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Résumé:
La forêt classée de la Lama, comme beaucoup d'autres écosystèmes naturels
protégés, abrite une faune mammalienne relativement diversifiée et d'impor-
tance particulière. Mais les mesures de conservation qui ont cours dans cet éco-
système depuis son classement exposent cette fàune à de lourdes menaces de
disparition. Parmi les facteurs environnementaux qui ont un impact négatif sur
la pérennisation de cette faune relictuelle, on peut citer : la réduction de la
superficie de la forêt dense originelle qui est passée de 16260 ha en 1946 à
4777 ha en 1989; la fragmentation de la niche écologique de certaines
espèces comme le singe à ventre rouge (Cercopithec'us erylltrctgaster erythro-
ll,aster),la pénurie alimentaire en saison sèche et le braconnage qui réduit direc-
tement les effectifs des animaux.

Summary:
The Lama protected forest, like many other protected natural ecosystems, shel-
ters diversified and particular mammals. However conservation initiatives dedi-
cated to this particular ecosystem since its legal protection seem inefficient to
reverse current degradation trends, thus expose wildlife to heavy threats of
disappearance. The fàctors that have a negative impact on wildlifè conservation
are : (a) the reduction of the surface of the original dense forest from I 6,260 ha
in 1946 to 4,777 ha in 1989 ; (b) the fragmentation of the ecological niche of
certain species like Red-bellied guenon (Cercopithecus erythrogaster erytltro-
gaster); (c) food shortage in dry season ; and (d) poaching that reduces animal
abundance.
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(2) Laboratoire d'Ecologie Appliquée, Faculté des Sciences Agronomiques, Université d'Abomey
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1. lntroduction

La diversité biologique de I'ensemble des écosystèmes de la planète a
été jusqu'à la dernière glaciation du quaternaire régie par des phénomènes cli-
matiques et géologiques (Rerraeor, 1999). De nos.jours, ces causes de la modi-
fication de la composition biologique des écosystèmes ne sont que secondaires.
L'action de l'homme a pris le pas sur tous les autres acteurs de la perte de la
biodiversité (SreNlEv, 1987 ; Relaeoe, 1995 ; PoNraNrcR et al., 1996). Parmi
les ressources biologiques les plus exploitées, l'on cite très souvent la faune
sauvage. La surexploitation de cette ressource suite à I'augmentation de la
population humaine a conduit au déclin de la diversité biologique animale et à
la dégradation massive des habitats de la fàune sauvage, en particulier les forêts
tropicales (CHnnooNuer et a1.,1996). Selon les estimations de l'UICN/WCMC
(1996), actuellement 62 espèces de mammifères ont disparu et 505 autres
espèces sont en danger de disparition. C'est le cas du lycaon, espèce citée
comme en danger suivant la liste rouge de I'UICN (UICN/VVCMC, 1996).
Cercopithec'us erylhrogaster erythrogaster Gray est un primate endémique du
Bénin dont le territoire est aujourd'hui morcelé et réduit au "Noyau Central"
de la fbrêt classée de la Lama et à quelques îlots fbrestiers de quelques ares de
la vallée de I'Ouémé (SrNSrN et al.,2OO2).

Actuellement, les derniers écosystèmes au niveau de la planète servant
de refuge aux espèces ayant échappé à la disparition sont les fbrêts denses
humides (Wurre et EDwARDS, 2OO1). Au Bénin, malheureusement, les forêts
denses humides ont disparu avec le phénomène du "Dahomey-Gap" il y a envi-
ron 2.50O ans (Ao:eNoHouN er al., 1989). Cependant, le Noyau Central de la
forêt classée de la Lama reste l'un des derniers écosystèmes de forêt dense
semi-décidue du Bénin. Elle constitue à cet efïèt le demier refuge d'une catégo-
rie d'espèces fauniques et floristiques menacées dont la pérennisation mérite
d'être préoccupante. Une meilleure connaissance des conditions actuelles
d'existence de ces espèces est nécessaire en vue de favoriser les prises de déci-
sion pour la sauvegarde de cette forêt relique et de sa biodiversité.
Actuellement, un certain nonrbre de travaux scientifiques sont réalisés dans cet
écosystème pour servir de source d'information (StNslN, 1995 ; CoueÉour,
1995; Evnrcs et al., 1999;AssocBADJo,2O0O; Dmcut,2000; KessR,2OOl .,

