur l’environnement. Dans un tel

contexte, les populations autochtones ainsi que les

petits exploitants risquent de mettre en danger leur

existence et leur capacité à tirer profits de la terre

(40). Or, le secteur des mines devrait avoir

également pour objectif de maximiser sa

contribution au bienêtre des générations actuelles

sans compromettre des générations futures (29).

Les débats scientifiques sont d’ailleurs de plus en

plus axés sur l’impact des activités d’exploitation

des ressources sur les populations locales (6).

Plusieurs études ont abordé cette problématique sur

les petites mines artisanales mais elles ont surtout

mis en exergue les emplois que ces activités

génèrent dans les populations locales, notamment

au niveau des femmes. En effet, les petites mines et

carrières artisanales utilisent une importante main

d’œuvre et fournissent un emploi direct à des

millions de personnes dans les zones rurales de

l’Afrique subsaharienne (15, 17, 29). Comparé à

l’exploitation minière à grande échelle, le secteur

minier artisanal emploie plus de femmes (40% à

50% pour l’Afrique) (14, 16) et dix fois plus de

maind‘œuvre (11). Petra et Kamini (33) ont signalé

qu’environ 80 à 100 millions de personnes

dépendent directement ou indirectement de ces

activités. Au Ghana par exemple, un million de

personnes seraient directement employées dans le

secteur (7).

Très peu de travaux se sont intéressés

particulièrement aux populations locales pourtant

affectées par les activités d’extraction des

ressources minérales car vivant près des sites

d’extraction. Les perceptions de ces populations

locales sont en effet très importantes dans l’analyse

des impacts socioéconomiques des activités

d’extraction de minéraux (32).

Au Bénin, il n’y a quasiment pas d’études sur les

populations locales des zones de carrières. C’est

dans ce contexte que s’inscrit cette étude qui vise à

évaluer les perceptions des populations locales sur

les impacts négatifs et les rôles socioéconomiques

des activités de carrières de gravier. Un certain

nombre de services sont considérés dans

l’évaluation des impacts sur les communautés dont

notamment les infrastructures sociales (écoles,

loisirs, centre de santé, routes) (34). Le présent

travail cherche non seulement à évaluer les

perceptions des populations locales sur ces services

communautaires, mais également sur des nuisances

pouvant les affecter directement, du fait des

activités d’extraction. Il s’agit d’une combinaison

d’approches qualitative et quantitative, basée sur

des interviews. Deux hypothèses ont été émises:

1) les activités d’extraction de gravier entraînent

des conséquences nuisibles à la vie des populations

locales, à travers la pollution de l’air par la

poussière, la dégradation des voies par les passages

des camions, la rareté des terres agricoles et la

déscolarisation des élèves;

2) toutefois, des retombées positives de ces

activités sont visibles dans le milieu à travers des

indemnités communautaires telles que les écoles,

les centres de santé et les pistes rurales.

Approche méthodologique

Milieu d’étude

La présente étude a été réalisée au Sudouest du

Bénin, dans les Départements du Mono (communes

de Houéyogbé, Lokossa) et du Couffo (Commune de

Dogbo). Elles se situent entre 6°20’ et 6°55’ de

latitude Nord et entre 1°30’ et 1°60’ de longitude

Est (Figure 1).
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Le climat est de type subéquatorial à 4 saisons avec

des hauteurs moyennes annuelles de précipitations

variant entre 850 mm et 1160 mm (27).

Sur les plans géologique et pédologique, les trois

communes sont traversées par la pénéplaine

cristalline constituée de roches sédimentaires et

métamorphiques, par des terres de barre et des

formations alluviales. La zone des terres de barre

présente des sols ferralitiques, argilosableux

fortement dégradés. Les sols sont de type alluviaux

et colluviaux dans les vallées des fleuves et lacs. Ils

sont très riches en matière organique, mais inondés

de façon saisonnière par les crues du fleuve Mono.

On y rencontre également des sols de type sableux,

peu fertiles et aptes à la culture des cocotiers (1, 2,

3, 27). Dans le milieu, la végétation naturelle,

presque entièrement disparue, a cédé place à des

savanes arbustives, des prairies marécageuses, des

palmeraies et des mosaïques de cultures et de

jachères. La formation dominante est un fourré

arbustif. On y observe également quelques forêts

sacrées (1, 2, 3, 27).

