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Contribution à l'Étude 
de la 

Végétation forestière de la vallée de la Lukuga 

INTRODUCTION 

Le C o m i l é Spéc ia l du Kalanga lit rc'ccmment efCectiier 
lin l e v é des cantons bo i sés s i tués le loii'»' du chemin de 
fer qui iinil le Li ia laba au lac Tanfj-anika, en lonoeant 
(jrussi) modo la va l lée de la L i i k i i j j a , nom sous lequel nous 
désio-rierons la réf>ion é tud iée . 

Lon<ïne de quelque 270 k i l o m è t r e s sur 10 k i l o m è t r e s de 
laiT^eur moyenne, cette rc^>-ion couvre, <'n chiffres ronds, 
2,700 k i l o m è t r e s carrés . I l semble intéressant de profiter 
de VA) Iravai l , d'une certaine ampleur, pour esquisser rapi
dement les connaissances acquises j u s q u ' à ce j o u r sur les 
conditions forest ières de la r é g i o n c o n s i d é r é e . 

11 ne faut cependant pas se d iss imuler qu'il reste beau
coup à faire dans ce domaine et que les d o n n é e s r é u n i e s 
jusqu' ic i doivent encore être c o n s i d é r é e s comme tout à 
fait p r é l i m i n a i r e s . 

11 faudra notamment poursuivre l'identification des 
plantes fores t i ères , dont plusieurs, m ê m e parmi les plus 
r é p a n d u e s , ne peuvent encore être d é s i g n é e s que par leur 
nom vernaculaire. 

L a l)iol(jgie fores t ière , dont la connaissance est indis-
pensal)le à loiit traitement ratitmnel des bois, en est encore 
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à SOS premiers halhiit iemenls; mals il laiulrai l , pour 
qu'elle puisse se d é v e l o p p e r , être mieux d o c u m e n t é qu'on 

l'est à prés(>nl sur les (•ouditions météoro loo- iques et 
é d a p l i i q u e s réf>iiaiil dans la va l lée é tud iée 

N é a n m o i n s , si impnifai le (]M'cl le soit encore, la docu-
mentalion r é u n i e [)ar ' \IM. Wauters d'ahoi'd (23) (*) cl 
Herman (12) ensuile, c o n i p l è l e déjà les noies que nous 
avons prises dans la ré<>ion c[ permet de tii'er quelques 
conclusions, an moins ])rovisoires, qui constitucionl 
aiilani de jalons pour les é l u d e s u l tér ieures . 

Nous l â c h e r o n s donc d<" donner un a])erçu des condi-
lions é d a p l i i q u e s el c l i m a t é r i q u e s qui rè,ynenl dans la 
v a l l é e ; nous é t u d i e r o n s ensuite les formations v é g é t a l e s , 
[)uis, dans la mesure du ])ossil)le, les essences c\ les 
associations foi'estièi'cs, dont nous t â c h e r o n s de donner 
la répar t i t i on piohahle. 

Quelques d o n n é e s statistiques c o m p l é t e r o n t cette docu
mentation et nous permettront de faire enf in certaines 
sii<>-o-eslions relatives aux résci-vcs fores t i ères , à la prolec-
tion et au traitement des f o r ê t s . 

I , e s n u m é r o s r e n v o i e n t k la, b i l i l i o g r a p l i i e f i n a l e . 
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C H A P I T R E P R E M I E R 

D E S C R I P T I O N DE LA VALLÉE DE LA L U K U G A 

A . — E S Q U I S S E G É O G R A P H I Q U E 

D u point de vue o-éo<>Tapliique, la vallée de la haiile 
Liikiig-a se distingue netlement de la val lée i n f é r i e u r e , 
les deux seetious étant de longuein' sensiblement équi 
valente. 

D u lac Tanganika à la Niemba (liaute L u k u g a ) , la 
r iv ière emprunte un passage plus ou moins e n c a i s s é , un 
lit relativement étroit et torrentueux r<'coupant la c b a î n e 
des monts Alugila et bordé de collines roelieuses abruples, 
très r a v i n é e s , que dominent, de 200 à 700 m è t r e s , dos 
plateaux o n d u l é s p r o l o n g é s par des montagnes, qui peu
vent s 'é lever d'environ 1,000 à 1,500 mètres au-dessus du 
niveau du lac. 

De la Niemba au Lualaba, par contre, elle parcourt un 
f)ays relalivement plat, mollement o n d u l é , couvert d'un 
manteau plus ou moins épais de sol g é n é i a l e m e n t sablon
neux, qui paraît d é p e n d r e g é o g r a p l i i q u e m e i i t de la plaine 
du L n a l a b a . Ce pays plat vient buter quasi sans transition 
contre les contreforts des Mugila, à hauteur de la Niemba. 

Dans sa pai lio supér i eure , la L u k u g a Tie reço i t que des 
affluents g é n é r a l e m e n t temporaires, ruisseaux toiren-
Ilieux coulant dans des ravins ou gorges plus ou moins 
e n c a i s s é s . 

Au point de jonction des deux sections de la va l lée , 
la L u k n g a reçoit au Sud, la Niemba, drainaTit une grande 
partie du versant Nord-Ouest des monts Miigila. 

En aval de ce point, elle reçoi t notamment, à droite, la 
L i i i l a , puis, à gauche, la L u i z i , g o n f l é e de la Loweyeye. 
Enti-e les confluents Lukuga-Niemba et L u k u g a - L u i z i se 
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t i o i n e line l ó^ io i i l)i<m a irosóc par de ii()nil)rcu\ iiiisscaiix 
])('i niaiioiils s rcoiilaii l plus oii moins dircctomcnl dans la 
LukM<>'a aii Noi-d el dans la Lovveyeye au Sud . L a crèlc de 
patlai>(' Luku<ja-Tx)\veye\c nc doit ouôre dominer les 
vallé<'s de plus de 100 m è i r e s . 

L e rég ion eoniprise enire la Liiku<>a. en a \ a l de son 
eoiil lueul avee la Luiz i , el le Lualaha esl, par contre, 
d é p o i u vue de com's d'eau de quelque imporinnce. 

l i . — E S Q U I S S E G É O L O G I Q U E {*) 

Les deux grandes divisions ci-dessus i n d i q u é e s résu l 
tent é v i d e m m e n t de la constitution el de la structure 
^•éolo<>-ique du [)ays. Nous les conserveront e i -a | )rès . 

l î i en que la <^éolo;>ie de dé la i l de la ré<iion basse soil 
encoie peu connue, on peul dire qu'on y trouve, vejs le 
Lualaba , nne zoTie d'alluvions à laquelle fait suile un 
massif de formalions s é d i n i e n l a i r e s aTie iennes s'éUîndanI 
jnsque vers la L n i z i . 

C<es formations, de relief peu accentué , sans val lée ni 
conrs d'eau, sf>nl converles de sols sabloimeux, blanc 
f^risàlre à f lanc de coteau, <>Tis dans les d é p r e s s i o n s , ja i i -
n à l i c s à l o u y c à i r e s sur les c r ê t e s . Ils semblent p r é s e n l e r 
à leur base une couclie d'arf>ile fjrise, compacte, imper
m é a b l e , qui appara î t dans les d é p r e s s i o n s . Une couclie de 
tuf |)lus ou moins ferrugineux <'l b u m i f è r e (^xiste à fail)le 
profondeur (buis les sables des d é p r e s s i o n s . 

C'est sur ces lerrains que se renconirc b; Diplovvhyn-
chtis rnossanihlcensis (budj i ) , qui dis |)araîl vers ]v. kilo-
m è l r e fi6 et doni la limite o i i e n l a l e , au Nord du ra i l , 
passe par Kalob \ \ e et Kie, sur la Luku<ia. 

Il seini)le piobable fpie les l i m i t e s oriiMitales des t(M'rains 
s é d i m e n t a i r e s et du Diplorrliynchjts c o ï n c i d e n t , au moins 
a p p l'o X i m at i vemcnt. 

(•) l i é d i g é a v e c l a c o l l a b o r a t i o n de M . l iobei't . 
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A l'Est l'I jusque vers la M e m b a , on Irouve une p é n é 
plaine ancienne s ' é l endant sin- un soubassement c o n s l i l u é 
par des roches <>ranili(|u<>s et crislal lophyll iennes. Les 
terrains superficiels y l'ornient un épais manteau de sabl<i 
^rrossier, quarizeux, f>ris ou r o s é , présentant à leur base 
une ai-o'ilc rou<>c farcie de grains de quartz, tandis que 
les grandes v a l l é e s ouvertes soni c o l m a t é e s par des ari>iles 
grises. Entre celles-ci et les terres rouges existe souvent 
une zone de la tér i t e scor iacée . 

L e sol, meuble, profond et p e r m é a b l e , recè le une nappe 
a q u i f è r e importante, qui al imente les nombreuses sources 
auxquelles il a é t é fait al lusion. 

Ces teriains sont couverts de brousses complexes et 
surtout de muulus , avec galeries le long des cours d'eau. 

L a constitution g é o l o g i q u e de la rég ion t raversée par la 
haute Lukuga est mieux connue, par suite des travaux de 
AIM. Founnai' ier (10) et Jamotte (14). 

O n y trouve, d'ime par i , « deux grands massifs de 
roches crislall ines et m é t a m o r p h i q u e s ; cehu' de l 'Est forme 
hi haute c l ia îne montagneuse de la rive occidentale du 
'i'anganika, au Nord de la L u k u g a ; celui de l'Ouest consti
tue le prolongement septentrional des monts Mugila et 
s ' é tend jus()u'au Tjualaba n ; U I K ^ l igne de bauteiu's inter
m é d i a i r e s s'alignent enhe ces deux c h a î n e s m a î t r e s s e s qui 
<( constituent les points cu lminants de la r é g i o n à laquelle 
ils donnent ses caractères topographiques principaux ». 
E l l e s sont f o r m é e s surtout de gneiss, a c c o m p a g n é s de peg-
matites et parfois de g r a n i t é s et micaschistes, ainsi que 
par des roches m é t a m o r p h i q u e s : pliyllades, quartzophyl-
lades et quartzites. 

D'autre part, « des formations liorizontales — plus 
d é v e l o p p é e s vers l'Est — s ' é t endent du T a n g a n i k a vers 
l'Ouest en une longue bande é tro i t e suivant la va l l ée de la 
L u k u g a , jusqu'au confluent avec la Xiemba; à partir de 
ce point, la bande se recourbe brusquement vers le Sud, 
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pour se prolonger sur une grande distance le long de la 
Niemba n (10, pp. 7 et 8). 

Ces formations horizontales comprennent sc l i émat iq i i e -
ment les assises et loclies m e n t i o n n é e s au tableau c i -après , 
avec leur situation dans l 'éc l ie l le s lral igrapbique d'après 
les travaux de MM. Fourmarier (10), Jamol le (14) el 
Robert (18, 19). 

Système 

S c h é m a g é o l o g i q u e d e l a h a u t e L u k u g a . 

Échelle stratigrapliique. 

Séries Étages Roches Europe. S. Afrique. 

du [..ualaba-
Lubilash 

superieure ( 

inférieure | 
de la 

Lukuga 

du Ijubilash 

de Stanley-
ville 

horizon 
supérieur 

horizon 
inférieur 

sableux- / 
I gréseux ; 
I assise des grès ' 

rouges. ( 

; argilite, ( 
schistes et < 

poundingues. ( 

grès I 
et psammites, 

houille. 

schistes, grès, 
poundingues. 

Conglomérat de base. 

Jurassique 
infér ieur , 
Khétien. 

Trias . 

Perraien. 

Sysième 
du 

Karroo. 

Dwycka. 

gneiss, 
Soubassement cristallophyllien et granitique : ^ granités , 

phyllades, etc. 

A l'Ouest, les terrains les pins anciens de cette série 
seraient d'origine fluvio-glaciaire (10, p. 215), landis qnc 
vers l 'Est , les d é p ô t s plus récents seraient d'origitie fluvio
lacustre (14, p. 41) . 

Ces terrains, d é p o s é s au creux d'une grande val lée 
permienne, ont é té en grande partie érodés par la suite 
et il n'en reste que des lambeanx accrochés anx flancs des 
va l lées de la Nicml)a et de la L u k u g a . O n les trouve 
j n s q n ' à 100 m è t r e s environ au-dessus de la r iv ière à 
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l'Ouest (*) et j u s q u ' à 200 m è i r e s au-dessus de la val lée 
de l 'Est (**). Ils sont d o m i n é s par k s reliefs anciens plus 
on moins aplanis, s'élevani de 300 mètre s environ à 
l'Ouest et de 500 à 700 mètn^s à l 'Est au-dessus du thalweg. 

Dans le fond de la val lée on trouve des lambeaux d'allii-
vions récentes . 

Les terrains superficiels de la l é g i o n c o n s i d é r é e sont pen 
é t u d i é s . On y trouve des sai)les grossiers, gris à roses, 
snr les terrains granitiques et crystallophyll iens. Ceux-ci 
s 'a l tèrent difficilement et ne l ibèrent que parcimonieu
sement les é l é m e n t s fertilisants qu'ils contiennent. Les 
produits de d é s a g r é y a t i o n sont d'ailleius a i s é m e n t ba layés 
par l 'éros ion sur les reliefs a c c e n t u é s et ne laissent des 
t e n a i n s superficiels épais qtie dans le fond des dépres 
sions; les pentes et les sommets mis à nu ne présentent 
que des sols très [)eu épais . C(>s t(M"i'ains passent au sable 
plus ou inoitis rouge el plus ou moins pi'ofond sur les g r è s 
et sont argilo-sableux sur les schistes, beaucoup pins 
l o c a l i s é s d'iiillcnrs. 

Nous avons cru utile de donner ces (piel(|ues détai l s sur 
la sl i i icti ire g é o l o g i q u e du pays, p;rree (]ue la superpo
sition de la carie forestière î i la carte g é o l o g i q u e montre 
de f a ç o n frap])anle l'influence des formations g é o l o g i q u e s 
sur la distribution des foiV^ls. 

On sait d'ai l leuis que c e l t e similitude entre la carte 
g é o l o g i q u e c l celle des v é g é t a t i o n s se produit surtout 
lorsque les (Micons lances soni dé favorab le s à la formation 
des sols cl imatiques (climat sec, sol peu couvert, conti
nuellement r a v i n é ) (11). 

(*) ( i r è s <'t p o u d i n g i i e s do r i i o i i z o n i n f é r i e u r de l a s é r i e de l a I . u k u g a 
j u s q u ' à l a K a g u g u ( K a l i i n b i ) , s c l i i s l e s d i v e r s a v e c p o u d i n g u e et g r è s 
j u s q u ' à l a K a t i b i l i ( f a i l l e de M i l a n g e ) . 

( '*) A s s i s e s c h a r b o n n i è r e s , s c l i l s t e s et g r è s l 'ouges de l ' h o r i z o n s u p é -
r i e i i i - de l a s é r i e de l a I . u k i i g a et d e l a s é r i e s u p é i ' i e n r e . 
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Des fails analogues ont dé jà été s i g n a l é s au Congo. Le 
colonel Henry note qu'entre Stanleyville et le lac Albert 
<( les terrains s é d i m e n t a i r e s , sablo-aj-gilo-calcareiix, dans 
lo i i l e leur é l e n d u e sont plus propices à la grande v é g é -
lalion sylvesire que; la r é g i o n crislall i iu; dont les consti
tuants sont très rebelles aux agents d 'éros ion tant chimi
ques que m é c a n i q u e s . Aussi, dans l 'une c'est la grande 
fo i ' è t plantureuse avec toutes sos richesses, tanflis que dans 
l'autre on ne trotive la m ê m e puissance de v é g é t a t i o n que 
dans les va l l ée s , les zones d i s l o q u é e s et m é t a m o r p h i 
ques » (13. p . 238). 

C, — E S Q U I S S E G L I M A T O L O G I Q U E 

L e climat de la val lée de la L u k u g a est CTicore malheu
reusement bien m a l d é f i n i , pour autant qu'on en con
naisse quelque chose. On ne dispose, en effet, pour en 
juger , que des quelques observations e f f e c t u é e s par les 
missions les plus l a p p r o e h é e s , à Albertville et à Baudouin-
vil le. 

Pourtant, comme M. P e n in le rappelait encore récem
ment (17), nombreux sont les auteurs qui ont m o n t r é 
comment le cl imat conditionne les carac tér i s t iques des 
formations v é g é t a l e s et leurs divers types. 

P a r m i les formules proyK)sées, dans ces d e r n i è r e s années 
notamment, pom- concrét ise] - ces relations, celle de de 
iMarlonne, cpii a p o s é la notion de l'indice d 'ar id i lé , r(>sle 
la plus sim])le et la ])lus aisée à établi)' ci aussi la seule 
f o n d é e sur des d o n n é e s m é l é o r o l o g i q i i e s couramm<>nf 
p u b l i é e s . Celle l'oriniile s'établit comme suit : 

1 
T — 1 0 

respeciivemeni les moyennes annuelles de 
pluies (en mm.) et de t e m p é r a t u r e (en degré C-) et T rindic(^ 
d'arid ifé. 
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(( I l semble que les indices voisins de 10 correspondent 
aux steppes sèc l i e s , ceux de 20 à peu pi ès aux prairies, tan
dis que le vrai déser t est en dessous de 5; la v é g é t a t i o n 
f o r e s t i è r e tend à p iédomirver au de là de 30 et est partout 
la formation cl imatique finale au delà de 40, sauf le cas 
de tcmipératures trop basses. E t de fait, la carte des indices 
d 'ar id i té du globe terrestre p r é s e n t e lui p a r a l l é l i s m e frap
pant avec celle des formations v é g é t a l e s » (17). 

M. Perrin a m o n t r é en outre qu'en appliquant la notion 
de ['indice d 'ar id i té , non seulement à des moyennes 
annuelles, mais aussi à des moycimes mensuelles (don! 
de Martoime avait d'ailleurs p r é v u le calcid) , on pourrait 
r e c o n n a î t i c des relations entre les chiffres obtenus et les 
pi'iTicipaux 1yy)es de formations forest ières . 

1! serait certainement intéressant d'appliquer cette 
notion à l 'étude des r é g i o n s botaniques congolaises et, 
m a l g i ' é l ' insuffisance des d o i n i é e s m é t é o i ' o l o g i q u e s exis
tantes, uous av(ms ci'u de quelque intérêt d'essayer d'éta-
l i l ir nn sc l iéma des l é s id ta t s qu'elle pourrait donner. 

Nous repioduirons, à titre documentaire, les indica
tions p l u v i o m é t r i q u e s et t l i e rmométr iqu( ; s mensuelles et 
annuelles moyennes que nous avons pu recuei l l ir dans les 
missions de Baudoii invi l le , Mpala et \l[)ertvi]le au coius 
de nos missions, c o m p l é t é e s par les lenseignements qu'a 
bien voulu nous fournir M. Gasthuys en ce qui concerne 
\ll)ertvil]e, Nyangwe et Kongolo, et par ceux p u i s é s dans 
les travaux de M . Rolteit (18, 19) en ce qui concerne Bula-
wayo, Salistiury et l^lisabethvillc. 

\ o u s poui'i'f)ns de plus admettre, sans faire de trop 
gT 'ossières erreurs , que les temj:)ératures sont sensil)le-
ment éqiu'vidcmtes à Baudouinvi l le , Mpala et Albertville 
et que la r é g i o n KoTigolo-Kabalo peut avoir une moyerme 
inféi ' ieui'c de 1° C environ à celle de Nyangwe. 

Nous savons aussi qu'en 1921 les p r e m i è r e s pluies 
survinrent le 12 octobre à Mhertville, le 4 octobre au 
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19

28
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Janvier 134 9 190 2 231 2 211 5 144 192 113 3 147.2 
Février 99 8 193 5 246 6 152 3 123.4 109 5 132 4 165.4 
Mars 68 1 114 8 211 1 105 180.9 219 5 143 1 157 
Avril 16 25 9 46 3 311 2 303 248 111 6 149.1 
Mai 6 1 12 7 5 2 59 0 74 29 49 6 69.9 
Juin 1 2 0 4 7 2.0 1 5 1 5 25.4 
Juillet 1 5 0 8 0 1 3 0.3 0 0 16.3 
Août 1 3 2 5 0 3 4 4 2 5 77 5 44.1 
Septembre . . . . 4 1 7 9 3 6 21. 8 4.6 18 41 5 88.8 
Octobre 24 6 33 22 3 53 8 86.6 42 5 129 5 96.9 
Novembre . . . . 95 8 88 9 134. 1 265. 8 123.8 135 5 89 h 174.6 
Décembre . . . . 13 1 137 2 270 6 297 250.9 172 152 9 171.2 

Annuelle . . . . 584.2 809.5 1181 7 1474.4 1271 1137 1042.5 1300 

T h e r m o m é t r i e . 

1912- 1916- 1914-
1925 1918 1916 

degrés centigr. 

Janvier 15 14 8 22 2 22 — — — 25.2 
révrier 18 17 7 22 2 21 8 — — — 25 
Mars 19 9 19 3 22 1 22 5 — — — 25.6 
Avril 21 3 20 7 20 6 22 2 — — — 25.7 
Mai 21 2 20 6 18 5 20 6 — — — 25.2 
Juin 21 20 6 16 19 6 — — — 24.6 
Juillet 21 20 5 16 19 1 — — — 24.4 

Août 20 7 20 2 17 9 18 6 — — — 25.5 

Se|)teml)re . . . . 20 2 20 21 5 23 — — — 25.1 

Octobre 19 4 19 3 23 5 24 5 — — — 24.9 

Novembre . . . . 18 1 17 9 23 3 24 — — — 24.8 

Décembre . . . . 15 1 14 9 22 22 3 — — — 24.4 

Annuelle . . . . 19 2 18.6 20.5 21 9 22 22 24 25. Ü 
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k i l o n i è i r e 123, le 20 septenibi'e à Kahalo, tandis que la 
. \ iemba recevait trois pluies en septembre. On pomiait 
(ioTic admelire q u ' à la Niemba la saison s è c h e es! jjlus 
c o n i le d'un mois, que les j)luies y son! , dans l'ensemble, 
plus abondantes (*) et la t e m p é r a t u r e plus r é g u l i è r e cl un 
peu plus élevée qu'au Lac. 

A u surplus, le poste de la Niemba, s i t u é près d'un 
noMid hydrographique impoi'tani, à la jonction de deux 
r é g i o n s g é o g r a p h i q u e s totalemeni d i f f é r e n t e s , jouit de 
conditions très par t i cu l i ère s . Les broiii l laids, notamment, 
y sont f i é q i i e n i s et presque joiirjialiers m octobre-noveju-
bre, chose bien rare au Katanga. Peut-ê tre pourrail-on les 
ex[)liqiier par la rencontre, au d é b o u c h é des goiges d(> la 
L u k u g a , de courants d'air froids et secs vcTiant de l ' E s l 
avec des courants chauds et humides de l'Ouest. 

Nous pensons nous l'approcher de la réal i té en atti i-
buant au poste de la Niemba environ 1,600 m m . de pluie 
et 2 3 ° C (le t e m p é r a t u r e moyimne anmielle 

Si d'après ces d o n n é e s nous calculons les indices d'ari
d i t é moyens et mensuels poiu' les di f férent(-s stations, 
nous obtenons les chiffres suivants (voir p. 14): 

11 résulte de ce tableau que : 1° toutes les loca l i tés c i t ées 
scmt exposées à plusieurs mois de sécherese et par c o n s é 
quent au climat tropical; 2° tous les postes congolais jouis
sent de deux max ima de pluies et par c o n s é q i i e n l d'un 
c l imat de type soiidanien; 3° les stations r h o d é s i e n n e s 
n'accusent qu'un maximum de ])hue el sont par c o n s é 
quent sons le l é g i m e d'un climat de typ(> s é n é g a l i e n : 
4° à É l i s a b e t h v i l l e , toutefois, la seconde saison sèche est 
d é j à très a t t é n u é e et le c l imat doit être c o n s i d é r é comme 
appartenant à un type de transition. 

O n remarquera que l'iiuliee probable de la Niemba 
serait plus é l e v é que ceux du fleuve et du lac. L a p a u v r e t é 
de la v é g é l a t i o T i dans toute la v a l l é e du Lualaba s'explique 

("1 C e r t a i n s distant d o u b l e s . 
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Indices mensuels. 

Janvier. . . . 65 92 86 66 54 60 40 — 50 

Février. . . . 43 84 92 48 46 40 40 — 58 

Mars 27 47 79 32 67 81 40 — 53 

Avril 6 10 18 116 113 92 20/40 — 50 

Mai 2 5 2 2 29 11 20 — 24 

Juin . . . . . 0.4 0 .8 0 1.9 0 0 0 — 8 

Juillet . . . . 0.6 0.3 0 0.5 0 0 0 — 5 

Août 0.5 1 0 1.7 0 0 0 — 15 

Septembre. . 3 3 13 7.9 0 6 20 — 30 

Octobre . . . 10 13 8 19 13 15 20/40 — 33 

Novembre . . 41 38 48 93.8 44 48 40 — 60 

Décembre . . 6 66 112 110 83 64 40 — 59 

Année 

Indices moyens. 

28 I 39 46 40 I 35 I 50 I 30 37 

Nombre de mois secs ( < 2 0 ) . 

4/5 

Nombre de mois peu secs (20 à 40). 
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bien ])ar l'indice l é d u i t qu'on y trouve, tandis que le 
ch i f fre lelativement é l e \ é a t t r i b u é à la Niemba justif ie 
d é j à la beauté relative des peuplements existant autour de 
ce centre. 

Tous ces chif fres concordent aussi avec les conclusions 
de M. Perrin, pour qui les indices moyens s u p é r i e u r s à 40, 
sans mois sec (à indice i n f é r i e u r à 20), caractér i sent , en 
Afr ique , les r é g i o n s de forets équatoi ' iales {plaviisllva), 
tandis que les indices de 20 /60 , avec au moins im mois 
sec, caractéris(>nt les zones à végé ta t ion fores t ière tropi
cale (hiemlsllva) et ceux de 20 à 40 ou p r é s e n t a n t plus de 
six mois secs annoncent une v é g é t a t i o n de savane plus ou 
moins pauvre en arbres. 