Nosrr\4É, 2OO2 ; Wonou, 2OO2 ; SrNsrN et al.,2OO2; AceeNr, ZOO2 ; Spprcu,
2OOZ). Le présent article tàit une analyse de l'impact que constitue aussi bien
les fàcteurs naturels qu'anthropiques sur la vie de la faune relictuelle de cette
forêt.
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2. Méthodologie
Milieu d'étude

La fbrêt classée de la Lama située au sud du Bénin s'étend entre 6"55' et
7"00' de latitude nord et entre 2"O4' et2"12' longitude est (figure 1). Cette
forêt classée couvre une superficie de 16.250 ha. Mais la forêt dense semi-déci-
due, communément appelée Noyau Central, ne couvre que 4777 ha. Elle est
entourée d'une vingtaine de villages avec une population estimée à 41.50O
habitants (ONAB, 1998). Les populations vivant à l'intérieur et autour de cette
forêt sont d'ethnies Holli, Fon et Aïzo.

La forêt classée de la Lama se trouve dans une dépression sur vertisols et
à une altitude moyenne de 60 m.

Â

I

Figure 1 : Situation de masse de la zone d'étude
Fig. I : Location of the study area

Le réseau hydrographique est exclusivement composé de mares et de
marigots saisonniers.

Le climat est de type guinéen de transition avec une pluviométrie
annuelle de lll2 mm en moyenne. La température moyenne annuelle varie
entre 25"C et 29"C. L'humidité relative reste fort élevée même en saison sèche.
La relique forestière que constitue le Noyau Central renferme près de 173
espèces végétales réparties en 67 familles (Euntcs et al ., 1999). Ces espèces
appartiennent en grande partie à la flore soudano-guinéenne et guinéo-congo-
laise, ce qui classe le Noyau Central dans le groupe des forêts denses humides
semi-décidues des zones moins pluvieuses (A»:aNououN et al., 1989). La
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végétation du Noyau Central présente une mosa'reue de faciès de végétation
dominés par des espèces telles que Diospyros mespiliforntis, Dialiunt guineen-
sis, Ceiba pentandra, etc.. Ces faciès de forêt dense sont séparés çà et là par des
jachères à divers stades d'évolution, témoignant d'une occupation récente de la
forêt par des agriculteurs. A certains endroits, la régénération assistée que l'on
observe rend compte de l'aménagement en cours dans cette forêt.

Malgré les activités de braconnage, le Noyau Central abrite une faune
relativement variée. On y trouve des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des
amphibiens, des poissons, des mollusques et des insectes. Pour assurer une
meilleure protection de ces ressources, 6 layons de surveillance, orientés est-
ouest et traversant toute la forêt, ont été aménagés. Une équipe de 6 gardiens
recrutés par l'office National du Bois (ONAB) assure la surveillance de cette
forêt.

Collecte et analyse des données
Les données collectées sont surtout basées sur une revue de littérature

des études scientifiques déjà menées dans cette forêt. Les plus importantes sont
celle de Evntcu et al. (1999) qui présentent une évaluation écologique de la
fbrêt de la Lama, celle de srNsrN et al. (2oo2) qui restituent la place de la forêt
de la Lama dans la répartition du singe à ventre rouge (sous-espèce endémique
du Bénin) et celle de Kassa (2001) qui présente les résultars de dénombrement
des mammilères de cette forêt avec une analyse des facteurs qui affèctent la
dynamique de ces populations.

Afin de mieux percevoir la dynamique de la densité du couvert ligneux
dans cette forêt, une analyse diachronique de l'évolution des surfàces couvertes
entre la période de 1946 à 1989 a été faite. Les carres de végétation réalisées
par EvntcH et al. (1999) et Spprcs (2OO2) ont servi de base pour cette analyse.

Les aspects socio-économiques étudiés par Drncut (2000) ont été com-
plétés par une enquête de terrain sur les mesures de protection actuelle afin
d'évaluer le niveau de braconnage de la faune dans cet écosystème (Kesse,
2001).

