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Resume.- Un inventaire floristique et une description phytosociologique ant ete 
faits dans le sous-bois natural des plantations de Teck ( Tectona grandis L. f.) du 
sud et du centre-Benin. Le groupement vegetal a lcacina trichantha a ete iden
tifie dans le secteur forestier de Djigbe. Le tableau phytosociologique du grou
pement est etabli a partir de dix releves representatifs et montre que le 
groupement compte au total 93 especes avec une moyenne de 37 especes par 
individu d'association. L'analyse de Ia diversite specifique montre que le sous
bois etudie a une richesse specifique moyenne (2,32 pour l'indice de Shannon
Weaver et 0,50 pour le coefficient d'equitabilite de Pielou). Le groupement a 
/cacina trichantha caracterise les sols rocailleux et acides sur pente moyenne a 
forte (10 a 40%). Les plantations de Teck du groupement font partie des plus 
productives du secteur de Djigbe. 

Mots c/es : Benin - phytosociologie - Tectona grandis - vgetation naturelle de 
sous-bois. 

Abstract.- The natural undergrowth of Teak (Tectona grandis L. f.) plantations 
in south and center Benin has been assessed. The lcacina trichantha-plant com
munity is identified in Djigbe forest. On the basis of ten representative phytoso
ciological releves, this plant community is composed of 93 species with a mean 
of 37 species per releve. The analysis of species diversity indicates that the 
lcacina trichantha-community is somewhat diversified with 2.32 for the Shannon
Weaver index and 0.50 for the Pielou evenness index. The lcacina trichantha
plant community is frequently found on rocky acid soils at middle positions of 
steep slopes (10 to 40%). Teak plantations associated with of this plant commu
nity are among the most productive of Djigbe forest. 

Key words : Benin - phytosociology - Tectona grandis- natural undergrowth. 
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I. INTRODUCTION 

La gestion et !'utilisation durables des ressources forestieres exigent comme prealable une 
bonne connaissance des facteurs du milieu (climat, sols et topographie notamment) et de 
Ia dynamique des ressources a gerer. La these sou vent avancee par les phytosociologues est 
que les groupements vegetaux sont indicateurs des facteurs du milieu (Lebrun, 194 7 ; 
Duvigneaud, 1949 ; Guinochet, 1955 ; Pignatti et a/., 1995). Un premier pas vers Ia ges
tion et )'utilisation durables des ressources forestieres peut done etre franchi par l'etude des 
groupements vegetaux des domaines forestiers. Dans nos travaux de phytosociologie, nous 
etudions les groupements vegetaux spontanes des plantations forestieres dans un but 
d'amenagement forestier qui consiste a predire les niveaux de productivite des peuple
ments forestiers en fonction des indices de vegetation. De telles etudes ont ete realisees par 
Dagnelie ( 1956, 1957) sur les hetraies ardennaises. Duchaufour ( 1985, in Parde & 
Bouchon, 1988) a egalement fait de telles etudes sur les sapinieres des basses Vosges en 
France ou il a distingue differents niveaux de productivite en fonction des types de sapi
nieres. En Afrique, les etudes phytosociologiques des vegetations spontanees des planta
tions sont plutot rares et essentiellement descriptives. N'zala et a/. ( 1977) ont etudie 
l'impact des plantations d'Eucalyptus et de pins au Congo sur Ia diversite floristique. En 
Republique democratique du Congo, Lubini ( 1982) a etudie, dans un but descriptif, Ia 
vegetation messicole et postculturale des regions de Kisangani et de Ia Tshopo. Djego 
(2000) a etudie, sur le littoral du Benin, les impacts ecologiques des plantations forestieres 
sur Ia diversite biologique des ecosystemes cotiers ; il y a decrit plusieurs groupements 
vegetaux en fonction des especes plantees. La vegetation spontanee de diverses plantations 
forestieres au sud et au centre du Benin a egalement fait l'objet d'etudes phytosociolo
giques ou plusieurs communautes vegetates ont ete associees a des niveaux donnes de pro
ductivite des forets (Ganglo, 2002, 2004 ; Yessoufou, 2002 ; Aoudji, 2003 ; Noumon, 
2003). L'objectif de cet article est de presenter le groupement vegetal a lcacina trichan
tha et son interet en matiere d'amenagement des forets. 

II. MATERIEL ET METHODES 

Notre milieu d'etude est le secteur forestier de Djigbe (sud-Benin). II est situe entre les lati
tudes 6° 49' et 6° 55' nord et les longitudes 2° 17' et 2° 22' est (Fig. I). 