D è s à présent , ces indices semblent expliquer les va i ia -
tions dans les formations et dans les associations tropi
cales du Katanga. 

C'est ainsi que pour un indice moyen de 40 à 45, avec 
6 à 7 mois secs, on aurait une savane bo i sée à dominante 
de Brachystegia-lJopnca (P^lisabelliville. Albertville, Bau
douinvil le) et l ine croissance relativement m o d é r é e des 
g r a m i n é e s ; avec im indice moyen de 45 à 50 et 5 mois 
secs, on aurait soit une savane bo i sée assez riche à domi
nante de Brnc}}yste(iia-Berlinia, soit le u m u u l u » et un 
grand d é v e l o p p e m e n t des herbages; un indice moyen 
vois in de 30 et 4 mois secs annonce une brousse pauvre, 
a c c o m p a g n é e d'un d é v e l o p p e m e n t e x u b é r a n t des grami
n é e s alimentant des feux de brousse intenses, qui i î i ter-
viennent certainement pour une part dans la d é g r a d a t i o n 
de la v é g é t a t i o n ligneuse. Les indices i n f é r i e u r s à 30, 
a c c o m p a g n é s de 6 à 8 mois secs, caractériscTit les r é g i o n s 
à tendance steppique ( R h o d é s i e ) . 

11 faut de p lus remarquer que si l'on pouvait é tabl ir 
les indices pour les climats locaux, on obtiendrait vra i 
semblablement une c o ï n c i d e n c e encore plus m a r q u é e 
entre eux et la v é g é t a t i o n . I l est, en effet, à peu près cer
tain que les versants garnis de belles savanes bo i sées de la 
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zone à indice moyen de 40-45 jouissent, en fait, d'un 
indice local plus é l e v é . 

I l a é té cons ta té , en effet, que les versants abrupts des 
grandes val lées ouvertes r e ç o i v e n t des p r é c i p i t a t i o n s atmo-
s p b é r i q u e s qui n'arrosent tti l'axe de la va l lée , ni les pla
teaux avoisinants. Ce p b é n o m è n c a été c o n s t a t é dans la 
va l lée de la Panda (Kapiri) et dans les Muf>ilas (Lusaka) 
el s<̂  produit vraisemblablement ailleiu's, notammimt siu' 
la Lukufj-a. I l est acc()mpai>né de la m ô m e répart i t ion des 
Brachysteçiia, p a r i i c u l i è r e m e n t abondants sur les versants 
e s c a r p é s et bien arrosés . 

On sait de plus que le climat interne des massifs fores
tiers d i f f è r e notablement du climat <i-énéral; la t empéra
ture moyenne y esl y)lus faible, les tempéi 'atures e x t r ê m e s 
moins diverf^enles, le de^ré liy<>'romélri(pie de l'air plus 
é l e v é et les condensations pins abondantes, tous é l é m e n t s 
qui conduiraient à des indices forestiers plus é l e v é s que 
ceux des climats locaux correspondants, mais qu'i l est 
malbenreusement impossible de préc i ser dans les condi
tions actuelles. L a disparition des arbres f>-énératcurs de 
ces micro-cl imats e n t r a î n e leur destruction et, r é c i p r o q u e 
ment, la suppression de leurs influences favorables à la 
véo-étation. 

C'est ainsi que des forê ts (Forêt de la Sainte-Beaume), 
après s'être d é v e l o p p é e s fjrâce à des conditions climatiques 
favorables, — telles que celles qui ont sans doute exis té 
en Provence à des é p o q u e s s'éolof^iqu^^'s a n t é r i e u r e s , — 
créent autour d'elles le mil ieu n é c e s s a i r e à leur maintien 
et sont capables de subsister dans leur forme primitive, 
m ê m e si le climat <>-énéral vient à se modifier, pourvu que 
l ' équ i l ibre ainsi é tabl i ne soit pas rompu et dans des sta
tions qui au premier abord semblent impropres à leur 
existence (20). 

Ce qui est vrai [xjur la Provence l'est à priori pour les 
zones tropicales à carac tères climatiques e x t r ê m e s encore 
plus p r o n o n c é s . Salvador ajoute que dans les contrée^^ 
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s è c h e s , la forêt est une formation v é g é t a l e qui a besoin 
d'être respectée , qui se reconstitue moins vite et moins 
bien, lorsqu'elle a été i i i i n é c , que dans les pays t e m p é r é s 
humides à pluies convenablemetiI répart ies entre les d i f f é 
rentes saisons. 

Ces c o n s i d é r a t i o n s permettent d'expliquer, au moins en 
partie, l'existence ou la persislauce de v é g é t a t i o n de 
carac tère é q u a t o r i a l dans les r é g i o n s tropicales (galeries 
et nuinlus) v\ donnent au moins le sens des directives à 
suivre poin- maintenir et a m é l i o r e r ces peuplements, 
puisqu'on sait que leur action est d'autant plus intense 
que leur couvert (leur ombrage) est plus dense et p lus 
coni inn. 

On doit cependant admettre avec M. F lahaidt qu'il n'est 
g u è r e de sol si pauvre, si s t ér i l e en apparence, qui ne soit 
prêt à donner du l)ois, pourvu qu'on ne l'en e m p ê c h e pas. 

Mais il faut, comme le montre bien la notion de l'indice 
d 'ar id i té , m ê m e pour des essences peu exigeantes, im 
m i n i m u m d ' h u m i d i t é que la forêt pourra d é v e l o p p e r par 
sa seule p r é s e n c e . 11 importera donc, notamment, de 
maintenir ou d'introduire des espèces ré s i s tante s dans les 
conditions caractér i sées par l'indice d'ar idi té local, et par 
c o n s é q u e n t de lechercher les e s p è c e s é t r a n g è r e s auxquelles 
on devrait avoir recoiu's dans des r é g i o n s à indices ana-
logites. A mesiue que la forê t se formera, on poiu'ra suc
cessivement introduire des e s p è c e s exigeant un indice plus 
é l e v é , et p a r t i c u l i è r e m e n t celles couvrant le sol au 
max imum. 

Bien que })asées sur des d o n n é e s tout à fait insuffisantes 
el par c o n s é q u e n t douteuses, ces conclusions n'en sont 
pas moins i n t é r e s s a n t e s , semble-t-il . E l les indiquent que 
si elles étaient approfondies on pourrait en tirer des d é d u c 
tions pratiques utiles, notamment au point de vue du 
trait(>ment des f o r ê t s et du choix des essences de reboi
sement, 

MÉM. INST. E O Y A L COLONIAL B E L G E . 2 
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Elles montrent une fois de plus la nécess i té cl l 'ut i l i té 
de r é u n i r des observations m é l é o r o l o g i q i i c s aussi nom
breuses que possible. 

D . — S U R D ' A U T R E S F A C T E U R S É C O L O G I Q U E S 

On ne peul g u è r e pass(>r sous silence d'aiilres causes 
(|iii soni susceptibles de modifier l'aspect de la v é g é t a t i o n , 
mais au sujet (les(|uelles nous ne ] )os sédous , pour la va l lée 
de la L u k u g a , que des d o n n é e s ri idimentaires. E l l e s ont 
eependani d ù agir ici i lans le m ê m e sens qu'ail leurs. 

Nous ne citerons que les fadeurs (]u(> .Toubert ( 1 5 \ 
notamment, qualifie d ' a n i h r o p o - z o o g è n e s : le piUmage, l<' 
feu, les exploitations. 

Le p â t u r a g e est piatiquement inexistant au Katanga et 
nous n'en pai'leiions ])as si l'on ne j)ou\iiit enli'evoir, 
comme nous l'avons d é j à dit ail leurs (3). l'association, 
sans doute local isée , de la culture fores t ière et de l ' é l e v a g e , 
là oi'i les tsés-tsés n'existent |)as ou ont disparu. L a seconde 
s p é c u l a t i o n trouverait un appoint de nourrituie dans les 
bois, tandis que ceux-ci b é n é f i c i e r a i e n t indirectement 
d'un parcours bien régie, grâce à la limitation des grami-
Tiées qui en résul terai t et, par suite, à la d iminut ion des 
dangers d'incendie. 

Le i'ru est eeitainemenl le fadeur le plus d é f a v o r a b l e 
à la v é g é t a t i o n dans les r é g i o n s tropicales. 

Sans qu'on puisse se baser sur des ohservations p r é c i s e s , 
il semble cependant qu'on puisse dire que, dans le 
Katanga septentrional, les herbages croissent plus vigon-
leiisement que dans le Sud du pays. Tls produisent là une 
masse de mat ière c o n s i d é r a b l e qui donne aux incendies 
une i n t e n s i t é telle que les v é g é t a u x ligneux ont diffici le 
à se maintenir . 

C'est probablement le facleuT', sinon le plus impoi tani, 
du moins un des plus actifs dans la g e n è s e des brousses. 
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Tout s y s t è m e rationnel de syIvicultuie d e M a donc cher
cher' a\aut tout à réduire l'empire de cet é lémet i t en 
eniravani j)ar tous mt)yens le dévelopjH'ment des gra
m i n é e s . 

Les c o n s é q u e n c e s des exploitations paraissent de\()ir 
ê tre (vxaminées sous d i f f é r e n t s angles. 

Les exploitations anciennes, résrdtant de roccu])ation 
d u pays ])ar les i n d i g è n e s , sont é \ i d e m m e n t e n e o i r é l a -
tion avec la d e n s i t é des popidations. l 'ne é t u d e d é m o g r a 
phique de la \ a l l é e appoi'lei'ait saris iloiilc des indications 
i n t é r e s s a u l e s , surlout si elle pouxait d é i e r m i n e i - les nui la-
tions successives des différerrts villages. On peut e(-p(>n-
dant dire que la légiorr de la moyenne Lukuga est 
i-elalivemenf la plus p e u p l é e , par t i c u l i è r e m e n t en bordiu-e 
des cours d'eavr. L u e notable partie des br'ousses séparant 
les massifs de m u u l u des v a l l é e s résuileraicMil ainsi des 
(h'fr'ichenrenis suecessirs néeess i t i ' s p a i - les cul iu ics r n o i ï -

vant(\s. Certaines limites y>artiei i l ièrement t r a n c h é e s eriiie 
brotrsse et m u u l u et la disposition relative des brousses et 
mirrrbis aiilorrr de Benzée (aneierr) paraissent typiques à 
cet égard . 

L a chose est peut -ê tre mieux mar-quée encore sur la 
L u k u g a supér'ierrrc, arr vil lage de K a l i m b i . Celui-c i , s i l n é 
S U 1 ' des ter r'ains s é d i m e n f a i r e s , qrri ont \ raiseml)lablem(mt 
é t é bo i sé s , est e n t o u r é d'une auréo le de brousses qrri est 
e l l e - m ê m e s é p a r é e , à l 'Est et à l'Oirest des massifs de 
q u a t i i è m e classe, par des peuplements d é g r a d é s de c in
q u i è m e classe. 

I l ir'est pas h a s a r d é de voir dans cette distribution une 
r é s u l t a n t e des faeleru's anthropiques. 

De pbrs, l ' i n d i g è n e , employant poru' ses usayes et con-
sti'uctions des bois de petites dimensions, dont il corrnaît 
d'aillciu's srrffisamment les q u a l i t é s techniques, parcoui't 
les peuplements err p r é l e v a n t les perches orr jermes bois 
des meilleures essences. 
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Il o p è r e en somme en jardinant et ne compromet, ])as 
ou [KMi l'état bo i sé , mais il pratique une s é l e c t i o n à 
n^boiirs qui doit fatalement amener l'appauvrissement des 
p(Mi|)lemenls. C es! à cette |)ratique qu'il faut sans doute 
a l l i ibuer , dans la va l lée de la L u k u g a comme ail leurs, la 
rareté des es[)èc(>s fournissant les meilleurs bois e l , d' i i iK-
f a ç o n plus g é n é r a l e , le déf ic i t dans les peuplements des 
bois de grosseur moyemie. 

\ ces (-auses (rai)[)au\rissenienl est venue s'ajouter, 
depuis l'occupation ei i i 'o[)éemie d p a r t i c i i l i è r e m e n l depuis 
la c r é a l i o n du chemin de fer, l'exyjloilalion relal ixcmenl 
inlensivc du bois de chauffage p a r coupe à blanc é l o e , 
laissaTit le sol nu e x p o s é à ri^nviihisseiuent des herbages 
el ('lendani ainsi l ' e m p i r e du feu, (pii em[!èc l ie toute 
reconstitution de la foret. Ces exploitations sont manifes
tement plus miisibl(>s encore que celles qu<' les i n d i g è n e s 
font ])our leurs usages. 

II suffit de jeter un coup d'œi l sur la eart(> pour s'en 
rendre compte, en songeant au petit nombre d 'années 
é c o u l é e s depuis la c r é a t i o n du ra i l . 

C H A P I T R E H 

DE LA VÉGÉTATION FORESTIÈRE 

A — G É N É R A L I T É S 

Nous a \ o n s été amem' à eiler ci-dessus plusieurs sortes 
de v é g é t a t i o n forest ière . Nous l(>s é t u d i e r o n s c i -après en 
suivaTil l 'ordre qui semble ref lé ter le mieux les relalions 
de la végé ta t ion avec le milieu dans lequel elle se d é v e 
loppe, suivant plutôt l'i^xemple des formalionistes (*) que 
cohii des sociologues purs. 

C ! l ' o u r l e s f d i ' i i i a l i d i i i s l e s , l a | ) l i y l o « é o 8 r - a p l i i e est l ' é t u d e d e s m a s s e s 
v é g é t a l e s on fappoi't a v e e le m i l i e u . L a « f n i T i i a l i o n », u n i t é p l i y s i o i i o -
u i i ( |ue , s e s é p a r e de !'« a s s o e i a t i n n », i m i l é snfi()l()ft1(|U(\ L e s m o t s furêt, 
hiiide. f/nrrigiic font p a r t i e d u v o e a b u l n i r e | ) l i y s i o n o m i q u e (11). 
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Les forestiers, p a r t i e u l i è r e m e i i t i n t é r e s s é s aux p r o b l è 
mes s o u l e v é s par la g é o g r a p h i e botanique (16), ainsi que 
les g é o g r a p h e s , ont, en effet, plus de profits à tirer des 
é tudes des premiers que de celles des seconds, surtout 
daus les pays neufs, dont la floride est encore mal connue. 
L a conception des derniers (*) a m è n e r a i t à remettre 
l 'étude de la g é o g r a p h i e l)otaniqMe coloniale à des temps 
futurs é l o i g n é s , car il est bien peu de stations congolaises, 
notamment, dont on connaisse parfaitement la compo
sition s p é c i f i q u e . 

Au surplus, la distribution des formations, des associa
tions, des e s p è c e s m ê m e s , paraît bien la rés id tante de la 
juxtaposition des <( facteurs multiples composant l 'habi
tat ». E i n a r du Rietz (9) recoTmaît parmi eux des factem-s 
actuels et des facteui's historiques. Cette distinction impl i 
que d ' e m b l é e l ' idée de l ' é v o l u t i o n au moins des groupe
ments v é g é t a u x sous l ' influence des modifications subies 
par un ou plusieurs des composants (**) . 

Toumey (22) c o n s i d è r e , en effet, que les actions, réac
tions et adaptations de la v é g é t a t i o n sur le sol et inverse
ment conduisent, par des variations successives et nor
males, à la constitidion du groupement climatique (cll-
ma,r) sur un sol climatique pour u n cl imat d o n n é , lu i -
m ô m e susceptible de varier, mais inf in iment plus lente
ment (***). 

11 faudrait ajouter que le cl imat interne du peuplement 

(') Pour les sdciolo.yups, tout l 'édifice de la sociologie vés'étale re))ose 
sur l'association définie par sa composition spécifique, seul c r i té r ium 
indiscutable, i ndépendan t des conditions extér ieures (11). 

(**) I l (>n résul te immédiatement que les groupements végétaux ne 
pourront être é tudiés uniquement du point de vue de leur état actuel 
ou statique, mais qu'on ne pourra se dispenser de les considérer du 
l)oin1 de vue évolutif ou dynamique, (i'auta,nt plus que les facteurs clima
tiques et édaph iques qui les régissent peuvent eux-mêmes être envisagés 
sous cet aspect. 

("**) Pour Toumey, le sol subit des variations paral lè les à celles de la 
couverture végétale jusqu ' à l 'é tat d 'équilibre correspondant au climax: 
à ce moment l'ensemble demeure à l 'état statique, jusqu 'à ce qu'une 
cause quelconque vienne provnquei' la rupture de l 'équilibre acquis. 
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vói^ólal [X'iil être nolahlcnient d i f f érent du climat <>('(jgra-
pliiqiic et qu' i l est susceptible de sid)ir l u i - m ê m e des 
modifications plus an moins profondes en rapport avec 
les variations de composition des massifs. 

Sons MU climat d o n n é , les «rroiipements v('<.>('taux 
devraient donc se classer d'après l'état plus ou moins 
parfail de réal i sat ion du cUma.r. q u i i)eul d'ailleurs pré -
senler des facies d i f f é r e n t s suivant l'aspect f^éof^rapliiquc 
du hMia in (climax pJiysiographique de Toumev) . 

H — ÉTUDES DES GROUPEMENTS ET DES FORMATIONS 

.\ous r e c o n n a î t r o n s d'ahoi'd (icux <>rands « f^roiqtc-
menls » f o r m é s d'ensembles v é g é t a u x p r é s e n t a n t des 
facies typiques : la forê t equatoriale, correspondant au 
climat équator ia l , et la forê t sèche , correspondant au 
climat tropical. 

Selon les conditions ambiantes, un m ê m e fjroupement 
peut donner naissance à des ensernblcs divers reconnais-
sablés à leur physionomie spéc ia le (18). 

Nous conserverons le terme a formation » pouj- ces sub
divisions des o-roupernents et nous distinguerons : 

rt) Dans la forêt é q u a t o r i a l e : 
1" L a <>a]eric f o r e s t i è r e ; 
2° L e muulu , 

et })) dans la forêt s è c h e : 

1" L a savane b o i s é e ; 
2" L a brousse. 

chacune de ces formations paraissant correspondre à des 
climax physioorapliiques plus ou moins parfaits. 

Dans chaque formation on poiu'ia, le cas é c h é a n t , dis
tinguer des associations var iées ou forest types, selon les 
A m é r i c a i n s (2), f o r m é e s de peuplements de composition 
et de d é v e l o p p e m e n t similaires, dont les é l é m e n t s pi'inci-
paux commencent seulement à être connus au Con^ïo. 

Malo-i'é la c o m p l e x i t é des sociétés v é g é t a l e s in1ertro])i-



DE L A V A L L É E D E L A L U K U G A 23 

cales, une ou deux e s p è c e s suffiront d'ordinaire pour dési-

^nier les types forestiers (*). 
Nous examinerons successivement par la suite l'aspect 

des firoupements et des formations r e n c o n t r é s dans la 
va l lée de la L u k u g a , a ins i que leur distribution, et nous 
indiquerons dans la mesure du possible quelles sont les 
principales associations ou types qu i les constituent. 

1. La Forêt équatoriale. 

L a foret équator ia le , f o r m é e de peuplements fermés, 
pourvus de sous-bois souvent denses, se d é v e l o p p e (17) là 
où l ' indice moyen d'ar id i té est s u p é r i e u r à 40, le plus 
souvent à 60; les indices mensuels doivent être s u p é r i e u r s 
à 40 pendant six mois au moins sans jamais ê tre in fé 
rieurs à 20. 

Bien que le climat f^cnéral de la réf^ion é t u d i é e soit de 
type soudanicu, les v a l l é e s e n c a i s s é e s , bien a l i m e n t é e s 
en eau et pourvues de sols diversement é v o l u é s , consti
tuent des espaces c o n f i n é s dont l 'ambiance se ray)proclie 
vraisemblablement d'autant plus des conditions du mil ieu 
éqi ia tor ia l qu'on y trouve des peuplements denses suscep
tibles d'engendrer e u x - m ê m e s des micro-cl imats internes 
particuliers (**). 

Si l'on pouvait d é t e r m i n e r les indices de ces stations, 
on les trouverait vi-aisemblablement très supérie iu-s à 
l'indice du climat g é o g i ' a p b i q u e et voisins des normes 
c i tées , ce q u i expliquerait la p r é s e n c e de peuplements de 
types é q u a t o r i a u x dans ces r é g i o n s tropicales. 

a) L A G A L E R I E F O R E S x i i i R E . 

Description. — L a galerie fores t i ère constitue, en som

me, le piolongement des peuplements é q u a t o r i a u x dans 

(*) Dans chaque association, 11 y a des espèces dominantes, soit par 
ce qu'elles sont caractér is t iques du paysage végétal par la taille, le 
nombre, la forme ou la durée des individus, soit par l 'action qu'elles 
exercent sur l 'habitat en c réan t pour ainsi dire la station (18). 

(**) Abbé Fournier, cité par Dop (R). 
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les r é g i o n s tropicales, à la faveur de micro-cl imats de 
types équator ia i ix . 

Comme la grande foret, elle est f o r m é e d'arbres hygro-
pliiles de haut fut, souvent m u n i s d'ailes ou de contreforts, 
portant do vastes conroiuies au feuillage dense et persis
tant, s ' é lançant d'im fouill is d'arbustes, d'arbrisseaux et 
de lianes. El le n'est pas parcourue par les incendies, et les 
termites y sont rares; aussi le terreau y est-il abondant. 
Les moindres t rouées paraissent favoriser la r é g é n é r a t i o n 
(|ui semble s'installer facilement de semis. 

A l 'extér ieur de la galerie proprement dite et sur les 
plag-es d'alluvions on rencontre parfois une formation 
spéc ia l e , qu'on peut nommer subgalerie ou galerie secon
daire, f o r m é e d'acacias et dont l'aspect g é n é r a l rappelle 
p l u t ô t la savane bo i sée . Seule sa situation la rapproche de 
la galerie. 

Distribution. — Le long des coins d'eau, la galerie 
forme de longs rubans, dont la largeur, très variable, 
d é p a s s e rarement cent m è t r e s , dans le bassin de la 
L u k u g a . 

E l l e se p r é s e n t e dans presque toutes les gorges et va l l ée s 
é tro i tes , e n c a i s s é e s , de la r é g i o n s 'é tendant de la Niemba 
au Tanganika , ainsi qvie dans tous les vallons qui d é b o u 
chent dans celui-ci . On la retrouve autoiu- de toutes les 
sources et le long des cours d'eau que forment celles-ci 
dans la r é g i o n de la L u k u g a moyenne. 

El le peut prendre quelque extension dans les expansions 
de rivières (Lui / . i ) , mais s 'é lève d'autant moins aux f lancs 
des coteaux qu'ils deviennent plus vit<' secs (un peu plus 
haut dans la zone sablonneuse que dans la r é g i o n 
rocheuse). E l l e manque souvent au sommet des ravins , 
qui ne servent qu'à l ' é c o u l e m e n t des eaux pluviales 
(Mugila) et qui ne sont pas suff isamment p r o t é g é s , notam
ment contre les vents. 

El le n'est représentée , de loin en loiii. dans les v a l l é e s 
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largement ouvertes et argileuses (Loweyeyc, L u k u g a ) , que 
par im boqueteau couvrant un amas ou un bourrelet 
d'alluvion sablonneuse. 

E n somme, la localisation des galeries paraît nettement 
d é t e r m i n é e par des conditions topographiques, édapl i i -
ques et hydrologiques e n t r a î n a n t la constituti(m de cli
mats locaux très particuliers. 

II semble bien que les galeries n'ont pu c o n q u é r i r les 
stations qu'elles occupent qu'au fur et à mesiu-e de la for
mation du ré seau hydrographique actuel. Les é l é m e n t s 
qui les constituent paraissent assez nettement a p p a r e n t é s 
à ceux de la cuvette centrale. 

L a subgalerie, inf iniment moins fréqucTite, se p r é s e n t e 
dc-ci de-Ià, à l 'extér ieur de la galerie proprement dite, 
lorsque le sol est sablonneux et en pente douce, mais le 
plus souvent sur les plages de sables al luviaux. 

Ceux-ci dominent toujours plus ou moins le thalweg 
actuel, et i l se pourrait que le manteau végé ta l qu'on y 
trouve eût s u c c é d é à la galerie à la suite de l'approfon
dissement du lit des r iv i ères . 

Ces stations à sol frais, nuiis non hiuuide, r iche et 
d'autant phis profond que les arbres y sont plus é l e v é s , 
sont bien connues des i n d i g è n e s et des colons, par suite 
de leur grande valeur agricole. 

h) Lv. MUT i .u . 

Descriptinn. — Le muulu est un enseml)le f o r m é d'ar
bres épars , plus rarement r é u n i s en bouquets, d'essences 
hygrophiles à feuillage ])ersistant, a s s o c i é e s à des e s p è c e s 
tropophytes à feuillage caduc, dominant un sous-bois 
très dense d'ail)risseaux, d'arbustes et m ê m e de l ianes. 

Toutefois, l'état de d é c r é p i t u d e de b ien des vieux sujets 
et l'absence de jeunes plants des e s p è c e s hyg-rophiles sont 
typiques des muulus de la L u k u g a moyenne et semblent 
caractér iser des pctiplements en voie de r é g r e s s i o n . 
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L a propagation des incendies y est toutefois e n t r a v é e 
par la d e n s i t é du sous-bois et le terreau y est relativement 
abondant. 

I)istril>ntion. — Suivant la si luaiiou, le inuuhi j )résentc 
deux facies principaux, l 'un en plaine, l'autre en monhi-
giie. L u massif au moins de m u u l u de plaine existe sur la 
l ive gauche de la Loweyeye (Heusi). Des boqueteaux ana
logues seiid)lenl exister au Nord de la iNiemba, vers les 
sources de la Mwema, mais c'est suivant l'axe*, sensible
ment or i en té Sud-Est à Nord-Ouest, de la crèle de par
tage Lukuga-Loweyeye , là o ù vraisemblal)lement le sol 
c l imalique de la p é n é p l a i n e anciernic, meuble, profond et 
aqu i f ère , est le plus d é v e l o p p é , qu'il prend tout son d é v e 
loppement. 