3. Résultats et discussion
Facteurs influençant la richesse spécifique de !a faune

Les diverses études de dénombrement de la faune (CounÉou, 199-5;
Eunrcu et al., 1999; Kassa,200l) ont révéléla présence de l5 espèces mam-
maliennes de poids supérieur à I kg dans cette relique fbrestière. ce sont : le
mona (Cercopitltec'us mona), le singe à ventre rouge (Cercopithecu,s erythro-
gaster erythrogaster.), le vervet (Cercopithet.us aethiops tantalus),le colobe
noir et blanc (Colobus vellarosus), le colobe olive (Proc.olobus yerus) le cépha-
lophe de maxwell (Cephalophus mamvelli), le céphalophe noir (Cephatophus
niger), le céphalophe à dos jaune (Cephalopltus syh,icultor),le potamochère
(Potamochoerus porc'us), le guib harlaché (Tragelaphus sc'riptus),le sitatunga
(Tragelaphus spekei), l'antilope naine (Nrolragus pygmaeus), le daman des
arbres (Dendrohyrax arboreus),la mangouste (Crossarchus ctbsc.urus),1'aula-
code (T hryonomy s swinde ri a nus).
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Du point de vue qualitatif, la plupart de ces espèces (à I'exception du
Cerc'opithet'us erythrog,aster erytht'ogaster) sont celles rencontrées dans les
forêts denses africaines (Deerrnnr et VrvrEN, 1992 ; WunE et EDwARDS, 2001).
Mais du point de vue quantitatif, ce nombre d'espèces est largement inférieur au
potentiel d'une forêt dense humide. LoNGrraRN et JENIK (1987) estiment que les
écosystèmes forestiers humides sont les plus riches du monde (en terme
d'espèces fauniques). Dans certaines zones humides comme la Réserve de la
Biosphère de Ipassa Makokou au Gabon, il a été dénombré I99 mammifères
dont l4 espèces de primates (WHrrvonn, 1992). Dans la réserve de faune de Dja
au Cameroun, Depierre et Ole (1976) ont noté une richesse de près de 54
espèces de grands et moyens mammifères. Même les forêts classées de Goun-
goun et de Sota situées dans lapartie soudanienne du Bénin sont plus riches (18
espèces) que celle de la Lama (SrNsrN et al., 1997). Une telle pauvreté des
espèces fauniques dans la Lama est imputable surtout à son mode de conserva-
tion (Oares, 1996). En effet, de 1946 à l975,la forêt classée de la Lama a subit
un taux de défrichement de 225 ha / an. Ce taux s'est accru à 425 ha /an entre
1984 et 1987 (Evntcu et al., 1999). De 16250ha de forêt dense en 1946 (UICN,
1992), cette forêt ne comporte plus que 1900 ha de forêt dense morcelée en îlots
dispersés dans les 4777 ha qui constituent aujourd'hui le Noyau Central. Cette
perte rapide de près de 88 a/o de la superficie de la forêt en 45 ans a eu un impact
négatif sur la richesse spécifique. Le nombre d'espèces présentes dans un terri-
toire est lié à la superficie dudit territoire. Plusieurs auteurs, notamment
SRucren (1992) et RAMADE (1999) ont utilisé la relation liant le nombre
d'espèces à la superficie disponible d'un territoire pour estimer les pertes de la
richesse spécifique ; n=cd 6ysç 0, l5< cr > O,25

n = nombre d'espèces et S = superficie disponible.

La différentielle d'une telle relation montre que oY =o LZ

Ce qui veut dire que toute variation Âs de la superficie de I'aire protégée
est suivie d'une variation An du nombre d'espèce.

Nous avons appliqué cette relation mathématique au cas de la Lama en considérant :

- l -5 le nombre de mammifères recensés en 2001 dans la Lama ;

- S: 16250 ha de forêt dense semi-décidue en 1946:'
- ÂS =14350 ha de forêt dense semi-décidue disparues en 45 ans

d'exploitation agricole de la forêt ;

- a=O,25:
on trouve qu'il y aurait eu l9 espèces de mammifères d'au moins I kg dans la
forêt classée de la Lama en 1946. On déduit alors que 4 espèces de mammifère
d'au moins 1 kg auraient disparu de cette forêt en 45 ans d'exploitation incon-
trôlée.