Le secteur forestier de Djigbe est sous )'influence du climat subequatorial caracteris
tique du sud-Benin. A Ia station de Bohicon (45 km au nord-ouest de Djigbe), Ia hauteur 
moyenne des pluies entre 1961 et 2000 a ete de 1 112 mm (Fig. 2). Pendant Ia meme perio
de, Ia temperature moyenne annuelle a varie entre 27,6 et 32,5 °C. L'humidite relative de 
!'air varie entre 52 et 95%. 

L'assise pedologique du secteur de Djigbe est dominee par Ia terre de barre. Ce type de 
sol fait partie de Ia serie des sols ferrallitiques faiblement desatures, sur sediment meuble 
argilo-sableux du continental terminal (Volkoff & Willaime, 1976). Le modele du relief 
relativement accidente de Ia foret presente des ondulations plus ou moins regulieres qui ont 
contribue a Ia differenciation des variantes de sol. 

La vegetation naturelle de Djigbe appartient au grand type de vegetation de foret dense 
semi-decidue seche et savanes derivees (Adjanohoun et a/., 1989). Ce type de vegetation 
correspond aux anciennes formations littorales de forets denses (Aubreville, 193 7). Cette 
foret, actuellement degradee, etait dominee par Triplochiton sc/eroxylon, Celtis mildbrae-
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Fig. 1.- Localisation 
et parcelles du 
secteur forestier 
de Djigbe, au 
sud-Benin. 

Fig. 1.- Location 
and plots of the 
Djigbe forest sec
tor, Southern 
Benin. 

dii C. zenkeri, Antiaris toxicaria, Albizia adianthifolia, A.ftrruginea, A. zygia, Ceiba pen
tundra (Aubreville, 193 7 ; Akoegninou, 1984 ). 

D'apres les recents travaux d'amenagement de Ia foret de Djigbe (Trainer & Ganglo, 
1992), les plantations forestieres couvrent 3 400 ha dont 93% de Teck ( Tectona grand is L. 
f.). Le Teck est une espece des forets tropicales denses semi-decidues. II fait classiquement 
partie de Ia famille des Verbenaceae (Lamiaceae selon Ia nouvelle systematique ; 
Angiosperm Phylogeny Group, 2003) et est originaire du sud-est de l'Asie : Inde peninsu
laire, Myanmar, nord de Ia Thailande et nord-ouest de Laos (Kaosa-Ard, 1980 ; Keogh, 
1987). II a ete introduit au Benin vers 1916 et y a fait l'objet de reboisements intensifs 
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Fig. 2.- Hauteur moyenne des pluies a Ia station de Bohicon (Ia plus proche du site de 
recherche) entre 1961 et 2000. 

Fig. 2.- Main rainfall in Bohicon (the nearest from the research site; 1961 et 2000). 

durant les periodes de 1949 a 1978 et de 1986 a 1995. II couvre actuellement pres de 
15 000 ha au Benin. Son bois a une excellente qualite technologique et fait !'objet d'un 
commerce fructueux entre le Benin, Ia sous-region ouest-africaine et !'Europe. 

Dans !'etude du sous-bois des plantations de Djigbe, nous avons utilise Ia methode phy
tosociologique de Braun-Blanquet (Gounot, 1969). Au total, 32 releves ont ete faits sur les 
pentes et en bas de pentes. L'aire minimale des releves est 250 m2. Dans chaque releve, 
J'abondance dominance des especes a fleurs a ete notee dans trois strates : Strate SOUS
arbustive (0-4 m) ; strate arbustive (5-I 0 m) et strate arborescente {> I 0 m). L'abondance 
d'une espece est Ia proportion relative de ses individus, tandis que sa dominance est Ia sur
face qu'elle couvre; l'echelle des coefficients utilises est Ia suivante :+,surface couverte 
= I% de Ia surface du rei eve ; I, surface couverte comprise entre I et 5% ; 2, surface cou
verte comprise entre 5 et 25% ; 3, surface couverte comprise entre 25 et 50% ; 4, surface 
couverte comprise entre 50 et 75% et 5, surface couverte comprise entre 75 et 100%. La 
nomenclature des especes a ete faite selon Lebrun et Stork ( 1991-1997). 

Dans chaque releve, Ia position topographique a ete notee et les pentes ont ete mesurees 
a !'aide du clinometre Suunto. Des sondages ont ete faits a Ia tariere pedologique. Ces son
dages sont completes par deux profils pedologiques realises a des endroits representatifs 
du groupement. Des echantillons de sols sont preleves puis analyses au laboratoire des 
sciences du sol a Agonkanmey (Godomey au sud-Benin). Les methodes d'analyse de sols 
sont classiques et resumees dans Ganglo ( 1999). 

