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R�esum�e

Au S�en�egal, les formations foresti�eres sont sujettes �a une d�egradation relativement
importante, marqu�ee par une diminution des superficies bois�ees, une r�eduction de la
densit�e des esp�eces et un changement de leur structure. Les possibilit�es de r�eg�en�eration
naturelle de plusieurs esp�eces sont compromises. Cet �etat de d�egradation n’a pas
�epargn�e les aires prot�eg�ees commecelle de la forêt class�ee de Fathala o�u la plupart des
esp�eces ligneuses sont confront�ees �a un probl�eme de r�eg�en�eration naturelle. Les
facteurs mis en cause sont �a la fois naturels et anthropiques. L’inventaire de la
r�eg�en�eration naturelle et la mise en place d’un dispositif de suivi en rapport avec le
d�eficit hydrique, le feu et le b�etail, sur trois ann�ees ont permis respectivement d’�evaluer
l’abondance de la r�eg�en�eration naturelle deCordyla pinnata (Lepr. Ex. A. Rich.)Milne-
Redh. et d’�etudier l’impact de ces facteurs sur la survie de cette r�eg�en�eration. Les
r�esultatsmontrent une forte densit�e de r�eg�en�eration issue de semis naturels domin�ee par
des germinations de l’ann�ee en cours. Cependant, la survie de ces nombreuses
germinations est compromise par cesdiff�erents facteurs. Le feupr�ecoce, le feu tardif et le
b�etail accentuent fortement la mortalit�e de la r�eg�en�eration naturelle de l’esp�ece. Les
r�esultats r�ev�elent qu’en plus de la r�eg�en�eration naturelle par voie de semis, Cordyla
pinnata pr�esente la capacit�e de rejeter ; ce qui contribue �a favoriser la survie de
l’esp�ece.

Mots cl�es : besoins en eau, esp�ece foresti�ere, feu, pâturage, r�eg�en�eration, S�en�egal.

Abstract
Natural regenerationofCordylapinnata (Lepr.Ex.A.Rich.)Milne-Redh.in savannasubjected to
fire and browsing

Forests in Senegal are characterized by a relatively intense degradation, resulting in a
marked decrease in forest area, reduction of species densities and changes in structural
characteristics. In addition, the natural regeneration of several species poses
problems. This degradation also takes place in protected areas like the Fathala
Forest, where most woody species face a problem of natural regeneration. The factors
involved are both natural and anthropogenic. An inventory of natural regeneration,
established with monitoring of drought, fire and cattle browsing over three years, has
provided information on the abundance of natural regeneration of Cordyla pinnata
(Lepr. Ex. A. Rich.) Milne-Redh. and the impact of these factors on the survival of its
regeneration. The results show a high density of natural regeneration dominated by
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Au S�en�egal, la pression sur les
ressources foresti�eres a fortement
augment�e ces derni�eres ann�ees.

Les formations v�eg�etales sont n�egative-
ment affect�ees par des s�echeresses
r�ecurrentes, des feux de brousse intensifs
et font tr�es souvent l’objet d’une exploita-
tion anarchique. L’�etat actuel des forêts
reste caract�eris�e par une diminution des
superficies bois�ees, une r�eduction de la
densit�e des esp�eces et un changement de
la structure des formations v�eg�etales
(MEPN, 2005). Les possibilit�es de
r�eg�en�eration naturelle de plusieurs
esp�eces sont ainsi compromises. Cet �etat
de d�egradation n’apas �epargn�e les aires
prot�eg�ees comme celle de Fathala,
malgr�e son statut de forêt class�ee. Dans
cette forêt de Fathala, la plupart des
esp�eces ligneuses sont confront�ees �a
un probl�eme de r�eg�en�eration naturelle
(UICN, 1999 ; Lykke and Sambou,
1998). Les facteurs g�en�eralement mis
en cause sont d’ordre naturel et anthro-
pique et concernent principalement le
manque d’eau, le pâturage et les feux.
Ces feux sont g�en�eralement utilis�es par le
service forestier comme outil d’am�enage-
ment et par les populations locales �a
diverses fins. Aussi, dans les �ecosyst�emes
soudaniens et sah�eliens, le pâturage
(Tsegaye et al., 2009) et la densit�e de
la strate herbac�ee (Ou�edraogo et al.,
2009) constituent des facteurs pouvant
limiter l’�etablissement des jeunes plants.
Dans la r�egion d’�etude, du fait de
l’expansion des terres agricoles et du
manque de r�eserves fourrag�eres dans les
zonesde terroir (UICN,1999), la forêt de
Fathala constitue la principale aire de
pâture, surtout pendant la saison des
pluies. Ces diff�erents facteurs agissent
positivement ou n�egativement sur les
possibilit�es de r�eg�en�eration naturelle
des esp�eces ligneuses. Au S�en�egal,
Cordyla pinnata (A. Rich.) Milne-Redh.
fait partie des esp�eces les plus importan-
tes et qui sont confront�ees �a un probl�eme
de r�eg�en�eration naturelle (UICN, 1999).
Toutes les parties de l’arbre sont
exploit�ees malgr�e son statut prot�eg�e.
L’arbre procure un bon bois d’artisanat
et de service, utilis�e aussi, depuis quel-
ques ann�ees, pour la fabrication de tam-
tam (djemb�e) qui fait l’objet d’une
exportation. De même, sa grande valeur
�energ�etique fait que ce bois est tr�es utilis�e