Parmi les espèces disparues, il y a probablement les Cercopithecus petau-
rista et Cercopitltecus nic:ticans qui sont cités comme anciens habitants du
"Dahomey Gap" localement disparus (Errantcu et al., 1999). Le buffle de forêt
aurait également disparu de cette forêt dans les années 1980 (Karrcnor.cr, 1986 ;

ONAB, r988).
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En dehors de la perte de la richesse spécifique à travers la réduction de la
superficie de la forêt, la réduction des espèces animales peut également se faire
sous I'action de la pression de chasse actuellement connue dans cette forêt. La
figure 2 indique les statistiques officielles du braconnage dans la Lama. Ces
chiffres représentent par défaut le niveau de braconnage actuel de la faune, car
les statistiques officielles ne rendent pas compte des nombreux cas non signalés.
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Figure 2 : Répartition des saisies d'animaux par espèce et par an (1993 à 2000)
Fig.2 : Repartition of sized anintals from poachers per species and per year ( 1993 to 2000)

Le tatrleau 1 présente les prix de vente des produits de chasse. En raison
du revenu important que les chasseurs de la localité tirent des gros gibiers
comme le guib hamaché, le sitatunga, les céphalophes et le potamochère, Ie
braconnage à des fins commerciales y est très important. Cette intensification
de la chasse fait que les fiéquences de contact de la fàune sont relativement
basses pour la plupart des espèces (en dehors du céphalophe de Maxwell) ce
qui dénote des effectifs trop réduits. Si pour certaines espèces il s'agit d'une
disparition à l'échelle d'une aire protégée ou du territoire d'un pays, pour
d'autres, il s'agit d'une extinction au niveau planétaire. UICN/VVCMC (1996) a
estimé que 62 espèces de mammifère sont éteintes dans le monde depuis le
début du l7èmc siècle à nos jours. En Afrique australe, le cas du zèbre quagga,
qui était chassé pour sa peau et qui est aujourd'hui cité parmi les espèces
éteintes, est illustratif de I'impact de I'homme sur la nature. ll en est de même
pour I'hippotrague bleu (Hippotragus leucophaeus) de I'Afrique du Sud
aujourd'hui disparu de la liste des mammifères vivant au niveau mondial
(Reun»e, 1999). La pression humaine sur les ressources fauniques est donc un
indicateur de survie des espèces animales.

H

Espèces Prix aux revendeurs (f cfa) Prix aux consommateurs (f cfa)

singes
aulacodes
céphalophes
guib harnaché
sitatunga
potarnochère

r000
1500
3000

12000
14000
20000

2500
4500

l 8000
20000
2-5000

Tableau I : Prix de vente du gibier autour de la Lama
Toble I : Price of bush meot (per speties) qnrund tlrc Lonru proteoed fr»'est

74

I I I



LA FAUNE SAUVACE DANS LA FoRET cLASSÉr or rn Lnr'aR

Facteurs influençant l'abondance de la faune dans !a Lama

La figure 3 indique l'effectif moyen des espèces les plus rencontrées
dans la Lama (Kesse, 2O0l).
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Figure 3 : Effectif des diflérentes espèces de mammifères dans la Lama (d'après Kassa, 2001 )
Fig.3 : Mantntal nunthers in the Lantu.forest

Les effectifs ainsi estimés sont confrontés dans le tableau 2 aux catégo-
ries de menaces proposées par UICN / WCMC (1994).

Catégorie

Effectifs des populations

Critique En danger Vulaérable

UICN / WCMC
Cercopilhecus mona

C ucop it hecu s e. eryt hro gæt ü
Cephalophus mmelli
Crossarchus obscums

Tragelaphus scriptus

Potamochoerus porcus

Dendrohyrax arboreus

< 250

95

190

l6

< 2500

2394

338

864

too2

< 10000

Tableau 2 : Niveau de menace de certaines espèces sur base de leurs effectifs
Tohle 2 : Thrcur lcvcls rtJ'species based on their abundanc'e

Selon cette classification, les espèces comme le sitatunga, le céphalophe
à dos jaune, le céphalophe noir, l'antilope royale, dont le nombre de contact
relativement fàible n'a pas permis de faire une quelconque estimation statis-
tique fiable (Kassn,200l), sont à des seuils d'effectifs très critiques dans la
région d'étude et du Bénin. Il en est de même pour des espèces comme le
daman des arbres, le potamochère, le guib hamaché dont les effectifs estimés
sont inférieurs à 250 individus. Par contre, le mona, le singe à ventre rouge, le
céphalophe de Maxwell et les mangoustes sont véritablement en danger de dis-
parition dans cet écosystème et probablement du Bénin. Si I'on n'a pas telle-
ment à s'alarmer du mona dont I'effectif avoisine 2500 individus et des man-
goustes réputées prolifiques (Drerenne et VIVIEN, 1992), il y a de quoi
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s'inquiéter pour le singe à ventre rouge qui est le seul mammifère endémique
du Bénin (Gnuae et al., 1999) et les céphalophes dont les effectif's sonr voisins
du seuil critique.