11 s'appauvrit, tant en matér i e l qu'en v i ta l i té , sur tout 
le pourlour de ceWc croupe, faisant place à des brousses 
é t e n d u e s et pauvres, plus ou moins arborées d'espèces tro-
pophytcs, et m ê m e à des savanes herbeuses. Brousses et 
savanes peiivcni entrecouper les massifs de m u u l u . 

Celui-ci d i sparaî t à l'Ouest sur les terrains s é d i m e n t a i r e s 
anciens et vient en contact, à l 'Est, avec les savanes 
bo i sées de la Niemba, qui occupent les terrains s é d i m e n 
taires de la série de la L u k u g a . 

Dans l'ensemble, le sol et le climat de toute cette croupe 
pai'aissent être uniformes, mais une é t u d e détai l lée poiu--
rait peut -ê tre d é m o n t r e r l'existence de micro-cl imats p lus 
humides dans les mimli i s que dans les brousses. 

L a projection que la forêl s'offre ainsi à e l l e - m ê m e est 
une des questions les plus curieuses de la bolanique des 
r é g i o n s s è c h e s . L a forêt de la Sainte-Beaume (Provence) 
se maintient parce qu'elle existe; on la détruirai t qu' i l ne 
serait peut -ê tre plus possible d'y installer le hêtre sans 
reboisements prépara to i re s , dit Salvador (18). 

De m ê m e , le muulu ne semble se maintenir que là oii i l 
existe et ne se reconstitue pas lorsqu'on le détrui t . 
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L a destruction du micro-cl imat forestier et l ' évo lu t ion 
l é g r e s s i v e du sol (tiisparition de l 'humus sous l'influence 
du soleil, des termites et du feu) pourraient expliquer la 
non-reconstilution du m u i d u . 

L a p r é s e n c e rare, il est vrai , de quelques vieux aibres 
c a r b o n i s é s et, notamment, de vieux ChloropJiora décat is , 
au mil ieu de la bioussc, tend à confirmer l'impression 
(jue la forêt a, au moins ])ai'tiellemcut, disj)aru sous 
r in f lucnce de l'homme et du feu. 

De ^yrantls massifs forestiers sif>nalés vers le c i n q u i è m e 
para l l è l e , du côté de Kie , sont vraisemblablement consti
tués par le m u u l u de nionta^>ne. Celui-ci est r e p r é s e n t é 
par les peuplements qui couvrent cnv i jon 3,000 hectares, 
à (piclque 1,600 à 1,700 m è t r e s d'altitude, sur les colHncs 
s i tuées au Nord Mioa et à 12 k i l o m è t r e s du lac , ainsi 
qu'au sommet du mont N/awa (entre j\ti)ala et Baudouhi-
vill(>), à Baraka et à IJvira (Mgr Roelens) et sur la crête 
de partage Lugemba-Lubuye , o ù il est nettement loca l i sé 
sur les g r è s rouges. 

Le m u u l u de Mtoa présente aussi l'aspect d'une forêt 
sur son d é c l i n . Le tronc et la ramure de tous les sujets 
soid couverts de mousses et de l ichens. Les essences arbo-
rescenles se p r é s e n l e n t par piinls i so lés ou par groupes 
dominants de petits perchis e n t r e m ê l é s de lianes et de 
fourrés denses et impénét i 'ab lc s . Dans ce canton, la tem-
p é i a t u r e est relativement peu é l e v é e et une certaine humi 
dité r è g n e constamment, provenant en majeure partie 
des nuages et des brouillai'ds venant du lac ( M . Wauters ) . 

Cependant, là comme au Nzawa, la forêt fait place, sans 
transition à la brousse ou à la savane herbeuse, et aucune 
c o n s i d é r a t i o n de sol ni de cl imat ne peut expl iquer sa 
localisation actuelle. 

Ces peuplements paraissent ne pas se reconstituer 
après destruction et seraient aussi dans un état d 'équi l i 
bre biotique instable. L 'homme en serait moins respon-
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sable que dans la plaine, si l'on ne c o n s i d è r e que l'état 
actuel de répart i t ion de la population. 11 se pourrait 
toutefois que ces r é g i o n s eussent été plus f r é q u e n t é e s 
jadis , fait qui para î t certain pour les abords du Nzawa. 

L a (l(>struclion de cel é q u i l i b r e instable peut rés idler 
(le troubles i m m é d i a t s ( d é f r i c h e m e n t s i n d i g è n e s , exploi
tations i n c o n s i d é r é e s et feux de brousse). 

Peut -ê tre , pourrait-on d é d u i r e aussi de la v i ta l i té res-
Iri'inte des peuplements (ju'ils souffrent d'im trouble plus 
profond et d'origin(> plus lointaine, tel un abaissement de 
la nappe p h r é a t i q u e ou un a s s è c h e m e n t du climat. 

E n somme, le mindu de i)lainc paraît caractér iser le 
sol meuble, profond et a q u i f è r e de la p é n é p l a i n e ancienne; 
il se maintiendrait sous un climat relativement ciiaiid, 
sujet à des p é r i o d e s de s é c h e r e s s e , grâce à l'action de la 
v é g é t a t i o n , qui contribuerait à maintenir l'ambiance 
nécessa ire . 

L e muuhi de montagne chnrait son <!\istence an d e g r é 
é l e \ é d ' h u m i d i t é a t m o s p l i é r i q u c , mais la p r é s e n c e du mas
sif forestier pourrait toutefois être n é c e s s a i r e , si pas 
indispensable, à sa captation sous forme de condensations 
\ a r i é e s perceptibles ou occultes. 

Cel le formation tient iiulubilablement de la foiêt é q u a -
toriaU', tant par les essences qui la caractér i sent que par 
sa physionomie, bien qu'elle en présente un type très 
d é g r a d é et instable, tendant, soit vers la savane b o i s é e , 
soit vers la brousse. 

Si l'on applicpie au cas c o n s i d é r é le cr i t ère proposé par 
M. le comte de Rriey (7), qui écrit que lorsqu'iui lam
beau de forêt dense apparaît isolé sur un terrain qui se 
prolonge alentoiu-, toujours semblable à l u i - i n ê m c , sans 
()ue par ailleurs rien ne soit c h a n g é aux conditions d'alti
tude, de pente ou d'abri, il sera c o n s i d é r é comme une 
é p a v e d'ime masse fores t ière aulrefois plus é t endue , on 



DE LA VALLÉE DE LA LUKUGA 29 

est conduit à admettre que les mindus , tant de plaine que 
de montag-ne, sont des ndiques d'un état bo i sé antériem-. 

II importera donc, si l'on veut é v i t e r l'accentuation de^ 
caractères e x t r ê m e s du climat et ses c o n s é q u e n c e s sur 
r i i a b i l a b i l i t é et l'agriculture principalement, de les pro
téger jalousement, de n'y porter la hache qu'avec la plus 
e x t r ê m e prudence et m ê m e de prendre tontes mesures 
utiles pour favoriser leur extension, soit par voie natu
relle, soit par voie artificielle. 

2. La Forêt sèche tropicale. 

L a forêt s è c h e , f o r m é e d'essences tropophytes adaptées 
aux cl imats chauds à p l u v i o s i t é p é r i o d i q u e , apparaî t , 
d'après M. Perr in , dès qu'un seid mois accuse u n indice 
d'aridité i n f é r i e u r à 20, sous un c l imat à indice annuel 
moyen faible (de 40 à 60 pour les r é g i o n s bien b o i s é e s et 
de 20 à 40 pour celles pauvrement arborées ) . 

E l l e reste la formation principale là o ù six mois sont 
carac tér i sé s par im indice supérieui ' à 40. mais (>lle tend 
vers la savane de plus en plus pauvre en ai'bres lorsque 
le nombie de mois secs (indice i n f é r i e u r à 20) d é p a s s e six. 

Les indices at tr ibués à la va l lée de la Lukuga variant 
de 30 à 50 avec 4 à 7 mois secs, le climax y prend la forme 
d'ime forêt s è c h e , affeclani des a lhnes diverses, qu'on 
pourrait assimiler à des climax physiographiques. 

a) L\ S A V A N E B O I S É E . 

Description. -— Nous avons décrit (3) la savane b o i s é e , 
c o n s t i t u é e par (l(>s peuplements plus ou moins ouverts 
d'espèces relativement rés i s tantes à la sécheresse , repré
sentées principalement par des Brachystegia. Les arbres 
y sont assez e spacés (2 à 10 m . ) , à fut relativement grê le , 
se divisant en un petit nombre de branches c h a r p e n t i è r e s 
ér igées on é ta lées , portant un feuillage clair et caduc, 
donnant u n couvert l éger . Le sol, tap i s sé d'herbages pins 
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OU moins d é v e l o p p é s , p a r s e m é de rares arJuisles, est p a i -
couru quasi armuellement par les incendies; les termites 
sont abondants; le terreau est rare. 

D'iuie façon g é n é r a l e , les plantes ligneuses, les Bra-
chyst('.(jia et les Berlinia notamment, rejettent bien de 
souche, fructifient abondamment et donnent des graines 
fertiles, ainsi qu'on a pu le constater à l 'Arborelum 
d 'É l i sabe thv i l l e . 

Distribution. — Dans la r é g i o n e n v i s a g é e , la savane 
bo i sée typique est loca l i sée dans les gorges de la L u k u g a . 
Les massifs, qui ont respectivement 5 el 10 k i l o m è t r e s ^̂ ^ 
profondeur au Nord et au Sud de la Niemba, s'étirent en 
band(>s bo i sées qui n'ont plus qu'un à deux k i l o m è t r e s de 
largeur' vers Creinervi l le , parce que les l i s ières in fér i eures 
se re lèvent progi-essivemcnt au-dessus dir thalweg, tandis 
que les l i s ières sujiérieur'es s'abaisseni sous la bordure des 
plateaux, lorsqu'on va de l'Oirest à l 'Est . 

Le long dir l 'anganika des lambeaux de savane b o i s é e 
parrvre existent jusqu 'à la Mirliza, au Nord de Mtoa, et sur 
les collines au Sud d'Albertville. 

Dans la va l l ée de la Niemba, cette formation se pro
longe sur 4 à 5 étapes vers le Sird (d'après M. Bonbon) . 
Des massifs restr-eints existent aussi vers Kabalo. 

L a richesse en matér i e l ligneux de ces boisements 
diminir(> en m ê m e temps que leur importance relative en 
superficie, lorsqir'on s ' é l o i g n e de la Niemba. 

Nous verrons d'ailleirrs que leirr composition spéc i -
fiqire varie dans les d i f f é r e n t s cantons de la va l lée . 

Les savanes bo i sées passent en génér'al plus ou moins 
brusquement à la hrousse pauvr'c sur leiu's l i s ières . Vers 
le thalweg de la Lirkrrga, elles sont bordées de brousses 
plus denses et plus complexes, pi-ovenant vraisemblable 
ment en grande partie de d é f r i c h e m e n t s . Vers l'Ouest, 
elles viennent en contact direct avec le m u u l u appauvri . 
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Dans l'ensemble, les savanes b o i s é e s sont donc confi
nées sui- les teri'aiiis s é d i m e n t a i r e s du Lualaba-Lubi las i i . 
Elles ne dél)ord(>iit plus ou moins largement sur les ter
rains cristallopliyll iens et granitiques anciens, d'altitude 
rédu i t e , que vers l'Ouest (crête de partage Lukuga-Nieni -
ba). Les peuplements y sont d'ailleurs plus beaux sur 
les g r è s . 

L a c o ï n c i d e n c e entre ces peuplements e\ les terrains 
s é d i m e n t a i r e s est pnrt i cn l i è i ' emenl r?a|)[)aule au Nord de 
la L u k u g a : entre les k i l o m è t r e s 205 et 240 ( r é g i o n de la 
Ki l ia et de la Kasha) , ^eis le k i l o m è t r e 250, sur les grès 
ronges affleurant entre les failles de Kataki et de Milange; 
entre Muhala et Mibi-Lugumba, oi'i l 'on trouv<\ de l'Est à 
l'Ouest, une savane à Brachystcgia sur schistes rouges, nn 
mmi lu à ErythrophJoeurn et danarUim, sur g r è s l'ouges, 
ej ime brousse ])au\re à Greivia et Vitex sur le houiller; 
au Sud de la Lidvuga, entre L n b a n d a et Katenge. 

L'horizon in fér i eur de la série de la Lukuga porte sur
tout des Brachysteaia-Bciiinia; l'Iioiizon s u p é r i e u r est 
p e u p l é de Brac])ysfe<jia-l o,p<tca ei les grès rouges nour
rissent esseuliellenKMit des iJapacd avec Monotcs et parfois 
Bci'Jinia sur les versanis et des muidus siu' les crêtes 
aplanies. Les terrains anciens c r i s t a l l o p h N i l i c n s et grani
tiques ne sont g é n é r a l e m e n t couveits que de broussc^s 
pauvres lorsqu'ils sont très é r o d é s , tandis qu'ils portent 
des m i n d u s et des brousses l o r s q u ' i l s consl i t iKMit la pi'né-
plaine ancienne à sol c l i m a t i q u e profond. 

O n constate de plus que la savane b o i s é e va en se dégra
dant de l'Ouest vers l 'Est, se maintenant seidement sur 
les (( versants e s c a r p é s e x p o s é s au Noid et au \ord-Oues l , 
qui sont les plus abr i tés des vents dominants de saison 
sèche soufflant du lac Tanganika . Les massifs montagneux 
et les versants e x p o s é s au Sud sont d é n u d é s ou broussail
leux, parfois arbustifs. On y rencontre de rares coins de 
savane l é o è r e m e n t bo i sée , g é n é r a l e m e n t de mauvais 
taillis ». 
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On sent i m m é d i a t e m e n t dans cet exposé du garde fores
tier ll(>rman que des influences c l i m a t é r i q u e s sont é g a l e 
ment en jeu ici . 

Nous savons d'ailleurs que le canton de la >iiend)a 
semble jouir d'un climat l'clativement favorable et que 
l'indice d'aridité s'al)aiss(- lorsqu'on s'en é l o i g n e \ers l'Est 
et sur tout vers l'Ouest. 

L u comlnnanl ces d o n n é e s , on trouve qu<' dans l'étal 
actuel de nos connaissances, la distribution de la savane 
à liiacliystenia dans la vallé(> de la L u k u g a serail pr inc i 
palement l iée à la p i é s e n c e de sols relativ(>meut profonds 
et meul)les d é r i v a n t des terrains sédinuMilaires et à un 
d e g r é dé termi iu ' d ' Iuunid i té a t m o s p h é r i q u e apporté par 
les pluies ou par d'autres foi'mes de condeiL'^aliou. 

Lorscpie : 

1" L ' h u m i d i t é du sol augmente, on \()it appara î tre une 
brousse complexe (au bas des versants), ou la galerie 
(dans les gorges), ou \v m i n d u (en sol sablomieux, p io-
fond, a(|uil'ère); 

2" L ' h i u n i d i l é a t m o s p h é r i q u e augmente au delà d'un 
eeitain quantum, la savane b o i s é e fait d'aboi'd place à la 
sa \ane herbeuse (plateau au Nord-Ouest de ÎNltoa, maceba 
du Nzawa et des Mugila); puis, pour un d e g r é d ' h u m i d i t é 
plus é l evé , la forêt l éappara î t sous forme de muuhi de 
montagne (Mtoa, Nzawa, Baraka , Uvira) ; 

3" L'Inimidilc' a l m o s p h é i i ( | u e de\ieul moindre, r é \ a -
poration est plus intense (vents violents), ou passe à la 
brousse, puis à la steppe (\('i'sants <'xposés au Sud). 

Ces constatations conduisent à admettre que l(\s stidious 
à vocation vraiment fores t ière sont d'extension l i m i t é e 
dans la haute L u k u g a et vers le Tanganika. 

l^'cxlension des boisements, dans les conditions c l ima
tiques actuelles et au moyen des é l é m e n t s de la flore 
locale, n'y j>nraît g u è r e possible, en dehous des t("i'rains 
s é d i m e n t a i i e s . 
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11 importe en c o n s é q u e n c e d 'é tudier activement les 
moyens de tirer parti des savanes boisées sans compro
mettre leur existence et, au cont ia ire , en augmentant leur 
valeur é c o n o m i q u e . 

Si des reboisements s'imposaient en delioi's des terrains 
s é d i n i e n l a i r e s , il est à peu p r è s certain qu' i l faudrait 
recour ir à des é l é m e n t s très J X M I exigeants des fk)res 
é t r a n g è r e s , (̂ es travaux devi-aient s'appuyer sur les î lo ts 
forestiers é v e n t u e l l e m e n t existants, afin de profiter des 
condit ions relativement favorables que procure leur abri. 

5) L A B u o i s s E . 

Descrijition. — L a brousse est un type de forêt sècl ie 
f o r m é e d'arbustes et d'arbrisseaux plus ou moins d i s s é m i 
n é s , é m e r g e a n t souvent d'une v é g é t a t i o n h e r b a c é e luxu
riante, qui alimente des feux de brousse intenses. 

L a v é g é t a t i o n ligneuse n'v dé i )asse g é n é r a l e m e n t pas 
6 m è t r e s de hauteiu' totale moy<'nne, à l'exception de 
quelques arbres rabougris. Dans les val lées existent par
fois des peuplements denses; parfois des palmiers plus 
ou moins nombrevux dominent la v é g é t a t i o n basse. 

Les piaules ligneuses y présenttMit des adaptations x é i o -
j)liyti(|ues plus ou moins pronoiu^ées (pi'esqne toutes por
tent iiotanuuent des feuilles pubesceiites). El les montrent 
aussi souvent des adaptations accentuant la ré s i s tance au 
feu ( écoree éj)aissie , snbérifié(^; organes souterrains pait i -
c n l i è r e m e t i t d é v e l o p p é s ; mult ipl icat ion par rhizomes ou 
drageons) (5). 

Les plantes non ligneuses, jouant ici un rôle très impor
tant, sont peu connues et devraient faire l'objet d 'é tudes . 

Distribution. — L a brousse forme souvent transition 
entre la savane bf) i séc et la savane herbeuse plus ou moins 
arbus i ive ou la steppe. 

E n deliors des grandes v a l l é e s , toutes les parties de la 
MÉM. INST. E O T i L COLONIAL liKl.iJE. 3 
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r é g i o n non o c c u p é e s par les galeries, les muulus et les 
savanes bo i sées sont couvertes par des brousses de types 
v a r i é s . 

Ces formations semblent, en grande partie, bien adap
tées aux conditions spéc ia les du mi l ieu actuel dans lequel 
elles se d é v e l o p p e n t : sol, c l imat , feu. El les paraissent 
alors d'origine s p o n t a n é e et bien ancienne d é j à , ce qui 
n'exclut pas l ' h y p o t h è s e de la p r é s e n c e a n t é r i e u r e de for
mations plus importantes. 

Les mimlus reliques pourraient être des t é m o i n s de ces 
d e r n i è r e s , et l ' é v o l u t i o n r é g r e s s i v e admise par M. Scaëtta 
pour les r é g i o n s relativement peu é l o i g n é e s dir Tanganika 
septentrional a vraisemblablement eu lieu ici aussi (21). 

Ces brousses anciennes couvriraient : 

1° Les plateaux de la r é g i o n orientale à sols rocheux, 
superficiels, secs et ba layés par les vents secs et froids 
de saison sèche , qui ont une importance p e u t - ê t r e primor
diale pour la distribution des essences ligneuses; 

2° L a r é g i o n du Lualaba, à sol sablonneux et sec. L a 
t e m p é r a t u r e , les vents et les feux (*) sont probablement 
ici les facteurs p r é d o m i n a n t s . C'est, semble-t-il, dans la 
v a l l é e du Lualaba que l'indice d'aridité p r é s e n t e la valeur 
m i n i m u m pour la r é g i o n é t u d i é e . 

Ail leurs, notamment dans la zone des muulus et au pied 
des versants, la brousse semble avoir s u c c é d é plus r é c e m 
ment à des formations ligneuses plus importantes, à la 
suite de d é f r i c h e m e n t s plus ou moins p é r i o d i q u e s , sans 
doute (cultures), suivis du passage répété des incendies. 
E l l e serait donc ici d'origine artificielle et relativement 
r é c e n t e . 

Les associations variables qui constituent ces brousses 
leur donnent des facies variés suivant les cantons : denses 

(*) Tous les Erythrophloeum. de cette zone sont nécroséis et i l ne 
p a r a î t pas Jiasardé d'attribuer au feu l 'origine de ces nécroses . 
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et touffues, mais relativement simples sur la basse 
L u k u g a ; plus complexes, ma i s de d e n s i t é variable et 
m ê l é e s de petits arbres en plus grand nombre sur les pla
teaux rocheux; elles sont c l a i r s e m é e s , mais de composi
tion plus variée dans la zone des muulus . A p r o x i m i t é des 
cours d'eau, elles sont g é n é r a l e m e n t très denses et très 
complexes. Ces dern ières paraissent seules occuper des 
sols relativement riches. 

C. — DES ESSENCES FORESTIÈRES 

L a valeur des peuplements d é p e n d a n t non seulement 
de leur adaptation au mil ieu, mais aussi des e spèces qui 
les constituent, i l est n é c e s s a i r e d'essayer, tout au moins, 
de se faire une i d é e de la composition s p é c i f i q u e des d i f f é 
rentes formations dans les divers cantons de la r é g i o n 
é t u d i é e . 

L'annexe I donne un re levé des e spèces ligneuses recen
sées à ce jour dans la val lée de la L u k u g a . I l est certaine
ment loin de r e p r é s e n t e r la f lore ligneuse c o m p l è t e de la 
r é g i o n , et il comporte encore bien des imperfections, qui 
ne pourront être rect i f iées qu'en poursuivant inlassable
ment l'identification et la d é f i n i t i o n botanique des espèces 
congolaises encore trop peu connues. 

L e s indications de ce re levé (*) permettent de classer les 
e s p è c e s s i gna lée s en deux grands groupes d'abord : les 
plantes hygrophiles et les plantes tropophytes. C h a c u n 
de ces groupes peut se subdiviser d'après la dispersion 
actuellement connue des e s p è c e s , comme suit : 

A . — Les e s p è c e s réputées sporadiques qui sont signa
lées dans tout le Katanga, au moins dans l'une ou l'autre 
formation. 

(*) La disposition du r elevé permet de distinguei- : 1° les espèces tiygro-
philes, à facies équator ia l et tropophytes, à facies tropical; 2» la disper
sion probable du Nord vers le Sud; 3° la dispersion probable dans le 
sens Est-Ouest et parfois la direction d'expansion des espèces en dehors 
du Katanga. 
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B. — Les espèces que l'on rencontre par tout dans l'une 
ou l'autre formation, sauf dans le l iaul -Katanga, mais y 
compi'is f)arfois la haute L u k u g a et la zone du L a c . 

C . — Les es | )èces l é p a n d u c s du 10" de latitude Sud 
j u s q u ' à la Liduiga . On [)euf y disl inguer deux sous-
gi'onpes : 

1" Les piailles des v a l l é e s du Katanga central, qui ne 
d é p a s s e n t g é n é i a l c M u e n t pas, sur la L u k u g a , le seuil de 
la Niemba à l 'Est; 

2" Les plantes d(>s collines du Katanga central, qui se 
leli'ouvent sur la L u k u g a s u p é r i e u r e , avec extension 
rédui te vers l'Est et vei's l'Ouest 

D. — Un autre groupe pourrait être for mé des plantes 
cf)Tnmunes au l lau l -Kalanga , aux INTugila, an Tanganika 
(!t parfois à la L u k u g a s u p é r i e u r e . 

E . — E n f i n , un groupe assez important d'essences répu
tées e n d é m i q u e s , j)araissant j u s q u ' à j irésent confiru;es à la 
va l l ée de la L u k u g a . El les sont, en g é n é r a l , peu connues 
et leur e n d é m i s m c est loin d'être d é m o n t r é . 

E x a m i n o n s chacun de ces groupes en recherchant 
comment leurs consiHuants se répart issent dans les quatre 
formations types d é c r i t e s plus haut (*). 

1. Espèces réputées sporadiques signalées dans tout le Katanga. 

Ces es j )èces , à air(> de dispersion <'n généra l ti'ès vaste, 
[XMivenI être q u a l i f i é e s de spoi-adiques, b i e n que l'expan
sion de certaines d'(>ntre elles en dehors du Katanga ne soit 
pas aci uel lenient cormue. 

L a liste de ces ])lantes, d o n n é e dans l'annexe 11, com-

(•) Toutes les iiulicatioris relatives à la localisation, à la dispersion 
et aux directions d'extension des espèces doiniées ci-après valent essen
tiellement pour la vallée de la Lukuga et ne pourraient êtr-e étendues 
aux rég ions périphéri( |ues sans nouvelles études. 
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prend cinq espèces de carac tè re hygroplii le (*), mais sans 
doute relativcmenl peu exigcant(!S, tant eu chaleur qu'en 
h u m i d i t é . Elles paraissent toutes (saut peut-ôire le Tric.lii-
Ua) susceptibles de sortir des galeries j jour entrer dans la 
composition des muulus, dont elles sont un des é l émen t s 
caractér is t iques (par t icu l iè rement le Mvvafi). Aucune 
d'entre elles n' iutervieni dans les l'otnialions tropical(>s. 

Les nombreuses conqiosanl<'s tropophytes du groupe 
eompi-euuent une forte })roportion d'es})èees qui, par leur 
(h''velop|)(ment ou k'ui- ahonchuice relative, accusent, 
ma lg ré leur ^aste dispeision, luie préférence m a r q u é e 
|)our les rég ions tropicales eliaudes, dans lesquelles i l 
faudiai l sans doute chercher leur centre de dispersion. 