Sur le plan démographique, le Quatrième

Recensement Général de la Population et de

l’Habitation réalisé en 2013 a permis de dénombrer

307.177 habitants dans les communes de Dogbo,

Houéyogbé et Lokossa (18). Les groupes ethniques

qui dominent ces communes sont les Adja à Dogbo

et Houéyogbé et les Kotafon à Lokossa (1, 2, 3).

Méthodes d’enquêtes

Cette étude s’est basée sur des approches

qualitative et quantitative pour analyser les

perceptions des populations locales des carrières de

gravier au Sudouest du Bénin. Les données ont été

en effet collectées sur la base d’enquêtes auprès de

78 personnes vivant près des sites d’extraction dont

48 hommes et 30 femmes.

Les enquêtés ont été choisis au hasard dans les

communautés vivant dans un rayon d’un kilomètre

des sites d’extraction de gravier de Adjacomè

Yénawa (Lokossa), Adidévo (Dogbo) et OumakoDrè

(Houéyogbé). Une enquête exploratoire auprès de

vingt personnes prises au hasard dans les

populations locales a permis d’identifier les

problèmes (la pollution par la poussière, la

dégradation des voies par les passages des

camions, la rareté des terres agricoles et la

déscolarisation des élèves) et services (la

construction d’écoles ou de modules de classe, la

construction de centres de santé et le tracé de

pistes rurales) potentiels liés à l’extraction du

gravier dans le milieu. L’effectif 20 se justifie par

l’absence de nouvelles informations à partir du

douzième enquêté. Par ailleurs, les infrastructures

sociales telles que les écoles, les centres de santé,

les loisirs et la construction des routes ont été

signalés par Phillips (34) comme services entrant

dans l’évaluation des impacts sur les communautés.

Le questionnaire a été ensuite élaboré suivant la

méthodologie d’enquête développée par Lickert

(23). Elle consiste à énoncer des affirmations sur les

problèmes et services engendrés par les activités

d’extraction de gravier dans le milieu de vie des

enquêtés. Chaque énoncé (Tableau 1) est

accompagné de cinq choix de réponses allant de 1

(parfaitement en désaccord) à 5 (parfaitement en

accord) (23). Les répondants doivent sélectionner

l'option de réponse traduisant le mieux leur degré

d'accord ou de désaccord avec l’énoncé.

Un second questionnaire a été exécuté auprès de 48

exploitants pour connaître les types de contrat pour

l’obtention des sites d’extraction et le nombre

d’employés par sexe pour chaque site.

Aussi, des interviews ontils été conduits auprès des

autorités communales sur les taxes et redevances

minières et leur gestion.

Analyses

Les fréquences relatives des différentes modalités

des perceptions ont été calculées. Ensuite, quatre

régressions logistiques ordinales ont été exécutées

pour tester l’effet de la profession, de l’ethnie, du

statut matrimonial, de l’âge et de l’éducation sur les

perceptions des populations locales. Ces perceptions

ont été centrées sur les impacts positifs et négatifs

des activités d’extraction de gravier, signalés au

cours de l’enquête exploratoire. Il s’agit d’une part,

de la construction d’écoles ou de modules de classe,

la construction de centres de santé, le tracé de

pistes rurales et d’autre part, de la pollution par la

poussière, la dégradation des voies par les passages

de camions, la rareté des terres agricoles et la

déscolarisation des élèves.
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Figure 1: Carte du milieu d’étude au Sudouest du Bénin, les départements du Mono et Couffo.

Tableau 1

Enoncés d’enquêtes.

Il s’agit des affirmations sur les retombées positives (services communautaires) et négatives (désagréments) issues des

activités d’extraction de gravier dans le milieu d’étude. Chaque enquêté a évalué ces énoncés en attribuant des degrés

d’accord ou de désaccord. Face à chacune des affirmations, chaque enquêté a attribué son degré d’accord ou de désaccord

allant de 1 (fortement en désaccord) à 5 (fortement en accord).
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La nature ordinale des modalités de ces variables

dépendantes (Tableau 2) explique le choix de la

régression multiple. En effet, la régression

logistique ordinale ne calcule pas la probabilité d’un

événement individuel; elle prend en compte la

probabilité de tous les événements qui le précèdent

(30). Le modèle logistique se présente

dans la formule I:

avec (Formule II):

k= les niveaux de score (1 à 5); X= variables

indépendantes ou explicatives ; a0= la constante de

régression et a1 à aj qui représentent les

coefficients de régression.