En fàit, plusieurs réalités propres à cette forêt expliquent le niveau des
effectifs relativement bas de la faune mammalienne.

EunrcH et al. (1999) ont déjà rapporté que les 4777 ha représentanr la
superficie totale du Noyau Central ne comportent en réalité que l9O0 ha de
forêt dense (seul habitat fàvorable aux espèces de faune détectées) sous forme
de territoire émietté. Une telle fragmentation de l'habitat a des conséquences
négatives sur le taux d'accroissement annuel des espèces. Aussi, le fait que
cette forêt soit noyée dans une plantation monospécifique de teck et isolée de
tout autre écosystème naturel de même genre lui confère un caractère d'île éco-
logique. Cet ef'fèt d'île écologique accroît Ies problèmes d'affaiblissemenr
génétique des populations à travers une perte d'adaptabilité à la diminution de
la variabilité génétique et la consanguinité (Rnrraeoe, 1999). Ceci indique que le
taux d'accroissement des individus présents dans la Lama est probablement
inférieur à celui des individus habitant un territoire plus vaste avec des possibi-
lités de brassage des populations. De ce fait, l'exiguité du territoire constitue un
fàcteur qui inllue de façon notoire sur la dynamique de la faune dans cet habi-
tat. Mais la stabilisation de la superficie de cette forêt depuis les l0 dernières
années et Ia reconstitution progressive du couvert végétal font que la faune
actuelle pourrait acquérir une certaine adaptation aussi bien en nombre
d'espèces qu'en nombre d'individus par espèce. Néanmoins, il y a des raisons
de s'inquiéter des espèces dont les effectifs sont à des seuils critiques étant
donné qu'il y a naturellement pour chaque espèce un seuil en-dessous duquel le
processus d'extinction semble être irréversible (LEnrEy et LEwrN, l99j).
Seules les espèces qui ont une hiérarchie sociale vis-à-vis de leur comportement
sexuel pourraient prospérer à partir de faibles efTèctifs. Ceci est le cas de la plu-
part des primates (Desennr, 199 l). Dans tous les cas, une population viable au
point de vue génétique devrait renfèrmer au moins 70 à 90 individus pour avoir
une espérance de survie supérieure à 100 ans (Dn.roz, 2000). C'est dire que l'on
peut déjà prédire la disparition des antilopes de la Lama comme le
Cephalophus sylticulror', TraSqelaphus spekei et le Neotragus pygmaeu^r dont
les effectifi sont minables dans cette forêt où les possibilités d'immigration res-
tent toujours peu probables.

MacRnrsun et WlLSoN (1963) ont monrré I'effet de la disponibilité en
ressource alimentaire sur la dynamique des populations. La plupart des espèces
de mammifères présentes dans la Lama se nourissent de feuilles tendres. de
jeunes pousses, de fiuits et de fleurs, à I'exception des mangoustes qui ont un
régime plutôt carnivore. Or, CouaÉou (1995) et EMRTcH et al. (l 999) ont mon-
tré que toutes ces ressources deviennent très rares pendant les mois de
décembre à mars (saison sèche) dans cette forêt. En cette même période,
Eunlcg et al. (l 999) ont signalé le tarissement des quelques rares mares saison-
nières. Ainsi donc, pendant la saison sèche, la faune subit aussi bien un stress
alimentaire qu'un stress hydrique dans cette île écologique. Un tel déficit ali-
mentaire n'est pas sans effet sur le taux d'accroissement des espèces (Mannrll
et BoycE, 199 l). Bovcl (1992) a déterminé que la variation des ressources ali-
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mentaires affecte I'effectif de la population de cerfs (Cervus elapltus) de 20 à

23 Vo dans le Parc National de Yellowstone aux USA. Cette disponibilité de
ressource alimentaire se traduit en terme de capacité de charge (Druoz, 1982 :