par les charbonniers. Son fruit est une
baie contenant une pulpe tr�es appr�eci�ee
par les populations locales. Avant
maturit�e, la pulpe entre dans la pr�epara-
tion de sauce, et �a maturit�e, elle est
consomm�eedirectement. Le fruit constitue
un appoint alimentaire surtout en d�ebut
de saison des pluies (Giffard, 1974). Les
paysans consid�erent l’esp�ece comme un
« arbre grenier », du fait de la dis-
ponibilit�e de ses fruits en p�eriode de
soudure (B�erhaut, 1975). Les feuilles
servent dans le traitement des maux de
ventre alors que les racines et les �ecorces
sont utilis�ees contre d’autres maladies
(Giffard, 1974). La s�eve pr�esente des
propri�et�es laxatives. Malgr�e cette impor-
tance socio-�economique, la r�eg�en�eration
naturelle de l’esp�ece est particuli�erement
affect�ee, au point que les jeunes sujets
sont absents dans certaineszones (UICN,
1999 ; Lykke and Sambou, 1998).
L’objectif de ce travail est d’�evaluer
l’abondance de la r�eg�en�eration naturelle
de l’esp�ece et d’�etudier l’impact des
facteurs mis en cause dans la survie de sa
r�eg�en�eration naturelle.

Mat�eriel et m�ethode

Zone d’�etude
Cette �etude a �et�e men�ee dans la forêt de
Fathala qui couvre une superficie de 76
km2. Cette forêt est situ�ee �a 13˚ 36’-13˚
42’ N et 16˚ 26’-16˚ 30’ O et appar-
tient au Parc national du Delta du Saloum
(figure 1). Elle est caract�eris�ee par un
climat de type soudanien avec deux
grandes saisons : une saison s�eche qui
dure 7 mois (novembre �a mai) et une
saisonhumide d’environ5mois (de juin �a
octobre) avec une pluviom�etrie moyenne
de 700-800 mm (ANAMS, 2009).
Les prospections botaniques effectu�ees
dans la zone (UICN, 1999 ; Lykke
and Sambou, 1998 ; Sanokho, 1977)
r�ev�elent que la forêt de Fathala pr�esente
trois types de v�eg�etation (savanes, forêts
claires et formations de vall�ees). La
savane est le type de v�eg�etation le plus
repr�esent�e avec des esp�eces dominantes
telles que Bombax costatum, Combretum
spp, Cordyla pinnata, Daniellia oliveri,
Khaya senegalensis, Lannea acida,
Parkia biglobosa, Prosopis africana,

Pterocarpus erinaceus. Cordyla pinnata
est particuli�erement bien repr�esent�ee
dans la partie nord de la forêt o�u
l’inventaire de sa r�eg�en�eration naturelle
a �et�e men�e. Les formations de vall�ees
constituent des reliques de forêts-galeries
tr�es d�egrad�ees, suite aux s�echeresses des
derni�eres d�ecennies. La strate herbac�ee
tr�es dense en fin de saison des pluies, est
essentiellement domin�ee par Andropo-
gon gayanus qui peut atteindre 3 m�etres
de haut.

