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Summary: Ipomoea beninensis Akoègn., Lisowski & Sinsin (Convolvulaceae) is the only endemic plant known for Benin. 
To date, no data exist on its usages, distribution, abundance, and threats. An improved understanding of indigenous know-
ledge and of local practices can provide insight into how the species could be sustainably conserved. We interviewed 114 
local residents for collecting ethnobotanical and ethnoecological data in six sites known to host the species. Data were pro-
cessed by calculation of descriptive statistics and variance and multivariate analyses. A total of twelve uses were reported. 
Among them, treatment of varicella (19%), malaria (18%) and fodder (17%) were the most recurrent. These mainly involve 
use of the species rootstock. Almost all respondents mentioned decline of the species in natural habitats. None of them was 
aware about the endemic status of the species. Consequently, negative practices toward the protection of I. beninensis were 
prevalent among local residents. Several conservation measures are proposed to ensure the longterm survival of I. beninensis.
Key words: Ipomoea beninensis, resident’ knowledge and perceptions, negative practices, endemism, conservation, Benin.

Connaissances traditionnelles et pratiques locales sur une espèce endémique Ipomoea beni-
nensis Akoègn., Lisowski & Sinsin (Convolvulaceae): une évaluation préliminaire pour sa con-
servation au Bénin
Résumé: Ipomoea beninensis Akoègn., Lisowski & Sinsin (Convolvulaceae) est la seule plante endémique connue pour le 
Bénin. À ce jour, aucune donnée n'existe sur ses usages, sa distribution, son abondance et ses menaces. Une meilleure com-
préhension des connaissances autochtones et des pratiques locales peut donner un aperçu de la manière dont l'espèce pourrait 
être conservée de manière durable. Des interviews ont été réalisées auprès de 114 résidents locaux pour la collecte de don-
nées ethnobotaniques et ethnoécologiques dans six localités. Les données ont été traitées par le calcul de statistiques descrip-
tives et d'analyses de variance et multivariées. Au total, douze utilisations ont été signalées parmi lesquelles le traitement de 
la varicelle (19%), du paludisme (18%) et le fourrage (17%) étaient les plus rapportées. Ces derniers impliquent principale-
ment l'utilisation des racines de l'espèce. Presque tous les enquêtés ont mentionné le déclin de l'espèce dans les habitats natu-
rels. Aucun d'entre eux n'est au courant du statut endémique de l'espèce. Par conséquent, les pratiques négatives à l’encontre 
de la protection de I. beninensis étaient répandues. Plusieurs mesures de conservation sont proposées pour assurer la survie à 
long terme de I. beninensis.
Mots clés: Bénin, connaissances et perceptions locales, conservation, endémisme, Ipomoea beninensis, pratiques négatives.

Indigenes Wissen und lokale Praktiken in Bezug auf die endemische Pflanze Ipomoea beninen-
sis Akoègn., Lisowski & Sinsin (Convolvulaceae): eine erste Bewertung für ihre Erhaltung in 
Benin
Zusammenfassung: Ipomoea beninensis Akoègn., Lisowski & Sinsin (Convolvulaceae) ist die einzige für Benin bekannte 
endemische Pflanze. Bisher existieren keine Daten zu Verwendung, Verbreitung, Häufigkeit und Bedrohungen dieser Art. 
Da ein verbessertes Verständnis des indigenen Wissens und lokaler Praktiken für die Erhaltung bedeutsam sein kann, wur-
den diesbezüglich an sechs Standorten der Art insgesamt 114 Einheimische interviewt. Die statistische Bearbeitung der ge-
sammelten Daten erfolgte mittels deskriptiver Statistiken und Varianz- und multivariater Analysen. Insgesamt wurden zwölf 
Verwendungen gemeldet. Am häufigsten genannt wurden  Behandlung von Varizellen (19%), Malaria (18%) und Futter 
(17%), wobei hauptsächlich der Wurzelstock verwendet wird. Fast alle Befragten erwähnten den Rückgang der Art. Keiner 
von ihnen war sich des endemischen Status der Art bewusst. Folglich sind für bei den Einheimischen Praktiken weit verbrei-
tet, die sich negativ auf den Bestand von Ipomoea beninensis auswirken. Es werden verschiedene Erhaltungsmaßnahmen 
vorgeschlagen, um das langfristige Überleben von I. beninensis sicherzustellen.
Schlagworte: Ipomoea beninensis, Wissen und Wahrnehmung der Einheimischen, Nutzung, negative Praktiken, Endemis-
mus, Artenschutz, Benin.
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status and its importance for local population, little is do-
cumented regarding the knowledge held by rural populati-
ons and its especial biogeographic interest. Yet, the report of 
traditional knowledge is important in the course of a broad 
range of questions related to the relationship between hu-
mans and nature (Souto & Ticktin 2012). The relationship 
between plant species and their use by local communities 
is recognized as a central question in conservation science.  
A deeper understanding of the use of species by rural com-
munities has become a major concern in ethnobotanical stu-
dies. We can cite Hahn et al. (2018) who investigated edible 
wild plants on the national scale of Burkina Faso to provide 
a comprehensive overview of plant parts of all edible plants 
in order to plan their sustainable use. This knowledge is im-
portant as it will shape future conservation plan targeting 
the species and other similar species. Thus, assessing the 
knowledge that local people hold on Ipomoea species is cru-
cial as this information is useful in the efficient estimation 
of the uses at a local level while considering different cul-
tures across the study area.

The main objective of this study was to document the tradi-
tional knowledge of I. beninensis to be used for its sustaina-
ble management in Benin. Research questions in the frame 
of the current study are as follow:

1. Which knowledge do local people have on I. beninensis? 

2. Which plant parts of the species are the most important 
for the local population? 

3. Do the sociolinguistic group, gender, age, and education 
of the informants affect uses of the species?

4. What are local people's perceptions on threats and con-
servation status of the species?

2 Material and methods 

2.1 Study area
This study was carried out in six sites (Djougou, Nati-
tingou, Tanguiéta, Toucountouna, N’Dali and Pèrèrè) 
(Fig. 1) known to host I. beninensis (Akoègninou et al. 
2006). They are located in two ecological areas: transitio-
nal or Guineo-Sudanian (7°30’N to 9°45’N) and Sudanian 
(9°45’N to 12°25’N) areas in Benin (Fig. 1). With the ex-
ception of the Atacora chain (400–513 meters [m] above sea 
level), the region mostly lies between 150–200 m above sea 
level (Heinrich & Moldenhauer 2002). The mean annual 
rainfall varies between 1150 and 1300 mm in this area. Re-
lative humidity ranges between 31-98% in the Guineo-Su-
danian zone (GSZ) and 18–99% in the Sudanian zone (SZ). 
The average annual temperature is 26–28°C. In the GSZ, the 
vegetation is dominated by Isoberlinia woodlands whereas 
it is characterized by Combretum and Acacia tree savannahs 
in the SZ. All studied localities include modified environ-
ments such as home gardens and farming lands. Soils are 
ferruginous with intrusions of ferralitic soils (GSZ) and on 
sedimentary rocks (SZ) (Adomou 2005). The main socio-
linguistic groups in GSZ are Fon and related sociolinguis-
tic groups (42%), Adja and related sociolinguistic groups 
(16%) and Yoruba and related sociolinguistic groups (12%). 

1 Introduction 
Worldwide, a limited number of species are confined to 
a small area. For instance, of the 9,000 plant species har-
boured by the Guineo-Congolese humid forests, only 1,800 
of them (20%) are confined to this ecosystem (Conserva-
tion International database 2005). Thus, the endemism 
refers to a species that is restricted to a particular geographic 
region (island, a country or other defined space or habitat-
type) as a result of factors such as isolation or in response 
to abiotic conditions. In general, species that are confined 
to a specific area represent interesting targets in ecology, 
evolutionary biology and genetic (Eckert et al. 2008; Pou-
get et al. 2013; Sexton et al. 2009). As suggested by the 
International Union for the Conservation of Nature (IUCN), 
such a special biodiversity deserves a conservation program 
because with its very restricted natural range, it is especial-
ly vulnerable to extinction if its natural habitat is elimina-
ted or significantly disturbed (IUCN 2019). Unfortunately, 
knowledge, documentation and conservation program of 
these species above all tropical species follow the opposite 
trend, and sometimes they remain unidentified. Yet, these 
plants associated with other wild plants constitute as well 
as resources essential for subsistence and cash economies 
as ecologically important elements. Generally, wild plant 
resources are harvested by local people for a variety of pur-
poses including construction materials, household tools, me-
dicine, food, income generation and rituals. Nowadays evi-
dence shows that the over-exploitation of these resources is 
among causes of biological diversity decline at local, natio-
nal or international level (Botha et al. 2004; Ticktin 2004; 
Gaoué & Ticktin 2007; Schmidt et al. 2011; Schumann et 
al. 2011; Gaoué et al. 2017). The situation is more critical 
when endemic species are of concern. 

The flora of Benin contains 2807 plant species belonging 
to 1130 genera and 185 families (Akoègninou et al. 2006), 
among them three highly narrow-distribution species, but 
only one (Ipomoea beninensis Akoègn., Lisowski & Sinsin, 
Convolvulaceae) is confined to Benin area. The two others 
previously considered to be Beninese endemic namely 
Thunbergia atacorensis Akoègn. & Lisowski (Acanthace-
ae) and Cyperus beninensis (Samain, Reynders & Goetgh.) 
Huygh  (Cyperaceae) also grow in Togo (Fandohan et al. 
2015) and Burkina Faso (Schmidt 2018), two neighbouring 
countries. 

The genus Ipomoea comprises 37 species distributed across 
climate zones and different habitats in Benin and has been 
poorly studied except for its description in the national flora 
(Akoègninou et al. 2006). Among those species is the en-
demic taxon I. beninensis, for which the known area extends 
from the Guineo-Sudanian to the Sudanian zones in Benin 
(Akoègninou et al. 2006). It is a plant with ecological, so-
cial and cultural values, playing a significant role in local 
peoples’ needs, mainly in rural areas. Its populations have 
been mis-managed for years by bush fire affecting the avai-
lability of its aerial parts (stem and leaves) for uses by lo-
cal people, changes in land uses and overexploitation of its 
rootstocks (Pers. obser.). Apart from do-Rego (2017) which 
mentioned the presence of only few populations of the spe-
cies in its distributional area and in spite of its endemic 
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Fig. 1:  Map of the republic of Benin showing the chorological areas and the study villages. / Carte de la république du Bénin montrant les zones 
chorologiques et les villages d'étude.
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Complementary exploration work was performed with local 
leaders, which helped to identify additional sites: Djougou, 
Natitingou and Toucountouna. The normal approximation 
of the binomial distribution was used in order to determine 
the adequate sample size for the ethnobotanical survey (As-
sogbadjo et al. 2011; Vodouhê et al. 2010). For this, we 
carried out an exploratory survey with 30 informants in each 
area supplemented by pictures of the species and its descrip-
tion (Fig.2). The starting question was: Do you know and 
make use of I. beninensis? The proportion of positive an-
swers recorded helped to determine the sample size through 
the formula of  Dagnelie (1998):

d2
n = (1) 

(z)2p(1-p)

Where n = sample size, z = level of confidence according to 
the standard normal distribution = 1.96 (for a level of con-
fidence of 95%), p = estimated proportion of the population 
that presents the characteristic = 0.25 (from the preliminary 
survey) and d = tolerated margin of error (for example we 
want to know the real proportion within 5%).

Therefore the sample size used for the full survey was 114 
informants. 

2.3.2 Data collection
Interviews were conducted individually and in focus group 
with local residents. Data were gathered from March to June 
2017. They were related to: (i)- socio-demographic cha-
racteristics of the informants (age, gender, sociolinguistic 
group, profession and level of instruction), (ii)- ethnobota-
nical knowledge on the species (vernacular names, different 
uses, plant part (s) frequently used, collection site, methods 
of use, use level) and (iii)- conservation status of the species 
(habitat type, abundance, population status of the species, 
and threats). The questionnaire was translated orally into lo-
cal languages of investigation areas with the help of local 
guides.

2.3.3 Data analysis 
All gathered data were arranged in a matrix including ethno-
botanical and sociolinguistic importance data for I. beninen-
sis. Those data were processed by calculation of descriptive 
statistics (frequency and histogram). Parameters of concern 
were: number of informants per district, sociolinguistic 
group, gender, age category, profession and, according to in-
struction level, category of uses, use, habitat, threats, plant 
parts used, methods of traditional medicine preparation, and 
route of administration of the medicine. We provided de-
scriptive statistics (minimum, maximum, mean and standard 
deviation) to produce statistics for each socio-professional 
variable. To test the equality of means and to assess the dif-
ferences in means, we use the Kruskal-Wallis procedure due 
to the data which are non-normally distributed. Spearman 
rank correlation test was used to determine whether there 
was a significant correlation between the age of informants 
and the number of categories of uses reported by each infor-
mant. Proportion tests were used to determine if there is any 
significant difference between the use number of the species 
reported and used by informants according to sociocultural 
and phytogeographical parameters. To assess the use pattern 

In the SZ the inhabitants are Bariba and related sociolingu-
istic groups (9%), Betammaribè and related sociolinguistic 
groups (6%), Peulh and related sociolinguistic groups (6%). 
In both zones, the main economic activity practiced by peo-
ple is agriculture (INSAE 2013) which threatens biodiver-
sity and subsequently leads to the loss of species. Thus, the 
conservation of biodiversity is essential to ensure their avai-
lability for the subsistence and cash incomes of rural people 
in the future.