Elles intei v ieimeni toutes dans la com|)osition des 
muulus, parfois comme dominantes ( * ' ) , mais uomhieu-
ses sont celles qui se r épanden t ihins les saxanes hoisées, oi'i 
elles leslent loidefois géné ra l emen t suhoit lomiées (***) ; 
(pielques-unes enfin se retrouvent dans les brousses, où 
elles sont pari'ois al)ondantes ( ' * * ' ) et, dans tous les cas, 
plus f ié(iuenles que dans le Sud du Kalanga. 

Moins nombreuses sont les plantes de ce gioupe dont 
les allures sont ])]us netlement tropicales. Elles sont s u i - , 
tout icprésenlées dans les savanes boisées ot les brous-

(•) ErijtlirophiDriiiii ipiiiii'viiKc ( M w i i l i ) ; c f . EiKjvnia cordiila ( M u f i o ) , 
Sjtathodai l'arniiiiiiiiliila (Ki i l ) i i ,yamaTri l )a ) , Trema nnincciiKis ( K i h e y u ) ; 
c f . Trichilid enii-lira ( M u s i k i d j i ) . 

(**) Afzelia cu(inzc?isis ( K i l i a l e b a l e ) , .llliizzia Susna et ri'rsir'iUir f i < a ] ) p -
t a i i z o v u et K i b a i i g a s a s l i i ) , A iiihl ygoiuicttr jius Scliirclnfinlliii ( M u n y e y e ) , 
Ficus s p . ( K i k u y u ) , Sterciilia (niliuiuvlnba ( M o a b i ) , Vilcx cimvala 
( M u f u t u ) . 

("•) Afzclid, Albizzia, Uiihli/gniincar/ius, Enldda abyssiiiica ( ; \ I i i g e i i -
g i a g e n g i a ) , Hijmcnucardiu (icida ( L u p ( ' ) , M u n t u f i t a , , lUciiiodcndron Itaii-
Uincni ( M u k u s u ) , SIcrculia, Vilcx, Sclerocarya c o f f r a ( M u o i i g o ) . 

('***) Aiiit>lijgon(>cari)Us, Aiioiia scricgalensis ( M u l o l o ) , Combrchim 
Giorgii ( S w a t c l i i ) , Eri/lhropfiJocinn africaiiimï forma ( N y a n d v v e ) , Grcwia 
s p . ( M u s l i i e ) , Hyiiicnocardia, K l s e i r i b e , MariiliiimUi hiiiala ( M u b u ) , 
M u s o w e , lUcinodcndron Raulaneni ( M u k u s u ) . 



38 É T U D E D E L A V E G E T A T I O N F O R E S T I È R E 

ses (*), ou dans les brousses seulement (**), ces de ru iè ies 
paiaissant formées d'espèces relativement spécialisées. 
Elles semblent en g é n é i a l d 'oi i^ ine ])lus mér id iona le , 
tandis qu 'un petit nombre pourrait ê t re d'orio-inc p lu tô t 
orientale (Acacia cainpylacanta [Kibumbu] , Vitex Diadien-
sls i'X mombassae [Mufutu-k inka] ) . 

2, E s p è c e s s e r e n c o n t r a n t d a n s t o u t le K a t a n g a , 

e x c e p t é d a n s l a c u v e t t e S u d - k a t a n g u i e n n e . 

(À's espè('es, re[)rises dans l'annexe I I I soni en m a j o r i t é 
hyf>rophiles (treize sur dix-sept) et paraissent se rattacber 
aux deux [)remières sérifïs du f>rou[)e précédent . Ce sont 
peut-ètr(! d(̂ s l'ebques d'une flore équator ia le ou subéqna-
toriale qui n'a pu vraisemblablement forcer l'enceinte de 
la cuvette katan<>uicnnc, le climat à tendance séné^i'a-
liennc de celle-ci ne l u i convenant pas. Elles traliissent 
ainsi des exî >-ences plus prononcées en cbaleur et en 
h u m i d i t é . 

Les cspèees hy^ïrophiles du groupe caractér isent les 
f>-aleries (***) ou les o-aleries et les muulus (****), tandis 
que les espèces tropopbytes sont localisées dans les 
muulus avec expansion rédui te dans les o-aleries (*****) 
ou dans les muulus et les savanes boisées (******) 

(*) F.rythropMoemn africanum ( N y a n d w e ) , Bcrlinia niembaciisis et 

v o i s i n s ( M n t o b o ) , Braclii/sicgia miialensix, Hockii, et s p . ( K a b a i n b a , 

M p u t u , K a t o k a ) , Coiiilirclvrri fiiifiiisfifaliiiiii ( M u l a i n a ) , Sivartzia matla-

fiasrarienfiis ( K a t ) ] ) , f i y f i y g i v m oïDaricimis ( K i t u m p n ) ; c f . A nisophyllcd 

laurina ( M u f u n g o ) . 

(**) Acacia kasonionya ( K a s o n i o n g a ) , îtaiihinia Prlcrxiniia ( K a f n m i i e ) , 

Srcuridaca, longeped^iriculata ( M o y e y e ) , VUe.i; monibaxsue et inadicii^is 

( M u f u t u k l n k a ) . 

(*'*) MiUclia s p . (P ( ' t i i> ) , l'ycDaiillius Koiiibn ( M i i y a i T i l ) a \ M w a y a , 

K a l i i i n a , Erernospalha s p . ( N c o d i ) ; c f . Bcrliina acuiniuala v a r . Brunceli 

( I l c i n b a ) . 

( '***) C f . Canarium Schivciiifi/rlhii. ( M p a f u ) , Bicinodcndroii africnniiiii 

( M u l p l a ) ; c f . Piptndrnia s p . ( M i i l ) a n g a , des e a u x ) , M u b a i i i l ) a , Kigclia 

actliinpica. ( K i f u n g w e l a ) . 

( ) Slcrr.iilia kdUnigcrisis ( K a t o a t o a ) , K a y o i i d w e . 

( • ) Ptcrocnrpiis s p . ( K a t o i i d o t o n d o ) , M u t u m b u . 
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3. E s s e n c e s d e s v a l l é e s d u K a t a n g a c e n t r a l et s e p t e n t r i o n a l . 

D'habitat plus septentrional encore, le groupe des 
espèces reprises dans l'annexe IV voit sa dispersion l imi tée 
par des exigences sans doute plus accentuées , tant en ce 
qu i concerne la chaleur que l ' humid i t é . 

Plus de la moi t ié de ces plantes sont typiques des m u u -
lus de la Lukuga moyenne (*) et semblent présenter des 
caractères biologiques o f f r an t certaines analogies, qu'elles 
soient des types hygropliiles ou tropophytes. 

Ces plantes des muulus se retrouvent toutes dans les 
galeries, sauf deux espèces tropicales (Terminalia Bubu; 
cf. Combretum laxiflorum). 

Deux espèces tropophytes et très accessoirement une 
plante hygrophile (**) se p résen ten t aussi dans les 
savanes boisées. Elles n 'y jouent d'ailleurs qu'un rôle 
secondaire. 

Toutes ces plantes semblent former un groupe assez 
h o m o g è n e par leurs caractères biologiques, bien que l 'on 
puisse, semble-t-il, leur attribuer au moins deux origines 
d i f fé ren tes : équatoriales pour les hygrophiles et subéqua-
toriale pour les tropophytes. 

U n sous-groupe de trois espèces (***) se sépare nette
ment des précédentes et se trouve localisé dans les brous
ses. Ce sont des plantes d 'aJl^e tropicale, peu connues 
encore, dont une, le Kin ion i j^Haraî t con f inée sur les tufs . 

4. E s p è c e s des c o l l i n e s d u K a t a n g a c e n t r a l . 

Ce groupe (v. annexe V) comprend principalement des 
Brachys;te<iia et BerUnia, qui caractér isent nettement les 

(*) C f . Albizzia Broivriei ( M u s a s e ) ; c f . Parkia s p . ( M u k u n g w a ) , Chloro-

pfiora excelsa ( M i i k a m b a ) , Ficus s p . ( K i s a m b i l a ) , Vitex Thomasi {huseke), 

Comhretvm laxiflorniri ( K i l a m a t a ) , Terminalia Bubu ( B u b u ) . 

(•*) Combretum laxifhmnit, T a m b o , Chlorofora excelsa. 

(***) Acacia Kiiiiniige ( K i n i o n g e ) , Kahesese; c f . Dalbergia mediciiialis 

( D j a b i l o n d a ) . 
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savanes buisécs du Kataii<>-a central et de la Lnki iga 
supér ieure . 

Certains sont rares dans la basse Luku^ra (Musiké, 
Miisaw); d'autn^s manquent vers le Lac (Musiké, Ki lu lu l ie , 
peiit-èlrc Lun<>\valiiole) ; d'autres e n f i n sont plus f r é 
quents dans la région du Lac et m ê m e dans les Mu<>ila 
(Katoka, Musaw, Mukon<>folo). Les Katoka el peu t -ê t re 
Ki l idul ie se retrouvent à l'état d i s séminé dans le Haid-
Kalanga. 

O'S plantes présentent de très o-randcs aff ini tés morpl io-
logiques et biolofi-iqucs avec celles qu i caractér isent le 
lIaut-Katan^>-a, mais s'en séparent cependant nettement 
par lein- liabitat (sauf peut-ê t re une ou deux), qui doit 
être plus cliaud et sensiblement plus bumide que le Sud 
de la province. 

11 sem])le donc qu'elles soient e n d é m i q u e s dans le Con-
tre-Nord-Katan<ia, à moins que, venant du Sud-Est, elles 
n'aient colonisé la vallée de la Luvua, pour remonter 
ensuite veis le Nord, puis en n i a jo i i t é A C I S l'Es!. 

bien que la nii^^ration en sens opposé ne soit pas impos
sible (par t icu l iè rement sans doute pour le Musaw et le 
Mukon<>()lo), elle paraî t moins probable, si l'on iemar(]ue 
que ces espèces ont, en ^>énéral, des allures plus rabouf^ries 
\crs le Lac que vers le Ce*^e-Katan<>-a. 

L' i iypotbèse de rori<>ir^Hcptent i ' ionale semble devoir 
êli(> écartée, puisque le <î<'ine Brachyste<iio paraî t ])eu 
représenté au Nord de l 'équaiein' . 

A ce fiioupe se rallacbeni trois espèces ( ' ) rai'ement 
siii-nalées en brousse, ainsi (jue deux plantes arbustives, 
dont l 'une, semi-b\,i>-i()pliile d'allures (Busangala), carac
tériser les sous-bois du m i i u l u , et l 'anl ie , plus tropicale, 
semble r épandue en savanes boisées. 

(*) Acacia ataxacantha, Maerua angoleiisix, Mimnsnps Ginrgii. 
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5. E s p è c e s c o m m u n e s a u H a u t - K a t a n g a et à l a r é g i o n d u L a c . 

Essentiellement f o r m é d'essences tropopliytes r épandues 
dans les savanes l)oisées et les brousses, les plantes énu-
méi'ées dans l'annexe V I se rencontrent dans la cuvette 
katangnienne (sauf le Kanienze, qu i , n'y est pas encore 
s ignalé) , les Mugila (sauf le l'\t(/aio, lermitophyle dans 
le Sud), ainsi que dans la région du Lac el sur la Lukuga 
supér ieure . Elles se l 'aréfient ou disparaissent vers la 
Lukuga moyenne. Certaines sont beaucoup moins abon
dantes dans le bassin du Tanganika que dans le Sud 
(Musesji). 

I l semble que ce groupe assez homogène soit d'origine 
méi ' idionale et établisse une liaison bien nel te entre le 
Hanl-Katanga et la région du Lac, qui se sépare ainsi des 
zones plus occidentales de la Lukuga. 

Les espèces liygrophiles signalées forment un ensemble 
l ié térogène qui sera sans doute d é m e m b r é par la suite. 

6. E s s e n c e s r é p u t é e s e n d é m i q u e s s i g n a l é e s s e u l e m e n t d a n s l a v a l l é e 

de l a L u k u g a . 

Un certain nombre d'espèces (annexe Vi l ) paraissenl 
jusqu ' à présent l imitées à l'une ou l'antre ])arlie du bassin 
de la Lukuga. Ce sont, en généra l , des plantes peu C O T I -

ïTues, qual i f iées ici d 'endémicpies , bien que leur endé-
misme soit loin d"è1r<^ démon t r é . 

Certaines espèces de caractère hygrophile sont f réquen
tes dans les galeries et dans les mnulus, surtout ceux du 
Tanganika (*); le Lnfanioka se propage jusque dans les 
savanes boisées. 

Sont encore assez caractér is t iques dans les mnrdus, le 
L u v u m v u et le Mumpelempele, d'allures tropicales, ainsi 
que le Alungonda, f r équen t dans les mvnilus, les savanes 

(*) L u g i n g i i et T u n d w a {Ficvs s ) ) . ) , M i i t ü n d o des e a u x , K a y a m b a y a i u ^ a . 

M u b a n z e , L u f a n l o k a . 
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boisées et les brousses, auxquels i l commimique un cacbet 
caractér is t ique pour les peuplements de la Lukuga. 

Dans les brousses, i l faut signaler les var ié tés d'.lcacia 
alhida, le Busole, les Dombeya et Ciissotiia ainsi que les 
palmiers Mako et Diko, qui contribuent à donner un facies 
spécial aux associations de la région . 

()f)sei'V(iti<>n. — Le DiplorrhyncJms niossambicensis se 
classe I D U I à fait à pari , du fa i t de sa dispersion tiès pa i t i -
cul ière , sur la basse Lukuga et dans le Haut-Katanga. 

En somme ce relevé comprend, parmi les planl<'s 
hygropbilcs ; 

5 espèces sporadiques; 
3 esj)èces du Haut-Katanga; 

11 espèces s ignalées au Nord du 10" de latitude Sud: 
7 espèces signalées an Nord du 8° de latitude Sud; 

31 es|)èces réputées e n d é m i q u e s ; 

57 

et parmi les plantes tropopbytes : 
53 espèces sporadiques; 
14 <'s[)èces du Ilaut-Katanga; 
5 espèces sig-nalécs au Nord du 10° de latitude Sud; 

19 espèces signalées au Nord du 8° de latitude Sud: 
24 espèces réputées e n d é m i q u e s . 

115 

On poiu iait ei icoïc remarquer que parmi les 51 espèces 
dont la dispersion en debors du Katanga est indiquée, on 
trouve : 

29 espèces signalées dans les régions orientales, dont 
5 liygropbiles; 

35 espè<'es signalées dans les régions occidentales, dont 
14 liygrophiles; 
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27 espèces s ignalées dans les rég ions mér id iona les , dont 
4 hygrophiles; 

25 espèces s ignalées dans les régions septentrionales, 
dont 12 hygrophiles. 

On peut, semlde-t-il, en dédu i r e que dans son ensemble 
le bassin de la Lukuga forme une zone lloristique de tran
sition, peuplée d ' é léments pa imi lesquels ceux répandus 
vers le septentrion seraient les moins nombreux, tandis 
que les éléments hygrophiles assez nombreux seraient 
plutôt apparentés à ceu\ des rég ions Xord-occidentale.s. 

L'ensemble de la f lorule n'en conserve pas moins U T I 
carac tère certainement tropical, compoi'tani un<; m a j o r i t é 
d ' é l éments répan^Jus surtout vers Sud-Sud-Ouest. 

Il en résulte qu 'on pourrait, .semblc-t-il, admettre un 
seul district botanique Sud-oriental du Ilaut-Katanga au 
Tanganika ( jusqu 'à la Muliza- Lubandaie au Nord de 
Mtoa), comme l'a déji\ proposé M . De Wildeman (6). La 
crête Mugila-Kibaïa-BiaTio pourrait l imiter à l'Ouest cette 
région floristique caractér isée par des Brachystegia avec 
associations de Monoiès et d'Uapaca. 

On trouverait ensuite une zone allongée du Sud-Ouest 
au Nord-Est, appuyée à l'Est sur la première et sans doute 
l imitée à l'Ouest, vers les monts Hakkansson au Sud c\ à la 
Niemha au Nord. Cette bande correspondrait au district 
du Katanga central et serait caractérisée par des Bra-
chystegia, Berlinia et Sferciilia Peut -ê t re se trouve-t-elle 
en relation avec les plaines du Moero-Bangvvelo. 

Ce district sortirait ainsi de la province fores t ière gui-
néemie , dans laquelle l ' inclut Engler, pour rentrer, 
comme le précédent , dans celle des steppes australes et 
orientales, sous-provinces de Bangwelo-Katanga. Les deux 
districts ci-dessus se rattachent indubitablement au pays 
des Brnchysteriin, qu i s'étend jusqu'en Rhodésie et au 
Nyassaland. 

Vers l'Ouest encore viendrait le district du Lualaba-
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Kasai, se rattacliani, l u i , à la p io \ inc(> forest ièie ^üi'ui-
néenne , et caractér isé par des muulus séparés par des 
steppes l)roussailleuses, notamment dans la \al lée du 
Lualalia. 

CHAPITRE 111 

ÉTUDES D E S P E U P L E M E N T S F O R E S T I E R S 

Poui' ( 'omplétei' les données précédenles , nous lâcherons 
d 'ébauclier , aulard que ])ossil)le, l 'élude des associations 
lorestières. C-elle-ci pourra nolamnieul f o i n n i r des indi
cations sin- les conditions à réaliser pour amenei' les peu-
plenicrds à pioduire en abondance les pi'oduits les plus 
utiles. 

Nous reprendrons donc l'examen des d i f fé ren tes forma
tions en cherchant à déf in i r leur composition et l ' influence 
que celle-ci peid avoir sur leur comportement et leur 
valeur économique . 

A f i n de simplifie!" cet examen, les groupes floristiques 
A et D du chapitre 111 ont été réunis ici sous la dénomina
t ion (( espèces sporadiques », et l 'on a désif^né comme 
« espèces centrales » ou du Katan^ra central les plantes des 
«groupes B, C l et C2 du m ê m e chapitre (*). 

A . G A L E R I E S 

Comme nous l'avons déjà di t , la composition des ^ale-
lies, ex t rêmement complexe et fo i t peu connue, méri te
rait de faire l 'objet d'une é lude d'ensemble poui- tout le 
Ivalanija et les réy ions voisines. 

\ous ne pouxons donc donner ici qu'un vapue schéma 
de leui' composition, schéma qui a peut-èli 'e l'avaidafj'e de 
l'aire seidement état des espèces qui ont f r appé les obscr-
\aleuts pai' leui' f réquence et, par conséquent , par leur 
iidluence sur la physionomie de la forêt. 

L'annexe V I I I domie, sous c(>s rései'xcs, la composition 

(") \ " ( i i r n o t e , |>. :!fi. 
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des galeries de la Lukuga moyenne et de la région du 
Tanganika. 

Les observations manquent pour la basse Lukuga, où les 
galeries font à peu près dé fau t , et pour la Lukuga supé
rieure, où elles sont restreintes. 

En comparant la constitution d'ensemble des galeries 
de la Lukuga moyenne à celles de la rég ion du Lac, on 
constate que, sans p ré jud ice des omissions, les listes étant 
f o r c é m e n t très incomplè tes , les peuplements comprennent 
sur la Lukuga moyenne : 

22 espèces hygrophiles sur 31, dont 8 endémiques sur 12, 12 cen
trales sur 12 et 2 sporadiques sur '7. 

9 espèces tropophytes sur 10, dont 1 endémique sur 1, 2 centrales 
sur 2 et (i sporadicjues siir 7. 

Soit 31 espèces sur 41, dont 9 endémiques sur 13, 14 centrales 
sur 14 et S spuradiques sur 14, 

et dans la région du Lac, ils sont const i tués par 

21 espèces hygrophiles sur 31, dont 8 endémiques sur 12, 7 cen
trales sur \Z et 6 sporadiques sur 7. 

6 espèces tropophytes sur 10, dont 0 endémique sur 1, 1 cen
trale sur 2 et 5 sporadiques sur 7. 

Soit 27 espèces sur 41, dont 8 endémiques sur 13, 8 centrales 
sur 14 et 11 sporadiques sur 14, 

dont sont communes aux deux rég-ions : 

12 espèces hygrophiles sur 31, dont 4 endémiques sur 12, 7 cen- ] 
traies sur 12 et 1 sporadique sur 7. 

5 espèces tropophytes sur 10, dont 0 endémique sur 1, 1 centrale i 
sur 2 et 4 sporadiques sur 7. 

Soit 17 espèces sur 41, dont 4 endémiques sur 13, 8 centrales 
sur 14 et 5 spora,di(]ues sur 14. 

Ces g-alcries sont donc formées pour 3/4 d'espèces nette
ment hygrophiles et pour 1/4 d'essences tropopbytes; dans : 
l'ensemble, 65 % des espèces sont réputées endémiques ou j 
l imi tées au Katanga central. ] 

Le caractère équa tor ia l , quelque peu mi t igé , de ces peu- ! 
plements est ainsi bien établi . ' 
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On constate de plus que les galeries de la Lukuga 
moyenne se distinguent par un richesse absolue un peu 
plus grande en espèces recensées (31 contre 27) et parti
cu l i è remen t en espèces tropophytes (9 contre 6). 

Les essences réputées endémiques et centrales y sont 
aussi plus abondantes (23 contre 16). 

D'autre part, 50 % des espèces tropophytes, presque 
toutes sporadiques, contre 39 % des plantes hygrophiles, 
presque toutes répu tées endémiques et centrales, sont 
communes aux deux rég ions . 

Cette répar t i t ion des espèces recensées à ce j o u r con
fère aux galeries de la Lukuga moyenne un faciès mani
festement plus équator ia l que celui des massifs analogues 
du Tanganika. Elles se d i f fé renc ien t d'autant plus que 
les espèces communes sont plus vigoureuses et atteignent 
de plus grandes dimensions, en généra l , sur la Lukuga 
qu'au Lac. 

Près de celui-ci, on trouve de plus, parmi les espèces 
hygrophiles, des Pandanus et des Phœnix, qu i suffisent 
à donner un caractère particulier aux peuplements. 

En dehors de ces deux essences qu i peuvent former des 
groupes à peu près purs, mais toujours restreints, on ne 
peut g u è r e signaler d'associations pi'opres à ce genre de 
format ion . Par places, toutefois, l 'une ou l'autre espèce 
peut ê t re pa r t i cu l i è rement abondante : Berlinia à la Luiz i ; 
Myrianthus et Macaranga a la Kavuma; Mutondo et 
Mubanga des eaux à la Misye; Mubanga, Mubanze, 
Kayambayamba à Mtoa; Acacia campylacantha sur les 
plages d'alluvions. 

D'une façon généra le , ces peuplements paraissent bien 
équi l ibrés et vigoureux; ils se régénèren t bien et parais
sent se défendre facilement contre les circonstances défa
vorables, tout au moins quand elles n'ont pas la bru ta l i t é 
des interventions humaines non réglées. 

Ils jouent, en tout cas, un rôle de premier plan pour 
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la conservation des sources et des cours d'eau et doivent 
ê t r e classés comme forêt de protection. 

Les espèces dominantes sont certainement à tempéra
ment délicat et probablement à croissance assez rapide, 
surtout celles des régions basses. Elles atteignent souvent 
de belles dimensions et constituent un maté r i e l ligneux, 
d'importance é v i d e m m e n t très variable, mais relative
ment grand et pouvant osciller autour de 300 mètres 
cubes par hectare dans les meilleurs endroits. 

Parmi les espèces assez communes et paraissant devoir 
f o u r n i r des bois utilisables, notons : divers Ficus, 
Mutondo des eaux, Chlorophora excelsa; cf. Piptadenia 
(Mubanga des eaux), Kahima, Kayondwe, Mubanze, 
Albizzia versicolor, Milletia sp. (Pehe), Vitex caneata, 
Spathodea campanulata. 

La superficie occupée par les galeries est toutefois rela
t ivement peu importante et t rès d i sséminée . La topogra
phie des endroits où elles sont localisées l'end aussi leur 
exploitation éventue l le très d i f f i c i l e . 

Malgré la b e a u t é des arbres et le volume de bois rela
tivement élevé qu ' i ls renferment par uni té de surface, ces 
peuplements pourront diff ic i lement donner lieu à des 
exploitations suivies: celles-ci ne pourront jamais être très 
importantes. 

Au surplus, les caractères biologiques de ces peuple
ments, ainsi que le rcMe qu'ils remplissent et doivent con
t inuer à remplir dans l 'économie de la nature, dans l ' inté
rêt m ê m e de l ' économie humaine, impl iquent le choix, 
pour les exploitations éventuel les , d'un sys tème de traite
ment assurant le maint ien du couvert et la conservation 
de l ' abr i indispensable à la régénéra t ion des essences 
d'ombre. 

B . — L E S M U U L U S 

Les massifs de cette format ion ne se rencontrent que 
sur la Lukuga moyenne et à p rox imi té du Lac. Les muu-
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lus du Lac présen ten t au siuplus des aspects de transition 
vers la savane boisée, d'une part, et vers le m u u l u de 
montagne, d'autre part. 

Si nous classons les espèces rencont rées dans les deuv 
cantons, comme p r é c é d e m m e n t , nous obtenons le tableau 
fo in i i i r i l l'arnicxe 1 \ : 

Sous les réserves faites p r é c é d e m m e n t , on peut en 
dédu i r e que les peuplements de la Lukuga moyenne sont 
formels de 

20 es|Dèces hytifopliiles sur 23, dont 12 endémiques sur 14, 6 cen
trales sur () et 2 sp()r;i(li(iues sur 3. 

30 espèces ti'opopliytes sur 35, dont 5 endémiques sur 6, D cen
trales SU1' 10 et 10 sp()radi(|ues sui- 19. 

Soit 50 espèces sur 58, dont 17 endémiques sur 20, 15 centrales 
S I U ' 10 et 18 sporadiijues sur 22, 

et ceux de la r ég ion du Lac de 

13 espèces liygrophiles sur 23, dont 6 endémiques sur 14, 4 cen
trales sur (5 et 3 sporadi(]ues sur 3. 