Inventaire de la r�eg�en�eration naturelle

Dans cette �etude, nous consid�erons
comme appartenant �a la r�eg�en�eration
naturelle tous les individus dont le
diam�etre �a la base est inf�erieur �a 5 cm
et dont la hauteur ne d�epasse pas
1,30 m. L’inventaire de la r�eg�en�eration
naturelle de Cordyla pinnata a �et�e fait �a
la fin de la saison des pluies (mois
d’octobre) dans la partie septentrionale
de la forêt o�u les pieds m�eres de l’esp�ece
dont la taille moyenne est de 12 m sont
abondamment pr�esents. Au total, 52
pieds m�eres de Cordyla pinnata ont �et�e
choisis de proche en proche, en dehors
du premier pied qui a �et�e s�electionn�e au
hasard. Le comptage de la r�eg�en�eration
naturelle a �et�e effectu�e dans 104 parcel-
les de 5 m � 5 m install�ees sous les
houppiers de ces pieds m�eres comme
l’indique la figure2. Unmarquage est fait
sur les pieds d�ej�a choisis afin d’�eviter la
r�ep�etition. Durant le comptage, deux
cat�egories d’individus appartenant �a la
r�eg�en�eration naturelle ont �et�e distin-
gu�ees : la cat�egorie 1 qui regroupe les
individus de l’ann�ee issus de germination
et la cat�egorie 2 qui regroupe tous les
autres individus de la r�eg�en�eration
naturelle. Enfin, la reconnaissance des
jeunes plants a �et�e faite sur la base des
images de jeunes plants obtenus apr�es
semis au laboratoire, et l’identification
sur le terrain de la cat�egorie 1 est souvent
facilit�ee par la pr�esence de cotyl�edons.

�Etude exp�erimentale de l’impact
du d�eficit hydrique, des feux
et du pâturage

L’�etude de l’impact du d�eficit hydrique,
du feu et du pâturage sur la survie de la

seed germination from the current year. However, the survival of this germination is
often limited by those factors. Early fire, late fire, and livestock strongly increase the
mortality rate of natural regeneration. Finally, in addition to regeneration through
seedlings, Cordyla pinnata has potential resprouting, which helps to increase the
number of individuals which survive after fires.

Key words: fire, forest species, grazing, regeneration, Senegal, water requirements.
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r�eg�en�eration naturelle de Cordyla
pinnata a �et�e men�ee grâce �a un
dispositif de six types de parcelles de
5 m � 5 m r�ep�et�e une fois et ayant subi
les traitements indiqu�es au tableau 1.
Tout autour des parcelles, des pare-feux
de dix m�etres de large ont �et�e ouverts et
annuellement entretenus pour assurer le
contrôle des feux. La protection contre le

b�etail a �et�e r�ealis�ee �a l’aide d’un
grillage d’une hauteur de 1,50 m qui
entoure toute la parcelle. L’impact du
d�eficit hydrique pendant la saison s�eche
a �et�e suivi dans des parcelles int�egrale-
ment prot�eg�ees contre les feux et le
b�etail. Pour l’�etude de l’impact des feux,
des parcelles ont �et�e soumises au feu
pr�ecoce et au feu tardif respectivement

aumoisdenovembreet d’avril dechaque
ann�ee. Dans les diff�erentes parcelles,
un suivi des effectifs de la r�eg�en�era-
tion naturelle de l’esp�ece a �et�e effectu�e
r�eguli�erement aux mois d’octobre,
novembre, d�ecembre, avril et juin pen-
dant 3 ans.

R�esultats

Abondance de la r�eg�en�eration
naturelle

Le traitement des donn�ees d’inventaire
a permis de connaitre la densit�e de
r�eg�en�eration naturelle de Cordyla pin-
nata estim�ee �a 1 004 individus par
hectare. La distribution de cette r�eg�en�e-
ration dans les deux cat�egories d’indi-
vidus r�ev�ele une pr�edominance des
germinations de l’ann�ee en cours
(cat�egorie 1) qui repr�esente 94 %
contre 6 % pour la cat�egorie 2. L’abon-
dance des individus de la cat�egorie 1
traduit un fort taux de germination de
l’esp�ece pendant la saison des pluies.
En revanche, la faible pr�esence des
individus de la cat�egorie 2 fait penser �a
l’existence de facteurs limitant la survie
de ces nombreuses germinations.