2.2 Study species
I. beninensis (Fig. 2) was discovered in 1999 during botani-
cal research (Akoègninou & Lisowski 2004) in the frame-
work of "Flora project of Benin". It is a glabrous perennial 

herb up to 60 cm tall (fertile erect stems) and 1.2 m long 
(sterile stems prostrate), with woody rootstocks. Its lea-
ves are alternate and simple. The species presents axillary 
flowers, solitary or in cymes appearing from March to April 
and in October. Its fruits (capsules) contain seeds dense-
ly covered with a brown tomentum. Biogeographically, I. 
beninensis is known from a few localities within phytoge-
ographical districts of Bassila (in GSZ), Atacora Mountains 
and Borgou-Sud (in SZ). It occurs on ferruginous soils on 
crystalline rocks, or with concretions and breastplates or on 
poorly evolved and mineral soils in woodlands and savan-
nah. Major parts of its habitats are known to be unprotected. 
In addition, populations of I. beninensis are highly fragmen-
ted due to agricultural intensification and conversion, its 
and because it is regarded as weed in the farmlands by some 
people.

2.3 Methods
2.3.1 Sampling
Previous studies by Akoègninou & Lisowski (2004) and 
Akoègninou et al. (2006) identified some sites (N’Dali, 
Pèrèrè and Tanguiéta) to host I. beninensis. Prior to the sur-
vey, a preliminary investigation was made in February 2017 
to obtain first local people consent in the target zones. The 
diversity of sociolinguistic groups and the presence of the 
species were used as the main criteria in selecting localities. 

Fig. 2:  Ipomoea beninensis; in a fallow at Toucountouna - pho-
to G.H. Dassou, D. Djidohokpin and M. Zountangni. / en 
jachère à Toucountouna.
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of uses according to sociolinguistic groups, Principal Com-
ponent Analysis was carried out. We used R.3.5.1 (Core 
Team 2018) for statistical analyses.

3 Results

3.1 Socioeconomic traits of informants
Informants of I. beninensis live mostly in the Atacora 
Mountains and the South-Borgou district (respectively 40 
and 32%). Other informants (28%) were found in the Bas-
sila district. Regarding the sociolinguistic group, informants 
were mainly Peulh and Yom (28% each); followed by Waa-
ma (22%), Gourmantché (11%), Ottamari (7%) and Bariba 
(4%). Among them, men were the most represented (79%). 
The proportion of middle-aged people (30 years > age ≤ 59 
years) was higher (79%) as compared to the adults (age ≥ 60 
years) (17%) and the youngs (age ≤ 29 years) (4%). Farmers 
were the predominant profession among informants (69%) 
followed by breeders (25%), guides (4%), students (2%) 
and healers (1%). Regarding the education level, 78% of in-
formants were illiterates, whereas 18% had finished primary 
education, 4% secondary school and only 1% university.

3.2 Local names and uses of I. beninensis among infor-
mants
A total of four local names were indicated for the species. 
Names given and their meaning depend upon the sociolin-
guistic groups. Most notably, Gourmantché participants 
from Tanguiéta mentioned “Miloriman” meaning “we are 
together”, plant used for maintaining harmony within family 
or community. In Waama, the name “Tiyoko” characterises 
the plant of ancestors. “Kondorha” symbolises the female in 
Yom. “Leminpullo” highlights the climbing form of the spe-
cies in Peulh sociolinguistic group.

Across study area, two use categories encompassing 12 use 
of I. beninensis were reported by the informants: medicine 
(83%) and fodder (17%). The frequency of citation (Fig. 3) 
indicated that, among the 12 reported uses, the most recur-
rent were the treatment of varicella (19%) and of malaria 
(18%), the fodder (17%) and the treatment of fever (15%).

3.3 Plant parts of I. beninensis: preference, harvesting, 
preparation and administration
Analysis of the results showed that people mostly prefer two 
main plant parts on I. beninensis. Leafy stem was the most 

preferred (88% of the citation) by local people while the 
rootstock (12% of the citation, Fig. 4 a, b) was known for 
only two uses.

Methods of preparation of the medicinal products include 
decoction (72%) followed by crushing and homogenizing 
with water (12%). 

According to the local communities, a transdermal applica-
tion of ointment from the transformation of leafy stem and 
dried weaverbird (Fig. 5) brings luck to the household. The 
described practice is also required to the treatment of the 
memory loss and to make people smarter. For the prostatitis 
treatment, potash is used as ingredient. Medicinal products 
are mostly consumed in liquid form or powder mixed with 
honey. For fodder use (16% of citations), leafy stems were 
grazed by all ruminants. Two ways of administration were 
recorded: oral (74%) and dermal (16%) routes. Plant parts 
and their preparations are summarized in Table 1.

Analysis of the consensus among informants for habitats of 
collection of the plant revealed that fallows had the highest 
frequency of citation (72%), followed by farmlands (19%) 
and woodlands (9%).

Fig. 3:  Frequency of citation of the uses of Ipomoea beninensis in 
the area of investigation. / Fréquence de citation des utilisa-
tions d'I. Beninensis en region d'étude.

Fig. 4:  Harvest process (a) of the rootstock of Ipomoea beninensis by traditional practitioners at Tanguiéta. / Processus de récolte (a) du rhizom de 
Ipomoea beninensis (b) par les tradipraticiens à Tanguiéta.

    a)                    b) 
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3.4 Socio-economic factors and use value of I. beninensis 
in its distributional area 
The total number of reported uses by informants was com-
prised between 1 and 6 in the study area (Table 2). Kruskal-
Wallis test showed that number of reported uses was not 
significantly (p = 0.411) different among the three districts 
(Atacora Mountains: 1.838 ± 1.191), Bassila (2.219 ± 
1.263) and South-Borgou (2.160 ± 1.375). The same ten-
dency found for gender (p = 0.137), profession (p = 0.177) 
and education level (p = 0.284). On the other hand, there 
was a significant relationship (p ˂ 0.05) between overall 
knowledge of I. beninensis uses and sociolinguistic groups 
and age categories. Informants belonging to Peulh socio-
linguistic group have more knowledge on the species use.  

Fig. 5:  Weaverbirds (Ploceus spec.) associated to the recipe prepa-
ration used in the treatment of the memory loss. / Tisseran-
ds (Ploceus spp.) associés à la préparation de recette utilisée 
dans le traitement de la perte de mémoire.

Informants belonging to Waama (mean ± standard er-
ror; 1.84 ± 0.24) and Yom (mean ± standard error; 1.65 ± 
0.17) reported less uses than Gourmantché (2 ± 0.36). The 
adult the interviewee, the higher is his knowledge on the 
species uses. Adult informants reported more uses (4 ± 2) 
than middle-aged (2.41 ± 0.35) and young informants (1.95 
± 0.13). The number of significant uses per plant part was 
higher for leafy stem (10 uses) and rootstock (2 uses) (Table 
1).

By considering the total number of reported uses, people 
from the Atacora Mountains reported the highest number 
of uses (9 uses) followed by Bassila district (7 uses), and 
the South-Borgou district (6 uses) (Table 2). Among the so-
ciolinguistic groups, Waama people exhibited the highest 
number of uses (7 uses, Table 2). The situation was similar 
among the farmers (9 uses), breeders (5 uses), illiterates and 

men (12 uses each) and middle-aged (12 uses). A positive 
correlation (Spearman correlation test r = 0.300; p = 0.003) 
was found between the age of informants and the number of 
uses by each informant (Fig. 6). 

The Principal Component Analysis (PCA) performed on 
uses and sociolinguistic groups explained a total variabili-
ty of 40% on axis the first axis 1 and 34% on second axis 
(Fig. 7). Analysis of the both figures (a and b) revealed that 
varicella, fever, gonoccocia, prostatitis and headache were 
significantly (and positively) loaded into the first principal 
component (Dim1), axis on which Waama and Ottamari 
informants were strongly and positively associated. Thus, 

Plant part Use  
category

Processing  
Method 

Form  
of use

 Purpose of use

Leafy stem Fodder Fresh leaves Grazed directly by rumi-
nants

Fodder

Medicine Boil leaves (decoction) Drink the liquid Fever
Boil leaves (decoction) Drink the liquid Headache
Boil leaves (decoction) Give the liquid to baby or 

lactating mother 
Hypocalcemia and immu-
nodeficiency disorders

Boil leafy stem (decoction) Drink the liquid Influenza

Knead leafy stem and weaverbird 
(transform leafy stem and weaver-
bird into ointment)

Transdermal application of 
ointment 

Memory loss 

Dry and transform leafy stem, 
weaverbird and chameleon in flour

Add a spoon of flour to 
two spoons of honey, mix 
and drink two times daily

Memory loss

Boil leafy stem (decoction) Drink the liquid Malaria
Boil leafy stem (decoction) + po-
tash

Drink the liquid Prostatitis

Boil leafy stem (decoction) Drink the liquid Varicella
Boil leafy stem (decoction) Drink the liquid Woman infertility  

Rootstock Medicine Add water to crushed rootstock 
and filter

Drink the liquid Gonoccocia 

Boil rootstock (decoction) Drink the liquid Woman infertility 

Table 1:   Use of Ipomoea beninensis per plant part and use category in the study area: processing method, form of use, purpose of use 
in the study area. / Utilisation d'Ipomoea beninensis par organe de plante et par catégorie d'utilisation dans la zone d'étude: 
méthode de transformation, forme d'utilisation, finalité d'utilisation
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Waama and Ottamari use I. beninensis for treating varicel-
la, fever, gonoccocia, prostatitis and headache. In contrast, 
Peulh and Bariba informants (correlated negatively to axis 
1) are unique informants using the plant for the treatment of 
Malaria, woman infertility and influenza and as fodder (Fig. 
7a and b). The principal component 2 (Dim2) positively cor-
related with immunodeficiency disorders, memory loss and 
hypocalcemia (Fig 7a) and Gourmantché and Yom (Fig 7b). 
Thus, the treatment of diseases such as immunodeficiency 
disorders, memory loss and hypocalcemia by I. beninensis 
is distributed in Gourmantché and Yom.

3.5 Perceptions of habitats and conservation status of I. 
beninensis
Two main habitats were recognized to host I. beninensis: 
woodlands and farmlands/fallows (Fig. 8). I. beninensis was 
reported to regenerate well in natural vegetation. For the 
majority of informants, exclusively the farmers (69%), the 
species was scarce in all habitats.

Concerning soil types, I. beninensis is exclusively found on 
two soil types namely ferruginous and lateritic soils (Fig. 9). 
The majority of the informants (72 %) mentioned ferrugi-

nous soil. All these informants live in Atacora Mountains 
and Bassila districts.

Almost all respondents stated that the population of I. beni-
nensis has declined in recent times both in abundance and 
in distribution. The factors purportedly responsible for this 
decline were anthropogenic (agriculture, for the preparation 
of traditional drugs, grazing and urbanisation) and natural 
(climate change) (Fig. 10).

Agricultural factors contributing towards the decline inclu-
ded the destruction of natural habitats for conversion into 
cultivated land and by burning, uprooting and removing  
I. beninensis seedlings and saplings during farming activi-
ties (Fig. 11). All informants interviewed reported that the 
species is not conserved within its distribution area.

4 Discussion

4.1 Traditional knowledge and local practices on I. beni-
nensis
This study revealed a significant difference of number of 
uses among ethnic groups and age categories in spite of dis-
proportionate sample which hasn’t affected the total number 
of reported uses (Chi-Sq = 0.202; df. = 1; p = 0.653). In-
deed, the Waama sociolinguistic group held the majority 
of knowledge regarding the high diversity of uses of the 
species (66.67% of total uses). This sociolinguistic group 
is mostly found in Tanguiéta and Toucountouna (Atacora 
chain district), two main localities hosting high abundance 
of the species. This high use citation observed for the peo-
ple belonging to main abundance area of the species can be 
explained by the ecological apparency hypothesis as origi-
nally suggested by Feeny (1976). It stipulates that people 
tend to collect and use plants that are available and easy to 
find. This situation is similar by considering informants of 

Fig. 6:  Correlation between numbers of uses reported and ages of 
informants. / Corrélation entre le nombre d'utilisations décla-
rées et l'âge des informateurs.

Fig. 7:  Use of the organs of Ipomora beninensis (a) and its correlation with ethnical groups (b). / Utilisation des organes d'Ipomoea beninensis (a) 
et sa corrélation avec les groupes ethniques (b).

    a)                    b) 
Legend: Influ: influenza, WI: woman infertility, Fod: Fodder, Mala: malaria, Fev: fever, Gono: gonoccocia, Pros: prostatitis, 
Head: headache, ID: immunodeficiency disorders, Hypo: Hypocalcemia, ML: Memory loss, Var: Varicella.
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Peulh sociolinguistic group, which are transhumant, going 
over thus several areas. Our study showed an uneven dis-
tribution of the knowledge on I. beninensis, demonstrating 
that the species was used among few sociolinguistic groups. 
Farmers, mostly illiterates and middle-aged and adult men, 
recognize and frequently utilize the species. The dominance 
of these people as potential informants could be explained 
by the existence of the species in farmlands, which facili-
tates its recognition. This finding fits in with the statement 
of Beltrán-Rodríguez et al. (2014) that farming is a com-
mon activity that provides a particular contribution to ethno-
botanical knowledge. Ethnobotanical knowledge about the 
species is also associated to education. Here, people having 
received school education hold the lowest number of uses. 
Many ethnobotanical studies assume that education level 
(notably university) causes the loss of indigenous languages 
(among indigenous communities) and associated knowledge 
(Saynes-Vasquez et al. 2013; Dassou et al. 2015; Kouch-

adé et al. 2016; Ouachinou et al. 2017). If young people 
hold the lowest number of uses, this could be explained by 
the level of formal education that has a negative association 
with ethnobotanical knowledge (Arias 2009). Nevertheless, 
this is not always true because it also depends on heritage.