La diversite specifique a ete appreciee a travers Ia richesse specifique, l'indice de 
Shannon-Weaver (H') et le coefficient d'equitabilite de Pielou (1966), H' = -'f.P; lnP; ou 

P; = n/n est Ia frequence relative des individus de l'espece i 
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ni est Je nombre des individus de l'espece i 
n est le nombre total des individus du groupement. 

Le coefficient d'equitabilite E traduit Je degre de diversite atteint par rapport au maximum 
possible. Son expression est Ia suivante: E = H'IH' max. ou H' max= InS est Ia valeur thea
rique de Ia diversite maximale pouvant etre atteinte dans chaque groupement ; elle corres
pond a un etat de repartition ou toutes les especes sont representees par le meme nombre 
d'individus, s etant le nombre total d'espece du groupement. 

Les releves ont ete Soumis a l'analyse factorielle des correspondances a l'aide du logi
ciel Statistica. La variable de classification utilisee est Ia presence/absence des especes. 

L'estimation du niveau de productivite des plantations dans Je groupement a ete faite sur 
Ia base de sept placettes dendrometriques de trois ares chacune ( 15 m * 20 m) ou Jes hau
teurs dominantes ont ete mesurees. I.?indice de productivite represente Ia hauteur domi
nante atteinte a I' age de 25 ans; il a ete calcule a partir de Ia courbe de fertilite etablie pour 
les teckeraies du sud et du centre-Benin (Ganglo, 1999). 

III. RESULTATS 

A. Composition floristique et structure 
Pour reduire le texte, les plans factoriels ne sont pas presentes ici. La composition flo

ristique du groupement est etablie a partir de dix releves phytosociologiques representatifs 
(Tableau 1). Son noyau floristique est compose de douze especes ; elles ont une frequence 
de 50 a 100% et un recouvrement moyen pouvant atteindre 30% (lcacina trichantha). 

La strate sous-arbustive du groupement a une hauteur moyenne de 3 m et un recouvre
ment moyen de 77%. 

La strate arbustive de l'association est essentiellement representee par l'espece d'affo
restation Tectona grandis. Sa hauteur moyenne est de 7 m avec un recouvrement moyen de 
16%. 

La strate arborescente de Ia teckeraie du groupement a un recouvrement moyen de 84% 
et une hauteur de 15 a 25 m. 

B. Diversite specifique 
L'ensemble specifique du groupement a lcacina trichantha compte 92 especes sponta

nees. Les individus d'association ont en moyenne 37 especes (ecart type= 8,54; n = 10). 
L'indice de diversite de Shannon (H') a une valeur moyenne de 2,32 pour un ecart type de 
0,41 et l'indice d'equitabilite de Pielou a une moyenne de 0,50 et un ecart type de 0,08 (n 
= 6). 

C. Ecologie du groupement 
Le groupement caracterise les sols lessives, acides (pH compris entre 4,8 et 6,4 ). La des

cription d'un profil et des analyses de sol sont consignees respectivement dans les tableaux 
II et III pour une des parcelles etudiees. 

La capacite d'echange cationique varie de 3 a 7 cmoJ/kg avec un taux de saturation 
compris entre 26 et 68% ; Ia mineralisation est bonne (C/N : 10 a 13). Du point de vue 
topographique, Je groupement a lcacina trichantha caracterise Jes versants accidentes des 
teckeraies. En dehors de certains replats (cas du releve 12 de Ia sous-parcelle 24a), Jes ver
sants sont sou vent accuses ; Jes pentes varient de 10 a 40% ; Ia pente moyenne vaut 19% 
avec un ecart-type de 12% (n = 9). 
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Tableau 1.- Composition floristique du groupement vegetal a lcacina trichantha. H =Strate 
sous-arbustive ; a = strate arbustive; A = strate arborescente ; Fr. = frequence ; RM = 
recouvrement moyen. 

Table 1.- Floristic composition of /cacina trichantha plant community. 

Numeros des releves 
Strates 

II 12 13 14 68 69 70 71 72 73 Fr. RM 

Combinaison caracteristique 
/cacina trichantha 
Lecaniodiscus cupanioides 
Deinhol/ia pinna/a 
Pyrenacantha mgeliana 
Cola millenii 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
h 
h 
h 
h 
h 

3 + 2 3 5 3 100 29.7 
+ + 2 + + 100 3.2 
+ I 90 2.45 

+ 2 2 + + + 2 + 90 5.05 
+ + + 2 2 + I 80 3.8 

Microdesmis puberola 
Raphiostylis beninensis 
Newbouldia lae1•is 

2 + + + + 2 + 80 3.55 
+ + + 2 + 80 2.6 
+ + + + + + + + 80 0,4 

cridocarpus altern!folius + + + + + + + 70 0,35 
Dichapetolum madagascariense var. madagascariense 
Sphenocentrom jol~\"anum 