Houppier

Tronc

Projection du houppier au sol

Parcelles de 5 m × 5 m

Plus grand axe de la projection
du houppier au sol

Figure 2. Disposition des parcelles sous les houppiers.
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Impact du d�eficit hydrique,
des feux et du b�etail
sur la r�eg�en�eration naturelle

La collecte des donn�ees sur trois ans
dans les parcelles soumises ou non au
feu et au pâturage a permis d’analyser
l’impact du d�eficit hydrique, du feu
pr�ecoce, du feu tardif et du b�etail sur
la survie de la r�eg�en�eration naturelle.
Pour cela, les taux de survie moyens
annuels de la r�eg�en�eration naturelle ont
�et�e calcul�es pour chaque type de
traitement. Les r�esultats montrent que
ces facteurs agissent n�egativement et le
traitement statistique effectu�e �a l’aide du
mod�ele lin�eaire r�ev�ele aussi que l’action
de ces facteurs n’est pas la même en
fonction des cat�egories d’individus.

� Impact du d�eficit hydrique

L’impact du d�eficit hydrique pendant la
saison s�eche a �et�e appr�eci�e grâce au
suivi des parcelles int�egralement pro-
t�eg�ees contre les feux et le b�etail. La
mortalit�e de la r�eg�en�eration naturelle
augmente tout au long de la saison s�eche
(figure 3 A1). La perte la plus importante
a �et�e not�ee �a partir du mois d’avril avec
un taux de l’ordre de 80 %. Durant cette
p�eriode, les conditions climatiques, mar-
qu�ees par des temp�eratures �elev�ees et
une forte �evaporation, favorisent l’ass�e-
chement du sol et entraı̂nent une baisse
de ladisponibilit�e eneaupour lesplantes.
L’analyse de l’�evolution de la r�eg�en�e-
ration naturelle, en fonction des individus
(figure 3 A2), montre que la cat�egorie
1 est la plus affect�ee. Cette premi�ere
cat�egorie qui repr�esentait 85 % au d�ebut
(octobre) ne faisait plus que 30 % de la
r�eg�en�eration naturelle au mois de juin.

� Impact du feu pr�ecoce

Lamise �a feupr�ecoce (moisdenovembre)
entraı̂ne une disparition d’environ 75 %
de la r�eg�en�eration naturelle (figure 3B1).

Cette action n�egative est plus marqu�ee
sur la cat�egorie 1 qui avait perdu presque
70 % de ses effectifs �a la date de mise �a
feu contre 30 % pour la cat�egorie 2
(figure 3 B2). Au bout du suivi, les 20 %
qui restaient de la r�eg�en�eration naturelle
sont essentiellement constitu�es d’individus
de la cat�egorie 2. Cela est dû au rejet
des souches obtenues apr�es le traite-
ment au feu.

� Impact du feu tardif

L’application du feu tardif provoque
une baisse importante des effectifs de
la r�eg�en�eration naturelle (figure 3 C1).
Au mois d’avril (date de mise �a feu),
80 % des individus avaient disparu.
Parmi les survivants apr�es le traitement
au feu, il y avait plus d’individus de la
cat�egorie 1 que ceux de la cat�egorie 2
(figure 3 C2). Cette situation exception-
nelle s’explique par le fait que dans cette
parcelle, le nombre d’individus apparte-
nant �a la cat�egorie 1 �etait beaucoup
plus important que ceux de la deuxi�eme
cat�egorie ; ce qui augmente leur pro-
babilit�e de survie par rapport aux
individus de la cat�egorie 2 dont l’effectif
�etait tr�es faible. �A la fin, il subsistait un
peu moins de 20 % de la r�eg�en�eration
li�ee au rejet de souches.

� Impact du pâturage

Le pâturage provoque une perte pro-
gressive de r�eg�en�eration naturelle dont
le taux de disparition peut atteindre
environ 90 % (figure 3 D1). Les nou-
velles pousses (cat�egorie 1) sont les
plus sensibles �a l’action du b�etail avec
une baisse de l’ordre de 60 % contre
40 % pour la cat�egorie 2 (figure 3 D2).
�A terme, il y avait environ 10 % de
la r�eg�en�eration qui ont surv�ecu.
Cette forte disparition s’explique par
l’action continue du b�etail qui broute ou
pi�etine une bonne partie des jeunes
plants.