With regard to the importance of local names (about 1 name 
per sociolinguistic group), we conclude that I. beninensis 
is perfectly integrated to the cultural system of the ethnic 
groups distributed within its repartition area. It is the evi-
dence that each people group hold a particular perception 
about the species. This observation is not specific to the en-
demic plant species but it is a general feature of biological 
resources found in given geographic area, as revealed by 
Adomou et al. (2018). I. beninensis plays an interesting role 
in maintaining the livelihood for most people in the rural 
communities in its distribution area, whereby its medicinal 
importance was as important as its fodder use, the species 

Socio-economic 
variables

BD (n= 32) SBD (n= 37) AMD (n= 45)
TNUVDjougou Pèrèrè N'Dali Natitingou Tanguiéta Toucountouna

 (n = 32) (n =25) (n = 12) (n = 8) (n = 17)  (n = 20)
Ethnic groups
Bariba - 3 (2) 2 (0) - - - 2b

Gourmantché 12 (0) - 2b

Ottamari 8 (2) - 2b

Peulh 22 (5) 10 (2) - 5ab

Waama 5 (2) 20 (5) 7a

Yom 32 (6) - 6ab

Profession -
Breeder 5 (2) 14 (5) 6 (2) 3 (5) 5ac

Farmer 27 (6) 10 (2) 5 (1) 8 (2) 12 (2) 17 (2) 9a

Guide 5 (3) - 3bc

Healer 1 (2) - 2bc

Student 1 (2) - 2bc

Education level -
None 28 (5) 22 (5) 10 (2) 7 (1) 13 (2) 9 (4) 11a

primary 5 (3) 2 (1) 2 (1) 2 (2) 9 (4) 7b

secondary 2 (1) 2 (1) 2c

University 1 (2) - 2c

Age category -
Young (≤ 29 yrs) 3 (1) 2 (1) - 1c

Adult (30–59 yrs) 27 (5) 18 (5) 8 (1) 8 (1) 11 (4) 18 (5) 12a

Old (≥ 60 yrs) 5 (5) 4 (2) 2 (1) 6 (1) 2 (1) 8b

Gender
Men 24 (5) 22 (5) 12 (2) 6 (1) 10 (3) 16 (4) 12a
Women 8 (4) 3 (2) 2 (1) 7 (1) 4 (2) 7b

TNUL 6 5 3 2 4 9 12

Table 2:   Variation of the total number of reported uses according to socio-economic factors.
  BD: Bassila District; SBD: South-Borgou District; AMD: Atacora Mountains District; n = number of informants; TNUV: Total number 

of uses per socio-cultural variable; TNUL: Total number of uses per locality; number in cells and in parenthesis in the cells respectively 
represents the total number of informants and of uses reported per modality of variable; TNUV bearing different letters were significant-
ly different from others (Proportion test, α = 0.05).
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conversion of natural habitats of the species in view of the 
scale of agricultural activities in the study area. Generally, 
in Benin, the process of deforestation, which is mainly due 
to shifting cultivation and timber exploitation, is happening 
at an alarming rate. During the last decades, vegetation has 
been vanishing at the rate of 2.3% per year, i.e. 70 000 ha 

of forest cover every year (FAO 2010). This is particularly 
true in the distribution area of I. beninensis, where the majo-
rity of covered areas are reduced to some fragmented areas 
(Pers. obser.).

4.2 Preliminary suggestions for conservation of I. beni-
nensis
One of outcomes of our study is to explore how information 
on local practices and indigenous knowledge on I. beninen-
sis can be used in conservation measures and the sustaina-
ble management of the species. According to informants, I. 
beninensis has been reported as declining and this situation 
is due to the conversion of lands where the species is found 
into farmlands and the over-exploitation of its organs for the 
treatment of human pathologies and as fodder for animals. 
As regards these main threats, we suggest that different con-
servation measures be proposed. First, farmlands where the 
species is found could be converted to traditional agrofore-
stry systems (on-farm conservation). This strategy, constitu-
ting a traditional conservation method, has been adopted for 
several species notably, that classified as endangered plant 
species according to the International Union for Nature 

was cited in the treatment of 12 ailments with varicella, ma-
laria and fever being frequently cited. As our work is the 
first study on the species, we suggest that phytochemical 
and pharmacological investigations should be done to reveal 
effective properties of the species; this will contribute to its 
potential valorisation. 

The results showed that leafy stem was the most collected 
plant part for medicinal purposes across the distributional 
area. The preference for leafy stem can be attributed to the 
fact that the leaves (photosynthetic organ) are the biosyn-
thesis source of secondary metabolites. They often contain 
secondary bioactive compounds that protect against herbi-
vorous (Salihu et al. 2018). Concerning the rootstock, its 
use can be associated with the mineral content and of this 
part of the plant. In general, organs are not harvested based 
on their availability in the region. In fact, each individual 
of the species disposes only one rootstock that is eventual-
ly harvested entirely. This harvesting method is an impor-
tant factor in reducing the population of the species. Indeed, 
the organ over-harvesting for the preparation of medicinal 
products causes severe ecological impacts on the species. 
The most determinants are flowers, fruits, seeds, bark of 
stem and the roots and rhizomes. According to Vermeulen 
(2006), over-exploitation of the roots and rhizomes is pre-
judicial for the individual of the species since this implies 
systematic destruction of the plant. In the long term, this can 
reduce the size of the population. Therefore, this kind of use 
can be regarded as unsustainable. To this, we will add the 

Fig. 8:  Percentage distribution of the habitat harbouring Ipomoea 
beninensis. / Répartition en pourcentage de l'habitat abritant 
Ipomoea beninensis.

Fig. 9:  Percentage distribution of the soil types harbouring Ipomoea 
beninensis. / Répartition en pourcentage des types de sols ab-
ritant Ipomoea beninensis.

Fig. 10:  Percentage distribution of the factors mentioned as respon-
sible for the population decline of Ipomoea beninensis in its 
distributional area. / Répartition en pourcentage des facteurs 
mentionnés comme responsables pour le déclin de la popula-
tion d'Ipomoea beninensis.

Fig. 11:  Ipomoea beninensis growing in a cotton farm at Pèrèrè. / 
Ipomoea beninensis poussant dans une ferme cotonnière à 
Pèrèrè.
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Conservation (https://www.iucnredlist.org/) and Adomou 
et al. (2011). In these habitats, harvesting of organs of the 
species may be authorized. In addition, in the natural/semi-
natural and degraded lands (forests classified or not, savan-
nahs and fallows), I. beninensis could benefit from particu-
lar management practices such as assisted natural regenera-
tion, seeding or often sapling transplantation within the far-
mlands. The classified forest in N’Dali locality and Pendjari 
Park are the best candidates for supporting the conservation 
of the species because they already encompass some small 
remnant populations of the species. Furthermore, Benin 
authorities must include the species into the act of endan-
gered species because many species protected under the law 
are on the pathway to recovery. Indeed, legislative attacks 
constrain citizens to adequately protect the most imperiled 
species. As far as species organs over-exploitation is concer-
ned, we think that it is possible to substitute rootstocks by 
leaves for the preparation of medicinal drugs. Actually, we 
hypothesize that rootstocks and leaves contain same phyto-
chemical compounds and could treat the same pathologies. 
For this, further laboratory studies are necessary in order to 
assess the phytochemical compounds and their pharmacolo-
gical properties. As respects the over-exploitation of leafy 
stem as forage, it is important to sensitize the breeders on 
the respect of transhumance corridors. However, application 
of this measure needs to map current distribution area of the 
species including different corridors. The implementation of 
these conservation measures needs the involvement of local 
communities, scientists and Non-Governmental Organiza-
tions managers, other conservation-based agencies and ex-
tensionists.
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Résumé: Acacia auriculiformis, un bois énergie, suscite de plus en plus des intérêts de bois d’œuvre au niveau des industriels 
de bois au Bénin. L’appréciation des performances de l’espèce dans les usines et en plantation est déterminante pour la vul-
garisation de l’espèce comme alternative pour mitiger la déforestation en lien avec la demande en bois d’œuvre. L’objectif 
principal de ce travail est donc d’évaluer les conditions entourant l’adoption de Acacia auriculiformis comme espèce de bois 
d’œuvre au Bénin, Afrique de l’Ouest. Au total, 154 usines de bois et 25 plantations ont été enquêtées dans les zones abritant 
les plantations à A. auriculiformis. A. auriculiformis est l’espèce la plus fréquente dans les usines de bois (81%) suivie de 
Afzelia africana (55%), Tectona grandis (47%) et Khaya senegalensis (47%). Les superficies des plantations à A. auriculi-
formis ont augmenté entre 1999 et 2019. Les connaissances sur l’utilisation de ce bois sont variables dans la zone d’étude. Le 
bois de A. auriculiformis est apprécié comme bois d’œuvre parce qu’il présente une couleur esthétique, un séchage rapide, 
une facilité de mise en œuvre, une imprégnabilité élevée, une densité moyenne à élevée et un bel aspect après mise en œuvre. 
Cependant, son bois fournit beaucoup de sciure, a beaucoup de nœuds et présente une déformabilité moyenne. Sa disponibili-
té et son accessibilité sont les principaux facteurs justifiant la préférence de l’espèce par les industriels de bois d’œuvre. Cette 
forme d’utilisation de l’espèce est également remarquée au Togo, en Côte d’Ivoire. L’espèce présente une bonne perspective 
d’utilisation comme bois d’œuvre.
Mots clés: Acacia, Bénin, bois d’œuvre, motivations, utilisations.

The use determinants of Acacia auriculiformis wood as timber in West Africa
Summary: Acacia auriculiformis, a firewood, is attracting more interest from the timber industries in Benin. The assessment 
of the species’ performance in wood factories and plantations is crucial for popularizing the species as a viable alternative 
to mitigate deforestation related to the timber demand. The main objective of this work is therefore to assess the conditions 
surrounding the adoption of Acacia auriculiformis as timber species in Benin, West Africa. A total of 154 wood factories and 
25 plantations were surveyed in the areas of occurrence of A. auriculiformis plantations. A. auriculiformis is the most com-
mon species in wood factories (81%) followed by Afzelia africana (55%), Tectona grandis (47%) and Khaya senegalensis 
(47%). The acreage of A. auriculiformis plantations increased significantly between 1999 and 2019. Knowledge on the use of 
the species’ wood is variable across the study area. A. auriculiformis wood is valued as timber primarily because of its aes-
thetic colour. It is fast drying, easy to process with high impregnability, medium to high wood density and it looks good after 
processing. Still, the wood provides a lot of sawdust, has many knots and has an average deformability. Its availability and 
accessibility are the main factors explaining the preference for the species by timber industries. This use of the species is also 
noted in Togo and Ivory Coast. The species has a good perspective of use as timber.
Keywords: Acacia, Benin, timber, motivation, usage.

Kriterien für die industrielle Nutzung des Holzes von Acacia auriculiformis in Westafrika
Zusammenfassung: Acacia auriculiformis, bisher vorwiegend als Brennholz genutzt, stößt in der Holzindustrie in Benin 
immer mehr auf Interesse. Die Bewertung der Leistung der Arten in Holzfabriken und Plantagen ist entscheidend für die Ak-
zeptanz als praktikable Alternative zur Minderung der Entwaldung im Zusammenhang mit der Holznachfrage. Das Hauptziel 
dieser Arbeit ist es daher, die Bedingungen für die Einführung von Acacia auriculiformis als Nutzholz in Benin, Westafrika, 
zu bewerten. In den Vorkommensgebieten von Acacia- auriculiformis-Plantagen wurden insgesamt 154 Holzfabriken und 25 
Plantagen untersucht. A. auriculiformis ist die häufigste Art in Holzfabriken (81%), gefolgt von Afzelia africana (55%), Tec-
tona grandis (47%) und Khaya senegalensis (47%). A.-auriculiformis-Plantagen nahmen zwischen 1999 und 2019 erheblich 
an Fläche zu. Das Wissen über die Verwendung des Holzes der Art ist im gesamten Untersuchungsgebiet unterschiedlich.  
A.-auriculiformis-Holz wird vor allem wegen seiner ästhetischen Farbe geschätzt. Es ist schnell trocknend, leicht zu verar-
beiten, besitzt hohe Schädlingsresitenz, hat eine mittlere bis schwere Holzdichte und sieht nach der Verarbeitung gut aus. Das 
Holz liefert viel Sägemehl, hat viele Knoten und eine durchschnittliche Verformbarkeit. Verfügbarkeit und Zugänglichkeit 
sind die Hauptfaktoren, die die Präferenz der Holzindustrie für eine Art erklären. Die Verwendung der Art ist auch in Togo 
und der Elfenbeinküste bekannt. Für die Verwendung ihres Holzes bestehen in Westafrika also gute Perspektiven.
Schlagworte: Akazie, Benin, Holznutzung, Motivation, Nutzungskriterien.
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essence comme bois d’œuvre s’appuierait exclusivement sur 
ses caractéristiques physico-mécaniques (Sahri et al. 1998, 
Raymond 2002, Apiolaza 2009). D’autres paramètres telles 
que l’esthétique, la facilité de mise en œuvre, l’absence 
de nœuds sont tout aussi importants pour un bois d’œuvre 
(Alix 2007). Cependant d’autres approches indiquent que 
la disponibilité d’une espèce et son accès facile peuvent ex-
pliquer le choix d’une espèce pour son bois ou autres uti-
lisations (Vroh et al. 2014, de Oliveira Trindade et al. 
2015). La facilité d’accès peut concerner le coût d’accès; un 
bois moins cher sera facilement adopté pour fournir du bois 
d’œuvre. De même, la productivité de l’essence, sa crois-
sance en plantation, sont des paramètres de choix (Ndongo 
et al. 2009). En définitive, la meilleure essence serait celle 
qui fait le consensus sur la plupart, voire la totalité, de ces 
paramètres.

Ainsi cette étude a pour objectif principal d’évaluer les 
conditions entourant l’adoption de Acacia auriculiformis 
comme espèce de bois d’œuvre au Bénin. Les hypothèses 
émises pour y arriver sont:

H1: Les caractéristiques physiques et technologiques de 
Acacia auriculiformis sont les principaux facteurs de mo-
tivation en faveur de son adoption comme espèce de bois 
d’œuvre au Bénin. 

H2: L’utilisation accrue de Acacia auriculiformis comme 
bois d’œuvre est influencée principalement par les critères 
de disponibilité et d’accessibilité de l’espèce.

2 Méthodes 

2.1 Milieu d’étude
L’étude a été conduite au Sud-Bénin (Fig. 1) au niveau des 
communes de Toffo, de Ouidah; de Abomey-Calavi et de 
Sèmè-Kpodji. Ces communes ont été choisies parce qu’elles 
abritent le plus grand nombre de plantations à Acacia auri-
culiformis au Bénin.