19 esi)èces tropophytes sur 35, dont 3 endémiques sur 6, 3 cen
trales sur 10 et 13 sporadiques sur 19. 

Soit 32 espèces sur 58, dont 9 endémiques sur 20, 7 centrales 
sur 10 et 1(5 sporadicjues sur 22, 

dord sont communes airv deux régions 

10 espèces hygrophiles sur 23, dont 4 endémiques sur 14, 4 cen
trales sui- 0 et 2 sporadi(]Lies sur 3. 

14 espèces tropophytes sur 35, dont 2 endémiques sur 0, 2 cen
trales sur 1!) et 10 sporadiques sur 19. 

Soit 24 espèces sur 58, dont 6 endémiques sur 20, G centrales 
sur 16 et 12 sporadicpies sur 22. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, et d'une façon 
gétu ' ra le , ces ninulus sord donc formés de 2/5 d'espèces 
h\gi()])liiles et de 3/5 d'essences tropicales, dont les 2/3 
de j)Iaid('s r('gionales on ne se propageaid pas \ ( M S le Sud 
an delà du Katanga ceidral. 

Le caractèie mixte de ce genre de formation est donc 
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bien marqué . Celte association de deux groupes de végé
taux ayant à p r i o r i des exigences notablement d i f fé ren tes 
impl ique, semble-t-il, une g-rande ins tabi l i té des peuple
ments dont la constitution doi t varier aux mômes endroits, 
suivant les pé i iodes envisagées , i n d é p e n d a m m e n t des 
interventions de l 'homme. 

Celte considéra t ion s'ajoide à celles déjcà men t ionnées 
page 26, pour expliquer que lorsepje ce dernier vient l on i -
pre brutalement l 'équil ibre instable existant, la reconsli-
lu l ion du bois se trouve compromise, sinon dé f in i t i vemen t 
empêchée . 

Si l'on compare, d'autre part, les massifs de la Lukuga 
avec ceux du Lac, on constate que les premiers sont plus 
riches en espèces (50 conti'c 32), mais que la propoit ion 
des plantes hygrophiles est sensiblement la m ê m e [)our 
les deux rég ions . Toutefois les espèces endémiques et cen
trales sont absolument et propoi tionnellement plus abon
dantes sur la Lukuga. 

L<̂  groupe des espèces communes aux deux zones com-
preiul proportionuellcnient plus de tropophytes (60 "ƒ,) et 
plus de plantes sporadiques, ce qui se conçoi t . 

Ces peuplemerds se différenci(>nt donc assez nettement, 
et d'autant plus que les espèces communes sont plus vigou
reuses et pi-eTuu^iit de plus giandes dimensions en plaine 
qu'au Lac. 

D'autre part, la végélalion est caractéi'isée au Tanganika 
|)ar l'a])p.nrition ci la mul t ip l icat ion, au f i n ' et à mesme 
(pie l 'alfiliide augmente, des lichens du grou])e Umc<t. 

En somme, les peuplemeids de la Lukuga moyenne ont 
i M i f;(ei(>s plus éciuatorial que ceux de la région monta
gneuse. 

Nous avons vu qu'aucuiie dominante ne se manifeste 
nettement dans les massifs de ce genre. On peut toutefois 
dire que les Luseke, Kilamata, Katoatoa. Mpafu, Mukamba 
et Bubu sont relativement abondants sur la Lukuga, tandis 
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que les Mubanze, Mubanga des eaux et Kayambayamba 
sont plus f r équen t s au Tanganika. 

I l serait très in té ressan t de pouvoir déf in i r mieux que 
nous n'avons pu le faire ci-dessus les associations qu i se 
rencontrent aux d i f fé ren tes altitudes. 

D'une façon généra le , les muulus sont pauvres en ma té 
riel et, sur la Lukuga notamment, celui-ci est très souvent 
déprécié par des tares, vices et dé fau t s dus à la décrépi
tude. 

Le nombre des sujets arborescents par hectare varie de 
8 à plus ou moins 75 et le volume ligneux par hectare de 
3 à plus ou moins 50 mèt res cubes, dont i l faut dé fa lque r 
les espèces sans emploi et les bois ta rés . 

Les sous-bois sont à peu près sans valeur économique et 
la régénéra t ion des espèces in téressantes paraî t , en généra l , 
déf ic i ta i re , comme nous l'avons d é j à fa i t remarquer. 

Bien qu ' é t endus , ces peuplements offrent donc actuel
lement peu de possibil i tés d'exploitation. 

Ils doivent n é a n m o i n s être préservés , a f in de maintenir 
un taux de boisement suffisant et de conserver des points 
d'appui sérieux pour la créat ion de massifs productifs 
dont la nécessité se fera sentir dans un avenir plus ou 
moins r approché . 

Plus que jamais le traitement doit ic i tenir compte des 
besoins de la forê t et prendre une allure culturale, 
abstraction faite des besoins de la consommation locale. 
Celle-ci doit être l imi tée à la capaci té de la forêt , car 
l'inverse ne peut que compromettre l 'état boisé, comme 
on ne le constate malheureusement que trop le long du 
chemin de fer. 

C. — L E S S A V A N E S B O I S É E S 

Nous avons vu que les savanes boisées sont tout parti
cu l iè rement localisées sur la Lukuga supér ieure . Des 
lambeaux de formations analogues se rencontrent toute
fois aussi sur la basse Lukuga et dans la rég ion du Lac. 
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I I n'existe pas, à notre coimaissance, de savanes boisées 
typiques sur la Lukuga moyenne. 

Si nous répar t issons les espèces s ignalées à ce j o u r 
dans la savane boisée suivant les d i f fé ren tes zones de la 
vallée é tud iée , nous obtiendrons le tableau formant 
l'aimexe X. 

La population des savanes boisées peut encore se repré-
setder comme suit, sous les réserves faites an té r ieure
ment, é v i d e m m e n t : 

B A S S E - L U K U G A 

32 espèces tropophytes sur 67, dont 4 endémiques sur 12, 7 cen
trales sur 16 et 21 sporadiques sur 39. 

L U K U G A S U P É R I E U R E 

2 espèces hygrophiles sur 2, dont 0 endémique sur 0, 2 centrales 
sur 2 et 0 sporadique sur 0. 

58 espèces tropophytes sur 07, dont 8 endémiques sur 12, 14 cen
trales sur 1(3 et 36 sporadiques sur 39. 

T A N G A N I K A 

4.~) espèces tropophytes sur 67, dont 9 endémiques sur 12, 9 cen
trales sur 10 et 27 sporadiques sur 39. 

Communes aux trois sections. 
22 espèces tropophytes sur 67, dont 2 endémiques sur 12, 4 cen

trales sur 16 et 10 sporadiques sur 39. 
Communes aux deux sections supérieures. 

17 espèces tropophytes sur 67, dont 5 endémiques sur 12, 4 cen
trales S I U ' 16 et 8 sporadiques sur 39. 

Communes aux deux sections inférieures. 
7 espèces troyjophytes sur 67, dont 1 endémique sur 12, 1 centrale 

sur 16 et 5 sporadiques sur 39. 

Sur un total de 69 espèces, ce tableau ne signale que 
denv espèces liygrophiles disséminées à l'état tout à fait 
subordonné dans les savanes boisées de la Lukuga supé
rieure. Nous n'avons pas de renseignements certains sur 
la façon dont se présentent ces espèces au point de vue 
vitalité, croissance, dimensions, r égénéra t ion . De la com-
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paraison des conditions climatiques et édaphiques des 
cantons où ces espèces sont bien représentées avec celles 
de la Lukuga supér ieure , on doit conclure qu ' i l y a pour
tant des probabi l i tés poiu- que, sous ces d i f férents aspects, 
elles affectent là des allures médiocres . 

I l y a quelque intérêt aussi à rappiochei' des précé
denles les espèces subéquator ia les , sinon hygrophiles, 
caractér is t iques du m u u l u , qui se retrouveirt dans la 
savane boisée de la Lukuga supér ieure . Citons : Ster-
ciilia cf. kutan<jensi.s (katoatoa), Cunibretum laxifloniin 
(Kilamata); cf. Dmcaena reflexa (Mungonda) ; cf. Stereos-
])i'rn}uni sp. (Mulebelebe), Lufanioka, Mutumbu, Busan-
gala. 

Pour expliquer leur présence ici , i l faut admettre une 
plasticité très grande de ces espèces, leur permettant de se 
mul t ip l ier dans des zones botaniques très d i f fé rentes . Cv. 
n est d'ailleurs pas impossible, vu que nombre d'essences 
de brousse ont une dispersion encore |)lus large. 

I l faut toutefois remarquer (pie ces (>s[)èces à feuilles 
grandes ou très grandes, molles et plus ou moins glabres, 
paraissent avoir de faibles adaptations xérophyt iques . 

Ce fai t ainsi que leur rareté relative et, ce qui est pro
bable, mais n'est pas d é m o n t r é actuellemeni, leur vigueur 
réduite et la rareté de leur descendance tendraient p l u t ô t 
à les l'aire considérer comme des reliques d'une forme 
(luelconqiie de muulu conquise par la savane boisée. 

I l existe d'ailleurs vers le Lac, notannnent dans l'entre-
Lngumba-Lubuye, des muulus dans lesquels certains 
liracliystegia (Kabamba, Mnsa\\) s'associeid aux essences 
équaloriales (Mpafu, Mvvafi, Lugingu) , sans qu ' i l soit y)os-
sible de dire actuellement quel est le ty|)e de végétat ion en 
voie de progression. 

A t i l i e tout à fait ])rovisoire, nous sf)mines tenté d'admet
tre que la savane boisée est en voie de progression dans 
la vallée de la Lukuga, sinon aux dépens de la brousse, 
ce qui n'esl pas impossible, du moins aux dépens du 
muidu . 
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11 faudrait alors adrriellre aussi que l'installation de 
ces savanes b o i s é e s esl relativement r é c e n t e , et comme 
les espèces qui les consl i luenl n exisfenl g u è r e dans l 'Est 
et moins encore vers l'Ouest, elles ne pourraient venir 
que du Kalanga central, on elles se rencontrent f r é q u e m 
ment, ce qui impliquerait une progression des Bi'aciiys-
teyia vers le Nord. 

Cette progression d'une formation à tendance x é r o p h y -
lique, se substituant à une formation an moins semi-
liygropbile, ne paraît g u è r e pou\o ir ê tre que la résu l 
tante d'un asséc l i en ien i (bi mil ieu, en particulier sans 
doute du climat (21), peut -ê tre favor isé par l'occupation 
humaine. 

D'autre part, si la migration s'est faite vers le .Nord, 
par la \ al lée de la Niend)a, ])uis \ers l'Iist, le long de la 
L u k u g a , elle ne peut être que [)ostérieure à l'ouveiture 
des gorges de la L u k u g a . 

Tout h y p o t h é t i q u e (lu'esl cette discussion, elle conduit 
assez curieusemcid à la m ê m e conclusion que celle rela
tive au m u u l u , c'csi-à-dire qu'une dessiccation relative
ment récente de la rég ion rendrait à la fois instable la 
formation m u u l u et favoriserait la progression de la 
forêt s èche . 

E n somme, dans l'étal actuel de T I O S connaissances, on 
peut dire que 90 'Y, au moins des e s p è c e s de la savane 
b o i s é e sont Iropophy tes, dont 1/3 sur la L u k u g a et 1 /2 au 
L a c sont r é g i o n a l e s ou du moins ne s ' é tendent pas vers 
le Sud jusque dans la cuvette katanguienne. 

Si l'on compare errtre eux les peuplements des trois 
zones cons idéré( !s , on constate que ceux de la basse 
L u k u g a sont les plus pauvres en e s p è c e s (32), tandis que 
ceux de la L u k u g a s u p é r i e u r e sont les plus riches (60), 
les massifs du L a c se classant entre eux (avec 45 e s p è c e s ) . 

On remarquera que cette richesse relative des trois 
florules ligneuses concorde bien avec les conditions é c o l o 
giques décr i te s et notamment avec l ' indice d'aridité, dont 
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chaque d e g r é correspondrait approximativement avec Ja 
p r é s e n c e d'une espèce . 

Notons aussi que les e spèces e n d é m i q u e s et centrales 
r e p r é s e n t e n t 28 % des essences de la basse Lukuga , alors 
qu'elles forment 46 % des présences dans la r é g i o n du 
L a c et 58,5 % sur la L u k u g a supér i eure . Ces proportions 
annoncent des facies bien d i f f é r e n c i é s pour les peuple
ments des trois r é g i o n s et des allures s u b é q u a t o r i a l e s 
franchement plus m a r q u é e s pour la zone moyenne. 

L a d i f f é r e n c i a t i o n des associations se marque encore 
par le petit nombre de plantes e n d é m i q u e s et centrales 
communes aux d i f f é r e n t e s zones et par le nombre global 
des e s p è c e s communes aux rég ions de la L u k u g a i n f é 
rieure et supér i eure , plus petit (29 sur 67) que celui des 
plantes communes à la fois sur la L u k u g a snpériein'e et 
au Lac (39 sur 67). 

N.OUS pouvons encore serrer d'un peu plus près l ' é tude 
des associations dans ce type de formation. 

E n fait, il est carac tér i sé d'une f a ç o n généra le par la 
p r é d o m i n a n c e des Brachystegia-Beiiinia, associés p r i n c i 
palement : 

Sur la basse L u k u g a : aux Mungonda, Mutumbu, 
Moabi, Katondotondo, Munyenye, Musowc et Kisembe, ce 
qui donne aux peuplements de cette r é g i o n une analogie 
frappante avec ceux du versant Nord des Bianos. 

Sur la L u k u g a s u p é r i e u r e : aux Mutumbu, Kahesese, 
Muongo, Moabi, Mutondo, Mukula, Mubanga, Kibale-
bale, Kisembe et B u f u k u , ce qui donne à ces massifs une 
certaine similitude d'aspect avec ceux du Katanga cen
tral. 

Dans la r é g i o n du L a c : aux Busole, Musonga, Kibale-
bale, et surtout aiix Uapaca et Monotes divers (Masuku, 
Malobe, Sokolobe, Muyembe, Musesji , K impampa) , ce 
qui rapproche très sensiblement la composition de ces 
forêts de celle des savanes boisées du Haut-Katanga. 

Notons aussi, pour autant que l'on puisse actuellement 
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se prononcer sur la dispersion des essences du groupe 
dominant des Brachysteyia-Berlinia, que 

8 e s p è c e s existent sur la basse L u k u g a , dont 1 e n d é 
mique, 3 ccnirales, 4 sporadiques; 2 espèces centrales 
sont dominantes, 

9 e s p è c e s existent sur la L u k u g a supér i eure , dont 
1 e n d é m i q u e , 4 centrales, 4 sporadiques, 6 d'entre elles, 
dont 2 centrales, sont dominantes, 

9 e s p è c e s existent au L a c , dont 2 e n d é m i q u e s , 4 cen
trales, 3 sporadiques; 8 d'entre elles, dont 1 centrale et 
2 sporadiques, sont dominantes. 

L'analyse de ce groupe semble aussi montrer que les 
influences s u b é q u a t o r i a l e s d é c r o i s s e n t proportionnelle
ment de la basse L u k u g a au L a c , sans toutefois jamais 
d i spara î t re . 

U n examen plus d é t a i l l é encore montrerait que Berlinia 
niembaensis et ses formes affines, cons idérés comme 
u n i t é , c l a s s é s dans le groupe des plantes sporadiques, n'en 
p r é s e n t e n t pas moins un d é v e l o p p e m e n t opt imum dans 
le Katanga central et sur la L u k u g a supér ieure . Brachys-
tegia sp. (Katoka) semble se p r é s e n t e r de la m ê m e f a ç o n . 

Les K i l u l u h e et Lungwaluole sont nettement des e spèces 
dominantes caractér i s t iques du Katanga central et de la 
L u k u g a s u p é r i e u r e . I l se pourrait que Bracliystegia malen-
gaensis, c o n s i d é r é comme e n d é m i q u e , dût é g a l e m e n t 
rentrer dans ce groupe. 

Tout cela paraît bien lier intimement les savanes 
bo i sées de la L u k u g a supér ieure à celles du Katanga cen
tral, m a l g r é la p r é s e n c e de quelques é l é m e n t s communs 
aux flores du Haut-Katanga et du Tanganika . 

Dans cette dern ière , les Musaw et Mukongolo (Brachys-
tegia spp.) sont caractér i s t iques et, sinon e n d é m i q u e s , du 
moins inf iniment moins f r é q u e n t s ailleurs. I l s y sont 
assoc iés aux Brachystegia Hockii et Mpnlensis, nettement 
sporadiques et dominants, tant au L a c que dans le Haut-
Katanga, ainsi qu'à diverses formes de Monotes, affines 
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du katangensis, et m ê m e , mais plus rarement, avix formes 
de Monotes, affines du Sapini, a insi qu'aux Uapaca. 

Ceci confirme encore l ' impression déjà n o t é e des rela
tions étroites qui existent entre les peuplements du Tan-
ganika et du Haul-Katanga (*). 

Les savanes à Brachysteçjia-Beiiinia et Brachystegia-
Uapaca paraissent, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de ce qui 
est dit ci-dessus, constituer des formations assez stables 

(•) I ! peut être i n t é r e s s a n t (l(> doiuiei- ici la composition de quelques 
peuplements part icul iers : 

Vei-s Kabalo, les rares parcelles de savane bo i sée sont c o m p o s é e s de 
Braclu/stegia (Lungwaluole , Ki luhul ie , Kapufu) et de Tterlinia nlcmhacn-
.s(s, a s s o c i é s à quelques Pterocarpus, Sclcnicarija, Iticinndendroii itau-
taneni, Draceana i'.t Mutumbu. 

Vers la Niemba les d i f f é r e n t s Brachysicijia (r.ungwaluole, Kilnlul ie . 
Kaputu , Musiké , Katoka) alternent dans des peuplements où chacun 
d'eux domine dans la proportion de 50 à 75 % et m ê m e plus, a s s o c i é s à 
quelques Pterocarpus, Sterculiti quinquelolia, Berlinia, Mutumbu. 

Pai'fois on rencontre l'association licrlinin iiiemhaen.nn-Papuca 
Masvku (types). 

Entre les km. 200 et 240, les Uracftyittcijia dominent encore, principale
ment les Musiké , Katoka , Ka|)utu, avec un nombre croissant de Musaw 
et Mukongolo, a ins i que quelques Pterocarpus, ChlornjJhnra, Tilcuiodcn-
ilroii (ifriranuiii, Moiiolès cf. liatanucnsis, sicrciilia, Mutumbu. 

Du km. 240 au km. 260, on distingue deux types d'association 1,-ien 
d i f f é r e n t s ; d'une part, celui à llrachystrgin, analogue au précédent , mais 
d'aspect plus rabougri encore, et, d'auti'e part, celui à Uapaca, c o m p o s é 
des d i f f é r e n t s Masukus et Sokolobes a s s o c i é s aux Monolcs kntanuciisi^ 
et Sapiiii, ainsi qu'aux Erylhrophlncum africanum et guiJicrnxe, Vilcx sp. 
et de nombreux arbustes, ce qui donne à l'association un fac i è s lapiie-
lant le muulu. 

Dans la r é g i o n du J^ac, on trouve : doniinants dans les savanes b o i s é e s 
pauvi-es jiassant il l a brousse complexe, les Uapaca et MonnU's divers 
avec quelques BrarJiysteyia (Musaw, Kaputu) s u r les terrains anciens 
aplanis entre Luguml)a-Lnbu>-e; les Drarhysteyia {M/mIciisis et Miisaw), 
dans des parcelles meilleures, s u r schistes rouges, à Muhala, ou les 
Berlinia-Uapaca (Mutobo-Masuku), s u r houiller et schistes rouges, à 
K i l u b a et Lubileye-Cockie. 

A u Nord, les f o r ê t s reprennent, a p r è s une interruption, à 2 km. au 
Nord de Mtoa, et sont c o n s t i t u é e s , j u s q u ' à la Muliza-Lubandaie , de 
Brachysicgia et Uapaca de v é g é t a t i o n m é d i o c r e ; au d e l à de la Muliza, 
des brousses et des muulus , plus ou moins l o c a l i s é s s u r les hauteurs, 
i-emplacent les savanes b o i s é e s . 

Vers le Sud, le Mukongolo (Uracliystcgia) domine sur les collines bor
dant le I,ac. 
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si elles sont maintenues suff isamment f e r m é e s . L e u r 
couvert, relativement dense dans les meilleurs cantons, 
suffit pour contenir suff isammenl le d é v e l o p p e m e n t des 
g r a m i n é e s , qui restent claires et coiu'tes. Peut -ê tre ont-
elles m ê m e une tendance à pi'ogresser sur les brousses, 
du moins lorsque les terrains son! favorables. 

Dans toute la v a l l é e loulefois, les herbages, qu'il serait 
utile d'étudier , prennent un g iaud ch-velopfjement aussi
tôt que l'on rompt le couvert foi'cstier. Dès lors, le d é v e -
i()p[>('n)cnt des plantes ligneuses est e n t r a v é par la den
s i té des g r a m i n é e s et l'incendie consécut i f à l'envahissc-
meii l (hi sol par cette v é g é t a t i o n suffit pour le soustraire 
d é f i n i l i v e m e n i au territoire forestier (*). 

Dans l'ensemble, les plantes qui les constituent parais
sent U)utefois très rustiques, à t e i n | ) é r a m e n t robuste, sup
portant, sinon exigeant de grandes q u a n t i t é s de lumièr( î 
d è s le jeune â g e , mais de croissance toutefois très lente, 
du moins, semblc-t-i l , en ce qui concerne les Bracliys-
tegia, moyenne peut - ê t re en ce qui concerne les Betilnia, 
Pterocarpiis. rapide sans doute chez les Stcrcnlia, Alhiz-
zia, Mutumbu. 

Toutes les e s p è c e s dominantes [ ) iésentent certainement 
le caractère d'essences scK^iales vivant en associations plus 
ou moins h o m o g è n e s . 

L e matér ie l l igneux de ce ge i i ic de peuplement est très 
variable, suivant sa qual i té , mais peut devenir relative-
menl iniportani : 300 stères et 50 ni' de i)ois de mines et 
de sciage, avec une popidation de 200 à 600 pieds et plus 
par hectare. 

I l s'ensuit que les massifs seraient assez faciles à traiter, 
n 'éta i t le danger d'envahissement du sol par les herbages 
et les feux c o n s é c u t i f s . 

(•) L'n processus analogue d é c l a n c h e l a régi-ession du manteau v é g é t a l 
dans le d é p a r t e m e n t du Gard, (A . F L A I C K H I I S , Les Forcis dii Gard. Le 
chêne, n» 5, 1933, p. 13.) 
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L). ^ LES BROUSSES 

Ce genre de peuplement se rencontre dans toutes les 
r é g i o n s , là oii manifestement les facteurs é d a p h i q u e s , 
cl imatiques ou autres (anihropiques, pyriques, etc.) sont 
de quelque façon d é f a v o r a b l e s à la végé ta t ion ligneuse. 

On y trouve g é n é r a l e m e n t un grand nombre d 'espèces , 
paifois plus ou moins spéc ia l i sées , tandis que beaucoup 
d'autres, se tenconlrant dans les savanes, les muulus et 
m ê m e dans les galeries, sous forme arborescente, s'y 
retrouvent sous l'aspect buissoiniant ou arlnistif (5-6). 

Bien que ce genre de v é g é t a t i o n offre peu d' intérêt 
direct au point de vue forestier, nons l'examinerons 
rapidement de la m ê m e façon que les autres formations. 

Nous répart irons les espèces de brousses dans les quatre 
r é g i o n s principales e n v i s a g é e s dé jà , ce qui nous donnera, 
toujours sous les m ê m e s réserves , le tableau formant 
l'annexe M . 

E n r é s u m é , on obtient pour les peuplements de la basse 
L u k u g a : 

1 espèce hygropliile sur 1 (centrate). 
45 espèces tropophytes sur 91, dont 6 endémiques sur 19, 9 cen

trales sur 15 et 30 sporadiques sur 57. 

Pour les brousses de la Lukuga moyenne : 

54 espèces tropophytes sur 91, dont 9 endémiques sur 19, 10 cen
trales sur 15 et 35 sporadiiiues sur 57. 

Pour celles de la L u k u g a supér ieure : 

1 espèce tiygrophile sur 1 (centrale). 
74 espèces tropophytes sur 91, dont 13 endémiques sur 19, 11 cen

trales sur 15 et 50 sporadiiiues sur 57. 

E t pour les massifs de la région du Lac : 

1 espèce hydrophile sur 1 (centrale). 
66 espèces tropophytes sru" 91, dont 13 endémiques sur 19, 9 cen

trales sur 15 et 44 sporadiques sur 57. 
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Dans l'ensemble, les brousses sont donc relativement 
riches en e s p è c e s , p a r t i c u l i è r e m e n t celles de la L u k u g a 
s u p é r i e u r e . L a proportion des d i f f é r e n t s types ne varie 
toutefois g u è r e dans les d i f f éren te s zones de la va l l ée 
(plus ou moins 65 % de plantes sporadiques). 

Les conditions biologiques des stations o c c u p é e s par 
les brousses doivcid donc présenter beaucoup d'analogies, 
celles de la haute L u k u g a paraissent toutefois plus favo
rables. 

11 est cependant l'emarquable, d'un autre c ô t é , que 
moins d'un tiers de ces plantes, 27 /91 , soient communes 
aux quatres zones de la va l l ée , ce qui confirme donc la 
distinction nette qui s 'établ i t dans ces d i f f é r e n t e s parties 
de la l é g i o n , m ê m e dans les brousses. 

Les deux sections i n f é r i e u r e s et les deux régioj is s u p é 
rieures p o s s è d e n t respectivement 30 et 53 espèces com
munes, tandis que les deux sections m é d i a n e s en ont 49, 
ce qui marque une transition progressive et ime d i f f é r e n 
ciation plus forte entre les zones i n f é r i e u r e s qu'entre les 
deux secteurs s u p é r i e u r s . 