� Impact du feu pr�ecoce
combin�e au pâturage

L’action combin�ee du feu pr�ecoce et du
pâturage sur la r�eg�en�eration naturelle se
traduit par une disparition de presque
90 % des individus d�es la mise �a feu
au mois de novembre (figure 3 E1). Cet
effet n�egatif est plus marqu�e chez la
cat�egorie 1 qui repr�esentait 60 % des
individus perdus (figure 3 E2). Le taux de
disparition de 90 % (apr�es la mise �a feu)
se maintient jusqu’au mois de juin. Les
survivants (10 %) �etaient constitu�es seule-
ment d’individus de la cat�egorie 2.
Avec ce traitement, il a �et�e difficile
d’appr�ecier l’impact du pâturage du fait
de la disparition pr�ecoce d’une bonne
partie de la r�eg�en�eration naturelle apr�es
l’application du feu.

� Impact du feu tardif
combin�e au pâturage

L’impact du b�etail associ�e au traitement
par le feu tardif provoque une baisse
r�eguli�ere et continue des effectifs de la
r�eg�en�eration naturelle de novembre �a
juin (figure 3 F1). Au mois de d�ecembre,
presque la moiti�e des individus avait
disparu (55 %). Ce taux atteint 90 % en
avril (date de mise �a feu). Durant les
premiers mois du suivi, les individus de la
premi�ere cat�egorie �etaient plus touch�es
mais �a la fin (juin), toutes les deux
cat�egories d’individus avaient disparu
(figure 3 F2).

Discussion

Dans la forêt de Fathala,Cordyla pinnata
pr�esente une densit�e de r�eg�en�eration
naturelle relativement �elev�ee li�ee �a une
bonne capacit�e de germination de ses
graines pendant la saison des pluies.
Cependant, la survie de ces jeunes
pousses est n�egativement affect�ee par
le d�eficit hydrique, les feux et le b�etail.
Pendant la saison s�eche, en l’absence de
feu et du b�etail, la r�eg�en�eration naturelle
de l’esp�ece disparaı̂t progressivement et
le taux de survie est d’environ 20 %. La
même observation avait �et�e faite chez
Boswellia papyrifera dont le nombre de
survivants repr�esentait 19 % des semis, �a
la fin de la saison s�eche (Negussie et al.,
2008). Une valeur proche de ce taux a
�et�e obtenue chez les jeunes plants
d’Afzelia quanzensis en Afrique du Sud
(Gerhardt and Todd, 2009). La baisse
continue de l’humidit�e du sol durant cette
p�eriodeaffecte sensiblement la survie des
jeunes plants de la plupart des esp�eces
ligneuses (Francisco et al., 2009) notam-
ment Acacia nilotica, Acacia seyal

Tableau 1. Traitements effectu�es dans les diff�erentes parcelles

Parcelles trait�ees Facteurs agissants (+) absents (-)