2.2 Description de l’espèce 
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. fait partie de la 
famille des fabacées. Son nom commercial dans les usines 
de bois est acacia. Il a un pouvoir calorifique élevé et brûle 
bien comme charbon de bois ou bois de feu (Midgley & 
Beadle 2007). Le bois de A. auriculiformis est également 
utilisé en ébénisterie et présente un bel aspect. Il est ex-
cellent dans la construction, l'artisanat et la confection des 
meubles (Gnahoua & Louppe 2003a).

2.3 Collecte et analyse des données
2.3.1 Echantillonnage des usines de bois
Au total, 154 usines de bois (dont 70 scieries et 84 menuise-
ries) ont été enquêtées. 

La liste des scieries de bois a été obtenue au niveau de 
l’administration forestière et complétée sur le terrain 
(Tab. 1). Ainsi, 18 scieries non enregistrées au niveau de 
l’administration forestière ont été rencontrées sur le ter-
rain et enquêtées. Les scieries non enquêtées sont celles 

1 Introduction 
Le marché du bois d’œuvre est en perpétuelle évolution. Ce 
marché était marqué essentiellement au 20ème siècle par 
des essences comme Milicia excelsa, Afzelia africana, Pte-
rocarpus erinaceus (Bertrand 1978, Glèlè-Kakaï et al. 
2008), très appréciées pour leurs caractéristiques technolo-
giques élevées (Gérard 1998). Mais, face à la rareté de ces 
dernières (Adomou 2005), au 21ème siècle plusieurs autres 
essences de bois d’œuvre autochtones comme Isoberlinia 
doka, Diospyros mespiliformis (Sokpon & Biaou 2002) et 
exotiques comme Tectona grandis (Ganglo 1999) ont fait 
leur apparition sur le marché du bois d’œuvre. Le marché 
de bois s’est orienté notamment vers les nouvelles essences 
porteuses, principalement celles à croissance rapide (Tem-
goua et al. 2011). Les essences à croissance rapide ont une 
productivité élevée, des caractéristiques technologiques 
bonnes ou moyennes, une bonne séquestration de carbone 
et permettent un renouvellement du couvert forestier en un 
temps relativement court, une augmentation de la rentabili-
té forestière, une satisfaction très rapide de la demande, etc 
(Gnahoua & Louppe 2003a, N’Guessan et al. 2006, Arias 
et al. 2011). 

Acacia auriculiformis est une essence à croissance rapide, 
cultivée pour son bois et pour la fertilisation des sols (Asif 
et al. 2017). Elle a été introduite dans plusieurs pays Ouest 
africains dans les années 1980 (Cossalter 1986; Akoue-
hou et al. 2012). Elle est une essence de plantation ayant 
des potentialités de bois énergie, de pâte à papier et de bois 
d’œuvre (Goel & Behl 1996; Sahri et al. 1998). En Asie, 
les études sur l’espèce étaient beaucoup plus orientées vers 
les caractéristiques de croissance, la rectitude du fût, la va-
riabilité génétique de l’espèce (Turnbull 1997; Hai et al. 
2008). L’amélioration des caractéristiques technologiques 
de l’espèce pour son utilisation comme bois d’œuvre a com-
mencé en 2008 (Chowdhury et al. 2009, Hai et al. 2010). 
Toutefois, l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest et 
Centrale utilise essentiellement le bois de Acacia auriculi-
formis comme charbon de bois et comme bois de feu (Bisi-
aux et al. 2009; Gnahoua et al. 2014; Proces et al. 2017). 
Les plantations de l’espèce installées au Bénin et dans la 
sous-région ont ainsi pour vocation première la fourniture 
de bois énergie. Cependant, ce bois se retrouve de plus en 
plus en ébénisterie (Radji & Kokou 2013) pour la satisfac-
tion des besoins en bois d’œuvre.

En ethnobotanique, plusieurs théories permettent 
d’expliquer le choix d’une essence pour une fonction don-
née. Par exemple, la théorie de la sélection non-aléatoire 
(Moerman 1979) suggère que les espèces ne sont pas sé-
lectionnées au hasard pour une fonction donnée. Les es-
pèces appartenant à une même famille, donc partageant 
certaines caractéristiques héritées d'ancêtres communs 
sont susceptibles d'avoir des utilisations similaires. Ainsi 
le choix d’utiliser A. auriculiformis comme bois d’œuvre 
pourrait découler de sa ressemblance phylogénique avec 
des espèces/familles classiquement reconnues comme bois 
d’œuvre. Dans le même ordre d’idée, la théorie utilitaire des 
plantes suggère que la valeur d’utilisation que les populati-
ons locales associent à une espèce est uniquement fonction 
des traits de l’espèce (Phillips & Gentry 1993, Gaoué et 
al. 2017). Ainsi, la motivation principale pour le choix d’une 
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2.3.2 Utilisations de Acacia auriculiformis et apprécia-
tion de ses caractéristiques physiques et technologiques 
par les usines de bois
La proportion d’usines utilisant Acacia auriculiformis 
comme bois d’œuvre (fréquence relative de l’espèce) a été 
calculée avec la Formule 1.

n’exerçant plus dans le secteur (5) et celles qui n’étaient pas 
disponibles pour les interviews (25). 

L’échantillonnage par boule de neige a été adopté pour en-
quêter les menuiseries (les scieurs indiquent les menuisiers 
qui viennent scier les bois chez eux) (Tableau 1). Ainsi, 5 
menuiseries ont été identifiées et enquêtées à Sèmè-Kpodji, 
25 à Abomey-Calavi, 31 à Ouidah et 23 à Toffo.

Fig. 1:  Carte de la zone d’étude montrant la localisation des menuiseries et scieries de bois enquêtées au Sud-Bénin. / Map of study area showing 
the location of the joinery and sawmills surveyed in Southern Benin.

*répertoriés par l’administration forestière/*listed by the forestry administration

Commune scieries 
réper-
toriées* 

Scieries enquêtées Menu-
iseries 
enquê-
tées

Plan-
tations 
privées 
réper-
toriées*

Plan-
tations 
publi-
ques 
exis-
tantes

Plan-
tations 
publi-
ques 
enquê-
tées

Plan-
tations 
privées 
enquê-
tées

Scieries ré-
pertoriées* 
en activité et 
disponibles

Scieries non 
répertoriées* 

scieries en-
quêtées

Sèmè-
Kpodji

9 8 1 9 5 8 1 1 3

Ouidah 19 19 0 19 31 116 1 1 7
Abomey-
Calavi

35 13 9 22 25 144 1 1 6

Toffo 19 12 8 20 23 88 1 1 5
Total 82 52 18 70 84 356 4 4 21

Tableau 1:  Répartition du nombre de scieries, menuiseries et plantations enquêtées par commune. / Distribution of the number of sawmills, 
joinery and plantations surveyed by municipality.

Formule 1:
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mais les analyses montrent que le bois n’est pas souve-
nt séché à un taux d’humidité optimal (Tonouéwa et al. 
2013). Les critères d’appréciation utilisés sont: 0= sans 
appréciation, 1= séchage lent, 2 = moyennement rapide, 
3= rapide; 

● La densité du bois: c’est la première caractéristique pour 
apprécier l’utilisation d’un bois (Gérard et al. 1998). 
Les usiniers par expérience savent facilement comparer 
les bois entre eux, ils reconnaissent bien les bois de den-
sité élevée en raison de la lourdeur du bois. Les critères 
d’appréciation utilisés sont: 0= sans appréciation, 1= bois 
léger, 2= bois mi-lourd, 3= bois lourd; 

● La déformabilité du bois: En raison du caractère anisotro-
pe, élastique et hygroscopique du bois, on note des vari-
ations dimensionnelles et des déformations du bois dans 
des conditions de variation d’humidité et de température 
(Gérard et al. 1998). Suivant les propriétés génétiques et 
anatomiques des différentes essences, certaines sont plus 
susceptibles de se déformer que d’autres. Les critères 
d’appréciation utilisés sont: 0= sans appréciation, 1= dé-
formation courante, 2= déformation moyenne, 3 = défor-
mation rare; 

● L’aspect après mise en œuvre: l’aspect que présentent les 
ouvrages en bois est très important pour les utilisateurs de 
bois. La forte adoption d’un bois pour son usage courant 
comme mobiliers de maison et de bureau est en partie liée 
à son potentiel esthétique. Les critères d’appréciation uti-
lisés sont: 0= sans appréciation, 1= peu apprécié, 2= mo-
yennement apprécié, 3= apprécié, bois d’avenir.

2.3.3 Disponibilité et accessibilité des essences de bois 
d’œuvre dans les usines 
Au niveau de chaque usine de bois, nous avons recensé 
l’ensemble des essences de bois d’œuvre utilisées. La pro-
portion d’usines utilisant chaque essence a été calculée avec 
la Formule 3.
Formule 3:

 

En ce qui concerne la disponibilité et l’accessibilité des es-
sences de bois d’œuvre, les informations suivantes ont été 
collectées dans chaque usine enquêtée et les statistiques de-
scriptives (moyennes et intervalle de variation) ont été pré-
sentées par essence, par scierie et par commune:

● Les dimensions de chaque essence dans les usines ont 
été notées afin d’apprécier l’intervalle de variation de la 
longueur, de la largeur et de la hauteur des madriers; 

● La forme dominante (bille ou madrier) du bois de chaque 
essence; 

● L’année de début d’utilisation de A. auriculiformis 
comme bois d’œuvre; 

● Le prix moyen d’achat par dimension des essences; 

● La quantité (m3) moyenne de bois des essences préférées 
utilisées annuellement.

Les essences préférées (très demandées) des clients ont 
été également renseignées. Une analyse factorielle des  

Les caractéristiques physiques et technologiques de Aca-
cia auriculiformis ont été ensuite évaluées par les usiniers 
en tenant compte de l’appréciation générale de leurs clients 
et de leurs connaissances professionnelles/empiriques de 
ce bois. Pour chaque caractéristique évaluée, la proportion 
d’usines ayant choisi un critère donné a été calculée avec la 
Formule 2.

Au total, neuf (9) caractéristiques de Acacia auriculiformis 
ont été évaluées:

● La couleur du bois: les couleurs disponibles dans les usi-
nes sont notées, la préférence par couleur et les motifs de 
préférence sont notés. Les critères d’appréciation utilisés 
sont: 0 = sans appréciation, 1 = couleur non appréciée, 2= 
couleur appréciée; 

● La présence de nœuds: les nœuds  présents sur le bois 
sont souvent liés aux branches qui poussent sur le tronc. 
Un bois présentant beaucoup de nœuds peut être déprécié 
pour des usages en flexion. Toutefois, selon la forme des 
nœuds et leurs répartitions sur le bois, ils peuvent être très 
esthétiques sur les ouvrages. Les critères d’appréciation 
utilisés sont: 0 = sans appréciation, 1 = beaucoup de 
nœuds sur le bois, 2= rareté de nœuds sur le bois; 

● La production de sciure: pendant la mise en œuvre, cer-
tains bois peuvent produire plus de sciure que d’autres. La 
forte production de sciure indique qu’il y a une perte éle-
vée du bois pendant l’usinage. Les critères d’appréciation 
utilisés sont: 0 = sans appréciation, 1= production de be-
aucoup de sciure pendant la mise en œuvre, 2 = produc-
tion de peu de sciure pendant la mise en œuvre; 

● La facilité de mise en œuvre: le bois en raison de 
l’agencement des fibres, de sa composition anatomique, 
chimique et de ses propriétés physiques peut être diffi-
cile à usiner. En menuiserie, les bois difficiles à mettre en 
œuvre exigent une énergie de travail supplémentaire et ne 
sont pas très appréciés. Les critères d’appréciation utilisés 
sont: 0 = sans appréciation, 1= difficulté de mise en œu-
vre, 2= Facilité de mise en œuvre; 

● L’imprégnabilité du bois: elle représente la capacité d’un 
bois à être peint, verni ou à se laisser pénétrer par un pro-
duit de préservation. Certains bois en raison de leurs ca-
ractéristiques anatomiques (bois poreux ou non) peuvent 
être imprégnables ou non. Les critères d’appréciation uti-
lisés sont: 0 = sans appréciation, 1= difficilement impré-
gnable, 2= facilement imprégnable;

● La facilité de séchage du bois: le séchage du bois est 
important avant sa mise en œuvre. Un bois qui se sèche 
lentement peut ne pas être bien séché. En raison du man-
que de bois dans les usines, les usiniers sont souvent im-
patients dans l’attente du séchage du bois. Il n’existe sou-
vent pas un matériel de séchage du bois dans les usines 
et les bois sont séchés à l’air libre. Les usiniers ont des 
méthodes empiriques de reconnaissance de bois séchés à 
travers la couleur, l’odeur, l’aspect, le temps de séchage 

Formule 2: 
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correspondances (AFC) à partir du logiciel R a permis 
de montrer les essences de bois préférées par commune 
d’étude.

2.3.4 Evolution des plantations à Acacia auriculiformis 
au Bénin
Afin de déterminer l’évolution des plantations à Acacia au-
riculiformis au Bénin, des enquêtes ont été menées au ni-
veau de 25 plantations (Tableau 1), dont 4 plantations publi-
ques (domaniales) et 21 plantations privées.

Dans un premier temps, des enquêtes ont été effectuées 
au niveau des plantations domaniales de la zone d’étude.  
A Abomey-Calavi, on note la plantation domaniale de Ouè-
do; à Ouidah, la plantation domaniale de Pahou; à Toffo, 
la plantation domaniale de la Lama et à Sèmè-Kpodji, la 
plantation domaniale de Sèmè-Kpodji. Nous avons fait une 
enquête au niveau de l’administration forestière pour con-
naitre l’historique des plantations, la dynamique d’évolution 
des superficies à Acacia auriculiformis. Les documents exi-
stants ont été étudiés (Projet bois de feu phase2 2010a, b, 
c; Projet plantation de Bois de feu dans le Sud-Bénin 
1999c). Ces documents renseignent sur les superficies des 
plantations à Acacia auriculiformis à partir des inventaires 
systématiques effectués en 1999, 2008. Les inventaires de 
1999 reposent sur les plantations mises en place depuis 
1987 par le projet bois de feu. Des prévisions de planta-
tions attendues pour 2019 ont été élaborées dans les plans 
d’aménagements. Pour connaitre l’état des superficies actu-
elles des plantations de l’espèce, des renseignements ont été 
pris au niveau des gestionnaires des forêts.