La fonction "polr" du package MASS (35) a été

utilisée dans le logiciel R 2.15.3 (37) pour exécuter

les régressions. La description des variables des

régressions se trouve dans le tableau 2.

Des statistiques descriptives ont été ensuite

calculées dans le tableur Excel avec les données

d’enquêtes auprès des exploitants.

Résultats et discussion

Caractéristiques des carrières de gravier

Les sites d’extraction de gravier au sudouest du

Bénin sont majoritairement loués aux propriétaires

terriens et abandonnés sans aménagement à la fin

des travaux. Sur 92 sites dont 48 en cours

d’exploitation et 44 abandonnés, 74 sites sont

loués; soit 80,4% des sites. Les sites abandonnés

en fin d’exploitation sont couverts d’une végétation

spontanée dont le recouvrement est fortement

influencé par la profondeur d’extraction pouvant

atteindre 8,29 m (4). Le paysage de ces carrières

est par conséquent marqué par une succession de

fronts de taille remarquables et généralement nus

(Photo 1). Cette succession de fronts de taille a été

déjà signalé (20) sur des carrières calcaires au

Liban.

Toutefois, les fronts de taille de ces carrières

calcaires se trouvent aux limites des zones

d’exploitation contrairement aux fronts de taille des

carrières de gravier au sudouest du Bénin qui

s’insèrent dans une mosaïque paysagère de sites en

exploitation, de champs et jachères, de plantations,

d’habitations et de plans d’eau.

En effet, les gisements de ressources minérales ne

peuvent qu’être extraits sur place et cohabitent

généralement avec d’autres formes d’occupation du

sol (26).

Perception des populations sur les impacts

socioéconomiques des activités d’extraction

de gravier

Dans cette étude, il a été retenu comme services,

la construction d’écoles ou de modules de classe, la

construction de centres de santé et le tracé de

pistes rurales. Ces services communautaires ont été

recensés auprès des communautés locales lors

d’une enquête exploratoire. Les impacts négatifs

signalés par les populations locales sont la pollution

par la poussière, la dégradation des voies par les

passages des camions, la rareté des terres agricoles

et la déscolarisation des élèves.

Les figures 2 et 3 présentent les perceptions des

populations locales sur ces impacts socio

économiques des activités d’extraction de gravier.

De l’analyse de la figure 2, il ressort que plus de

90% des répondants pensent que les activités

d’extraction de gravier n’ont pas contribué à la

construction d’écoles et de centres de santé dans

leur milieu de vie (Figures 2a et b). De même,

moins de 15% seulement affirment que cette

activité contribue au tracé de pistes rurales dans le

milieu (Figure 2c). Les mêmes résultats ont été

trouvés dans une étude de perceptions sur

l’extraction de l’or au Ghana où seulement 8% des

répondants résidant près des sites d’extraction ont

une opinion positive de cette activité (6).

L’extraction des ressources naturelles dans les pays

en voie de développement contribue en effet peu à

une amélioration des conditions de vie des

populations locales (38). La même remarque a été

faite par Lockie et al. (24) sur des petites mines

artisanales de charbon de Coppabella (Australie).

I

II
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Tableau 2

Définition des variables utilisées dans les régressions logistiques ordinales.

1Face à chaque énoncé, le répondant doit attribuer une échelle selon sa perception.

Photo 1: Vue partielle d’un front de taille de gravier à Dévé dans le département du Couffo; photo prise en

avril 2014 par A.L. Aïtondji aux coordonnées 6°47'02,18" de latitude Nord

et 1°39'57,81" de longitude Est.

Cinq caractéristiques démographiques des enquêtés constituent les variables indépendantes. Il s’agit de la profession à

deux modalités (travaille dans la carrière ou ailleurs), l’ethnie à quatre modalités (4 ethnies), l’âge quantitatif, l’éducation

qui est également quantitative (le nombre d’années d’étude) et le statut matrimonial à trois modalités. Les variables

dépendantes regroupent les perceptions des enquêtés sur les impacts négatifs et positifs des activités de carrières.
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L’auteur a constaté que malgré l’importance de la

dépendance minière pour l’emploi et les revenus,

peu de changements s’observent dans le milieu.