On peut aussi remarquer que moins de la m o i t i é des 
e spèces sporadiques sont r é g u l i è r e m e n t réparties dans 
toute la v a l l é e et qu'un tiers d'entre elles sont l o c a l i s é e s 
dans sa m o i t i é s u p é r i e u r e , de sorte que les trois quarts 
de ces e s p è c e s sont p r é s e n t e s dans celle-ci. 

Chac ime des sections comprend environ 6 /10 des 
e spèces centrales, tandis que les 2 / 3 des espèces e n d é 
miques sont loca l i sées dans la va l lée s u p é r i e u r e . 

11 est p e u t - ê t r e plus suggestif encore de faire la statis
tique des e s p è c e s dominantes qui donnent au paysage 
v é g é t a l sa physionomie part i cu l i ère . 

On trouve ainsi : 

S u r la basse Lukuga, 6 espèces dominantes, dont 
1 plante e n d é m i q u e (Kinionge) , 1 essence centrale (Mu-
sowe) et 5 plantes sporadiques (Mvdolo, Ki fumbe, B u d j i , 
Nyandwe, Kisembe, Mukusu) ; 
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Sur la Lukuga moyenne, 18 essences dominantes, dont 
4 espèces e n d é m i q u e s (Kitompo, Kalobvva, Katoatoa, L u -
seke), 3 e s p è c e s centrales (Musowe, B u b u , Mutumbu) , 
11 plantes sporadiques (Kapetanzovu, Munyeye, Midolo, 
Ki fumbe, Mushie, Lupe, Kisembe, Mubu, Mutondo, K i k o -
b w a , Mufutu); 

Sur la Lukuga supérieure, 5 espèces dominantes, dont 
2 plantes e n d é m i q u e s (Kitompo, Kalobwa) , 3 espèces spo
radiques (Mulolo, Mushie, L u p e ) ; 

Au L a c , 7 e s p è c e s dominantes, dont 1 e s p è c e e n d é m i q u e , 
6 plantes sporadiques (Mushie, Lupe, Masukii, Malobe, 
Sokolobe, Mutobo). 

Ce raccouici , plus parlant , marque mieux la d i f f é i e n -
ciation des d i f f é r e n t e s r é g i o n s de l a v a l l é e , car aucune 
espèce ne reste commime aux d i f f é r e n t s secteui's e n tant 
qu'essence dominante. 

Dans ces conditions, la Lukuga moycmne monti'e les 
peu|)lements l e s plus complexes, dans lesquels les e s p è c e s 
e n d é m i q u e s et centrales jouent un rôle plus important 
qu'ailleurs. I l se confirme donc que c'est la zone de la 
va l lée oi'i les conditions d e végé ta t ion montrent les ten
dances é q u a l o i i a l e s les plus m a r q u é e s , nu^-me dans les sta
tions d e brousses. 

L a basse L u k u g a paraît peu soumise aux iid'hiences é q u a -
toriales, conliairenient à ce (ju'on pourrait supposer, mais 
c e que l ' examt în des conditions m é t é o r o l o g i q u e s explique 
a u moins [(ai liellement ; ici ce s o n t les plantes spora
diques peu cxigeatdes qui domineni . Nous avons vu que 
l'une d'elles, le Diplorrliynclius, n 'en occupe m ê m e 
qu'une ])arlie, entie le fleuve et l e k i l o m è t r e 86 (p. 4 ) . 

Sur l a L u k u g a supérie iu'e et au Lac les influences é q u a -
toriales ne paraissent avoir que peu d'action, aucune 
e spèce du groupe des plantes ceidrales n 'y jouant mi rô l e 
important. 
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Les brousses de la L u k u g a s u p é r i e u r e montrent des 
relations assez nettes avec celles de la Lukuga moyenne. 
Celles du Tanganika sont nettement i n f l u e n c é e s par la 
flore de l laut-Katanga, r e p r é s e n t é e surtout par les Uapaca 
et Monotes dominants et, à un moindre degré , par la flore, 
qui doit être d'origine moins tropicale, semble-t-il, bien 
que très r é p a n d u e , représe ir lée par les Beiiinia, Grewia 
el Jlynienocardia (*). 

Nous avons vu que les brousses de la haide L u k u g a -
Tanganika paraissent bien d'origine spontanée , à l'excep
tion des brousses complexes et denses loca l i sées sur les 
(crrains s é d i m e n t a i r e s et résu l tant sans doute de la destruc-
lion de formations fores t i ères plus importantes. Seules ces 
d e r n i è r e s paraissent offr ir des p o s s i b i l i t é s de reconstitution 
de la forê t . 

Les brousses, vraisemblablement s p o n t a n é e s , de la basse 
L u k u g a ne paraissent pouvoir être converties en peuple
ments de rappori que par des mesures é n e r g i q u e s visant 
principalement la suppression des incendies et, sans doute, 
l'introduction d'espèces rustiques. 

('; Qiit'hfues exemples d'associations typi(|ues ne seront pas d é p l a c é s 
ici : sur la. basse Lukuga . on trouve, dans les d é p r e s s i o n s plus ou moins 
lierhouses, dos peuplements quasi purs d'Acacia Kinioiigc, sur sol pourvu 
de tuf: de Banhiaia rcliculata sui- les sables et de Musowe siu' l'argile, 
tandis que 1rs sols plus é l e v é s et sablonneux sont cou\eits d'une bi'ousse 
dense à Diplorrhyiichnx, Krytfirnjifilociim et Musowe. 

Ver'S l a T,ukuga, la brousse à, Musowe est ou était su i 'montée de nom
breux Borasuas c l a i r s e m é s . 

Les brousses de la Lukuga. moyenne sont loujouis jilus complexes, pt 
si quelques e s p è r e s s i g n a l é e s ci-dessus y sont p a r l i c u l i è r e m o n t abon
dantes, on iient difficilement y distingtier des associations plus d é f i n i e s . 

Sin- la Lukuga s u p é r i e u r e apparaissent les Uapaca et Monotes en 
m é l a n g e a,vec de nombreuses e s p è c e s arbustives ou rabougries : Cvxxo-
iiHi. Domhcya. Tcniilnalia, f'ombrcliim, lli/incnocanUa. 

-Vu Tangnniki i , les Uapaca et Moaotcx deviennent dominants sur les 
plateaux de roclies anciennes; les Bcrlhiia, Vilc.r et Uapaca sur les 
escarpements anciens de la, I ,ugumba; les Vilcx et Crciria sur' le houiller 
à Bibi lugumba; les Hyriicaocardia, Grevia. Bicinodcndrov Itautaiirni 
dnns la plaine entre lAigumba et Lubuye. 
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Sur la L u k u g a moyenne, i l peut y avoir des brousses 
s p o n t a n é e s , mais i l semble que nombreuses sont celles 
qui r é s u l t e n t de la destruction de peuplements forestiers 
(p. 34). 

L a carte montre assez nettement que le long du ra i l 
existe une brousse quasi continue, m ê m e là o ù le m u u l u 
est le plus d é v e l o p p é , brousse qui ré su l t e presque certai
nement de l ' e x é c u t i o n des coupes de bois non suivies de 
r é g é n é r a t i o n , car on ne peut admettre que le chemin de 
fer ait e m p r u n t é un couloir de brousse rectiligne p r é e x i s 
tant à sa c r é a t i o n . 

Ic i aussi, l'incendie vient certainement parachever 
l ' œ u v r e de destruction que l'homme entame par ses d é f r i 
chements et ses exploitations non r é g l é e s . 

Les graphiques ci-joints semblent s y n t h é t i s e r de f a ç o n 
assez nette, d'une part, la constitution des diverses forma
tions dans les quatre r é g i o n s de la va l l ée , et, d'autre part, 
l'aspect d'ensemble de la v é g é t a t i o n de ces quatre r é g i o n s . 

O n pourra donc distinguer dans la v a l l é e de la L u k u g a 
quatre zones forest ières : 

1° L a basse L u k u g a , o c c u p é e par des brousses à f a c i è s 
tropical, est peu in téres sante au point de vue forestier 
( r é g i o n du Lua laba) ; 

2° Entre la zone p r é c é d e n t e et le versant Ouest des 
Mugila se trouve une r é g i o n caractér isée par des brousses 
complexes et des muulus , vestiges d'une pér iode c l ima-
tiquement plus propice au d é v e l o p p e m e n t des e s p è c e s 
hygrophiles (district botanique du Lualaba-Kasaï ) ; 

3° Vient ensuite, vers l 'Est , la zone des savanes b o i s é e s 
relativement riches à Brachystegia et Berlinia, dominants 
dans le Centre-Nord Katanga (district du Katanga central) . 
C'est la r é g i o n forest ière principale; 

4° A l 'Est , bordant le lac, on trouve une zone à savanes 
b o i s é e s relativement pauvres, caractér isées par des Bra
chystegia, dominants au Sud-Est avec association de 
Monotes et Uapaca (district du Hant-Katanga-Tanganika) . 
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C H A P I T R E IV 

U N P E U D E S T A T I S T I Q U E 

Après avoir é t u d i é la constitution et la dispersion des 
peuplements s i g i u d é s dans la va l l ée de la L u k u g a , i l esl 
in téressant de p r é c i s e r , dans la mesure du possible, leur 
importance relative tant en superficie qu'en m a t é r i e l . L a 
documenlal ion r é u n i e par le Service forestier du C o m i t é 
S p é c i a l permettra de serrer d'assez près cet aspect du pro
b l è m e (*). 

11 faut se l'appeler que, dans ce qui sint, les massifs 
s i g n a l é s entre les k i l o m è t r e s 77 et 174 sont des muulus, 
à l'exception de ceux de la rive gauche d<' l a N i ( M u b a , qui 
sont e n g l o b é s dans cette zone forest ière . 

Les autres massifs sont des savanes bo i sées . 
L a rég ion du lac Tanganika , d'ailleurs pauvre, n'est pas 

comprise dans les statistiques c i -après , qui ne portent que 
sur les 260 premiers k i l o m è t r e s du chemin de fer et ne 
comprennent pas les galeries. 

E n s'inspirant des é tudes p r é c é d e n t e s , il a é té proposé 

{'j Raiipeloiis que, pour la fac i l i t é de l'étuili' et de la ;;estion du 
doiriaine, les peuplements ont élé d i v i s é s en cinq classes île (pial ité ; 

L a preinitM'e classe comprend ceux qui ont 18 m è t r e s et pins de liait-
teur totale moyenne et j)ortent de 3(iO à 5lMi stères par hectar 'e; 

L a seconde classe comprend l is ]ieiiplejnents ayant de 14 à 18 mèt i i ' s 
de liauteiir tolale moyenne, portant lö(i à stères par liectai-e; 

L a t r o i s i è m e classe est f o r m é e de mass i f s de Kl à 14 rinèti-es de liaiitcnr 
totale moyenne, avec lui cube de (id à lâl) s tères par hectare; 

La, q u a t r i è m e classe est c o n s t i t u é e pai' les bois de G à Id m è t r e s de 
hauteur totale irioyenne, cubant de 40 à KKl stère,s ptir hectare; 

La, c i n q u i è m e classe « ' a p p a r e u l e aux brousses avec une v é g é t a t i o n de 
moins rte (1 mètres rte hautetir tolale moyenne, formant moins de 4<l stè
res ptir hectare. 

Cette c l a s s i ü c a t i o n se rapporte plus s p é c i a l e m e n t ;uix savanes bo i sées . 
Les muulus de la r é g i o n , qui, d'une f a ç o n générti le , devraient se ranger 
dans un gi-onpement p a r a l l è l e île f o r ê t s éq i ia tor ia les , ont été ici assimi
lés aux tro i s ième, q u a t r i è m e et c i n q u i è m e classes ci-rtcssus. 

Min. I N S T . R O Y A L C O I . O . N ' I A L l i t i l . ' i K . 'é 
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de classer comme suit les parties les plus in téres sante s des 
boisements r e l e v é s : 

1° Les réserves de protection, f o r m é e s de peuplements 
parfois pauvres, mais couvrant les cantons les plus inté
ressants au point de vue de la p r é s e r v a t i o n du r é g i m e 
hydrologique et des terrains a c c i d e n t é s ; 

2° Les réserves de production, comprenant les peuple
ments les mieux s i tués et les plus riches en m a t é r i e l . Ce 
sont ceux qui, en somme, doivent constituer la base de 
l ' éd i f i c e forestier r é g i o n a l . 

A. — DES S U P E R F I C I E S F O R E S T I È R E S 

Condensons en u n tableau les superficies b o i s é e s recen
sées et celles des réserves p r o p o s é e s , en distinguant aussi 
approximativement que les circonstances le permettent les 
diverses qua l i t é s de boisement et les deux types de réserves 
fores t i ères . 

L a superficie totale parcourue est approximativement de 
275,300 hectares, comprenant une bande de terrain de 
5 k m . de profondeur moyenne de chaque cô té du rai l . 

O n y re lève la p r é s e n c e de 135,780 ha. couverts de végé 
tation ligneuse, soit 49.4 % du territoire é t u d i é . Ce taux 
serait très favorable s'il était c o n s t i t u é par de vér i tables 
IV)rôts, mais il n'en est pas a ins i ; i l ne comprend que 
56,680 ha. de boisements de 2° à 4° classe, cons idérés 
comme plus ou moins efficients, au moins au point de 
vue protection; cela ne r e p r é s e n t e plus que 21.2 % du 
territoire p r o s p e c t é . Ce n'est pas là un taux bien impor
tant pour une r é g i o n tropicale, mais à la r igueur cela 
pourrait suffire si la p é r e n n i t é des massifs é ta i t assurée, 
ce qui n'est pas le cas. 

I l faut de plus remarquer, qu'au moins pour la rég ion 
s ' é tendant de la Niemba au Tanganika , la prospection n'a 
p o r t é que sur les versants relativement b o i s é s de la val lée 
proprement dite de la L u k u g a et qu'il semble b ien que les 



Forêts en général. Réserves forestières proposées 

Superficies Superficies Proportions de 
Taux 

de boisement de production de protection totales 

SECTIONS. 
prospectées 

ha 

totales NOMS. 
Superficies Taux Superficies Taux 

Superficies 

ha 

Taux 

km 

prospectées 

ha 

2e/3« cl. 

ha 

4e classe 

ba 

5e classe 

ha 
2e/5e cl. 

ha 
2e/4e cl. 

ha 

2e/3«cl. 

/o 

4» classe 

0, 

5e classe 

/ o 

Total 

/o 

général 

/ o 

2«/4e cl. 

/o 

NOMS. 

2e/3e cl. 

ba 
4» classe 

ha 
5» classe 

ba 
totales 

ha 
général 

/ o 

des bois 

/o 

2e/3e cl. 

ha 
i" classe 

ha 
5e classe 

ba 
totales 

ba 
général 

Yo 

des bois 
Superficies 

ha 
général 

Yo 

des bois 

Yo 

0 - 7 7 

77 - 99 

99 - 119 

30,800 

22,000 

20,000 

» 

» 

1,000 21,000 

3,000 

4,400 

22,000 

3,000 

4,400 

1,000 

M 

. » 

-

Kabalo. » 1.000 » 1,000 » » }> »> » » » » 1,000 » » 

lr« section. 72,800 » 1.000 28,400 29,400 1,000 » 3.4 96.6 100 40.3 1.4 » 1,000 » 1,000 1.4 3.4 >• )> » » » 1,000 1.4 3.4 

119 - 174 82,500 2,950 8,350 37,700 49,000 11,300 I 

II 

III 

IV 

V 

1 

2 

3 

4 

Malenge. 

Malumbi. 

Mwata. 

Munga. 

Niunzu. 

Kalunda. 

Ribala. 

lîerizée. 

Mukeshi. 

2,250 

700 

» 

» 

>1 

M 

» 

» 

750 

1,750 

4,800 

» 

» 

>1 

Î50 

» 

250 

» 

» 

» 

» 

» 

2,500 

700 

1,000 

1,750 

4,800 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

U 

» 

» 

» 

1,000 

» 

1.200 

1,200 

2.000 

2,100 

1,200 

1,200 

3,000 

2.100 

2e section. 82,500 2,950 8,350 37,700 49,000 H,300 6.2 17.0 76.8 100 59.5 13.6 2,950 7.300 500 10,750 13.0 22.1 » 1.000 6,500 7,500 9.1 13.3 18,250 22.1 37.3 

174 - 187 

187 - 200 

200 - 220 

25,000 

22,000 

26,000 

8.200 

3,020 

» 

3,680 

7,300 

14,000 

» 

1,430 

11,880 

10,320 

15,430 

VI 

VII 

VIII 

IX 

5 

6 

7 

8 

Kisoie. 

Luvuvu. 

Migungu. 

Kabiagansanda. 

Kiankandanda. 

Kako. 

Mwaba. 

Kiabagwa. 

10.700 

» 

» 

H 

» 

» 

» 

n 

2,300 

4,500 

3,500 

» 

» 

ti 

» 

900 

500 

500 

500 

>I 

» 

» 

H,600 

2,800 

5,000 

4.000 

» 

» 

>> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

400 

100 

» 

1,700 

600 

2,400 

1,500 

400 

300 

600 

1.000 

2.300 

1,000 

3.000 

2,500 

3« section. 73,000 11,220 24,980 1,430 37,630 36,200 29.8 66.5 3.7 100 51.5 49.6 10.700 10,300 2,400 23,400 32.0 62.0 500 6,200 2.300 9,000 12.3 24 32,400 44.3 86 

220 - 240 23,000 )) 6,720 4,860 11.580 9 

10 

Kasba. 

Masika. 

» » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1,850 

3,600 

2,800 
+ 3,050 Br. 

1,900 
+ 600 Br. 

7,700 

6,100 

240 - 260 22,000 » 4,450 3,720 8.170 • X 

11 

12 

Katenge. 

Kasabaka. 

Luaminoi. 

» 

» 

1,200 

» 

» 

150 
+1,050 Br. 

» 

2,400 

» 

n 

0 

o 

» 

» 

» 

» 

» 

1,200 

1,800 

» 

300 

1,200 
+ 500 Br. 

» 

1.500 

3,500 

4e section. 47,000 )> 11,170 8,580 19,750 11,170 » 56.5 43.5 100 42 24 1,200 1,200 2.400 5.1 12.2 » 8,450 10,350 18,800 40 93 21,200 45 107 

Totaux. 275.300 14,170 45,500 76,110 135.780 59,670 10.4 33.5 56.1 100 49.4 21.7 j 13.650 19,800 4.100 37,550 13.3 26.8 j 500 j 15,650 
19,150 33,300 12.8 26 

1 71,850 
26 53 
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plateaux avoisinanls ne soient guère p e u p l é s que de 
brousses sans valeur à aucun point de vue, ce qui ferait 
vraisemblablement tomber s é r i e u s e m e n t le taux de boise
ment de la r é g i o n plus largement comprise. 

Si l'on ne tient compte que des massifs de 3° classe et 
au-dessus, qui seuls paiaissent r é e l l e m e n t in téressants du 
point de vue é c o n o m i q u e , on tombe à 16,170 ha . environ, 
soit seulement 5,9 % du domaine étudié ou 12,6 % de la 
superficie fores t ière totale. 

Remarquons tout de suite que les massifs relativement 
riches ne sont pas r é g u l i è r e m e n t répartis , mais qu'ils sont 
au contraire p l u t ô t c o n c e n t r é s vers la .Nicmba. I ls sont loin 
d'èire tous accessibles é c o n o m i q u e m e n t dans les conditions 
actuelles. 

I l importe, on le voit, d'être très m é n a g e r des ressoinces 
ligneuses existant le long du tro i s i ème t r o n ç o n du che
m i n de fer des Grands-Lacs et m ê m e des bois sans intérêt 
é c o n o m i q u e , mais qui doivent jouer un rô l e protecteur 
non nég- l igeable dans cette r é g i o n acc identée . I l convient 
donc de réserver les boisements les plus i n t é r e s s a n t s à l 'un 
ou l'autre point de vue d é l i m i t é s sur la carte forest ière 
jointe . 

L a carte montre dix massifs de production couviant 
37,550 ha. , re{)résentant 13,3 % du territoire et 26.8 % d u 
domaine forestier. 

L a contenance de ces massifs est d'ailleiu's variable (de 
700 à 11,600 l ia . ) , ce qui se c o n ç o i t . On a c h e r c h é d'ail
leurs à leur donner des limites aussi natm'elles que pos
sible, ce qui fait qii'ils peuvent comprendre quelques 
lambeaux de brousse, tandis que quelques bonnes parties 
ne sont pas r é s e r v é e s . 

Ces forêts de production renferment n é a n m o i n s 12,650 
ha. de massifs de 2°/3° classe sur un total de 14,070 h a . , 
(Hî près ( le 90 "/ et 19,800 lia. de peuplements de 4" classe 
siu' un total de 45,550 ha . , soit près de 41 %. 
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C'est dire qu'elles eng lü l ) en l les meilleurs canlons 
forestiers. 

Les réserves de protection, au nombre de douze, eou-
v icnt 35,300 lia., soil 12.8 % de la zone prospec tée et 26 % 
des terrains l'orestieis. 

On ne peu! dire que ces réserves soient trop é tendues . 
El les occupent tl'ailleiu's des caillons, en g é n é r a l peu 
accessibles, des versants acc identés et des / orK^s oii naisscid 
les cours d'eau. 

Klles sont t o r m é e s de 500 lia. de savanes bo i sées de 
3" classe, de 15,650 ha. de 4" classe et pour le leste de 
5° classe et de brousses. Elles o l ï i ' c n t donc peu d'intérêt 
au j)oint de vue é c o n o m i q u e . 

E n somme les rése i 'ves l 'oiest ières proposées couvrent 
26 % du territoire, taux qui se rapproche des 30 % qnc 
l'on estime g é n é r a l e m e n t utile de maintenir dans l ' intérêt 
g é n é r a l , et 53 % des terrains b o i s é s . 

Ces chiffres sont un ])eii s u p é r i e n i s à ceux que ncjiis 
avons d o n n é s Jadis (3) en estimant que 50 % des zones 
b o i s é e s du Katanga devaient être maintenus comme forêts 
pi^rmanentes. 11 faut toutefois remarquer que les rése ives 
de [)i'otection compiei inent une foi'te {)roporfion de bois 
pauvres et m ê m e de brousses incluses afin de régular iser 
les l imites. 

D'aut ie part, de ces 26 % de rései ves, à ])cine p l u s de la 
jno i t i é (13.3 '/, de terriloiie) sont a f f e c t é s à la production. 
Ce chi f fre est voisin de celui de 15 % admis p r é c é d e m 
ment comme proportions des zones boisées du Katanga 
effectivem(>nt exploilables. 

Ces nouvelles p r o s p i H ' t i o n s confirment donc assez bien 
nos p i e m i è r e s estimations en ce qui concerne les super
ficies. 

15 — R É P A R T I T I O N D E S B O I S 

Si nous examinons maintenant la ré[)ai'tition des bois 
le long du rail, nous sommes a m e n é s à distinguer dès 
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l'ahoid qiialic zones, correspondantes d'ailleurs aux zones 
de v é g é t a t i o n : 

1" De Kabalo à la Luizi (99 k m . ) -

Zone pauxic; peiiplenieiits de 5" classe et b r o u s s e s . 

Quelque 40 des terrains sont couveris de v é g é t a t i o n 
l i g j u H i s e , niais 1 % à p e i n e p r é s e i d e quelque valeur. Par 
ai l leurs, la proteclion des bois n e présente pas grand 
intérêt d a n s cette r é g i o n . On n'y prévoit qu'une petite 
l é s e r v e de production, vers le k m . 10. 

E n ciehors de la zone prospec tée , il aurait pourtant été 
utile de pro léger les Borassns qui exislaieid encore en 1922 
d a n s la val lée i n f é r i e u r e de la L u k u g a . 

2" De la Liiizl à la Nieuiha ( k m . 99 à 174). 

Zone d e nuiulus de consl i lul ion con i | ) l e \ e , assimilables 
dans leurs nieillcnies parties à la 3" classe (Munzu, Bcnzée) , 
en g é n é r a l valant à [)eine la 4" classe. Massils d'importance 
\aiial)l(^ d i s s é m i n é s dans d e s brousses très pauvi-es. 

( k ' H e région est loutefois mieux dotée que la p r é c é d e n t e ; 
51.5 % des lerrains y sont sous couvert forestier ot environ 
12 possèdent quelque valeur é c o n o m i q u e , bi(>n faible 
encore d'ai lhMU's. 

De plus, la crouj)e sépatani la L u k u g a de la LoAveyeye, 
f o r m é e de lerrains meubles, donne naissance à de nom-
bi'cuses soiu'ces. I l i jnpoiie donc ici de protéger le niveau 
a q u i f è r e et d ' é N i i e i - les é i o s i o n s et les ravinements. 

Les cinq meilleurs cantons, peu riches encore à la 
\ é i i t é , mais in téressants par leur constilution et offi'ant 
le plus de chances d ' a m é l i o i a t i o n , sont d é s i g n é s comme 
massifs de production. Ils l 'cprésentcnt 12.3 % de la sur
face totale de la section et 21 % des terrains b o i s é s . 

Quatre cantons s o n t cons idérés comme réserves de pro
tection et rcpi'ésentent 9 % de la r é g i o n et 18.7 % des bois. 

An total, les ré serves forest ières couvriraient ici 22 % 
de la superficie totale et 45.6 % de celle des f o r ê t s . 
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3" De la Nieinha au kilomètre 220. 

Zone accideiUce des gorges de la L i ikuga . Les veisauts 
des va l l ée s de la JNiemba et de la L u k u g a sont m e u b l é s de 
savanes boisées à Brachystefjia de 3" classe, passant parfois 
à la 2° classe. Les plateaux avoisinanls soni d é n u d é s on 
couverts de brousses sans valeur. 

L e taux de boisement du territoire [)rospecté s'élève à 
51.5 %, dont la plus grande pa i l i e en massif de 4° classe 
ou au-dessus, puisque ceux-ci couvrent 49.5 ''(, du terri
toire. 