Dans un deuxième temps, nous avons obtenu une liste des 
plantations privées  installées grâce au projet bois de feu 
phase 2 au niveau des 4 communes d’études (Abomey-
Calavi, Ouidah, Sèmè-Kpodji et Toffo). Les superficies de 
l’ensemble des 356 plantations (Tableau 1) ont été obtenues. 
Nous avons ensuite enquêté 21 planteurs privés. Ce faible 
nombre de planteurs enquêtés est dû à l’absence d’une as-
sociation de planteurs privés d’Acacia auriculiformis, les 
planteurs sont très dispersés dans la zone d’étude, Certains 
vivent dans une commune autre que celle qui abrite leur 
plantation. L’état d’évolution des superficies des planta-
tions, l’évolution de la demande du bois de cette essence, le 
futur de ces plantations et les difficultés rencontrées par les 
planteurs ont été renseignées.

3 Résultats

3.1 Utilisations de Acacia auriculiformis et appréciation 
de ses caractéristiques physiques et technologiques dans 
les usines de bois
Le bois de Acacia auriculiformis est utilisé dans 81% de 
l’ensemble des usines de bois enquêtées. Toutefois, il est 
plus fréquent dans les communes de Toffo (88%) et Ouidah 
(86%) qu’à Sèmè-kpodji (79%) et Abomey-Calavi (70%).

Les caractéristiques de A. auriculiformis les plus appréciées 
par les usiniers comprennent: la couleur du bois (83%), la 
facilité de mise en œuvre du bois (75%), l’aspect du bois 
après mise en œuvre est apprécié (72%), le séchage rapide 

du bois (66%), la bonne imprégnabilité du bois (52%) et la 
densité du bois mi-lourd (40%) à lourd (38%).

La couleur du bois de A. auriculiformis est un paramètre im-
portant pour les usiniers du bois (Tab. 1). Dans les usines, 
le bois est connu sous trois couleurs (Fig. 2). Les couleurs 
blanche, rouge et noire. Suivant le classement des usiniers, 
lorsque le bois est jeune (faible diamètre), il est blanc, il 
présente une déformabilité élevée, une densité faible et est 
peu apprécié en menuiserie. Le bois devient rouge à un âge 
avancé (diamètre en moyenne entre 15 - 25 cm) avec une 
déformabilité moyenne, une densité moyenne et est appré-
cié en menuiserie. Quand le bois devient âgé, le bois a une 
couleur noire, il est très dense et présente une faible déform-
abilité. Ce bois n’est pas apprécié en menuiserie et est plus 
utilisé en artisanat.

La comparaison des caractéristiques technologiques du bois 
de Acacia auriculiformis par zone (Tab. 2) indique, qu’à 
Ouidah, les usiniers ont une meilleure appréciation de son 
bois. Dans cette zone, la couleur du bois de A. auriculifor-
mis est apprécié, il est qualifié d’un bois qui présente peu 
de nœuds, produit peu de sciure, a une facilité de mise en 
œuvre, une bonne imprégnabilité, un séchage rapide, un 
bois mi-lourd à lourd, une déformation moyenne à élevée et 
un bel aspect après la mise en œuvre. En dehors de Ouidah, 
les communes de Abomey-Calavi et Toffo viennent au deu-
xième rang dans l’appréciation positive du bois de cette es-
sence. Mais dans ces deux communes, A. auriculiformis est 
connue comme présentant beaucoup de nœuds et produisant 
beaucoup de sciure.

A Sèmè-Kpodji, le bois de A. auriculiformis a une apprécia-
tion moins bonne. Sa couleur est d’une part, peu appréciée 
et d’autre part, appréciée. Ils le reconnaissent comme un 
bois ayant beaucoup de nœuds, produisant beaucoup de sci-
ure. Il présente une imprégnabilité faible à élevée, une den-
sité faible, moyenne à élevée, une facilité de mise en œuvre, 
un séchage rapide. L’espèce présente une forte déformation 
et est peu apprécié.

En général, dans l’ensemble des zones, l’espèce présente, 
une facilité de mise en œuvre, une bonne imprégnabilité 
mais le bois a beaucoup de nœuds et produit beaucoup de 
sciure à l’usinage. Il sèche vite et sa densité est moyenne 
à élevée. La déformation est moyenne et peut dans cer-
tains cas être faible ou élevée. Le bois de cette essence pré-
sente un bel aspect après la mise en œuvre. Il est considéré 
comme un bois d’avenir dans les usines.

Fig. 2:  Appréciation du bois de Acacia auriculiformis dans les usi-
nes à partir de sa couleur; en lien avec son âge, sa densité 
et sa déformabilité. / Assessment of Acacia auriculiformis 
wood in factories from its color; related to its age, density of 
wood and deformability.

; élevé/heavy    Légende/ Legend: faible/weak
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L’analyse d’une part des fréquences relatives de A. auricu-
liformis dans les usines et d’autre part de l’appréciation du 
bois de cette essence dans chaque zone montre qu'il y a une 
association entre l’utilisation de ce bois et les connaissances 
de ses caractéristiques technologiques. Dans la commune de 
Ouidah on note une fréquence relative élevée de l’espèce 
dans les usines et une meilleure appréciation des caracté-
ristiques de cette espèce. Cependant à Sèmè-kpodji, la fré-
quence relative de l’espèce dans les usines est plus ou moins 
élevée mais les usiniers n’ont pas une meilleure appréciati-
on de ses caractéristiques technologiques.

3.2 Disponibilité et accessibilité des essences de bois 
d’œuvre 
Au total, 19 essences (Tab. 3) sont communément utilisées 
comme bois d’œuvre dans les scieries du Sud-Bénin; ces 
essences sont réparties en 12 familles. La famille  la plus 
représentée est celle des Fabaceae qui regroupe Acacia au-
riculiformis, Pterocarpus erinaceus et Prosopis africana. 
On note 8 essences prioritaires (essences très fréquentes et 
disponibles dans les usines de bois) de bois d’œuvre dans 
les usines: Acacia auriculiformis, Afzelia africana, Tecto-
na grandis, Khaya senegalensis, Diospyros mespiliformis, 
Gmelina arborea, Pterocarpus erianaceus et Isoberlinia 
doka. Les essences traditionnellement connues sont Afzelia 
africana, Pterocarpus erinaceus, Khaya senegalensis, Tec-
tona grandis et Diospyros mespiliformis. Celles émergentes 

Commune

Appréciation

Couleur
du bois

Présence
de nœuds

Production
de sciure

Facilité de
mise en œuvre

Imprégnabilité
du bois

Séchage
du bois

Densité
du bois

Déformation
du bois

Aspect après
mise en œuvre

Abomey-calavi 4,3 12,8 12,8 4,3 29,8 0 0 0 0

Ouidah 10 18 20 14 16 2 2 2 2

Sèmè-kpodji 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toffo 23,3 23,3 23,3 27,9 74,4 23,3 23,3 25,6 23,3

Ensemble des  
4 communes 11 16,2 8,4 13 35,1 7,1 7,1 7,8 7,1

Abomey-calavi 0 87,2 83 2,1 4,3 0 12,8 19,1 2,1

Ouidah 6 18 18 16 14 4 22 18 20

Sèmè-kpodji 42,9 71,4 92,9 14,3 50 0 35,7 78,6 64,3

Toffo 0 62,8 74,4 14 9,3 7 2,3 23,3 4,7

Ensemble des  
4 communes 5,8 27,3 31,2 11,7 13 3,2 14,9 24,7 13,6

Abomey-calavi 95,7 0 4,3 93,6 66 51,1 78,7 80,9 17

Ouidah 84 64 62 70 70 10 38 24 2

Sèmè-kpodji 57,1 28,6 7,1 85,7 50 14,3 21,4 14,3 0

Toffo 76,7 14 2,3 58,1 16,3 11,6 4,7 30,2 7

Ensemble des  
4 communes 83,1 56,5 60,4 75,3 51,9 23,4 39,6 42,9 7,1

Abomey-calavi - - - - - 48,9 8,5 0 80,9

Ouidah - - - - - 84 38 56 78

Sèmè-kpodji - - - - - 85,7 42,9 7,1 35,7

Toffo - - - - - 58,1 69,8 20,9 65,1

Ensemble des  
4 communes - - - - - 66,2 38,3 24,7 72,1

Appréciation : 0 = sans appréciation spécifique ; Mise en œuvre : 1= difficulté de mise en œuvre, 2= Facilité de mise en 
œuvre ; Nœuds : 1= beaucoup de nœuds sur le bois , 2= rareté de nœuds sur le bois; Production de sciure : 1= production de 
beaucoup de sciure pendant la mise en œuvre,  2= production de peu de sciure pendant la mise en œuvre; Imprègnabilité : 1= 
difficilement imprègnable, 2= facilement imprègnable ; Couleur : 1 = couleur non appréciée, 2= couleur appréciée ; Séchage 
du bois : 1=lent, 2 = moyennement rapide, 3= rapide ; Densité du bois : 1= bois léger, 2= bois mi-lourd, 3= bois lourd ; Dé-
formation du bois : 1= déformation courante, 2= déformation moyenne, 3 = déformation rare; Aspect du bois après mise en 
œuvre : 1= peu apprécié, 2= moyennement apprécié, 3= apprécié, bois d’avenir ; -  =  non prise en compte.
Appreciation : 0 = without specific appreciation ;  Implementation : 1 = difficulty of implementation, 2 = ease of imple-
mentation; Knots: 1 = lots of knots on wood, 2 = rarity of knots on wood; Sawdust production: 1 = production of a lot of 
sawdust during the implementation, 2 = production of a little sawdust during the implementation; Impregnation: 1 = difficult 
to impregnate, 2 = easily impregnable; Color: 1 = color not appreciated, 2 = color appreciated; Wood drying: 1 = slow, 2 = 
moderately fast, 3 = fast; Wood density: 1 = light wood, 2 = medium-heavy wood, 3 = heavy wood; Wood deformation: 1 = 
current deformation, 2 = average deformation, 3 = rare deformation; Appearance of the wood after implementation: 1 = not 
appreciated, 2 = moderately appreciated, 3 = appreciated, wood of the future; - = not taken into account

Tableau 2:  Fréquences de citations (%) par niveau d’appréciation des caractéristiques physiques et technologiques du bois de Acacia auri-
culiformis dans les usines de bois de quatre communes du Sud Bénin. / Frequency of citations (%) by level of appreciation of the 
physical and technological characteristics of Acacia auriculiformis wood in factories of four communes in South Benin.
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et récentes sont: Isoberlinia doka, Gmelina arborea et Aca-
cia auriculiformis. Les 11 autres essences (Tableau 3) ne 
sont pas fortement représentées (essences moins fréquentes 
et moins disponibles dans les usines de bois).

A. auriculiformis est l’essence la plus fréquente dans les usi-
nes de bois (81%) suivie de Afzelia africana (55%), Tecto-
na grandis (47%), Khaya senegalensis (47%). L’ensemble 
des 19 espèces est présente sous forme de madriers dans les 
scieries, à l’exception de Abies alba qui est une espèce im-
portée en planches. Acacia auriculiformis, Tectona grandis 
et Gmelina arborea sont souvent en bille dans les usines de 
bois.

Les madriers et billes ont une longueur entre 1 et 4m et un 
diamètre (largeur pour les billes) entre 0,08 et 0,65m (Ta-
bleau 3).

L’ensemble des essences prioritaires identifiées est dispo-
nible dans les usines à Abomey-Calavi, Ouidah et Sèmè-
kpodji. A Toffo, les essences à croissance rapide (Tectona 
grandis, Gmelina arborea) sont les plus disponibles et ont 
pu être renseignées (Tab. 4). Le volume de bois le plus im-
portant est celui de Tectona grandis en provenance de Toffo. 
Cette essence est essentiellement issue des plantations de 
l’ONAB (Office Nationale du Bois du Bénin) et destinée à 
l’exportation par les scieries enquêtées. Diospyros mespili-
formis et Afzelia africana sont respectivement la deuxième 
et la troisième essences les plus disponibles dans les scie-
ries. Elles sont plus retrouvées à Abomey-Calavi. Acacia 
auriculiformis et Gmelina arborea viennent en quatrième 
position, avec une dominance de A. auriculiformis à Oui-
dah.

Acacia auriculiformis demeure l’espèce la moins chère 
(Tableau 4) contrairement à Afzelia africana qui représente 
l’espèce la plus chère. Afzelia africana est généralement 
importée en madrier des pays voisins (Togo et Nigéria). 
L’ensemble des bois sont relativement plus chers à Sèmè-
kpodji que dans les trois autres communes. Abomey-Calavi 
et Ouidah sont des zones où on note un prix modéré des bois 
des différentes essences utilisées. A Toffo, Tectona grandis, 
Gmelina arborea et Acacia auriculiformis sont moins chers 
(Tab. 4). 

Tableau 3:  Essences de bois d’œuvre utilisées dans les usines de bois du Sud-Bénin. / Timber species used in wood factories in South Benin.