2 + + + + + + 70 1,8 
+ + 2 + 50 1,95 

Landolphia culaborica + 2 + + 50 5.4 

Especes caracteristiques des Strombosio-Parinarietea Lebrun & Gilbert 1954 et 
des Piptadenio-Celtidetalia Lebrun & Gilbert 1954) 
Cola gigantea var. glahrescens h + + 2 + 
Monodora tenu!folia h 2 2 + 
Pouteria alnifolia h + + + + 
Triclisia subcorriata h + 2 
Pancovia bijuga h + + + 
Dialium guineense h + + + 
Rothmannia long!f/ora h + 3 + 2 
Mallotus oppositi(olius h 2 I + + 
Carpolobia lutea h + + 
Sterculia tragacantha h + + 
Diospyros mombullensis h + + + 
Combretum paniculatum h + + + 

lbizia zygia h + + + 
Hippocratea myriuntha h + + + 
Motandra guineensis h 3 
Reissantia indica h 
Millellia thonningii h + 
Sorindeia "·arneckei h + 
Loeseneriella ofricana h + + + 
Holarrhena .floribunda h + 
Capparis sepiaria h + 
Ca~vcobolus heudelotii h 
Ochna membranaceu h + 

+ 2 I + 100 4,15 
+ + 2 90 5.55 

+ + + + + 90 0.45 
2 + 80 4.3 

+ 80 1,4 
+ + + + 80 0,65 

+ 2 2 70 8.4 
+ + I 70 2.3 
+ + 70 1,1 
+ + 60 0,8 

+ + + 60 0.3 
+ + 50 0.25 

+ + 50 0,25 
+ + 50 0,25 

40 4,65 
+ I 40 0,95 

+ + + 40 0,2 
+ + 30 0,15 

30 0,15 
+ 20 0,1 

+ 20 0,1 
+ + 20 0.1 

+ 20 0.1 

Especes des jacheres et forets secondaires (classe des Musango- Terminalietea Lebrun & Gilbert 1954) 
Chassalia ko/(1" h 2 3 2 I I I I I 2 2 100 11.3 
Rourea coccinea h + + + + + + + + I 100 I 
Cnestis ferroginea h + + 2 2 I 100 4,9 

ntiaris toxicaria subsp. welwitschii var. africana h + + + + I + 80 1,15 
gelaea pentagyna h + + + + + + + + 80 0.4 
nchomanes difformis h + + + + + + + 70 0,35 

Oxyanthus speciosus h + + + 50 0,75 
lbizia adianth!folia h + + + + 40 0.2 

Morinda Iucida h + + + + 40 0.2 
Paul/inia pinna/a h + + + + 40 0.2 
Rytigynia cf. gracilipetiolatu h + + + 30 0,15 
Premna angolensis h + + 30 0.4 
Smilax unceps h + + 30 0,4 



Ritchiea capparoides 
Uvaria chamae 
Elaeis guineensis 
C/erodendrum capitulum 
Oncoba spinosa 
Rauvolfia vomitoria 

Autres especes 
Combretum mucronatum 
Macrosphyru /ongistyla 
Chromolaena odoruta 
Hibiscus asper 

Espece introduite 
Tectono grundis 

Nombre d'especes accidentelles 

h 
h 
h 
h 
h 
h 

h 
h 
h 
h 

A 

+ + 
+ + 

+ 
+ + 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 

4 

14 

+ 

5 4 
+ 

+ 

5 2 3 2 
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+ 30 0,15 
20 0,1 

+ 20 0,1 
20 0,1 
20 0,1 
20 0,1 

+ 2 2 70 7,2 
I + 50 I 

+ I 40 0.45 
+ + 20 0,1 

5 5 5 100 82,5 
3 50 4,7 

2 

Especes accidentelles. - II - Berlinia grundijloru +, Diospyros soubreana +, Napoleonaea voge/ii +, Albizia forruginea +, 

Blighia sp. I, Trema orienta/is+, Psydrax parvijloru I, Ficus sp. +,F. exasperuta +, Milicia exce/sa +,Zanthoxylum zanthoxy

/oides +, Triumfetta rhomboidea +, Solenostemon monosaccharides+, Panicum maximum+; 12- Blighia sapida +,Strophanthus 

hispidus +, S. sarmentosus var. sarmentosus +; 13- Hypselodelphys paggeana 2. Secamone afzelii +, Trugia volubi/is +, Leea 

guineensis +, Palisota hirsuta +; 14 - Lonchocarpus cyanescens +, Sansevieria /iberica + ; 68 - Vangueriella discolor I, 

Asparugus wameckei +, Ficus sur + ; 69 - Al/ophylus africanus +, Flacourtia jlavescens + ; 70 - Adenia Iobato + ; 71 -

Mussaenda e/egans +, Aneilema beniniense I ; 72- Lannea nigritana +; 73- Dalbergia afze/iana +. 

