
Roles of Agroforestry in sustainable 
intensification of small farMs and food 
SEcurity for SocIetIes in West Africa

WP2 Ecosystem Services  Task 2.1. Provisioning services
D 2.1.2. Quantification of the provisioning services provided by the trees (90%    

    completed)
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D 2.1.2.1  BurkinaFaso

D 2.1.2.1.1 Services provided by Pilostigma (JM.  Douzet et al.)

Methodology : Within the experiment presented 
in D2.1.1 § D 2.1.1.1.1  (a  trial  on  increasing  the 
stand  density  of  Piliostigma  intercropping  with 
sorghum set up in the 2iE Campus – Kamboinsé, 
Burkina Faso and monitored monitored during the 
period  20122020),  the  biomass  production  of 
Piliostigma was measured  in each treatment and 
compared

Results  :  Contrary  to  the  millet  crop  (D 
2.1.1.1.1),  the  biomass  production  of  the 
Piliostigma shrubs increased over the monitored 
period  and  appears  to  be  stabilizing  from  the 
year 2018. The highest biomass were  recorded 
for  the density of 976 shrubs/ha. There was no 
significant  increase  in  the  shrub  biomass  when 
this density was double (1953 shrubs/ha, Fig.1)

Fig.1. Piliostogma shrub biomass according to the year and treatment since
2015 in the 2iE Campus trial  Kamboinsé, Burkina Faso (12
28.031'N; 132.929'W)



D 2.1.2.1.2 Services fournis par V. paradoxa (karité) (G. Serpantié, B. Bastide, P. Koura, H. Ouoba, I.

         Thiombiano)

Méthodologie  : A  l’échelle  des  parcs  cultivés, 
l’analyse  consiste  à  déterminer  le  long  du 
transect  KoumbiaDano,  dans  les  villlages 
investigués  d'ouest  en  est,  le  degré  de 
spécialisation  du  parc,  en  productions  de  karité, 
de  fourrages  (gousses,  feuilles  et  ombrage).  A 
l’échelle  des  populations  d’arbres,  l’analyse  vise 
plus  à  déterminer  les  usages  spécifiques 
(déclarés par les guides en fonction des marques 
laissées  sur  l’arbre  ou  de  leur  propre  expertise).

Résultats : Il existe un gradient ouestest de dé
spécialisation du parc  (Fig. 2)  :  le parc Bwa   est 
spécialisé en Karité (issu des champs de brousse 
en culture temporaire). F. albida est rare en pays 
Bwa  (à  Béna  il  n’est  pas  encore  arrivé). 
Ce  parc  spécialisé  laisse  place  vers  l’est  à  un 
parc Dagara diversifié et relativement dense où le 
karité devient mineur, où la présence de F. albida 
s’affirme tout en restant elle aussi mineure, et où 
la  majorité  des  arbres  appartiennent  à  d’autres 
espèces  (parmi  les  majeures  :  neem,  diospyros, 
teck,  ficus, Cordia). A Guéguéré,  il  n’y a plus de 
parc  à  karité  dominant  dans  les  minitransects 
inventoriés.  On  remarque  aussi  la  présence  de 
10% des arbres inventoriés situés en bordures de 
champs,  servant  au  marquage  des  limites.  A 
Badoné cette  localisation préférentielle est  liée à 
l’aménagement  en  blocs  AVV,  qui  maintenait 

des  arbres  comme  brise  vent  en  bordure  de 
parcelles.
La  spécialisation  «  karité  »  classique  des 
champs de brousse (production de noix) et celle 
de  F.  albida  (fertilité,  élevage)  des  champs  de 
village s’estompe aujourd’hui face à de nouvelles 
espèces  et  à  l’expansion  de  F.  albida  en   
brousse,  où  les  champs  sont  devenus  aussi 
permanents. Elle marque le progrès de la culture 
permanente et  le  recul du  feu. Mais  les villages 
de  brousse  sont  les  plus  diversifiés, 
apparaissant comme les  lieux d’expérimentation 
ou  d’émergence  de  nouveaux  types  de  parcs 
(neem,  teck,  manguiers,  anacardier,  baobabs..) 
jouant  un  rôle  économique  à  court  terme  et   
dans  l’appropriation  foncière  (fruitiers,  arbres  à 
croissance rapide, arbres plantés en bordure de 
parcelle). 
Mais  les  champs  de  brousse  eux  même 
n’échappent  pas  à  l’apparition  «  d’arbres  de 
bordures ».   Le type d’aménagement AVV était   
basé  luimême  sur  un  maintien  d’arbres  en 
bordures plutôt que dans la parcelle (d’où  le pic 
de  tx  d’arbres  sur  bordure  en  villages  de 
brousse).
A  l’échelle  des  populations,  les  usages  sont 
particulièrement  diversifiés,  (tableau  1)  et 
montrent  l’importance  des  divers  services 
d’approvisionnement.   