Nom d'usage dans les 
usines

Essence de bois d'œuvre Famille Fréquence 
relative de 
l’espèce (%)

Forme 
exploi-
tée

Lon-
gueur 
(m)

Diamètre 
ou largeur 
(m)

Epaisseur 
(m)

Acacia Acacia auriculiformis A. Cunn. ex 
Benth. Fabaceae 81,17 Bille 1 - 2.3 0.1 - 0.65

Afzelia Afzelia africana Smith ex Pers. Caesalpiniaceae 55,19 Madrier 2 - 4 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3

Teck Tectona grandis Linn. f. Verbenaceae 46,75 Bille 2 - 4 0.08 - 0.35

Acajou ou Cailcedrat Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. Meliaceae 46,75 Madrier 2 - 2.3 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3

Ebène Diospyros mespiliformis Hochst. ex 
A. Rich. Ebenaceae 38,31 Madrier 2 - 4 0.08 – 0.3 0.08 – 0.3

Gmelina Gmelina arborea Roxb. Verbenaceae 27,27 Bille 2 - 2.3 0.2 - 0.4

Kosso Pterocarpus erinaceus Poir Fabaceae 25,32 Madrier 2 - 2.3 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3

Kpakpa ou kpakpatin Isoberlinia doka Craib & Stapf Caesalpiniaceae 17,53 Madrier 2 - 4 0.08 - 0.3 0.08 - 0.3

Neem ou kinine Azadirachta indica A. Juss Meliaceae 7,14 Madrier 4 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3

Iroko ou loko Milicia excelsa (Welw.) C.C.Berg. Moraceae 4,55 Madrier 2 0.2 - 0.25

Eucalyptus Eucalyptus camaldulensis Dehnh Myrtaceae 3,25 Madrier 2 - 4 0.2 - 0.35 0.2 - 0.35

faux acajou Cedrela odorata L Méliaceae 2,6 Madrier 2 0.1-  0.35 0.1 - 0.35

bois blanc Antiaris Antiaris africana Engl Moraceae 2,6 Madrier 4 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3

Acajou fruit Anacardium occidentales L Anacardiacceae 1,95 Madrier 2 - 4 0.1 - 0.3 0.1  - 0.3

bois sapin Abies alba Mill Pinaceae 1,95 Planche 2 - 4 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3

Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn Bombacaceae 1,95 Madrier 4 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3

hetin Xanthoxylum zanthoxyloides (Lam.) 
Zepern. et Timler Rutaceae 0,65 Madrier 2 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3

Avocatier Persea americana Mill Lauraceae 0,65 Madrier 2 - 4 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3

Agnignin Prosopis africana Guill et Perr Fabaceae 0,65 Madrier 2 - 2.3 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3

Fig. 3:  AFC montrant les communes et les essences préférées au ni-
veau des usines de bois. / Factorial correspondence Analysis 
(FCA) showing the communes and preferred species in wood 
factories.
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A Abomey-Calavi, Acacia auriculiformis est l’espèce la 
plus préférée; Isoberlinia doka, Gmelina arborea et Khaya 
senegalensis sont moins préférées dans cette zone (Fig. 3). 
A Sèmè-kpodji, Acacia auriculiformis est moins préférée 
(Fig. 3), les essences les plus préférées sont Khaya sene-
galensis, Gmelina arborea et Isoberlinia doka. A Ouidah, 
l’ensemble des essences sont bien demandées mais Acacia 
auriculiformis et Afzelia africana viennent en tête de liste 
(Fig. 3). Les essences les plus préférées à Toffo sont Tecto-
na grandis, Gmelina arborea et Acacia auriculiformis (Fig. 
3). Globalement le bois de Acacia auriculiformis est préféré 
dans l’ensemble des zones, il se retrouve plus ou moins au 
centre des 4 communes (Fig. 3).

Acacia auriculiformis est apparue dans les scieries et utili-
sée comme bois d’œuvre avant 1998 (Fig. 4). Depuis lors, 
le nombre d’usines adoptant l’utilisation de l’espèce comme 
bois d’œuvre n’a cessé de croître.

Il existe également une association entre la fréquence 
d’usines débutant l’utilisation de A. auriculiformis comme 
bois d’œuvre et l’évolution des superficies à A. auriculifor-
mis (Fig. 4). 

Les inventaires forestiers des plantations domaniales à Aca-
cia auriculifomis indiquent qu’entre 1999 et 2019 (Fig. 4), 
les superficies ont augmenté de plus de 300ha. 

Au total, les plantations domaniales (Ouèdo, Pahou, Sèmè-
Kpodji et Lama) sont estimées à 1987 ha en 1999 (Fig. 
4). En 2008, on note une diminution des superficies à 977 
ha. Les superficies projetées pour 2019 sont supérieures à 
2000ha.

Les plantations privées à A. auriculiformis existaient avant 
1992 avec des superficies entre 0,25 et 6ha. Les superficies 
ont augmenté entre 1999 et 2019 (Fig. 4). En 2019, les plan-
tations privées à A. auriculiformis à Abomey-Calavi, Oui-
dah, Sèmè-kpodji et Toffo sont supérieures à 274 ha. 

Les bois vendus comme bois d’œuvre ont en général au 
moins 8 ans avec un diamètre supérieur à 20 cm. Toutefois, 
les planteurs renseignent que la demande en bois de Acacia 
auriculiformis a augmenté et est loin d’être satisfaite. Les 
plantations disponibles ne sont pas suffisantes pour satis-
faire la demande. Le bois est apprécié et projeté comme un 
bois d’avenir.

La difficulté majeure notée en plantation est la grande sen-
sibilité de l’espèce au feu. Ce qui entraine des coûts impor-
tants d’entretien et de surveillance.

4 Discussion

4.1 Utilisations de Acacia auriculiformis et appréciation 
de ses caractéristiques physiques et technologiques dans 
les usines de bois
Les usiniers estiment en général que le bois de A. auricu-
liformis présente de bonnes propriétés de mise en œuvre, 
d’imprégnabilité, un séchage rapide, une densité moyenne 
à élevée et un bel aspect après mise en œuvre. Ces proprié-
tés font de l’espèce un bois d’œuvre de bonnes qualités. 
Les limites du bois sont sa déformation moyenne, la pro-
duction de beaucoup de sciure et la présence de beauco-
up de nœud. Toutefois, l’appréciation des caractéristiques 
de l’essence en fonction de la couleur du bois, permet de 
tirer des conclusions intéressantes car les bois jeunes de  

Fig. 4:  Fréquence d’usines débutant l’utilisation de Acacia auriculi-
formis comme bois d’œuvre par année (nuage de point) et su-
perficies des plantations domaniales et privées à Acacia au-
riculiformis (histogramme). / Frequency of factories starting 
to use Acacia auriculiformis as timber per year (point cloud) 
and areas of state and private plantations of Acacia auriculi-
formis (histogram).

Tableau 4:  Prix d’achat et volume des bois d’œuvre dans les scieries au Sud-Bénin. / Purchase price and volume of timber in sawmills in 
south Benin.

Zone d’étude

Essences traditionnelles Essences émergentes

A f z e l i a 
africana

Pterocar-
pus erina-
ceus

K h a y a 
senega-
lensis

Tectona 
grandis

Diospyros 
m e s p i l i -
formis

Ispberli-
nia doka

Gmelina 
arborea

Acacia auri-
culiformis

Abomey-calavi Prix d’achat (FCFA/m3) 178000 106000 140000 114400 117173 118000 130000 72000

Volume utilisé (m3/an/scierie) 200 24 52 19 292 76 8 44

Toffo Prix d’achat (FCFA/m3) - - - 23111 - - 10400 15556

Volume utilisé (m3/an/scierie) - - 2423 - - 137 -

Ouidah Prix d’achat (FCFA/m3) 187636 169600 138667 44000 126000 116000 126000 69846

Volume utilisé (m3/an/scierie) 31 58 25 12 57 31 11 76

Sèmè-kpodji Prix d’achat (FCFA/m3) 219429 152000 177600 236000 122667 116000 128000 121500

Volume utilisé (m3/an/scierie) 38 1 48 3 23 46 44 45

- =  Données manquantes/ Missing data
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A. auriculiformis sont ceux qui se déforment le plus. Le bois 
de A. auriculiformis largement apprécié est de couleur rou-
ge, généralement obtenu sur un arbre d’âge moyen, sa den-
sité et sa déformation sont moyennes. Ces résultats permet-
tent de recommander les arbres d’âge moyen (en moyenne 
20 – 25 cm) de diamètre pour le bois d’œuvre. Il est toute-
fois important de tester de façon expérimentale les caracté-
ristiques physiques et mécaniques du bois de cette essence 
en fonction de l’âge pour comparer les résultats d’essai aux 
résultats d'enquêtes.

La couleur est apparue comme un paramètre de choix du 
bois de A. auriculiformis dans les usines, et le bois rouge 
est le plus apprécié en menuiserie. La richesse en couleur 
du bois d’ A. auriculiformis et la densité élevée de son bois 
avaient préalablement été notifiées (Griffin et al. 2011). 
Cette variation de la couleur du bois de A. auriculiformis est 
reliée à l’âge par les utilisateurs au Bénin. Cependant, cette 
variation de couleur pourrait également être due aux condi-
tions environnementales (Moya & Calvo-Alvarado 2012). 
Une étude montrant l’influence de l’âge et du type de sol 
sur la couleur du bois permettrait de mieux comprendre les 
facteurs influençant la couleur du bois de A. auriculiformis. 

Les noeuds proviennent de l’élagage naturel ou artificiel 
de rameau depuis le jeune âge de l’arbre. Ils représentent 
une modification locale de la structure du bois. Ils nais-
sent du prolongement des cernes du tronc dans ceux de la 
branche, d’un bourgeon ou d’un rameau (Anonyme 2012; 
Kerbi-Benkeder et al. 2016). Ils influencent les propriétés 
esthétiques, physiques et mécaniques du bois. Sa proporti-
on élévée sur une pièce de bois entraine la dépréciation de 
cette pièce (Kerbi-Benkeder et al. 2016). La formation de 
beaucoup de branches et de bourgeons sur le tronc pour-
rait expliquer le nombre de nœuds élevé sur le bois de A. 
auriculiformis. Cette remarque suggère le développement 
d’une sylviculture permettant de limiter la formation des 
branches sur l’arbre. Des études sur la rectitude du fût de 
A. auriculiformis ont déjà été effectuées en Asie (Hai et al. 
2008). Ceci pourrait servir de base pour une sylviculture de 
l’espèce en vue de la production de bois d’œuvre. Gnahoua 
et Louppe (2003b) démontrent pour une utilisation comme 
bois d’œuvre de Acacia auriculiformis qu’il faut des opéra-
tions sylvicoles d’élagage des jeunes plants pour l’obtention 
de planche de qualité. Cette essence présente des caracté-
ristiques physico-mécaniques adaptées pour le bois d’œuvre 
au Bangladesh, en Malaisie, Indonésie et Thaïlande (Sahri 
et al. 1998; Chowdhury et al. 2009).

4.2 Disponibilité et accessibilité des essences de bois 
d’œuvre
Acacia auriculiformis est l’espèce la plus fréquente dans 
les scieries du Sud-Bénin mais elle n’est pas disponible en 
grands volumes. Afzelia africana et Tectona grandis occu-
pent la première place dans les scieries (grand volume de 
bois et fréquence élevée dans les usines). Ces essences sont 
également très utilisées au Togo et en Côte d’Ivoire (Dupuy 
et al. 1999; Djeri et al. 2001) La forte utilisation de Afzelia 
africana comme bois d’œuvre montre l’attachement des uti-
lisateurs à ce bois. Cependant, Afzelia africana est un bois 
protégé et objet de conservation au Bénin (Bonou et al. 

2009). Aujourd’hui, est-il possible d’obtenir un bois en rem-
placement de Afzelia africana dans un contexte où la forte 
utilisation de l’espèce laisse entrevoir un risque de coupes 
frauduleuses dans les forêts? Bien que les madriers de A. af-
ricana retrouvés dans les usines soient indiqués comme pro-
venant des pays voisins, on n’ignore pas le risque de prélè-
vement de quelques bois de l’espèce au Bénin. Par ailleurs, 
cette situation crée une dépendance importante en bois pro-
venant des pays limitrophes et une perte économique. 

D’un autre côté, Tectona grandis est très connue dans les 
usines de bois. C’est une essence à croissance rapide dont 
les premières plantations datent de 1949 (Ganglo et al. 
1999). Les superficies sont estimées à 21000 ha (Louppe 
2008), soit presque 10 fois celles de A. auriculiformis. Tec-
tona grandis bien étant l’espèce à croissance rapide la plus 
plantée au Bénin (Ganglo et al. 1999; Atindogbe et al. 
2013) n’est pas la plus répandue dans les scieries du Sud-
Bénin car tous les usiniers de bois n’ont pas accès à la res-
source. Certaines scieries sont spécialisées en teck (achat, 
sciage et exportation du teck du Bénin). Un volume impor-
tant est exporté.

Par ailleurs, Gmelina arborea est une espèce à croissance 
rapide qui occupe également des superficies importantes au 
Sud-Bénin. Son bois présente des caractéristiques techno-
logiques non négligeables (Tonouéwa 2014) mais il n’est 
pas très utilisé dans les usines, cela peut être expliqué par un 
manque de connaissances du produit.

Diospyros mespiliformis représente la deuxième espèce à 
croissance lente (après Afzelia africana) qui est très utili-
sée et disponible en grands volumes dans les usines de bois. 
L’espèce est très appréciée comme bois d’œuvre. Cette forte 
utilisation de l’espèce a déjà été remarquée au Nord-Bénin 
(Tonouéwa et al. 2013). Ceci suggère qu’il est important de 
mieux connaitre la sylviculture de l’espèce pour son utilisa-
tion en plantation.

Au nombre des essences prioritaires, Khaya senegalensis 
a une fréquence relative moyenne, comparable à celle de 
Tectona grandis, elle est retrouvée dans 46% des usines en-
quêtées. L’utilisation de cette espèce comme bois d’œuvre 
remonte au 20ème siècle (Sokpon & Ouinsavi 2004). Son 
usage continu dans les usines est soutenu par les plantations 
de l’espèce. Khaya senegalensis est opposée à Isoberlinia 
doka, exploité récemment pour son bois (Sokpon & Biaou 
2002) mais disponible en des volumes importants. Cette dis-
ponibilité d’I. doka montre l’intérêt de l’espèce comme bois 
d’œuvre aujourd’hui et son utilité sylvicole future.