Tableau 11.- Description d'un profil de sol pour le releve 68 (sous-parcelle 24a) en foret de 
Djigbe. 

Table II.- Description of a soil profil from releve 28 (plot 24a), in Djigbe forest. 
Horizon profondeur (em) couleur (code Munsell) profil racinaire classe texturale structure 

AI 0-7 5YR 5/3 tres nombreuses limon sableux grumeleuse 
et tres fines racines 

A2 7-40 5 YR 5/6 assez nombreuses racines sable limoneux polyedrique 
de tous diametres subangulaire 

c 40-80 2YR 518 peu nombreuses argile limoneuse polyedrique bien 
fines racines developpee 

Tableau Ill.- Resultats d'analyses de sol pour le releve 68 (sous-parcelle 24a) en foret de 
Djigbe. MO : matiere organique ; CEC : capacite d'echange cationique ; tr : traces. 

Table Ill.- Results of some soil analysis from releve 28 (plot 24a), in Djigbe forest. 
Horizon prafondeur (em) sable grassier sable fin limon grassier limon fin argile 

(200-2000 11 ; %) (50-200 11 ; %) (20-5011; %) (2-2011;%) (0-211; %) 

AI 0-7 41,1 41,1 2,5 4.4 11,0 
A2 7-40 39,0 39,2 2,2 6,8 12,9 
c 40-80 29,5 25,1 1,7 5,6 38,3 

Horizon prafondeur C% N% CIN MO%pHeau Ca Mg K Na CEC p saturation 
(em) (~ (~ (aml,Acg) (aml,Acg) (aml,Acgl (~ (aml,Acgl 

AI 0-7 0,76 0,076 10 1,3 6.4 2,77 0,73 0,18 0,07 5,7 2 66 
A2 7-40 0,51 0,04 13,1 0,9 5,4 0,89 0.41 0,79 0,09 3.2 tr 68 
c 40-80 0,04 tr - 0,77 4,8 0,98 0,57 0,21 0,11 7,3 tr 26 
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Malgre Ia forte pente, les blocs de gres et de cuirasse offrent des anfractuosites qui conser
vent une bonne humidite edaphique qu' exploitent les racines du Teck. 

D. Aire d'extension 
Le groupement a Icacina trichantha se retrouve sur certains plateaux du Continental ter

minal, notamment sur le plateau d'Allada (sud-centre Benin) et le plateau de Sakete-Pobe 
(sud-est du Benin). Dans cette aire, il colonise les stations marginales, pentues et/ou 
rocailleuses. Au secteur de Djigbe (plateau d'Allada), en dehors de Ia parcelle 24 ou le 
groupement a son optimum ecologique (Fig. 3), nous l'avons egalement observe dans les 
parcelle 13, 17 et 36 sur sols rocailleux avec des pentes superieures a 10%. Nous l'avons 
rencontre au secteur de Bonou (6° 55' lat. nord et 2° 30' long. est) sur sols rocailleux. Nous 
l'avons egalement observe sur le versant de Ia microdepression entre Sekou et Allada (sud
Benin) et sur le versant du complexe topographique de Loto-Denou a Ia latitude d' Attogon 
au sud du Benin. 

IV. DISCUSSION 

A. Richesse specifique 
La richesse specifique moyenne par releve du groupement a lcacina trichantha est de 

37 especes. Cette richesse specifique fait partie des plus elevees que nous ayons observees 
dans le sous-bois des plantations du sud Benin et dans Ia Lama (Tableau IV). La combi
naison specifique caracteristique du groupement vegetal a lcacina trichantha est compo
see de douze especes. Cette combinaison specifique confere a ce groupement une 
individualite par rapport aux autres cites au tableau I. La distribution d'abondance speci
fique que traduisent l'indice de Shannon-Wiever et le coefficient d'equitabilte de Pielou 
montre aussi une structure specifique assez diversifiee au sein du groupement a Icacina 
trichantha (Tableau 1). La richesse specifique appreciable du groupement serait liee a des 
conditions stationnelles favorables : presence de reserve d'eau qui humidifie Ia station. 
Ceci limiterait le stress hydrique des especes et faciliterait leur colonisation du milieu. 