Cependant, les autorités communales de la zone

d’étude ont affirmé que leurs budgets communaux

sont renforcés par les taxes de développement local

(TDL) auprès des transporteurs de graviers et les

frais d’occupation des sites qui s’élèvent

respectivement à 1000 FCFA par m3 et 25000 FCFA

par site.

Cette contribution aux budgets communaux

favoriserait la construction d’infrastructures

marchandes (boutiques), de modules de classe, de

dispensaires isolés et l’aménagement des voies.

Par ailleurs, ces activités d’extraction de graviers

contribuent à l’amélioration du pouvoir d’achat de

plusieurs familles. La filière emploie en effet une

maind’œuvre importante et connaît une forte

participation féminine. Par exemple, les enquêtes

auprès des exploitants ont révélé que sur 48 sites

en exploitation, 293 femmes (68,3%) et 136

hommes (31,7%) sont employés. Cette intensité de

maind’œuvre sur les mines et carrières artisanales

a déjà été signalée par Buxton (11) et LahiriDutt

(22). Pour ce dernier, les mines artisanales à petite

échelle emploient 10 fois plus de personnes que

celles industrielles. Le taux élevé de femmes dans

les mines et carrières artisanales a déjà été signalé

par plusieurs auteurs. Mais le taux de femmes

employées sur les carrières de gravier dans les

départements du Mono et Couffo (68,3%) est

supérieur à celui signalé par Hinton et al. (16) qui

ont remarqué que 40% à 50% des employés dans

les mines artisanales en Afrique sont des femmes.

Toutefois, des variations d’effectifs sont observées

pour d’autres études où, ce taux se situe entre 60%

et – même – 100% (14).

En ce qui concerne les impacts négatifs des activités

d’extraction de gravier, la figure 3a montre que tous

les répondants ont attribué les scores les plus élevés

(4 et 5) pour l’énoncé qui stipule que les activités

d’extraction de gravier entraînent la dégradation des

pistes rurales. Cette dégradation est surtout liée au

passage régulier des véhicules lourds qui constituent

d’ailleurs un problème particulier pour les

populations locales (25).

Quant aux autres impacts négatifs que sont la

pollution de l’air par la poussière (Figure 3b), la

rareté des terres agricoles (Figure 3c) et la

déscolarisation des élèves (Figure 3d), il y a une

importante variation dans l’évaluation des

populations locales. Cette différence dans

l’évaluation de ces impacts pourrait être expliquée

par la profession des répondants, qu’ils soient liés

au secteur minier ou pas, mais également par

d’autres facteurs sociodémographiques.

Effet des caractéristiques démographiques sur

les perceptions des populations locales

Le tableau 3 donne la fréquence des différentes

catégories de groupes sociodémographiques

enquêtés. Les classes les plus représentées dans

l’échantillon sont les jeunes de 18 à 38 ans

(58,97%), les travailleurs de carrières (74,36%), les

mariés (84,62%) et les analphabètes (60,26%).

Deux classes sont faiblement représentées.

Il s’agit des veufs/veuves (2,56%) et du groupe

socioculturel Sahouè (2,56%).

Les résultats des régressions (Tableau 4) montrent

que l’influence de l’ethnie sur les perceptions sur le

tracé de pistes rurales, la rareté des terres agricoles

et la pollution de l’air par la poussière est

significative. Les groupes socioculturels enquêtés

n’ont donc pas la même perception sur les impacts

des activités d’extraction de gravier. Cette

divergence dans la perception des différents

groupes ethniques pourraient être liée au niveau de

développement de leur localité respective. En effet,

dans une ville où des infrastructures routières sont

bien développées avec de multiples activités

économiques, le tracé de pistes et la rareté de

terres agricoles ne seraient pas vite perçus par les

populations urbaines qui seraient par contre plus

sensibles à l’infiltration de la poussière dans leurs

maisons plus modernes. Par contre, dans les milieux

ruraux où les activités agricoles sont plus intenses

avec très peu d’infrastructures routières, l’impact

des activités d’extraction sur le tracé de pistes et les

terres agricoles seraient vite perceptibles. Les

perceptions sur le tracé de pistes rurales sont

également influencées par la profession et le statut

matrimonial des répondants.
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Figure 2: Perception de la population sur les impacts positifs des activités d’extraction de gravier.