Ces cb if Ires montrent que cette rég ion est essentielle
ment forest ière et qu'outre le rô le protecteur que les bois 
do i \enl remplir dans les r é g i o n s acc identées , ils poiuront 
a c q u é r i r une certaine valeur é c o n o m i q u e . C'est donc dans 
ce canton que l'effoit forestiei' devra principalement por
ter en vue d'assurer l'approvisionnement du 3" t ronçon . 

O n y trouve quatre giands massifs de production, cou-
Mant quelque 32 de la rég ion et 62 '/,', des terrains l)oisés, 
ainsi que (juatre massifs de protectioTi occujiant 12.3 % 
du terrain et 24 % des forêts . 

Les réserves f o i e s t i è r e s occiqieraicnt donc dans cette 
r é g i o n 44.5 % des terrains é t u d i é s et 86 % des massifs 
b o i s é s . 

Ces proportions cîlevées se j i istif ient par les cons idéra
tions ci-dessus, la p a u v i r t é des terrains rocbeux et acci
d e n t é s non susceptibles d'être mis en valeur par d'autres 
modes d'exploitation et par la rareté des populations 
i n d i g è n e s . 

4" Du kilomètre 220 (ui kilomètre 260. 

Zone acc identée , terrains rocbeux. La v é g é t a t i o n s'ap
pauvrit ; la savane bo isée à Brachystegia se rabougrit et 
ne leprése irte plus qu'une 4" ou 5" classe. 

L e taux de boisement généra l et celui des peuplements 
de 4" classe et au-dessus tombent respectivement à 42 et 
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Dans les bois en général. Dans les réserves forestières proposées. 

Superficies 
Superficies boisées en Hauteur Nombre Volume par ha Matériel total de production de protection 

SECTIONS. prospectées 
Hauteur Nombre 

matériel matériel SECTIONS. prospectées moyenne de pieds 
chauffage 

stères. 
mines 

me 
unités. 

sciage 
me 

chauffage 
stères 

mines 
me 

milliers. 

sciage 
me 

• jNo NOMS. 
superncies matériel superhcies matériel 

ha 2 ^ 3 » cl. 

ha 

4« classe 

ha 

5« classe 

ha 

Totales 

ha 

totale 

ha 

par ha 

unités. 

chauffage 
stères. 

mines 
me 

unités. 

sciage 
me 

chauffage 
stères 

mines 
me 

milliers. 

sciage 
me 

• jNo NOMS. 
2e/3e cl. 

ha 
4« cl. 

ha 
5» cl. 

ha 
Totales 

ha 

chautf. 
stères 

mines 
me 

;n millier 

sciages 
me 

s 

3« cl. 
ha 

4« cl. 
ha 

5» cl. 
ha 
• 

Totales 
ha 

chauff. 
stères 

mines 
me 

en xnilJiaj 

sciages 
me 

s 

0 - 119 72,800 » 1,000 28,400 29,400 10 » 80 » » 80 » » Kabalo. » 1,000 » 80 

1 " section. 72,800 » 1,000 28,400 29,400 10 » 80 » 80 » » n 1,000 » » 80 

H 9 - 174 82,500 2,950 
7,503 

12 
10 

200/*00 
100/300 

250 
150 

20 
10 

23 
» 

736 
112 

59 
7 

73 
» 

I Malenge. 2,230 » » 
250 2,500 

565 45 56 

7,600 
• 

37,700 
49,000 

12 
8 

10/70 
» 

60 
20 

» 
» 

5 
1 

4.S0 
734 

» 
» 

38 
38 

II 

III 

IV 

V 

Malumbi. 

Mwata. 

Munga. 

Niunzu. 

700 

» 

» 

750 

1,750 

4,800 

» 

» 
250 

» 

» 

700 

1,000 

1,750 

4,800 

171 

112 

87 

2 i 0 

14 

7 

» 

17 

» 

3 

10 

1 Kalunda. » » » » » » » » 1,200 1,200 24 » 1 

2 Kibala. » » » » » » » n » 1,200 1,200 24 » 1 

3 Benzée, » » » » » n 1,000 
2,000 3,000 

50 
40 

» 
» 

2 
2 

4 Mukeshi. » » » w » » » » 2,100 2,100 42 2 

2e section. 8-2,500 2,950 8,350 37,700 49,000 » » » » » 2 0 5 2 66 149 s.g.'.o 7,300 500 10,750 1,173 66 86 » 1,000 6,500 7,500 180 » 8 

174 - 200 25,000 8,200 
3,680 

» » 16/17 
12 

200/600 
100/200 

250 
140 

23 
5 

1.5 
0 . 2 

2,230 
315 

223 
18 

4 
2 

VI Kisoie. 10,700 » 
900 11,600 

2,675 268 10 

11,800 » » » » » » VII Luvuvu. » 2,300 500 2,800 320 H .3 

22,000 3,020 
7,300 

» 
» 

» 

10,320 

12/15 
10 

200/300 
100/200 

250 
150 

25 
» 

2 
» 

753 
l ,09 . ï 

73 6 5 

6 

7 

Kiankandanda. 

Kako. 

Mwaba. 

» 

» 

» 

» 

n 

» 

» 

n 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

n 

400 

100 

» 

1,700 

600 

2,400 

» 
» 

. 400 

» 
» 

300 

600 

2,500 

» 

1,000 

3,000 

100 
170 

8 

25 
60 

6 

240 
12 

2 

2 

200 - 220 26,000 » 14,000 
1,430 

» 10 
n 

80/150 
» 

100 
40 

» 
» 

» 
» 

1,400 
47 

» VIII Mugungu. n 4,500 
500 5,000 

450 

15.430 » » » » » » » IX 

8 

Kabiagansanda. 

Kiabagwa. 

» 

» 

3,500 

» 

500 

» 

4,000 

» 

350 

» 1) » » 1,500 
1,000 2,500 

l.'iO 
20 

3« section. 73,000 24,980 1,430 37,630 » » » » . » 6,057 318 • 12 
• 

10,700 10.300 2 400 23,400 3,793 277 10.5 500 6,200 2,300 9,000 791 4 M 

220 - 240 25,000 » 6,720 
4,860 

» 
» 

10 
» 

80/100 100 
30 

» » 
» 

672 
146 

» » X Kateniie. » 1,200 
1.200 2,400 

90 
3 

1 

11,580 » » » » » » » 9 Kasba, i » » » » » » 1,850 
5,850 7,700 

185 
90 

240 - 260 22,000 a 4,450 
3 720 

)> 
» 

8 
» 

60/80 
» 

80 
30 

» » 
» 

356 
112 

» » 10 Masika. » » » » » » )> » 3,600 
2,500 6,100 

360 
40 

8,170 » J) » » » » » 11 Kasahaka. 

Luamino'i. 

» » 

» 

ï) 

» 

» 

» 

» 

» 

n 

» 

» » 1,200 

1,800 

300 

» 
1,700 

1,500 

3,500 

96 
4 

144 
20 

4» section. 47,000 n 11,170 8,580 19,750 » » » » » 1,286 » » 1,200 1,200 2,400 93 » » » 8,450 10,350 18.800 940 » » 

Totaux. 275,300 14,170 45,500 7 6 , H 0 135,780 
• 

» 9,475 384 161 Production. 

Protection. 

13,630 

500 

19,800 

13,630 

4,100 

19,130 

37,550 

33 300 

5,145 

1,911 

343 

4 

96 1 

8 
5Ü0 15,650 19,150 35,300 1.911 4 8 

Ensemble réserves. 14,150 33,450 23,250 72,850 7,056 347 104 





I)K L A V A L L É E D E L A L U K Ü G A 71 

24 % des terrains é tud iés . L a plus grande partie des peuple
ments i n t é r e s s a n t s est d'ailleurs contigue à la zone p r é c é 
dente. 

L a valeur é c o n o m i q u e des forêts d iminue plus rapide
ment que leur superficie relative, mais la topographie 
r(>s|c a c c i d e n t é e et la v é g é t a t i o n doit être préservée au 
titre de protection. 

On y d é s i g n e un massif de production occupant 5.1 % 
de la section et 12.2 % des bois et quatre massifs de pro
tection, d'ailleurs très pauvres et comprenant des brousses, 
qui couvrent 40 % du terrain et r e p r é s e n t e n t 95 % des peu
plements l igneux. 

Au total, les réserves couvriraient dans cette zone 45 % 
des terrains parcourus et 107 % des sols plus ou moins 
bo i sés . 

E n r é s u m é , la p r e m i è r e partie de la v a l l é e est d'un in té 
rêt à peu p r è s nul : les d e u x i è m e et q u a t r i è m e sections 
sont pauvres, é c o n o m i q u e m e n t parlant, bien que suff i
samment pourvues de v é g é t a t i o n l igneuse. Celle-ci doit y 
conserver i n i nMe p r é d o m i n a n t de protection. L a troi
s i è m e partie est mieux bo i sée et relativement la plus 
riche; elle doit devenir le centre forestier de la r é g i o n . 

C. — M A T É R I E L L I G N E U X 

Il est é g a l e m e n t in t ére s sant de se faire une idée plus 
préc ise de la q uant i t é de bois disponible dans la r é g i o n . 

Le tableau suivant r é s u m e , d'une part, les estimations, 
qui paraissent m o d é r é e s , du matér i e l l igneux de diverses 
ca tégor ie s pour l'ensemble de la l ' ég ion prospec tée et, 
d'autre part, les m ê m e s indications pour les deux groupes 
de réserves fores t ières . 

L a majeure partie du m a t é r i e l l igneux apparaît concen
trée sur la L u k u g a s u p é r i e u r e et en moindre quant i t é sur la 
L u k u g a moyenne (d'importants massifs à Brachystegia de 
la rive Ouest de la Niemba é tant inclus dans ce canton, bien 



72 ÉT ( DE D E L A V É G É I A T I O N E O R E S T l i i H E 

que faisant partie de la r é g i o n botanique de la L u k u g a 
s u p é r i e u r e ) . 

C'est d'ailleurs aussi dans la rég ion de la Nicniba que la 
d e n s i t é du m a t é r i e l l igneux par unité de surface est la p lus 
grande. 

C'est donc là que la mise en valeur sera la plus facile 
tecbniquement et é c o n o m i q u e m e i d . Dans le reste de la 
r é g i o n é t u d i é e , la q u a n t i t é de bois existante n'est sans 
doute pas n é g l i g e a b l e au total, mais i l faut bien dire que 
sa dens i t é est très faible et la protection des massifs exis
tants se justif ient plus par des raisons d ' intérêt généra l que 
par des raisons é c o n o m i q u e s . 

11 ne faut pas oublier, en effet, que ces massifs, si 
pauvres soient-ils, seront d'utiles points d'appui pour le 
sylviculteur qui devra ini j o u r intensifier la prodiicticjn 
ligneuse r é g i o n a l e . Cette raison importante milite en 
faveur de la conservai ion de ces bo i sés . 

Le tableau montre aussi que les réserves de production 
cordieinieni la majeuie partie d e s b o i s utilisables, ce ( p i i 
est logique, af in d'en é v i t e r le gaspillage. 

Les réserves de proteclion sont pauvres, sauf deux mas
sifs s itués au iNord de la Lidvuga et, par c o n s é q u e n t , sans 
intérêt é c o n o m i q u e i m m é d i a t . 

L a m é d i o c r e qual i té de renserrd)le de ces forêts ressort 
du fait que, pour un total de 9,500,000 stères en chi f fres 
ronds, on ne trouve que 380„000 m è t r e s cubes de bois de 
mines et 160,000 mètres cubes de gros bois susceptibles 
de fournil' des sciages. C'est là une pi'oportion e x t r ê m e 
ment faible de bois d'industi'ie et de travai l . 

Cette |)roporlion peut é v i d e m m e n t ê tre m o d i f i é e par 
l 'amél iora t ion des conditions d ' u t i l i s a t i o T i , ce qui pourrait 
faire passer dans les bois de travail une partie des bois 
cons idérés comme uniquement propres au chauffage. II 
n'en n'est pas moins vra i que pour rendre ces f o r ê t s 
<( rentables » i l faudra en amél iorer la constilution par 
des moyens culturaux. 
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I l faut d'ailleurs tenir compte de ce que par sa situation 
m ô m e (pentes e s c a r p é e s , distance du rai l ) , le matér i e l 
r e c e n s é est loin d'être totalement exploitable actuelle
ment. L a zone utile, d'uTi k i l o m è t r e de largeur de part 
et d'autre du rai l , est pratiquement épuisée , et tout ce qui 
se trouve au Nord de la L u k u g a est sans intérêt i m m é d i a t . 
Les trois quarts au moins des autres peuplements ne 
peuvent être atteints avec les moyens actuels d'exploita
tion. 

G H A P I T R ? : V 

CONSIDÉRATIONS G U L T U R A L E S 

.Tiisqu'en ces d e r n i è r e s a n n é e s , les ])esoins des individus 
el des groupements ont seuls d i c t é l(;s modes de réal i sat ion 
(lu matér ie l l igneux dans le Nor'd du Kalanga. 

Aussi , le C o m i t é Spécial arrivera-t- i l bien diffici lement 
à supprimer |)ar la persuasion, sa seule arme, les nom
breux usages abusifs (]in se sont ancrés dans l(>s moMus, 
la forêt étant c o n s i d é r é e comme une mine i n é p u i s a b l e . 

Cec i est manifestement c o n t r o u v é , en roccurrenec , par 
la d é n u d a t i o n des environs d'Albertville, r é | ) u i s e m e n t des 
bois de sciage autour de la Nieml)a, où les briquetiers con
tinuent à pré lever sans mesure perches et écoi 'ces , et la 
disparition des Boiassiis de la L u i z i , qui ne sont plus 
qu'un souvenir. 

D'antre pa î t , les bois d<' chauffage iiulusti'iel sont 
c o u p é s directement ou indirectement par les i n d i g è n e s , 
insuffisamment c o n t r ô l é s . I l r é s id te souvent, en fait, du 
mode d'exploitation, que les droits d'iisage en bois des 
indigèTies sont é t e i u l u s aux bois qu'ils coupent pour la 
vente, pratique qui n'est admise dans aucun pays. 

O n estime de plus que 20 /ƒ, du matérie l ligneux sur 
pied sont g a s p i l l é s (*) et que 20 % des bois mis en dépôt 

(*) Bo i s l ion f a ç o n n é s , hautes souches, arlires é b r a n r h é s s i i r pied 
ou aba t tus et a l ) a n c l o n n é s . 
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et dont le f a ç o n n a g e est p a y é par les Grands-Lacs se 
perdent par nég- l igence (*). 

E n évitant ces pertes et en consacrant les é c o n o m i e s 
correspondantes à la r é g u l a r i s a t i o n des exploitations, des 
a m é l i o r a t i o n s notables pourraient déjà être réa l i sées . 

E n f i n , de part et d'autre du rai l existent des zones de 
100 à 1,500 m è t r e s de profondeur actuellement déboisées , 
oh rien ne repousse, parce que les d é c h e t s de coupes et 
les herbages e x u b é r a n t s se d é v e l o p p a n t lorsque le sol est 
d é c o u v e r t , alimentent des feux de brousse intenses qui 
d é tr u i s e n t ce qui reste de la v é g é t a t i o n ligneuse et e m p ê 
chent sa reconstitution. 

Sans doute une quant i t é relativement importante de 
bois existe encore dans la va l l ée , comme nous l'avons vu. 
E l l e est toutefois f o r m é e principalement de bois de chauf
fage et i l faut insister siu' le fait qu'elle est en majeure 
partie inaccessible avec les moyens actuels d'exploitation. 

Sa réal i sat ion cxig-era la mise en oeuvre de moyens plus 
ou moins c o û t e u x (decauvilles, glissoirs, c â b l e s ) , m ê m e 
pour les parties les plus accessibles, car le moment est 
proche o ù les transports de b û c h e s à dos d'homme jus
qu'au rail ne seront plus réa l i sab les . 

Au point de vue é c o n o m i q u e comme dans l ' intérêt g é n é 
ra l , i l est donc n é c e s s a i r e , sinon indispensable, de prendi'e 
des mesures. 

I l faut d'abord que les cantons offrant im in térê t quel
conque, é c o n o m i q u e ou autre, puissent être ér igés en 
réserves fores t ières , libres de droits et servitudes quel
conques et l é g a l e m e n t p r o t é g é e s contre toute d é p r é d a t i o n , 
à l'intervention de l'oganisme responsable de la gestion 
du domaine. 

l î n grand p r o g r è s serait d é j à accompli dans cet ordre 

C) Termi tes et f e u x . 
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d' idées si le principe des règ l e s admises pour le Ruanda 
pouvait être a p p l i q u é au Katanga (*). 

E n attendant, des mesures administratives devraient 
viser à assiu'cr cette protection dans la mesure du pf)ssible, 
en localisant les cantons à classer en réserves de produc
tion et de ])iotection, comme il est fait sur la carte jointe, 
el r n cberchant à discipliner les exploitations. 

D a n s les cantons non c lassés , on s'efforcera de concen
trer el de r é g u l a r i s e r l'assieltc des coupes et le mode 
d'exploitation. L a coupe des bois d'usnge sera local i sée , 
dans la mesure du possible, dans ces cantons. 

L(^s réseï'ves de protection ne pourront m o m e n t a n é i n e n t 
être r é g l e m e n t é e s , mais on s'efforcera d'y e m p ê c h e r toute 
coupe de bois quelconque. 

P l \ i s tard, on p o u r i a les d é l i m i t e r sur le l(>rrain et sans 
doute les protéger plus ou moins efficacement contre les 
d é p r é d a t i o n s et les incendies. P e i d - ê t r e pourra-t-on par 
lu suite y pré lever qucdqnes revenus en bois sans compro
mettre leur existence. 

Les rései'ves de production devront d'abord être pro
gressivement d é l i m i t é e s sur le terrain par des moyens 
var iés (bornes, pieds corniers, ca irns . etc.). 

L a constitution et la valeur é c o n o m i q u e de chacime 
d'elles seront ensuite préc i sées é v e n t u e l l e m e n t par des 
é t u d e s c o m p l é m e n t a i r e s visant les d i f férents facteurs de 
la production et notamment l'identification des essences 
qui les constituent. 

(•) D é c r e t (lu 28 m a r s 1930 sur les coupes et ventes (te l)()is dans les 
t e r r i t o i r e s du R u a n d a - U r u n d i : 

G r a t u i t é l imi t ée a u bois de cl iauffag-e doiiiestiqnc et a t ix besoiTis 
propres des miss ions , etc.; assiette des coupes i m p o s é e s p a r l ' au tor isa
t i o n , mj''7ne en cas de graUilté; o b l i g a t i o n p o u r les b é i i é f l c i a i r e s de t i t res 
g r a t u i t s de m a i n t e n i r l a f o r ê t en bon é t a t et, é v e n t u e l l e m e n t , de reboiseï- ; 
f a c u l t é p o u r le g o u v e r n e u r de suspendre les coupes, de m o d i f i e r l eur 
assiette et les taxes d 'abatage dans u n b u t de conserva t ion (donc possi-
l i iUté de c r é a t i o n de r é s e r v e s ) et de r é g l e m e n t e r la pe rcep t ion des dro i t s 
CDUtumiers. 
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O n envisagera notannn(>nt les mo\ens à mettre ei» 
œuM'c pour permettre leur exploitation en profoiuleur, 
c 'est-à-dire les p i o c é d é s les plus é c o n o m i q u e s pour amener 
les bois au j a i l (decauvilles, glissoirs, câb les , etc., simples 
ou c o m b i n é s ) . 

Des a m é n a g e m e n t s , d'abord très simples, seront dressés 
p r é v o y a n t rex])loitation des coupes par sér ie , à raison de 
p lus i (Mus séries [)ar réserve ou d'une série pour plusieurs 
réserves g r o u p é e s , selon les circonstances (inq)ortanee 
relative des coupes annuelles à dél ivrer par rappoil à 
l ' é t e n d u e des ré serves ) . 

On n'autorisera aniniellement que l'exploitatioii d'une 
t'ou[)e [)ai' séi'ie. Les premieis besoins en bois sei'ont, en 
[)rincipe, couvei'ts par les produits des coupes a m é n a g é e s , 
le sui 'plus étant é v e n t u e l l e m e n t fouini [)ai' les cantons non 
c la s sé s . 

I l \ a de soi cpie les <'X|)loitations e l l e s -n ièmt ' s seiont 
s u r v e i l l é e s e l devront satisfaire aux règles culturales pres
crites par l ' a m é n a g e m e n t . 

Ces l è g l e s devront d'ailleurs s'adapter à la composition 
des p(>uplements, très variables, ainsi que nous l'avons V I L 

Dans les (jaleiies, c o n s t i t u é e s d'esscTices à t e m p é r a m e n t 
(lélii-at (•! de ci'oissance vraisemblablement rapide, le l iai-
temeid paraissant devoir être a p p l i q u é est celui de la 
futaie jard inée soumise à une sorte de jardinage j)liis ou 
moins coiicentl'é, mais toujours m o d é i é , vu le c a i a c l è i e 
de massif protecteur que c e s peii[)lemeiils doivent con
server. 

On poinra y p ié leve i ' quelques gros arbres pouvant 
r e p i - é s e n t e r , en principe, environ 10 de la p o ] ) n l a t i o 7 ) 

e l 20 % du cube sur p i e d . Deux ou trois ans après l;i 
coupe, des d é g a g e m e n t s d(> semis et de baliveaux d e v r a i c T i t 

sans doute être e f f e c t u é s en r é g i e . 
De semblables coupes pourraient être répétées proba

blement tous les dix ou qi i in/e ans aux m ê m e s en<lroits. 
Les iniiuliis, f o r m é e s d'associatioTis complexes, généra-
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Icment j)aii\res en l)ois uli l isable, seront difficiles à 
traiter. 11 faut, en effet, à la fois provoquer l a ' r é g é n é r a -
lion (les essences tropophytes de lumière et des essences 
hygropliiles à t e m p é r a m e n t dé l i ca t , tout en év i tant l'enva-
hissemenl du sol par les li(>rbages. 

E n principe, on devrait d'abord faiie, dans les meilleuis 
cantons, des cou[)es d 'amél iorat ion réservant tous les 
sujets sains et vigoureux et n'enlevant, en fait, que les 
iubies tarés et dépér issat i t s (non susceptibles d(̂  Iructi-
f ie i ) . Le sous-bois serait r e c é p é par petits placeairx de 
quelques m è t r e s carrés sous les semenciers d'espèces 
liygr cipliiles et |)ar' placettes d'un à cinq ares, par exemple, 
à p r o x i m i t é des essences de brni ière , de façon à d é c o u v r i r 
dans l'enserirble rrri (prar t à im tiers de la superficie traitée. 
Les cantons ainsi [)r'épar'és d i r a i e n t êtr'c soustraits à 
l'influence des feirx de brousse. Cette pi 'éparation pourrait 
irtilemeni èlre c o m [ ) l é t é c par qrrelques semis et plantations 
(Pespèces iutér'cssantes à croissance rapide et à cou\ert 
é p a i s , à choisir' de préféi 'ence dans la flore locale (Albi:-
:i(i. Sassa et ver.ficolor, Siercnlia quinqueloha, Uicinoden-
ilron africununi, etc.) orr é v e n t u e l l e m e n t parmi les exo-
liqrres {FAicalyptus sp., Maesopsi.s Eminii, f]hih-rassia 
falmlaris, etc.). 

Il est possible et mètne pi'obable qrre des d é g a g e m e n t s 
seront nécessa ires dans les p r e m i è r e s a n n é e s . Les semen
ciers ne seraient réal isés qrr'après réuss i te du repeuple
ment, cont i 'a i ï 'ement à ce qiri se pratiqrre journellement, 
car l'exploitation pi'éalable des qirelqrres sujets de bonnes 
e s p è c e s existants erdève lorries charrces de repioductiori 
à celles-ci et condrril i r r é m é d i a b l e m e n t à la rrrine de l'état 
b o i s é . L(>s noyaux ainsi traités devraient s ' é tendre progres-
si\(>menl. Les parties les plus pauvres ne paraissent grrèn^ 
porrvoir èti'c a m é l i o r é e s que par des travarrx de reboise-
menl plrrs oir moins complets. 

Les ftavanci hoi.'iées cons l i tr iées d'espèces à l e m p é r a m e n t 
r-obnsie, d'alliri'(>s nettement sociales, mais à croissance 
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lente, seraient assez faciles à traiter, n'étaient le danger 
d'envahissement par les herbages et celui des incendies 
c o n s é c u t i f s , lorsque le sol est trop d é c o u v e r t . II faudra 
donc maintenir le couvert suffisamment dense pour 
r é d u i r e r im [ )or lance des tiavaux de protection, tout en 
admettant u n e q i u m t i t é suffisante de l u m i è r e pour p e r 

mettre l'installation di's semis. Dans les meilleurs cantons, 
il semble que le r é g i m e de la fidaie traitée par une sorte 
de jardinage assez c o n c e n t r é pourrait donner les résultats 
d é s i r é s . 

Le traitement consisteiai l à c i é e r de petites c la ir ières 
non c o T d i g u ë s de 5 à 10 ares, dans lesquelles tout le bois 
serait c o u p é , à l'excefjtion des jeunes sujets. Ces claii ières 
c o u v r i r a i e n t d(; 20 à 30 ares par iH'ctare, au passage de 
cluique coupe. 

A titie indicatif, o n pomrait admcit ie que la rotation 
des cou[)es serait de 10 à 15 ans dans le premier cas, ou 
de 15 à 20 a n s dans le second c t i s , de favori à régénérer 
tout le [leuplemcnt en quelque 75 ans (5 o u 4 passages 
respectivement). 

Les coupes e x p l o i t é e s devraient être p r o t é g é e s contre les 
d é p r é d a t i o n s et les incendies. 

Des d é g a g e m e n t s de semis pourraient être nécessa ires 
dans les premièi 'cs a n n é e s qui suivent l'exploitation. 