Feu pr�ecoce Feu tardif Pâturage

A : parcelle protégée contre le feu et le pâturage - - -

B : parcelle brûlée par le feu précoce et protégée contre le bétail + - -

C : parcelle brûlée par le feu tardif et protégée contre le bétail - + -

D : parcelle protégée contre le feu et ouverte au bétail - - +

E : parcelle brûlée par le feu précoce et ouverte au bétail + - +

F : parcelle brûlée par le feu tardif et ouverte au bétail - + +
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Figure 3. �Evolution du taux de survie de la r�eg�en�eration naturelle totale (figures de gauche) et de celle des cat�egories d’individus (figures de
droite) dans les diff�erentes parcelles.
A) parcelle prot�eg�ee contre le feu et le pâturage ; B) parcelle brûl�ee par le feu pr�ecoce et prot�eg�ee contre le b�etail ; C) parcelle brûl�ee par le feu tardif et prot�eg�ee
contre le b�etail ; D) parcelle prot�eg�ee contre le feu et ouverte au b�etail ; E) parcelle brûl�ee par le feu pr�ecoce et ouverte au b�etail ; F) parcelle brûl�ee par le feu tardif
et ouverte au b�etail.
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(Tybirk, 1991) et Afzelia africana
(Bationo and Ouedraogo, 2001) dont
les nouvelles pousses n‘avaient surv�ecu
que quelques semaines apr�es la derni�ere
pluie.Ce comportement n’est pas typique
des esp�eces de savanes d’Afrique.
Ailleurs, en Am�erique, Brosimum alicas-
trum, Shorea curtisii et Shorea multiflora
se comportent pratiquement de la même
mani�ere (Peters, 1997). Cependant, la
sensibilit�e de la r�eg�en�eration naturelle �a
la s�echeresse d�epend des cat�egories
d’individus ; les nouveaux individus issus
de germination de l’ann�ee sont les plus
affect�es. �A ce stade, la plante est fragile
et sensible aux diff�erents facteurs abioti-
ques ou biotiques (Tybirk, 1991). De
plus, pendant la saison s�eche, l’impact de
l’absence des pluies est accentu�e par des
taux d’�evaporation tr�es �elev�es et une
humidit�e relative assez faible qui limitent
la disponibilit�e en eau pour la plante et
favorisent sa dessiccation (McDowell
et al., 2008). Dans les �ecosyst�emes
soudaniens et sah�eliens, les plantes
adultes s’adaptent �a ce stress hydrique
par une r�eduction de leur syst�eme foliaire
ou par la perte totale de leurs feuilles, les
jeunes pousses, par contre, supportent
difficilement ce stress. �A ces contraintes
climatiques peuvent s’ajouter les ph�eno-
m�enes de comp�etition, surtout entre les
jeunes ligneux et la strate herbac�ee
(Renes, 1991). La forte densit�e de la
strate herbac�ee gêne la croissance et
le d�eveloppement des jeunes pousses
pouvant ainsi limiter leur installation
(Hagenah et al., 2009). Chez Cordyla
pinnata, malgr�e l’action de ces facteurs
naturels, il existe des possibilit�es de survie
de sa r�eg�en�eration naturelle en l’absence
de feu et du b�etail. Ces deux facteurs
agissent n�egativement et affectent parti-
culi�erement les nouvelles pousses. Le
b�etail agit par broutage et pi�etinement
des jeunes plants. Le feu (pr�ecoce ou
tardif), dont l’intensit�e est influenc�ee par
la densit�e et l’�etat de dessiccation de la
strate herbac�ee pendant la saison s�eche,
entraı̂ne une disparition importante et
continue de la r�eg�en�eration naturelle de
Cordyla pinnata. Cette action n�egative
peut être imm�ediate ou d�ecal�ee suivant
l’âge de la plante. Le feu �elimine la partie
a�erienne de ces jeunes plants et les
souches obtenues ont g�en�eralement la
capacit�e de rejeter, ce qui favorise leur
survie. Cette capacit�e de rejet de souches
est connue chez de nombreuses esp�eces
de savanes (Bationo and Ouedraogo,
2001 ; Goto et al., 1996 ; Castillo and
Hall, 1999 ; William, 2001). C’est la
partiea�eriennequiest endommag�eealors
que, la partie souterraine reste intacte
(Bouxin, 1975) et permet la repousse. Ce
mode ou strat�egie de r�eg�en�eration natu-

relle ou de survie (Bognounou et al.,
2010 ; Bellefontaine, 2005), influenc�e
par les facteurs biotiques ou abiotiques
(Ky-Dembele et al., 2007), favorise la
p�erennit�e des esp�eces (Bellefontaine,
2005) surtout dans les �ecosyst�emes de
savane annuellement parcourus par des
feux. Cependant, l’action r�ep�et�ee du feu,
qu’il soit pr�ecoce ou tardif, finit par tuer
la plante et n’�epargne aucune cat�egorie
d’individus.

Conclusion

Dans la forêt de Fathala,Cordyla pinnata
pr�esente un fort potentiel de r�eg�en�eration
naturelle li�e �a une bonne capacit�e de
germination de ses graines pendant la
saison des pluies. Cependant, ces nom-
breuses germinations sont confront�ees �a
un probl�eme de survie du fait de l’action
n�egative des feux et du b�etail. Pendant
la saison s�eche, malgr�e, l’effet de la
contrainte hydrique, il existe une bonne
probabilit�e de survie de la r�eg�en�eration.
En termes d’am�enagement, la protection
des semis naturels contre les feux
(pr�ecoce et tardif) et le b�etail au moins
pendant deux ans permettrait d’assurer
une meilleure survie de la r�eg�en�eration
naturelle de Cordyla pinnata favoris�ee
par sa capacit�e de rejeter. &
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