La richesse specifique du groupement est significativement superieure, au seuil de pro
babilite de 5%, a celles des groupements vegetaux du centre Benin (Agrimey, Dan, 
Atcherigbe, Logozohe, Toui ... ; Tableau IV). La faible richesse specifique des groupe
ments du centre-Benin en comparaison avec Ia richesse specifique des groupements vege
taux du sud serait essentiellement due aux passages frequents des feux saisonniers dans les 
plantations forestieres du centre Benin. En effet, l'effet nuisible du feu sur Ia richesse spe
cifique des groupements vegetaux a ete longuement souligne (Delvaux, 1958, in Trochain 
eta/., 1980 ; Devineau eta/., 1984 ; Kuusipalo eta/., 1995 ; Louppe et a/., 1995). 

I.:essai de Delvaux, qui avait pour but de determiner l'effet nuisible du feu sur une fon!t 
claire a Brachystegia spp., a permis de montrer que les feux tardifs etaient responsables de 
Ia regression de Ia foret et entrainaient Ia disparition d'arbres, de brins issus de semis et de 
rejets de souches. 

Devineau eta/. ( 1984) ont note, dans une sa vane de Lam to en Cote-d' lvoire, sur les par
celles d'experience protegees contre les incendies, une nette amelioration de Ia richesse 
specifique (5 a 7 fois celle des parcelles non protegees contre les feux pendant quinze ans). 

Kuusipalo et a/. ( 1995) ont observe, en lndonesie, que Ia regeneration et Ia succession 
vegetale sont pratiquement entravees par les passages annuels de feux dans les zones a 
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Fig. 3.- Station d'optimum ecologique du groupement a lcacina trichantha dans le secteur 
forestier de Djigbe. 

Fig. 3.- Station of ecological optimum of the /cacina trichantha-plant community in the 
Djigbe forest sector. 
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Tableau IV.- Comparaison de Ia richesse specifique du groupement a lcacina trichantha 
avec celles d'autres groupements vegetaux du Benin et d'ailleurs. 

Table IV.- Comparison of the specific richness between the lcacina trichantha-plant com-
munity and other communuties from Benin and elsewhere. 

Groupements vegetaux Zone Nombre total Nombre moyen Valeur moyenne Valeur moyenne 
geographique d'especes d'especes/releve de If' deE 

• Groupement a /cacina trichantha sud-Benin 93 37 2.32 0,5 
• Groupement a Lecaniodiscus (Djigre) 
cupanioideset Landolphia sud-Benin 107 38 2,18 0,49 
calabarica (Ganglo, 1999) (Djigbe) 
• Groupement 3 Lecaniodiscus 
cupanioides et Pouteria sud-Benin 87 32 2.18 0,6 
a/nijolia (Ganglo, 1999). (Djigre) 
• Groupement a Landolphia calabarica sud-Benin 85 30 1,03 0,21 
(Ganglo, 1999) (Djigbe) 
• Groupement a Psychotria I"Dgeliana. sud-Benin 94 31 2,14 0,48 
variante typique (Ganglo, 1999) (Djigbe) 
• Variante pauvre en Psychotria mgeliana 
du groupement a Psychotria voge/iana centre·Bt!nin 54 20 2.04 0,54 
( Ganglo, 1999) (Agrimey) 
• Groupement a Hypse/odelphys poggeana sud-Benin 84 27 1,97 0,53 
(Ganglo, 1999) (Djigbe) 

• Groupement a Chromolaena odorata sud-Benin 108 28 1,61 0,48 
(Ganglo, 1999) (Djigbe) 
• Groupement a Rytigynia cf. 
gracilipetiolata et 0/ax subscorpioidea sud-Benin 94 30 2,05 0,61 
(Ganglo, 1999) (Djigre) 
• Groupement a Stereospermum 
kunthianum et Opilia amentacea centre-nord Benin 49 12 0,94 0,46 
(Ganglo, 1999) (Dan a Toui) 
• Groupement a Combretum hispidum centre-Benin 85 26 1,82 0,43 
(Ganglo, 2002) (Lama) 
• Groupement a Deinbollia pinnata centre-Benin 119 39 2,40 0,49 
(Ganglo, 2002) (Lama) 
• Groupement a Campylostemon centre-Benin 88 31 1,89 0,39 
angolense (Ganglo, 2002) (Lama) 
• Groupement a Chytranthus macrobotrys sud-Benin 78 2,20 0,5 
et Antidesma /aciniatum (Sokpon, 1995) (Pore) 
* Groupement a Microdesmis puberu/a 
et Rothmannia urcel/(formis sud-Benin 104 2,83 0,72 
( Sokpon, 1995) (Pore) 
* Groupement a Trichilia prieureana et sud-Benin 127 2,84 0,66 
Angvlocalvx oligophyllus (Sokpon, 1995) (Pore) 
* Foret a Strombosia glaucescens et sud-Benin 158 3,70 0,85 
Triplochiton sclero.~vlon ( Sokpon, 1995) (Pore) 
* Foret a Dialium guineense et Triplochiton sud-Benin 150 3,38 0,82 
scleroxylon ( Sokpon, 1995) (Pobe) 
• Sus-bois de plantation d'Eucalyptus RDC Congo 19 0,45 0,45 
de vingt ans (N'zala eta/., 1997) 
• Sous-bois de plantation de Pins RDC Congo 29 0,26 0,24 
de vingt ans (N'zala eta/., 1997) 
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Imperata cylindrica ; ces feux sont responsables de Ia destruction des semences et des 
plantules. 