Il s’agit des taux des répondants qu’ils soient en accord ou en désaccord avec les énoncés sur les services communautaires

issus des activités d’extraction de gravier dans leur milieu de vie.

A

B

C
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Figure 3: Perception de la population sur les impacts négatifs des activités d’extraction de gravier.

Il s’agit des taux des répondants qu’ils soient en accord ou en désaccord avec les énoncés sur les désagréments issus des

activités d’extraction de gravier dans leur milieu de vie. Un total de 78 personnes enquêtées, résidant dans les zones de

carrières de graviers de OumakoDrè, Lokossa et Adidévo, dans les Départements du Mono et Couffo au Sud du Bénin.

Tableau 3

Fréquence des groupes sociodémographiques. Il s’agit des fréquences relative et absolue des différentes

catégories sociodémographiques.
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Tableau 4

Les résultats de la régression logistique ordinale. Les coefficients de régression sont présentés accompagnés

des erreurs type.

Chaque coefficient est accompagné de son erreur type. Un coefficient négatif indique que la variable indépendante

influence négativement les perceptions de la population ; lorsqu’il est positif, alors l’influence l’est aussi. Les signes ***,

**, * et • indiquent les seuils de significativité des régressions, respectivement 1‰, 1%, 5% et 10%.

L’influence du statut matrimonial pourrait être

expliquée par le poids des mariés (84,62%)

(Tableau 3) dans l’échantillon. L’influence de la

profession sur les perceptions des populations

locales des sites d’extraction a déjà été signalée par

Shi et He (36) qui ont remarqué l’influence de ce

facteur sur les perceptions des populations locales

sur la pollution de l’environnement par les activités

des mines de charbon de la province de Shaanxi

(Chine). Ce résultat traduit probablement l’influence

de la relation de certains répondants avec les

activités d’extraction de gravier. En effet, la

perception de ceux qui travaillent dans les carrières

est souvent affectée par leurs propres expériences

(8), car vivant quotidiennement les réalités liées aux

activités d’extraction. L’influence de l’éducation

s’observe avec une marge d’erreur de 10%. Elle est

négative sur le tracé de pistes rurales et positive sur

la pollution de l’air. Ce résultat traduit donc que les

personnes ayant un niveau d’éducation élevé

rejettent l’énoncé affirmant que les activités

d’extraction de gravier favorisent le tracé de pistes

rurales, mais acceptent par contre que ces activités

polluent l’air par la poussière. Ce résultat corrobore

ceux de Dogaru et al. (12) qui ont signalé que les

personnes éduquées sont plus préoccupées par les

problèmes environnementaux, car ayant accès aux

informations y référant. Par ailleurs, l’âge influence

négativement les perceptions sur la déscolarisation

des élèves.

En d’autres termes, ce sont les jeunes qui acceptent

l’énoncé que les activités d’extraction de gravier

contribuent à la déscolarisation des élèves. Ce

résultat pourrait juste traduire le vécu de ces jeunes

(1838 ans) car ils sont les plus concernés par le

phénomène de déscolarisation, mais également par

leur poids dans l’échantillon (58,97%) (Tableau 3).

Ce phénomène de déscolarisation des enfants a

d’ailleurs été mentionné par le Programme

International pour l'Abolition du Travail des Enfants

(19) qui a enregistré 892 enfants de 5 à 17 ans

travaillant sur les carrières de gravier dans les

Départements du Mono et Couffo au Sud du Bénin

sur 1034 enfants travailleurs enregistrés dans ce

secteur. Les plus petits enfants suivent

généralement leurs mères pour les aider, afin de

maximiser le rendement (19, 21).

Conclusions et implications pour une
gestion après carrière

Cette étude a montré que les populations locales ont

globalement une perception négative des activités

d’extraction de gravier qui, selon un point de vue

général, ne fourniraient quasiment pas de services

pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Au

contraire, ces activités entrainent la pollution de l’air

par la poussière, la rareté des terres agricoles et

favorisent la déscolarisation des enfants. Ces

perceptions sont influencées par des facteurs

sociodémographiques tels que la profession, le

statut matrimonial, l’ethnie, l’âge et l’éducation.
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