La fréquence croissante d’usine utilisant Acacia auriculi-
formis comme bois d’œuvre (Fig. 4) montre l’engouement 
autour de l’espèce et présente de bonnes perspectives pour 
cette dernière. Elle ne présente pas actuellement des intérêts 
d’exportation, mais au niveau national les usiniers ont un 
large accès à l’espèce avec des coûts moins élevés. L’espèce 
offre ainsi un bon compromis coût et qualité du bois, ce 
qui est l’un des aspects qui favorise son adoption en scie-
rie. Acacia auriculiformis a été également notée au Togo 
comme essence de bois d’œuvre (Radji & Kokou 2013) 
mais depuis 2006 en Côte d’Ivoire, des essais sylvicoles ont 
montré la capacité de cette espèce à fournir du bois d’œuvre 
(N’Guessan et al. 2006).
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En outre, les faibles diamètres de billes (10cm) de A. au-
riculiformis observés dans les usines de bois indiquent une 
pression sur les arbres jeunes pour le bois d’œuvre, ce qui 
pourrait compromettre l’avenir des plantations et des forêts 
si des mesures ne sont pas mises en place pour garantir la 
régénération. 

En ce qui concerne l’accessibilité des bois (prix d’achat): 
A. auriculiformis est globalement l’espèce la moins chère. 
Ceci est également observé dans d’autres régions du monde 
(Griffin et al. 2011). Ces auteurs indiquent que les pro-
priétés du bois de A. auriculiformis sont similaires à celles 
du teck mais A. auriculiformis demeure l’espèce la moins 
chère. 

A Toffo, les faibles coûts des essences à croissance rapide, 
sont expliqués par la forte disponibilité du bois dans cette 
zone grâce aux plantations de l’ONAB et aux nombreuses 
plantations privées. Mais ce faible coût est également lié à 
la vente de bois coupés frauduleusement. A Sèmè-Kpodji, le 
prix élevé du bois dans cette zone est lié à la faible dispo-
nibilité des plantations. L’urbanisation élevée des villes de 
Abomey-Calavi et Ouidah peuvent expliquer le coût mo-
yennement élevé des essences de bois dans ces zones malg-
ré la disponibilité des plantations.

La faible préférence de A. auriculiformis à Sèmè-kpodji 
pourrait être justifiée par les faibles superficies des planta-
tions de cette espèce dans cette zone. L’espèce est plus ap-
préciée et connue dans les zones où elle est disponible.

Une diminution de superficie est observée entre 1999 et 
2008 justifiée dans les plans d’aménagement des forêts do-
maniales (Projet bois de feu phase2, 2010a; Projet plan-
tation de Bois de feu dans le Sud Bénin, 1999; Projet 
bois de feu phase2, 2010b; Projet bois de feu phase2, 
2010c). En effet, les interventions sylvicoles entre ces deux 
périodes ont amélioré le taux des plantations mixtes ent-
rainant, la diminution des plantations pures de l’espèce pour 
une augmentation des superficies de plantations mélangées 
de l’espèce (un accent a été mis sur la diversité floristique 
des plantations au cours de l’aménagement dans cette péri-
ode) surtout à Pahou. Par ailleurs, certaines actions de feux 
sont notées par endroit et des coupes rases des plantations 
non renouvelées d’un autre coté essentiellement dans la 
Lama. A Sèmè-Kpodji, certaines parcelles sont cédées aux 
industriels et des coupes frauduleuses sont notées dans la 
zone plantée restante. La situation réelle des plantations 
domaniales de 2019 sera connue par un inventaire ultérieur 
des services forestiers. En somme, les superficies des plan-
tations à A. auriculiformis ont augmenté entre 1999 et 2019 
(notamment l’accroissement des plantations privées) et 
pourraient être davantage élargies pour satisfaire la deman-
de croissante de ce bois. La connaissance de la productivité 
de l’espèce en plantation pourrait permettre de comprendre 
sa croissance pour une amélioration de sa sylviculture afin 
de satisfaire la demande actuelle de ce bois.

De même, les plantations de l’espèce devraient être élargies 
au Nord –Bénin afin de voir son impact sur la consomma-
tion de bois d’œuvre dans cette région. De plus A. auricu-
liformis est vue comme une espèce intéressante dans les 
zones arides et semi-arides (Benbrahim et Ghachtouli 
2014). Les plantations de l’espèce pourraient également per-

mettre de diversifier les sources de bois d’œuvre dans les 
autres zones du Bénin et de l’Afrique de l’Ouest.

5 Conclusion
Acacia auriculiformis est une espèce appréciée comme bois 
d’œuvre en raison de sa disponibilité, de son prix et des 
propriétés de son bois. L’évolution des superficies montre 
également l’intérêt des planteurs pour cette espèce. On note 
une plus grande utilisation et une préférence de A. auricu-
liformis dans les zones où ses caractéristiques technolo-
giques sont appréciées. L’espèce est également utilisée dans 
les zones où elle est plus abondante et relativement moins 
coûteuse que les autres espèces de bois d’œuvre. Les ca-
ractéristiques physiques et technologiques d’une part et la 
disponibilité du bois d’autre part sont les principaux critères 
déterminant l’utilisation de A.auriculiformis comme bois 
d’œuvre.

Les limites actuelles du bois en scierie pourraient être amé-
liorées à travers une sylviculture adaptée. L’espèce présente 
globalement de bonnes perspectives et peut être perçue 
comme un bois d’avenir. La détermination de la productivité 
de l’espèce est nécessaire pour une meilleure connaissance 
de ses potentialités en plantation et de sa capacité à fournir 
durablement du bois d’œuvre.
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Résumé: Au Tchad, à cause de ses retombées financières une attention particulière est prêtée aux arbres à karité (Vitella-
ria paradoxa C.F.Gaertn.). Cependant, cette culture est menacée par les plantes vasculaires parasites de la famille des Lo-
ranthaceae. La présente étude a été effectuée dans 3 sites dans la région du Mandoul pour évaluer l’ampleur des attaques de 
Loranthaceae (gui africain) sur des arbres en fonction des classes de circonférence du tronc à 1,5 cm du sol. Elle a consisté 
à dénombrer sur une de surface, les arbres à karité infestés et les touffes de parasites rencontrées sur ces arbres, afin de déter-
miner leur taux et leur intensité d’infestation. Les résultats obtenus montrent que Tapinanthus dodonaeifolius (DC) Danser a 
été trouvée comme la seule espèce de Loranthaceae qui parasite les arbres karité étudiés dans la zone d’étude. Le taux moyen 
d’infestation estimé à 73% augmente avec l’âge des arbres karité. La moyenne d’intensité de l’infestation/arbre (2,75 touffes 
à Békôh, 2,27 à Yomi and 2,04 à Bébopen) montre que Tapinanthus dodonaeifolius constitue une réelle menace pour les peu-
plements de karité dans la zone d’étude. Il reste à rechercher le seuil d’infestation qui provoque une réduction significative 
de la fructification. Pour l’instant, bien que pénible à cause de la hauteur des arbres adultes, la lutte mécanique contre les Ta-
pinanthus par la coupe systématique des branches infestées est urgente dans les parcs à karité dans cette zone d’étude.
Mots clés: Karité, Loranthaceae, parasites Tapinanthus, Tchad.

Characterization of Tapinanthus dodonaeifolius (Loranthaceae) infestation of shea butter 
tress in Chad
Summary: In Chad, special attention is paid to shea trees (Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.) because of their economic im-
portance However, this crop is threatened by parasitic vascular plants of the family Loranthaceae. The present study was 
conducted at 3 sites in the Mandoul region to assess the extent of Loranthaceae (African mistletoe) attacks on trees based on 
trunk circumference classes at 1.5 cm from the ground. It consisted of counting the infested shea trees growing in a certain 
area and the tufts of parasites found on these trees, in order to determine their rate and intensity of infestation. The results 
show that Tapinanthus dodonaeifolius (DC) Danser was found as the only species of Loranthaceae that parasitizes shea trees 
studied in the study area. The average infestation rate was 73% on average and increased with age of shea trees. The average 
intensity of infestation per tree (2.75 in Békôh, 2.27 at Yom  and 2.04 at Bébopen) shows that Tapinanthus dodonaeifolius 
represents a real threat for shea stands in the study area. It remains to find the threshold of infestation that causes a significant 
reduction in fruiting. For the moment, although difficult because of the height of the adult trees, the mechanical fight against 
the Loranthaceae by the systematic cutting of the infested branches is urgent in the shea parks in this zone of study.
Key words: Chad, Loranthaceae, parasitism, Shea.

Befall des Schibutterbaums durch Tapinanthus dodonaeifolius (Loranthaceae) im Tchad
Zusammenfassung: Im Tschad wird Schibutterbäumen (Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.) aus ökonomischen Gründen be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet. Da deren Ertrag durch parasitäre Gefäßpflanzen der Familie Loranthaceae (Afrikanische 
Misteln) verringert wird, wurde an drei Orten der Mandoul-Region eine Bestandsaufnahme des Loranthaceae-Befalls der 
Bäume in Abhängigkeit der Stammumfangsklassen (gemessen in 1,5 cm Höhe über dem Boden) durchgeführt. Zur Emittlung 
von Befallsrate und Befallsintensität wurden auf einer bestimmten Fläche die befallenen Sheabäume und die darauf wachsen-
den Parasitenbüschel gezählt. Die Befallsrate von durchschnittlich 73 % steigt mit dem Alter der Bäume. Die durchschnitt-
liche Intensität des Befalls pro Baum (2,75 Büschel in Békôh, 2,27 in Yom und 2,04  in Bébopen) zeigt, dass Tapinanthus 
dodonaeifolius (DC) Danser, die einzige im Untersuchungsbiet auf Schibutterbäumen gefundene Loranthaceae, eine echte 
Bedrohung für Shea-Bestände darstellt. Zukünftig sollte die Schwelle des Befalls ermttelt werden, die eine signifikante Ver-
ringerung der Fruchtbildung bewirkt. Obwohl aufgrund der Höhe der erwachsenen Bäume nicht einfach, ist die mechanische 
Kontrolle von Tapinanthus durch systematisches Schneiden befallener Äste derzeit dringend erforderlich.
Schlagworte: Chad, Loranthaceae, Parasitismus, Schibutterbaum.
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Longtemps considérés comme sans importance, à cause de 
la pénibilité d’atteindre les touffes de parasites qui sont en 
hauteur, l’inquiétude des paysans grandit face à la présence 
de plus en plus marquée des Loranthaceae est général. C’est 
pourquoi, il est urgent de mener des études pour mieux ori-
enter la lutte contre ces parasites.

2 Matériel et Méthodes

2.1 Localisation et caractéristiques de la zone d’étude
La Région du Mandoul au Sud du Tchad située entre le 9e 
//35' et 8e //30' est la zone de cette étude (Fig. 1). 3 sites 
(Békôh, Yomi et Bébopen) ont été échantillonnés pour ser-
vir de cadre à cette étude. Ce choix se justifie par le fait que 
tous les sites retenus comportent un peuplement représenta-
tif de karité et présentent un gradient écologique nord-sud 
permettant une meilleure prise en compte des paramètres 
variables. Les caractéristiques des 3 sites sont présentées sur 
le Tableau 1.

2.2 Matériel
Le matériel végétal est composé des pieds de karité présents 
dans les parcelles prospectées et leur taux d’infestation par 
Tapinanthus (Phanérogame parasite de la famille des Lo-
ranthaceae).

2.3 Méthodes
2.3.1 Echantillonnage
Une surface totale de 28 hectares (placettes carrées de 100 
m de coté de chacun), soit 12 hectares à Békoh/Peni, 9 hec-
tares à Bébopen et 7 hectares à Yomi a été étudié à l’aide 
d’une carte d’occupation du sol de 2013 de la zone d’étude.

Des enquêtes ethnobotaniques auprès de 106 ménages ayant 
une tranche d’âge moyenne de 60 ans ont été interviewés, 
soit 59 ménages à Bekôh, 36 à Yomi et 11 à Bébopen (ta-
bleau 1). Les ménages exploitants régulièrement ou pério-
diquement le karité ont été privilégiés dans ces 3 villages.

2.3.2 Collecte des données
La collecte des données a été réalisée à partir de transects 
de 1,5 km matérialisés dans les terroirs des 3 villages.  
A l’intérieur de chaque placette, tous les individus de kari-
tés (jeunes ou vieux) se trouvant à l’intérieur des placettes 
de (100 m x 100 m) délimitées le long des transects ont été 
examinés.

1 Introduction 
Au Tchad, la zone de peuplement naturelle du karité couvre 
les sept régions administratives de la zone méridionale du 
pays (Logone Occidental, Logone Oriental, Mandoul, Mayo 
Kebbi Est, Mayo Kebbi Ouest, Moyen Chari et Tandjilé).  
A raison d’une productivité estimée à 15 kg/karité/an, les 
92 683 130 pieds de karité dans les 7 régions produiraient  
1 390 247 tonnes de noix par an. Considérant une estimation 
de 40% de perte de tous ordres, 834 148 tonnes d’amandes/
an sont transformables en beurre (Djekota et al. 2014).

En effet, l’Union Européenne a autorisé l’incorporation des 
huiles végétales (et notamment le beurre de karité) comme 
substitut au beurre de cacao dans les chocolats. La proporti-
on de la substitution atteint même déjà 8% voire 15% parce 
que les huiles de substitution reviennent de 10 à 40% moins 
cher. 