Fig.2. Indicateurs de spécialisation du parc arboré cultivé en fonction des villages d’ouest
(Bwa: Djué, Béna, Gombélédougou) en est (Dagara: Badoné, Guéguéré, Lofing).
La même lettre indique l’absence de différence significative entre moyennes
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Tableau 1. Usages déclarés des espèces sur le 
minitransect de village « Lofing A »

Le  tableau 1 montre  les 6 usages principaux et 
le  taux  de  déclaration  de  chaque  usage.  La 
plupart  des  espèces  sont  à  double  usage.  Le 
rôle  alimentaire  est  le  plus  fréquent  dans  les 
arbres des champs de village (59% des espèces 
du  transect).  4  usages  (approvisionnement  en 
alimentation  humaine,  pharmacopée,  énergie, 
bois d’œuvre) concernent la moitié des espèces. 
mais  certains  usages  sont  associés  à  un  petit 
nombre  d’espèces.  Par  exemple,  l'usage  de 
Cordia  est  aujourd’hui  limité  à  la  nourriture  des 
porcs; on l’utilisait autrefois aussi pour ses fibres 
et sa colle). L’usage déclaré du parc de brousse 
est  fort différent de celui du village, bien que sa 
composition  soit  voisine  (31  espèces)  (Fig.  3). 
Les  espèces  nourricières  sont  bien  moins 
nombreuses,  ou  n’ont  pas  été  citées  (cas  de 
Balanites,  Vitex).  Celles  à  double  usage  y  sont 
rares.  Le  bois  de  chauffe  et  largement 
majoritaire,  ainsi  que  le  ramassage  du  karité  et 
néré.   Le bois d’œuvre est  rarement déclaré, et 
certaines espèces ne semblent pas utilisées tout 
en  faisant  partie  de  la  composition  du  parc,  ce 
qui renvoie à des rôles immatériels notamment. 

Facettes:        v: village (rouge);       b: brousse; (bleu)      vb : village de brousse (vert)

Taux de karité dans 
les arbres >1m haut

Taux de F. albida dans 
les arbres >1m haut

Taux d'autres espèces Taux d'arbres sur 
bordure

Spécialisé en karité 
> 50% des arbres

Présence de F. 
albida

Variables dépendantes

Fig. 3.  Spécialisation du parc selon les facettes. La même lettre indique l’absence de différence

 significative entre moyennes

D 2.1.2.1.3  Production de fruits de V. paradoxa (karité) et leurs bioagresseurs (B. Bastide, G.

          Serpantié, I. Zida, 2 Msc students)

Méthodologie : La production de fruits de karité 
a été quantifiée sur 20 arbres/site sur  le  transect 
KoumbiaDano  en  2019  (Fig.  4.).
La  relation  entre  ces  données  et  la  taille  des 
arbres  ainsi  que  la  gestion  technique  du  parc 
(Fig.5  a  &  b)  a  été  examiné. 
Les  analyses  complémentaires  sont  en  cours.

Résultats prélimniaires : Vers Koumbia, une 
moyenne  de  1589  fruits/arbre  a  été  trouvée. 
Cela  représente  plus  du  double  du  rendement 
du  karité  observé  vers  Dano  (tableau  2).

A  Production de fruits
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Tableau 2. Évaluation de la production de karité par village d'ouest vers Koumbia 
(Djué, Béna, Gombélédougou) en est vers Dano (Guéguéré, Lofing) en 2019

Sites
Période de production Nombre total de fruits/site

Gombélédougou miMai à mi Août 31639

Djuié miMai à mi Août 31924

Béna miMai à mi Août 11359

Guéguéré Juin à miseptembre 14574

Loffing Juin à miseptembre 16984
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Fig. 5. Indicateurs d'exploitation humaine sur les arbres, en fonction des villages (a); en
fonction des facettes (b); La même lettre indique l’absence de différence significative entre

moyennes

a b

Fig. 4. Distribution des villages par classes de diamètre du tronc des
karités dont les produits fruitiers ont été quantifiés



B  Les bioagresseurs des fruits du karité

Methodologie : Un inventaire des infestations 
de fruits de karité par les mouches à fruits a été 
réalisé sur le transect KoumbiaDano. 

Résultats : 
 Les espèces indigènes sont les plus actives au 
début de la saison des pluies.
 Les espèces exotiques sont les plus actives à 
la fin de la période des pluies (Tableau 3).

Tableau 3. Infestations des arbres de karité par les mouches sur le transect
       koumbiaDano

D 2.1.2.2  Senegal

Methodology :  In the Sob site (Faidherbia flux), 
three methods  for  estimating  the  increase  in  the 
radius  of  F.  albida  rings  were  compared:  (i)  the 
monitoring  of  circumference  at  breast  height 
every 10 days and for 2 years on 1215 trees; (ii) 
the circumference growth of 200 Faidherbia trees 
between  2015  (first  survey)  and  2019  (second 
survey);  (iii)  the  ring  growth  and 
microdensitometry observed on discs sampled at 
breast  height  on  large  trees  (naturally  and 
recently  fallen  dead  trees).

Results : We found that ring growth in F. albida 
was around 1cm per year on the diameter at 130 
cm    depending  on  its  age  after  the  stem  has 
reached  130  cm    with  good  consistency 
between  the  3  methods  (Table  4).  We  could 
correlate  ring  width  and  number  of  rings, 
indicating  a  linear  decline  through  ageing. 
Assuming  one  ring  per  year  in  F.  albida,  we 
propose  a  simple  estimate  of  the  tree  age, 
according  to  its  DBH.  This  activity  will  be  also 
used  to  estimate  the  carbon  sequestration  in  F. 
albida  trees  (D  2.2.2). 

Only  one  provisioning  service  provided  by  the  parkland  woody  component   
was quantified in Senegal, and only at the FaidherbiaFlux Sob site. It was F. 
albida  aboveground  biomass  and  increment    (MSc  S.  Diatta).

O. Roupsard, 1 Msc student
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Table  4.  Estimation  of  the  average  radius  increase  of  F.  albida  according  to  three  methods. 
     The  red values  in  the  table correspond  to a comparable age  (about 3035 years) after
    the trees have reached 130 cm height.
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