Bovcp, 1992). Plusieurs auteurs, notamment Rlrcule (1992), Srenntelo (1997),
ont essayé d'établir des relations mathématiques entre l'accroissement d'une
population et la ressource alimentaire. L'accroissement maximum d'une popu-
lation dans un milieu à capacité de charge déterminée est atteint lorsque la moi-
tié de cette capacité limite est utilisée (Rnvnoe, 1994). Dans le Parc National
de Manu (Pérou), Wulrnaone (1992) a montré que lorsque la capacité de charge
estimée à 2 tMSlha baisse de 2 à 5To,beaucoup d'animaux meurent de faim ou
migrent simplement du Parc. En particulier dans la Lama, la pénurie de cette
ressource amène la faune à divaguer dans les agrosystèmes où elle s'expose au
braconnage.

La prédation et le braconnage constituent des facteurs qui diminuent
directement les effectifs des populations animales. Le braconnage, contraire-
ment à une chasse organisée, n'a jamais respecté un quota d'abattage, encore
moins le sexe ratio, des populations. Généralement, ce sont les rares plus gros
géniteurs qui sont recherchés par les braconniers, même s'ils tirent sur toutes
les catégories d'âge au cours de leurs parties de chasse. C'est le principal fac-
teur anthropique qui rompt l'équilibre entre la faune et son habitat (SounNIa,
1998). Il peut agir sur le taux de reproduction en baissant la taille des popula-
tions en-dessous du seuil minimum pour un meilleur accroissement de l'espèce
ou en ne laissant que des jeunes non pubères ou encore en déséquilibrant les
sexes ratio. Au Cameroun par exemple, le prélèvement de ll5 Vo du croît
annuel de Cephalophus m.axwellr a entraîné la diminution des effectifs de cette
espèce dans les forêts (Ftunev et ctl., 1999). Il en est de même pour cefiains cer-
copithèques, notamment Cercopithec'us eryîhrotis à Bioko Islande et
Cerc'opithecus mitis au Kenya, où un excès de prélèvement de 4o/o du croît de
ces espèces a réduit la taille de leurs populations à un seuil vulnérable (Fd et
al., 1995). Par espèce, il existe une taille minimale en dessous de laquelle la
reproduction de la population est dangereusement compromise (RAMADE,
1994; Da:os, 1982). En conséquence, dans la Lama, la chasse non contrôlée
des espèces dont la taille des populations est déjà très critique peut avoir un
impact négatif sur la conservation de ces espèces.

Les prédateurs naturels encore existants dans cet écosystème sont le cro-
codile nain et les pythons. En effet, ces deux espèces ont été citées par
Dr,ptenns et VIVTEN (1992) comme étant des ennemies premières du guib harna-
ché et des céphalophes. On pourrait penser que la persistance de ces espèces de
prédateurs dans le Noyau Central est liée plus à la présence des mammifères.
Bien qu'étant carnivores, les mangoustes ne sont pas des prédateurs d'antilopes
ni de singes. Mais elles peuvent, en cas de pénuries de leurs proies habituelles,
s'attaquer aux toutes jeunes antilopes et même à des jeunes singes. ll en est de
même pour les potamochères qui peuvent se nourrir de jeunes vertébrés
(KrNcoov, 1997 : Dpptp,nnr, et VIVIEN, 1992). En raison de I'effet d'île que
constitue le Noyau Central, les prédateurs ont très peu de ressources de substi-
tution et ne vont se contenter que de certaines espèces sur lesquelles ils exerce-
ront une pression parfois préjudiciable (McAnruun et Wtl-soN,l963).

71



4. Conclusion
La présente étude a mis en relief les contraintes majeures qui influent sur

la dynamique de la faune relictuelle de la forêt dense semi-décidue de la Lama.
La taille de cette forêt particulièrement petite et son état de mosaieue d'îlots
denses constituent la contrainte majeure à la conservation de la diversité fau-
nique. Son statut d'île écologique accentue l'effet des contraintes naturelles
pour la faune qui a peu de choix en cas de pénurie de ressources vitales. Les
activités anthropiques encore en vigueur sont destructrices ; tout cela nécessite
une prise de conscience collective des populations locales et des autorités char-
gées de la protection de cette fbrêt afin de sauvegarder l'intérêt que revêtent
cette faune relictuelle et son habitat sur le plan économique et écologique.
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