Avec les différents appuis à la filière au Tchad dans cinq 
dernières années, le karité a acquis une valeur marchande 
accentuant du coup la concurrence des populations loca-

les pour la collecte des fruits. Malheureusement, cet arbre 
à usages multiples, vital pour les ménages vulnérables, est 
de plus en plus menacé par les parasites vasculaires ap-
partenant à la famille des Loranthaceae. Les Loranthaceae 
sont des buissons épiphytoides chlorophylliens qui vivent 
en hémiparasitismes sur les branches des plantes ligneuses, 
spontanées ou cultivées. Ces arbustes sont liés à leur hôte 
par un véritable pont structural et physiologique constitué 
par un système d’absorption ou suçoir (Kuijt 1969). Le su-
çoir permet le prélèvement de l’eau et des substances mi-
nérales à leur profit (Bannister & Graham Strong 2002). 
La dissémination des Loranthaceae est assurée par les oi-
seaux granivores qui consomment leurs fruits (Priya 1983, 
Boussim 2002). Les fruits des Loranthaceae sont des pseu-
do-baies (Edouard 1989, Boussim et al. 1993). La famille 
des Loranthaceae est largement répandue dans le monde; 
elle comprend 77 genres et 950 espèces (Polhill 1998). 
Boussim et al. (1993) rapporte qu’au Burkina-Faso, 95% de 
la population des karités seraient infestés par quatre espèces 
de Loranthaceae, à savoir: Tapinanthus dodonaeifolius, Ta-
pinanthus bangwensis, Tapinanthus globiferus, Tapinan-
thus sophioides. Vanderveken (1993) et Houénon (1997) 
ont montré que les Loranthaceae affectent la croissance et 
réduisent la productivité des arbres hôtes qui finissent par 
mourir. Dibong et al. (2009) a signalé néanmoins l’usage 
des Loranthaceae en ethno pharmacologie pour le traitement 
d'au moins 22 maladies au Cameroun.

Sites Békôh Yomi Bébopen
Latitude 8 38 0 N 8 34 0 N 8 25 0 N
Longitude 17 18 0 E 17 18 0 E 17 16 6 E
Localisation 14 km au NE de Bédjondo 15 km au SE de Bédjondo 25 km au S de Bédjondo
Type de sol argilo-limoneux ou sablonneux ferrugineux sablonneux, latéritique, férralitique
Formation végétale savane boisée (et maraichage le long des la rivières) 
Activités principales Agriculture et la pêche, au Yomi + l'apiculture, au Bébopen + la chasse
Pluviométrie 900  -  1200 mm

Tableau 1:  Caractéristiques des sites d’études. / Characteristics of study sites.
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1967, 1979). Elles ont été confirmées par la consultation 
des échantillons des Herbiers du Laboratoire Zootechnie et 
Vétérinaire/N’Djaména.

Les comptages ont porté sur (i) le nombre de pieds de karité 
infestés et (ii) le nombre de touffes de parasites présents sur 
chaque arbre. Ces données ont permis de déterminer:

- le taux d’infestation qui est le pourcentage de plants infe-
stés;

- l’intensité d’infestation exprimée, ici, par le nombre mo-
yen de touffes de Tapinanthus observées par individu.

Les individus dont la circonférence à 1,5 m du sol est (10 
≥ C < 30 cm) sont considérés comme des karités jeunes  
(< 15 ans) et ceux de (> 30 cm) sont des karités adultes (> 
15 ans) (Oyen & Lemmens 2001). Pour chaque individu re-
censé, la présence ou non de parasites ainsi que de fruits ont 
été notée. Des informations complémentaires portant sur le 
nombre de touffes de Tapinanthus par branches et le nom-
bre de branches saines selon les individus jeunes ou vieux 
ont aussi été notées. Des échantillons de Tapinanthus ont 
été prélevés et conservés dans de l’éthanol pour confirmati-
on ultérieure au laboratoire. Les déterminations des espèces 
ont été faites à l’aide des flores de West Tropical Africa de 
Hutchinson & Dalziel (1958) et du Sénégal (Berhaut 

Fig. 1:  Localisation de la zone d’étude et des sites échantillonnés. / Location of the study area and sampled sites.
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60 cm) à 76%, ceux de la classe 3: (60 < C < 90 cm) à 86% 
et ceux de la classe 4: (> à 90 cm) sont parasités à 91%. Il 
apparait que c’est la classe 4: (> à 90 cm) qui constituent le 
groupe le plus infesté par rapport à la classe 1: (10 ≥ C < 
à 30 cm) qui est moins infestés. Ce taux d’infestation n’est 
pas le même dans les trois sites étudiés. 

En outre, la Figure 3 indique que les intensités d’infestation 
des arbres karité augmentent avec la classe de diamètre. 
Les arbres karité de diamètre de la classe 4: ont plus de 3 
touffes/arbre parasité, ceux de la classe 3 ont au moins 3 
touffes de parasites/arbre infesté, ceux de la classe 2 ont 2 
touffes de parasite/arbre infesté et ceux de la classe 1 ont 
une intensité moyenne d’infestation d’une touffe/arbre para-
sité. Il apparait que c’est la class, qui compte des individus 
le plus infesté par rapport à la classe 1. Le Tableau 3 montre 
que ce taux d’infestation n’est pas le même dans les trois 
sites étudiés. 

Pour tous ces paramètres évalués (Tab. 3), la comparaison 
des valeurs minimales d’une part et d’autre part les valeurs 
maximales entre les sites montre une faible variation. Le 
nombre de touffes de parasite T. dodonaeifolius inventorié 
suit une corrélation positive d’une classe de diamètre à une 
autre.

Pour les individus possédant 2 touffes, le pourcentage des 
touffes était de 7,7% à Yomi, suivi de 5,8% à Békôh et 4,6% 
à Bébopen ; ceux avec 3 touffes présentent un pourcentage 
de 12,25% à Yomi, suivi de 3,5% à Békôh et 3,2% à Bé-
bopen. Et les individus possédant plus de 3 touffes ont un 
pourcentage de 1,8% à Bébopen, suivi de 1,7% à Békôh et 
1,6% à Yomi.

La variation des moyennes est faible dans les 3 sites pour 
les individus possédant 2 ou 3 touffes du parasite T. dodona-
eifolius. Pour les individus qui possèdent plus de 3 touffes, 
la moyenne des touffes de Békôh (2,75) est supérieure à cel-
le de Yomi (2,27) et de Bébopen (2,04). Il apparait que la 
moyenne des touffes à Bébopen est légèrement inférieure à 
celle de Yomi. Ces résultats montrent qu’à Békôh le taux de 
parasitage est élevé probablement sous l’effet des conditions 
écologiques et environnementales comparativement à Yomi 
et Bébopen.

Quant à l’intensité d’infestation, la moyenne des (2,75 
touffes/arbre) à Békôh, (2,27 touffes/arbre) à Yomi, (2,04 
touffes/arbre) à Bébopen montrent que T. dodonaeifolius 
constitue une menace potentielle pour l’environnement dans 
les peuplements de karité dans la zone d’étude.

La validité des données a été analysée à l’aide du logiciel 
XLSTAT version 7.5. Ce programme prévoit, en cas de dif-
férences significatives entre les moyennes, une comparaison 
par le test de Newmann – Keuls, pour voir quelles paires de 
moyennes spécifiques sont différentes.

3 Résultats

3.1 Loranthaceae rencontrées chez le karité au Tchad
Cette étude a montré que c’est le parasite T. dodonaeifoli-
us (Fig. 2) qui est dominant dans les 3 sites. Selon Bous-
sim (1991) dans les régions aux conditions climatiques et 
édaphiques assez favorables, T. dodonaeifolius forme par-
fois des branches robustes pouvant supporter le poids d'une 
personne adulte. Dans les régions peu favorables T. dodo-
naeifolius vit en touffes, certes nombreuses mais maigres 
et rabougries sur des plantes déjà affaiblies par un environ-
nement hostile. En Afrique, T. dodonaeifolius est présente 
depuis le Sénégal, le Mali, le Tchad jusqu’à la République 
Démocratique du Congo, la République Centrafricaine et 
l’Ouganda.

3.2 Caractérisation de l’infestation
3.2.1 Taux et intensité d’infestation
Tapinanthus dodonaeifolius est une espèce de Loranthaceae 
qui occupe des biotopes héliophiles et se développe géné-
ralement à la périphérie du houppier de son hôte de façon à 
bénéficier au maximum de la lumière solaire.

Dans la zone d’étude, 270 pieds de karités ont été invento-
riés dont 244 en âge de produire repartir sur les trois sites, 
197 individus portent sur leurs branches plus de deux touffes 
de parasites, soit un taux d’infestions de 73%. Le nombre 
des karités parasités par rapport à l'effectif total montre un 
taux d’infestation croissant allant des jeunes individus aux 
adultes. Ces résultats montrent que T. dodonaeifolius semble 
avoir une préférence pour les individus adultes. 

Le Tableau 2 montre que les taux d’infestation du karité par 
T. dodonaeifolius augmentent selon la classe de diamètre. 
Ces résultats montrent que les régénérations des arbres ka-
rité ne sont pas infestées. Les infestations sont observées sur 
les individus de la classe de diamètre; classe 1: (10 ≥ C < 
30 cm) sont infestés à 23%, ceux de la classe 2: (30 < C < 

Stade végétatif
Effectif des
 individus

 individus parasités
nombre %

Régénération 11 0 0%
Classe 1 35 8 22,85
Classe 2 75 57 76
Classe 3 73 63 86,3
Classe 4 76 69 90,78
Total 270 197 72,96

Tableau 2:  Taux d’infestation du karité par Tapinanthus dodonaei-
folius. / Shea infestation rate by Tapinanthus dodonaei-
folius.

Fig. 2:  Rameau florifère de Tapinanthus dodonaeifolius. / Flowering 
branch of Tapinanthus dodonaeifolius.

 Photo: Kanika Idriss, novembre 2107.
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4 Discussion
Tapinanthus dodonaeifolius (DC) Danser trouvée comme la 
seule espèce de Loranthaceae qui parasite les arbres karité 
étudiés dans le Mandoul occidental au Tchad est un résul-
tat qui semble différent de celui de Boussim et al. (1993) 
qui rapportent qu’au Burkina-Faso, la population des arbres 
karité sont infestés par quatre espèces de Loranthaceae à sa-
voir: Tapinanthus dodonaeifolius (DC) Danser, Tapinanthus 
globiferus (A. Rich.) Danser et Tapinanthus aphiodes (Spra-
gue) Danser.

Le taux moyen d’infestation (73%) obtenu sur ces arbres ka-
rité est bas comparativement au taux d’infestation de 95% 
obtenus par Boussim et al. (1993) sur les arbres karité au 
Burkina-Faso]. En outre, le niveau d’infestation qui aug-
mente avec l’âge des arbres karité obtenu dans cette étude a 
été pareillement montré par ces auteurs.

Quant à l’intensité d’infestation, la moyenne des (2,75 
touffes/arbre) à Békôh, (2,27 touffes/arbre) à Yomi, (2,04 
touffes/arbre) à Bébopen montrent que T. dodonaeifolius 
constitue une menace les peuplements de karité dans la zone 
d’étude.

5 Conclusion
A travers cette étude, il a été indiqué que les arbres karité 
sont parasités par les Loranthaceae. L’espèce T. dodonaei-
folius (DC) Danser est apparue comme la plus fréquente sur 
les arbres karité. 

En fonction de l’écologie des 3 sites étudiés, le degré de pa-
rasitage des arbres karité étudiés est significativement lié à 
l’âge des individus. Ainsi, les arbres les plus âgés et ceux 

3.2.2 Dégradation des arbres karité par le parasite  
T. dodonaeifolius (DC) Danser
L’observation directe sur le terrain présente les arbres karité 
qui ont presque totalement perdu leur feuillage; ce dernier 
étant remplacé par les touffes du parasite T. dodonaeifolius 
(DC) Danser. Selon les paysans les arbres densément para-
sités ne produisent plus normalement. Très peu des paysans 
interrogés ont une connaissent relative des moyens de lutte 
dans les trois sites (Fig. 3).

Le déparasitage par émondage semble être à la portée des 
producteurs sauf que les touffes du parasite T. dodonaeifoli-
us sont hautes sur les arbres.

Fig. 3:  Existence des moyens de lutte contre les parasites (en total 
et selon les sites) / Existence of pest control means (all in all 
and per site).

Yomi

Békôh/Peni

Bebopen

Total

38,9%

24,6%

18,2%

28,80%

61,1%

75,4%

81,8%

71,20%

N'existe pas de moyen de lutte contre ces parasites

Existe de moyen de lutte contre ces parasites

Tableau 3:  Statistiques descriptives du parasite Tapinanthus dodonaeifolius chez l’arbre de karité par site. / Descriptive statistics of the pa-
rasite Tapinanthus dodonaeifolius in the shea tree by site.

Le coefficient de variation (CV) exprimé en pourcentage (%) est le chiffre qui multiplie le nombre de touffes chez un arbre 
karité infesté. 
The coefficient of variation (CV) expressed as a percentage is the figure that multiplies the number of tufts in an infested 
shea tree. 

Nombre de touffes Statistique Békôh Bébopen Yomi

2 touffes

Moyenne 0,06 0,09 0,03
CV % 5,8 4,6 7,7

Ecart-type 0,345 0,414 0,23
Minimum 0 0 0
Maximum 2 2 2

3 touffes

Moyenne 0,23 0,27 0,02
CV  % 3,5 3,2 12,25

Ecart-type 0,806 0,859 0,245
Minimum 0 0 0
Maximum 3 3 3

>3 touffes

Moyenne 2,75 2,04 2,27
CV % 1,6 1,8 1,7

Ecart-type 4,349 3,61 3,804
Minimum 0 0 0
Maximum 16 12 14
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de longues jachères (jachères de plus de 5 ans étant les plus 
parasités par les Loranthaceae comparativement aux arbres 
karité qui sont dans les champs en exploitation. 

En perspectives, il serait souhaitable de rechercher 
les causes de l’apparition des Loranthaceae dans les 
parcs à karité afin de retarder l’infestation des arbres et 
l’intensification des Loranthaceae dans les peuplements.

En vue d’adapter les moyens de lutte contre ces parasites les 
perspectives de recherche orientées sur le type de relation 
Hôte-parasite qui existe particulièrement entre le karité et 
l’espèce T. dodonaeifolius (DC) Danser permettrait de mi-
eux comprendre et de caractériser cette relation. Il convi-
endrait également de rechercher l’âge à partir duquel T. do-
donaeifolius (DC) Danser pourrait avoir un effet significatif 
sur le rendement des arbres karité. La recherche de clones 
résistants aux parasites serait également une voie à explorer. 
Cette étude est à étendre à d’autres régions qui produisent le 
karité au Tchad.
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