Louppe eta/. (1995) ont rapporte les resultats d'une experimentation sur Ia dynamique 
de Ia vegetation ligneuse en fonction des feux. Cette experimentation fut implantee a 
Kokondekro en Cote-d'Ivoire en 1936. D'apres les resultats de cette experimentation, 
apres 58 ans de suivi, Ia fon!t dense semi-decidue s'est reconstituee sur Ia parcelle en pro
tection integrate alors qu'en 1936 cette parcelle n'etait qu'une savane arboree. Sur cette 
parcelle, le nombre total d'especes est passe de 50 a 117 pour les individus depassant 2 em 
de circonference ; cette augmentation a done depasse 130%. Sur Ia parcelle parcourue par 
les feux precoces, apres 58 ans, le nombre total d'especes ayant plus de 2 em de circonfe
rence est passee de 62 a 79, soit une augmentation de plus de 27%. Apres 58 ans, Ia par
celle parcourue par les feux tardifs ne compte que 20 especes contre 60 en 1936, soit une 
regression de plus de 66%. Par rapport a Ia parcelle de protection integrate, Ia parcelle par
courue par les feux tardifs a six fois moins d'especes. Ces resultats mettent clairement en 
evidence l'effet nuisible des feux sur Ia richesse specifique et Ia reconstitution des forma
tions vegetates. 

L'indice de Shannon-Wiever du groupement a lcacina trichantha (2,32) est comparable 
a ceux calcules dans Ia fon~t de Pobe (Sokpon, 1995 ; Tableau IV), mais le coefficient 
d'equitabilite de Pielou (0,5) est globalement inferieur a ceux des groupements vegetaux 
de Ia foret de Pobe (0,5 a 0,9) et montre que cette foret est plus diversifiee que Ia vegeta
tion de sous-bois du sud-Benin. 

La richesse specifique varie en fonction de Ia surface des releves (Troupin, 1966 ; 
Gounot, 1969) et du nombre de releves pris en compte dans le groupement (Troupin, 
1966). La richesse specifique totale des groupements vegetaux de Ia foret de Pobe au sud
Benin varie de I 04 a 150 especes contre 93 pour le groupement a lcacina trichantha mais 
Ia foret de Pobe a ete inventoriee sur Ia base d'une aire de 500m2 contre 250m2 pour les 
groupements vegetaux de sous-bois du sud-Benin. La diversite specifique du groupement 
a Icacina trichantha est nettement superieure (tant du point de vue de Ia richesse speci
fique que de Ia repartition d'abondance specifique) que celle du sous-bois des plantations 
de Pin et d'Eucalyptus du Congo (N'zala et a/., 1997 ; Tableau IV). Notons cependant 
qu'au Congo N'zala eta/. (1997) ont utilise 100m2 au cours de leur inventaire contre 250 
m2 dans notre travail. 

B. Valeurs indicatrices ecologique et sylvicole 
Sur le plan ecologique, nos observations dans le secteur de Djigbe et dans l'aire d'ex

tension du groupement en dehors de Djigbe ont montre que le groupement est souvent lie 
aux stations humides sur pente plus ou accusee. 

D'un point de vue sylvicole, les plantations forestieres rencontrees dans le groupement 
a Icacina trichantha font partie des plus productives. En effet, l'indice moyen de produc
tivite calcule au sein des plantations du groupement est de 24,5 m et fait partie des indices 
les plus eleves que nous ayons notes dans les plantations etudiees (Tableau V). Ainsi, on 
peut preconiser dans les stations du groupement a Icacina trichantha Ia production de bois 
d'reuvre de qualite; cependant les pentes souvent accusees de ces stations representent un 
handicap parfois serieux pour !'exploitation forestiere notamment pour Ia vidange des pro
duits. 
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Tableau V.- Productivite des plantations forestieres des groupements vegetaux de sous
bois du sud-Benin. Dans une meme colonne, les valeurs suivies des memes lettres ne 
presentent pas de difference significative au seuil de probabilite de 5%. 

