
Ls protection de l a  Nature Btant i n s t i t uée  au Sgnégal, il f a l l a i t  formcr 
des cadres. Un cer ta in  nombre dc jeunes sBnEgalais, avec l ' a ide  d'organiszeo 
internationaux 60;s que F.A.O.,. F.A.C., F.E.D., etc.. sont allés B l'Zco'c 
Internationale Ce l a  Forrination des Sp4cia:istca de 13 faune h Gapoua (R&pllbSLi:p; 
Uni. du Camerom). 

Aujourd'hui, h 12 t e t e  de chaque p r c ,  se trouve un zonservateu?; l a  
Direction des ;:arcs :ationau;i comporte, outre 12 division des ;,arcs, une d i x i -  
sion sch in is t ra t ive  e t  financikre, unc division du personnel, un 5urea-2 
logistique,  une division ;ducation mobile, e t  un ?areau infsm.ati3n. 

Parcs e t  Direction total isent '  315 agents chargés de 12 gestion e t  de la 
surveillance. 

Etude 212.ixlogique préliminaire du Lac Nokoqé (Bénin1 

2 
C. Dossou, H. Texier  e t  B. Colleuil  

.. . 
Au Sud du Bénin, l e  l ac  Nokoué, d'une superficie d'environ 160 h 2  es t  

alimenté en eau douce par les fleuves Ouemé e t  S Ô ,  en eau de mer par l e  chenal 
lagunaire de Cotonou, (long de 4,5 lon e t  large de 250 m ) ;  il comunique aussi  
avec 12 lagune de Porto Novo, par l e  canal de Totché (long de 5 km e t  large 
de 150 m.). 

Ce système lagunaire e s t  soumis au climat équatorial ,  m a i s  sub i t  aussi  
par l e s  fleuves l ' influence du climat t rop ica l  de type soudanien. 
saison des pluies l e  l a c  e s t  t raversé  par l a  crue qui provoque un dessalement 
des eaux presque complet. En période d'étiage e t  de grandes marées, l ' eau  de 
mer pénètre dans l e  l a c  par l e  chenal de Cotonou e t  remonte dans l e s  fleuves 
jusqu'à 40 lan de l a  cate. Par su i t e  de l a  construction d'un barrage 2 l ' en t rée  
du chenal, une flèche de sable a complètement obture ce t t e  communication du 
lac  avec la mer, en avril 1978. 

Après la 

i 

Evolution de la s a l i n i t é  des eaux du l a c  Nokoué 

Des mesures systématiques répétées montrent que l e  caractère polypoildlohalin 
des eaux du l a c  e s t  profondément modifié. Les eaux sont devenues mesomixohalines 
monotypiques, sauf à l a  pointe Est du Lac o; e l l e s  sont ditypiques (meso/poly- 
mixohalines) e t  2 l 'extrémité Ouest oÙ e l l e s  sont devenues meso/poly-mixohalines. 
L'écart de s . a l h i t é  entre l a  surface e t  l e  fond e s t  t r è s  faible.  

- 50 - 
O. R.S.T. O. îK Funds Documentaire 

h t e  i B 
No .3906$e, . i 

Les  autres parmetres,  considérés dans c e t t e  Btude sont ' réguliers 
(températures, transparence e t  tur?i&té,  a l ca l in i t é ,  vent e t  ensoleillement) 
ou saisonniers (pluies e t  dëbits fluviaux). 

-Y 

La baisse de s a l i n i t é  constattt8e de 1978 (15 B 2 0 % )  .i 1979 ( 2  h 6 6) 
permet un calcul approximatif des coef f ic ien ts  csyens "d'effet" tenant compte 
de l 'évaporation e t  des donnics né téoro logipes  de 1.778, qui conduit h 
a t t r ibue r  aux facteurs suivants: c-xe Je l'O~énrr.6 2C %; p l u i e s  40 B 50 9; 
ferneture du &enal 30 2 40 4. 

Conséquences socio-économiques: On note L'abord l a  d ispar i t ion  des crevettes 
e t  des gros poissons marins, %ais  m e  extension du donaine de l a  pisciculture 
>ar l e s  akadjas, avec ses pxblèmes sociaux. L*exploi.tztion des %oliusques, 
Arca s e n i l i s  e t  Craâsostrca gazsr, f.:nL .? di:ainuer. 

' 

L'avenir 9e l a  vie aqaztique clans IC L2c es: l i 6 0  aux varintians annuillcs 
.7. 1c La s a l i n i t é  dont Lo zontrôlu, p.z ~ ' ü u v ~ r t ~ ~ :  &i &trenal lagmaiirc doi t  E t r e  
xdt r i s i . .  

Lrr pEhc  artisanal.; o s t  t r e s  i zp9 r t a t . c  2t 3::i;.ic â-,-cc z t ten t icn  par l ' ? k C .  .. 
Lc; ptrhesrs, cn génGral, scnt as si::",^ >zr .z. :.;.:L -:at ,Lntrsl. 

',z zarJine, 1'csg&.L).-., 1: "ci;;i--c>3", "--%P..--" 7 - -  UL-4rLi , -2 1;L?,-..stE c t  la 
I'cZr-dTia'f Z O E ~  12s ;cisscr.s ; o ~  si.;~ .=>oadznts l .2  lsnC 26 ~ C I  c?t,cs. 

Flu3ie';rs i.rgani3z~z, t e l s  p . u c  l e  %r:ir.?? 2.: :.:i?.&xl;gii, ia Mrcctior. 
Xnti x a l e  das Transports Na2iti:xs rt IC Xinist?rc ZGS Ptches, d&eloGprt,  
au tzavers de départements spécizli;és, les a c t i - r i t k  Ecs z e c t c x s  hydrologiquc 
e? ccézns&raphique. 

Nous sommes cn t r a i n  cle fziirc des étudss t r b s  précises da n3s fleuves  pou^ 
t i r e r  illl rr.eill?ur prof i t  de leurs  p d e n t i a l i t é s  c n  t a n t  quc voies de corimuni- 
cations,  sources 8nergitiques, -ciclogi.cgwz, EGclagiqes, et aiitrcû. 

L a  construction de nouscmx barrages, l ' 6v~?dt icn  de 2.2 pdche ar t i sana lc  
e t  de l a  psche mécanisée, de l 'expioration minéralogique, scnt un fa i t  concref 
d c  la République Populaire d'Angola. 

Des cadres nationaux doivent Ztre formés, t an t  E l ' i n t d r i e u r  qa'3 l 'exté- 
r i eu r  du pays, e t  seront dorénavünt épwlés  par des cadres internationaux 
envers lesquels nous sommes tres raconnüissants. 

On peut égalenent constater nos progrès en na t igre  de séca r i t é  de l a  navi- 
gation, cpi exige l 'application pratiqae d'étudc de plans 3e dragages e t  de 
sondages de nos ports e t  barres, l ' ac tua l i sa t ion  des systèmes de balisage e t  
de s igna l i sa t ion  lumineuse, e t  l a  révision de notre cartographie nautique, 
pour  nous permettre de garant i r  aux navires étrangars m e  vér i tab le  sécurité. 
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