Table V.- Productivity of some understory forest plantations from Southern Benin. 
Groupements vegetaux de sous-bois 1ndiee moyen de produetivite (m) Eeart-type (m) Nombre d"observations 

• Groupement a lcacina trichantha 24.5 a 0.7 
• Groupement a fl.>pselodelphys poggeana 
(Ganglo. 1999) 22.7 b 1.3 
* Groupement il Lecaniodiscus cupanioides et 
Landolphia calabarica (Ganglo. 1999) 21.9 be 1.6 
• Groupement a Lecaniodiscus cupanioides et 
Pouteria alnifolia (Ganglo. 1999) 25.7 a 1.0 
• Groupement a Lando/phia ca/abarica (Ganglo. 1999) 22.2 be 1.2 
• Groupement a Psychotria vogeliana (Ganglo. 1999) 20.9e 1.4 

V. CONSIDERATIONS SUR L'IDENTITE 
DU GROUPEMENT A ICACINA TRICHANTHA 

7 

34 

8 
7 
12 

L'identite du groupement est etablie ici sur Ia base de son affinite ecologique et floristique 
avec les syntaxons de rangs superieurs decrits suivant Ia methode sigmatiste de Braun
Blanquet. 

La classe des Strombosio schejjleri-Parinarietea holstii Lebrun & Gilbert 1954 regrou
pe les forets denses climaciques, guineennes, periguineennes et d'altitude. Schmitz (1988) 
a reconnu dans cette classe trois ordres, dont celui des Piptadenio africanae-Celtidetalia 
Lebrun & Gilbert 1954 qui nous interesse ici. En effet, cet ordre regroupe les forets denses 
humides semi-decidues guineennes et periguineennes. En Afrique occidentale, l'ordre des 
Triplochitetalia scleroxyli Schnell 1952 correspond a celui des Piptadenio-Celtidetalia 
Lebrun & Gilbert 1954. 

Les groupements vegetaux de sous-bois que nous avons etudies sur Ia terre de barre du 
sud Benin font partie de Ia zone a affinite guineo-congolaise definie par Adjanohoun et a/. 
( 1989). Selon ces auteurs, il ne fait aucun doute que Ia vegetation climacique de cette zone 
ait ete Ia foret dense semi-decidue a Ulmacees. Les groupements vegetaux que nous avons 
decrits peuvent done etre ranges dans 1'ordre des Triplochitetalia Schnell 1952. 

En Afrique occidentale fran~aise, l'ordre des Triplochitetalia regroupe les forets meso
phi1es septentrionales du domaine forestier et couvre en partie le district preforestier de 
I' Afrique de !'Ouest. Schnell (1952) y reconnait deux alliances, dont celle du Triplochito 
scleroxyli-Aftelion africanae. Cette alliance correspond aux forets mesophi1es septentrio
nales Les deux especes eponymes sont presentes au secteur forestier de Djigbe d'ou le 
groupement a Icacina trichantha est identifie et decrit. Nous rangeons done celui-ci dans 
cette alliance. 

VI. MESURES D' AMENAGEMENT PRECONISEES 

Le groupement vegetal a Icacina trichantha indique les stations forestieres ferti1es de 
Djigbe. On peut done y produire dubois d'reuvre de qualite. Le Teck convient aces sta
tions, mais certaines especes locales rencontrees au sein du groupement doivent etre entre
tenues et maintenues au sein des plantations. II s'agit notamment de Cola gigantea, 



401 

Sterculia tragacantha, Albizia zygia, A ferruginea, A. adianthifolia, Holarrhena jloribun
da, Berlinia grandijlora, Antiaris toxicaria et Milicia exce/sa. Vune des contraintes des sta
tions a lcacina trichantha est Ia pente parfois accusee (6 a 40%). On devra done en tenir 
compte au cours des travaux d'exploitation forestiere pour ne pas denuder le terrain afin 
d'eviter les risques eleves d'erosion qui en decouleraient. 

VII. CONCLUSION 

Les resultats de nos travaux ont montre que le groupement a lcacina trichantha fait partie 
des plus riches en especes dans le sous-bois des plantations du sud et du centre-Benin. La 
presence des reserves d'eau qui humidifient Ia station du groupement pourrait limiter le 
stress hydrique des especes et faciliterait ainsi Ia colonisation de Ia station. 

Ce groupement est indicateur des stations relativement humides et a pentes plus ou 
moins accusees et rocailleuses. Les plantations de teck du groupement font partie des plus 
productives du sud et du centre-Benin. 
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