Les perchis trop jeunes pour être r é g é n é r é s devraient 
être éc la irc is par p i ' é l èvemerd de 20 à - 3 0 % des sujets. 

On pourrait aussi e s s a y i M ' im Irailement plus sinq)le, 
l'exploitation poitant sur des arbres d i s s é m i n é s d'un dia-
m è t i e supér ieur à une dimension d o n n é e , de; fa(;A)n à 
l é a l i s c r u n tieis des sujets en supposant une rotation de 
40 ans environ. 

Il sciait d'ailleurs utile d'essayer divers traitements 
p a i a l l è l e m e n t . 

Les peiiplemerds pauvres à matér ie l rédui t ne pour
raient prati(piement pas être soumis à pareil mode de 
cidture. I l fatidra alors f o r c é m e n t viser à la c r é a t i o n de 
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taillis ou taill is sous futaie, en coupant tout le bois, sauf 
réserve de quelques semenciers des meilleures e s p è c e s si 
possible. L 'expér i ence montre que dans ce cas la question 
d(;s incendies est d'importance primoidiale et se com
plique de l'envahissement du sol par les herbages. I l est, 
en effet, indubitable que les peuplements e x p l o i t é s par 
coupes rases et non p r o t é g é s contre les feux ne se recon
stituent pas dans la va l l ée de la L u k u g a , m ô m e quand il 
s'agit de savanes bo i sées . 

On cherchera donc à p r o t é g e r les coupes contre les 
feux, notamment par l'une des m é t h o d e s c i -après : 

1° Arrêt de l'exploitation au d é b u t de la saison s è c h e ; 
i n c i n é r a t i o n des herbages à ce moment, alors que le feu 
est lent, peu intense et facile à conduire; ou 

2" I n c i n é i a t i o n , à la m ê m e é p o q u e , des herbages, sur 
un<' bande de 20 à 30 m è t r e s de largeur autour des coupes 
e x p l o i t é e s ; ou 

3° Créat ion préalable de cordons pare-feu par ensemen
cement ou {)lanlations d 'e spèces à couverts épais , e m p ê 
chant la c i ' o i s s a T i c e des herbages (pe i i t -ê t i e Biisangnla, 
Uapaca, Cassia sp.); ou 

4" Ensemencement ^u'éalable de l'ensemble des bois à 
exploiter avec les espèces analogues à celles préc i tées , af in 
que les rejets soient assez denses pour entraver la crois
sance des herbages. 

Ces mesures devraient être c o m p l é t é e s par la c r é a t i o n 
de quelques peuplements d'essences à croissance rapide 
(Eucalyptus) à p r o x i m i t é des centres de consommation 
et m ô m e des villages importants, de f a ç o n que les usagers 
puissent y trouver à bref déla i les perches et menus bois 
néces sa i re s à la consommation courante, sans devoir par
courir et d é g r a d e r les peuplements r é g u l i è r e m e n t tra i tés . 

11 semble qu'il faudra affecter à cet usage quelques 
parcelles de sol d'niluvion ou s i tuées sur terrains sédi-
mentaires de bonne q u a l i t é . 
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De toute façon , la p a u v r e t é relative des bois de la v a l l é e 
de la L u k u g a ne permettra que des exploitations l i m i t é e -
qin resteront à faible rendement pendant une p é r i o d e 
assez longue. 

Les m e s u r H ' s p r é c o n i s é e s paraissent susceptibles d'aug-
metder ce rendement dans lui avenir plus ou moins 
éloigru'', sans (pie l'on puisse toutefois p r é v o i r dans (]uellc 
mesuic. 

Ka mise en ordre du domaine for('sti<'r e\ig(M'a donc 
d u t(Mn|)s et des travaux sinon très c o û t e u x , d u moins à 
rendement innnédiat faible o u md. 

Mais l ' intérêt généra l domine toute la question. 11 faut, 
au point de vue cl imatique et Indrologifiue, veiller à la 
conseivation des bois existants, dont les faciès semblent 
indiquer d é j à im<' é v o l u t i o n du climat vers l 'as séchenu'u l , 
(•oncordant d'ailleurs avec 1(!S indications d 'as sée l i ement 
général recueillies dans la plus grand(> partie de IWfrique, 
tant au ^or(l (pi'aii Sud. 

La (lis|)arition de ces bois acceiduerail cette é v o l u t i o n , 
c(̂  (pi'il faut éviter dans la mesure du possible. 

D'autre {)arl, il faut assurer la production de bois poiu-
les usages locaux. Sans doute peut-on concevoir la r é d u c 
tion de l'emploi du bois pour le chauffage, bien que les 
promesses de cel ordre soient bien lentes à se réalist'i', 
mais il faudra toujours des |)erclies de bois de constrnc-
lion pour les coloris, porr)- les i n d i g è n e s , pour les indus
tries accessoires (forns à chaux, bi'iqueteries, e i c ) c\ srrr-
tout pour les mines. 

\ (irciner-ville, irn Aoir toirrnissait deirx bois de deirx 
rnèlies dr. long sur' 10 à 15 centiruèlr'cs de d iamètre par' 
jour- eu 1921! Où en est-on aujourd'hui et que l'era-t-oii 
demairr si les cliarbonnages se d é v e l o p p e n t ? 
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RÉSUMÉ E T CONCLUSIONS 

L a L i ik i i^a traverse deux zones <)éographiques que les 
d o n n é e s f>éoloi i iql ies et climatologiqiies permettent de 
sid)di\ iser eliacmie en deux r é g i o n s . 

\a{ zone oi ienlale correspond à la t raversée dos Mugila; 
elle esl caractér i sée par son relief a c c e n t u é . 

El le compiend , à l'Est, la r é g i o n dite « du Lac », d'alti
tude é l evée , f o r m é e de l e i ia ins cristal loplul l iens e| gra-
nilitpies anciens et de bandes imporlanles de lerrains 
appai'lenanl au s y s t è m e du Lualaba-Luhi las i i . Le climat 
y est carac lér i sé par \nw l em | ) éra ture moyenne de 22° C 
et 1100 à 1400 m m . de plui( \ ce qui cojTespond à im 
indice d a i i d i t é de 35/45, avec six mois secs, pour les 
cantons s i tués au niveau du L a c . 

L a rég ion dite « de la L u k u g a supé i ' i eu i c », comprise 
entre les k i l o m è t r e s 177 et 250 du chemin de fer, est 
f o r m é e des m ê m e s terrains cristallophylliens et grani
tiques anciens d'altitude moins é levée et de ceux de l 'étage 
de la L u k u g a . On peut lui attribuer une t e m p é r a t u r e 
moyemit^ voisine de 23" ('-., 1500 à 1600 m m . de pluie et 
un indice d 'ar id i t é moyen vf)isin de 50, avec cinq mois 
secs. 

La zone occidentale se rattache à la plaine du Lualaba . 
E l l e comi)rend, à l'Est, la r é g i o n , dite << de la L u k u g a 
moyeimc » (entre la Luiz i et la X iemha) , formée d'un 
soubassement granitique supportant des sols épais et meu
bles recé lant une nappe a q u i f è r e importante. Ses carac
tér i s t iques cl imatiques se rapprochent viaisend)liil)lement 
de celles de la r é g i o n p i 'écédente . 

Veis l'Ouest, enf in , la r é g i o n dite « de la basse L u k u g a » 
est formée de terrains s é d i m e n t a i r e s anciens et d'alluvions 
du Lualaba. L e climat se caractér ise par une lcm])ératu]e 
moyeime voisine sans doute de 24° C , une p h n i o s i t é 

B U L L . INST. B O Y A L COLONIAL B E L G E . 6 
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moindre (1000 à 1100 m m . ) et un indice d'aridité bas, 
voisin de 30, avec seulement trois à quatre mois de 
s é c h e r e s s e . 

Les formations c o n s t i t u é e s par les v é g é t a u x l igneux se 
répart i s sent en quatre types, dont les trois pr inc ipaux 
sont, d'une f a ç o n g é n é r a l e , local i sés dans d i f f é r e n t s can
tons de la va l lée . 

Les galeries et savanes boisées paraissent c o n s t i t u é e s 
par des associations stables, en é q u i l i b r e biotique, de pii>-
sionomie carac tér i s t ique . 

Les peuplements de galerie, f e r m é s et denses, sont 
c o n f i n é s dans les stations à ambiance plus ou moins é q u a -
toriale, le long des cours d'eau; les massifs ouverts et sans 
sous-bois de savane b o i s é e sont loca l i s é s dans les stations 
à ambiance tropicale relativement favorable. 

Les muulus semblent c o n s t i t u é s par une formation de 
type é q u a t o r i a l très d é g r a d é , dans laquelle luttent des 
é l é m e n t s é q u a t o r i a u x et tropicaux, en milieu mal d é f i n i , 
mais sans doute peu f a v o r i s é , o ù la v é g é t a t i o n ligneuse 
paraît e l l e - m ê m e indispensable au maintien des condi
tions néces sa i re s à son existence. 

Les divers types de cette formation seraient en voie de 
r é g r e s s i o n , sans doute sous l'influence de facteurs anthro-
piques, mais peut -ê tre aussi par suite de l ' évo lu t ion d'un 
climat à tendance é q u a t o r i a i e vers un climat à tendance 
tropicale. Ce seraient des reliques d'un état b o i s é anté 
rieur. 

Les brousses, r é p a n d u e s dans toute la val lée , p r é s e n t e n t 
une physionomie g é n é r a l e assez uniforme dans le fond, 
d é n o t a n t des conditions biologiques assez analogues et 
d'un caractère tropical a c c u s é dans les d i f f é r e n t e s stations. 

Elles semblent d'origine ancienne et s p o n t a n é e là o ù 
les conditions sont le moins favorables et d'origine r é c e n t e 
et ait i f iciclh; dans les slations rclal ivement l iches. 

Les plantes ligneuses de la r é g i o n peuvent former des 
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groupes, dont plusieurs assez h o m o g è n e s , d'après la dis
persion actuellement connue des e s p è c e s . 

L'examen des formations fores t i ères et des essences 
ligneuses s i g n a l é e s dans la va l lée permet de r e c o n n a î t r e 
que les quatre r é g i o n s e squ i s sées correspondent à autant 
de zones botaniques et forest ières bien d i f f é r e n c i é e s . 

L a r é g i o n du L a c paraî t pouvoir ê t re raltacl iée au dis
trict botanique du Haut-Kalanga, — qui deviendrait celui 
du Haut-Katanga-Tanganika, — caractér i sé par des sava
nes b o i s é e s relativement pauvres et des brousses à Brachy-
stegia, Uapaca et Monotes. Les galeries nombreuses et les 
muuhis loca l i sé s y affectent des allures montagnardes 
assez carac tér i sées d é j à . Les peuplements sont en g é n é r a l 
pauvres et m o r c e l é s . 

L a r é g i o n de la L u k u g a s u p é r i e u r e est o c c u p é e par des 
brousses assez d i f f é r e n c i é e s et surtout par des savanes 
boisées rclativemcmt riches à Brachystegia, Berlinia et 
Sterculia, p r é s e n t a n t une grande similitude avec les peu
plements du Katanga central. 

E l l e se ratlacherait au district botanique du Katanga 
central, qui devrait être rat taché , comme le p r é c é d e n t , 
à la province des steppes australes et orientales. 

Celte r é g i o n renferme la plus grande partie des boise 
mcnts in tére s sant s et les deux tiers du matér ie l ligneux 
l e c e n s é dans la va l l ée . 

L'Ouest de celle-ci appartiendrait au district botanique 
du Lualaba-Kasai , se rattachant à la province forest ière 
g u i n é e n n e . On peut n é a n m o i n s y distinguer la r é g i o n de 
la L u k u g a moyenne, caractér isée par les muulus et les 
galeries d'allures équator ia le s bien m a r q u é e s et des 
brousses sans doute r é c e n t e s . 

Les galeries sont assez riches, mais l o c a l i s é e s ; les 
muulus sont pauvres en bois. 

L a basse L u k u g a , se rattachant à la val lée du Lualaba, 
es! peu inléj 'cssante . Les brousses pauvres y dominent, 
p a r s e m é e s de quelques lambeaux de savanes b o i s é e s qui 
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jnoii lr« ' i i l (les imali);>i('s avec ('cllcs d u vcr'siint No id des 
l i i a i i o . 

l { ( > l a l i \ C T n ( ' T i l r i r l i e en \ ( ' i j ó l a l i o n li<>n(Mis(', pu i sque 
celle-ci C()uvr(> 49 des t e r ra ins , la v a l l é e de la L u k u y a 
csl loulcl 'ois | )au \ re en hoiseineids de (quelque \ a l e u r , 
ceux-ci n ' ( ) ( X M q ) a i i l (]ue 21.7 % du I c r r i l o i r e é l u d i é . 

L(>s mei l leurs peuple inenis devraient ê t r e classes eo imue 
réserves de production: ceux ( |u i couvrent les jierdes escar
p é e s et les ré<)ions riches en sourc'cs seraient c o n s i d é r é s 
co in tne réseriH'.s de protection. 

Knsend)le, ces r(''sei\es c o n q j r e n d i a i c t d 53 des ter
ra ins plus on m o i n s ho i sé s o u 26 '},', de l e r r i l o i i ' c é t u d i é . 

(les l 'orèls, en <>'énéral pauvi 'cs, l ' ourn i rord surtout tics 
hois d(! clianrraf>-e et inie m i n i m e [) rop()r t ion de bois 
d ' d ' uv rc et d ' i n d u s t i i e . l.(>s deux tiers au m o i n s du m a l é -
l iel li^'ueux soni c o n c e n t r é s dans la ré<>ion de la N iemha , 
q u i devrai! devenir ' le eeiilr'e forestier de la va l lée . Dans 
les condi t ions actuelles d ' exp lo i t a t i on , les hois sitrrés arr 
,\<)rd de la LukrrLja cl urre ^r 'ande partie des arrtres ne S O T I I 

loi i tel 'ois pas é c o n o m i f p r e m e n i accessihl(>s. I l farrdra p e i -
fec t ionne i ' les cond i t ions d ' u t i l i s a t i o n drr bois et amélioix^r-
la cons t i t i r l ion des perrplemenis porrr en relever' la va l eu r 
é c o i i o m i q i r o . 

Les <>aler'ies, qrri ii'()Ccir[)eTd qrr'rme pi 'opoi ' t ion l'cs-
I r i d i d e drr ter r i to i i ' c , ])errvent p(ti'ter', pai ' u n i t é de srrr i'ace, 
u n voluiue de bois assez c o n s i d é r a b l e , sairs dorrt(> iritc'-
r<'ssarrt par' ses q u a l i t é s . La r é a l i s a t i o n de ce lu i -c i p rés< 'n te 
toutefois de notables d i f f i c u l t é s techidqrres; cll(> ne devr'ait 
se fair'c qrrr pai ' d(vs coirpes ja rd ina to i res ménai>( 'ant l ' avc-
iiir- du [ X ' u p l e m e n l . dorrt le r'oie piotecterrr ' est p lus 
i m p o r t a n t (]rre le l'ole pr'odricterrr'. 

Les <,>'aler'ies d<> la Lrrku<>'a irioy(Mnr(\ i'i facies plrrs ('"(pia-
tor i a l , sans doirte f o r m é e s d'ess(>nces à ( l'oissance l a p i d e , 
|)ar'aisscnl devoi i ' ètr'c plrrs faciles à t i 'aiter que celles d u 
I^ac. 
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Les muulus , s u b é q i i a l o r i a u x et montagnards, g é n é i a -
lenienl très pau\res en matér i e l l igneux, seront diffici-
lenienl e\pl()ital)i('s. Ceux de la Luivuga moyenne présen
tent un facies [)lus équator ia l que ceux du Tangan ika . 

Les peuplements de c<' genre doivent cependant être 
p r o t é g é s en raison de leur rôle protecteur el du fait qu'ils 
sont susceptibles soit d ' a m é l i o r a t i o n , soit de servir de 
point d'appui aux travaux de reconstitution fores t i ère qui 
s'imposeront un ,ioin\ 

Des suggestions sont faites en vue de l ' a m é l i o r a t i o n 
progressi\(> des meilleurs peuplements. 

Les savanes bo i sée s , relativement riches, semblent 
susceptibles d<' rendements i n t é r e s s a n t s et d ' a m é l i o r a t i o n . 

L e u r v i ta l i té , qui paraît grande, permettrait d'appli(]uei' 
sans trop de d i f l i c n l t é . nu moins aux nieill(Mn'es d'enln' 
elles, un traitement rationnel et suffisamment conserva-
teui- sous la forme d'un jardinage plus ou moins concen
tré. Ail leurs, il faudra sans doide passer au taillis en 
prenant des mesures sévères de protection contre les 
inccHulies, ceux-ci constituant le plus grand e m p ê c h e m e n t 
à l ' a m é l i o r a t i o n des forêts , quand ils n'en provoquent pas 
la ru ine en entravant toute r é g é n é r a t i o n . 

Les brf)usses des quatre r é g i o n s se d i f f é r e n c i e n t nota
blement; elles ne y)ourront, semble-t-il, être converties 
en peuplements de \aleiu' que ])ar des Iriivaux importants 

A p r è s avoir es (p i i s sé les conditions de v é g é t a t i o n et 
d o n n é une florule ligneuse assez c o m p l è t e d é j à , m a l g r é 
ses imperfections, de la va l lée de la L u k u g a , l ' é tude de 
la r é p a r t i t i o n des formations et des espèces ligneuses nous 
a permis d ' ébaucher quelques constatations intéressant 
la g é o b o t a n i q n e et l ' éco log ie locale. 

Les l evés e x é c u t é s par le Service forestier' du Comité 
S p é c i a l nous ont permis, d'autre part, d'établ ir , avec irne 
certaine approximation, l'état des richesses fores t i ères de 
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la r é g i o n . Nous en avons d é d u i t quelques c o n s i d é r a t i o n s 
relatives à la sylviculture. 

Cet essai contient encore bien des lacunes et son pr in
cipal mér i te sera peut -ê tre de montrer la précar i té et 
l' insuffisance de nos connaissances à tous points de vu(!. 

Nos conclusions sont donc de caractère font à fait pio-
visoire, mais elles font en quelque sorte le point des con
naissances acquises en m a t i è r e forest ière et susciteront, 
il faut l 'espérer, l 'accumulation de documents nouveaux 
dont la nécess i t é se fait grandement sentir. 

Nous iH-mercierons, en terminant, le ( 'o in i t é Spécial du 
Katanga et, en particulier, son Prés ident , M. Gohr, qui 
nous a aimablement autorisé à puiser dans sa documen
tation et à useï' des services du personnel du bureau de 
dessin, qui dressa la carie jointe. Nous devons aussi tous 
nos remerciements à MM. De Wi ldeman et Robert, qui 
ont bien voulu nous aider de leurs p r é c i e u x conseils. 
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ANNEXE H 

A . — E S P È C E S R É P U T É E S S P O R A D I Q U E S 

S I G N A L É E S DANS T O U T L E K A T A N G A , A U M O I N S DANS L ' U N E 

OU L ' A U T R E DES F O R M A T I O N S 

N O M S B O T A N I Q U E S . 
NOMS 

er
ie

s.
 

|| 

u
lu

s.
 

Il 

,'a
ne

s 
II

 
is

ée
s.

 
Il 

u
ss

es
. 

Il 

V E R N A C U L A I R E S . 3 ce O o 
S 

E s p è c e s h y g r o p h i l e s : 

Erythrophloeum guineense . . . . . 

Cf. Eugenia cordala 

Spathndea campanulata 

Trema guineensis 

E s p è c e s t ropophy tes : 

Acacia canipylacantha. 

A. Monga 

A. seyal v a r . kasonionga 

Afrormnxd. Brasseuriana 

Afzclia nianzensis 

Alhizzia Sassa 

A. rrr)iir(il(ir 

Aivblygoniicarpus Schv)c.mfiirlhii . . . 

Anona sciiegalcnsia 

Aiitiât'siiifi vcnosiim 

Cf. Any^ophyllea sp 

Bauhiitla rcticulata 

/!, Pctcrsiana 

TierUnia iiicvibaensix 

X D o m i n a n t . — S i g n a l é . o R a r e o u 

M w a f i . . . 

M u f i o . . . 

K a b a , v a i n a m l i a 

K i t i e y u . . . 

K i l ) u m b u . . 

M o n g a . . . 

K a s o n i o n g a . 

M u b a n g a . . 

K i l > a l e b a l e 

K a p e t a n z o v i i . 

K i b a n g a s a c h i 

M u n y e n y e . . 

M i i l o l o . . . 

K i f u b i a . . . 

M u f o n g o . . 

K i f u m b e . . 

K a f i i m b e . . 

M i i t o b o . . . 

d o u t e u x . 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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N O M S B O T A N I Q U E S . 
NOMS 0̂  

"C 
c ; 

ul
us

. 

'a
ne

s 
sé

es
. 

us
se

s.
 

Il 

V E I I N A C U L A I R E S . n s CB O 
en •a 

o 
t-t 12 

norassiis flabcUifer 

Brachystegia iiipalensis . . . . 

B. Hockn 

B . .sp 

Comhretuiii Gwrgii 

Casxin absus 

Comhretum angitstifolhtm . . . 

C. sinuatipetalwii 

Diplorrhy n chu a inossarnbicensis 

Entada ahyssinica 

Erythrina toiiientosa 

Erythrophloriiiti africannm f . . 

Ficus s p 

Grcwia sp 

Hymenocordia acida 

? 

? 

Cf. Landolphia florida . . . . 

Lannea velvMna 

Markham in laiiatn 

? 

? 

Parinarmm c/irntelUfolmm. . . 

Peucedanum fraxinifoUuw . . 

Ptcrocarpus anyolcnsis . . . . 

P. Delevoyi 

liicinodendron Rautaneni . . . 

M o h a i i i i n a . . . 

K a b a m b n . . . 

M p u t u . . . . 

K a t o k a . . . . 

S w a t c h i . . . 

K i s i w p g e . . . 

M i i l a m a . . . 

K i f u l a b u t o . . . 

B u d j l . . . . 

M u g e n g i a g e n g i a 

K i s u n g w a . . . 

N y a n d w e . . , 

K i k u y u . . . . 

M u s l i i e . . . . 

L u p e 

K a t u n d u . . . 

K i s e m b e . . . 

M u p i l a . . . . 

K a b u m b u . . . 

M u b u . . . . 

M u n t u f i t a . . . 

M u s o w e . . . 

M u p u n d u . . . 

M u n i a m p u t u . . 

M u t o n d o . . . 

M u k u l a . . . . 

M u k u s u . . . 

X 

X 

X 

X 

X 

O 

X 

O 

X 

O 

X 
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NOMS 
N O M S B O T A N I Q U E S 

V E R N A C U L A I R E S 

Sclirelirra Irichavlada . . . 

Scciiriilacd longcpvdiuiciiliila 

StcrniUa iiiihujiieloha . . . 

Slri/rliHOS I'iiijiiitthii . . . . 

Swartzia iiiadaijascarlciixh . 

Syzi/tiiiiiii i>iriiriciii;is . . . 

Tcriiiuialia (/laiitliiloxa . . . 

]'ilc.r ciuicalit 

r . iiiadii'.iisiü'jnHaiijiensh . . 

V. Dioinliassac 

O.ryanthiis specioaiis . . . . 

Sctcrnrari/a caffra 

Cf. Trirliilia ernclica . . . . 

K a l 110 n a k a l i a y a , 

l , n ] i a p i . . . . 

M o a h i . . . . 

S a i i / . a . . . . 

K a b i 

K i l i i i i i p i i . . . 

K i t o l n v a . . . 

M i i f i i l u . . . . 

M u f i i l i i k i n k a 

l d . 

? 

MlKHlHO . . . 

M u / . i k i c l y i . . 

X 

X 

A^NEXE I I I 
l i . — E S P È C E S S I G N A L É E S DANS T O U T L E K A T A N G A 

E X C E P T É DANS LA C U V E T T E K A T A N G U I E N N E 

E s p è c e s h y g r o p h i l e s : 

Millclid S) ) 

l'i/ciKinlIiiis K o i n l ) 0 . . . 

? 

1 

Cf. Erciimspattia sp 

C f . Ilcrlinin Hninceli . . . 

Coniiriurii c f . Schiceiiifiirthii 

P e l i o . . . 

M i i y m n b a . 

M w a y a . . 

K n l i i i n a . . 

N c o d i . . 

I l c i t i b a . . 

M p a f u . . 
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N O M S B O T A N I Q U E S . 
NOMS 

V E R N A C U L A I H E S . 

G
al

er
ie

s.
 

1 

•M
uu

lu
s. 

Sa
va

ne
s 

li
o

is
é

fs
. 

B
ro

us
se

s.
 

Riciriod.cndroii africamiiii M i i l e l a 

Cf . Piptadenia sp M u b a n g a n a m a i . — X 

î M u l ) a m b a . . . . ~ — 

Kigelia cathiopica K i f u n g w e l a . . . — — 

E s p è c e s t r o p o p h y t e s : 

K a t o a t o a . . . . — X c 

7 K a y o n d w e , . . — X 0 

K a t o n d o l o n d o . . — ~ 

? M i i t u m b u . . . . X X — 

ANNEXE IV 
c . 1. — P L A N T E S DES V A L L É E S DU K A T A N G A C E N T R A L 

E T S E P T E N T R I O N A L 

E s p è c e s h y g r o p h i l e s : 

Cf . Ilhizzia Jlroiriici 

Cf . l'arkia s p . . . 

Miiniifsa asperatti 

lUiphia .sp 

Chliiriiphora cxri'lxa 

Finis s p 

? . . . . 

E s p è c e s t r o p o p h y t e s : 

Yitex Thomasi . . 

M u s a s e . . 

M u k u n g w a 

K i s a l e s a l e . 

M u l < a m b a . 

K i s a m b i l a . 

D j i a m b i . . 

L u s e k e 
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N O M S B O T A N I Q U E S . 
NOMS 

V E K ^ A C 1 , I . A I K E S . 

Combretnm laxiflormn . 

? 

Terminalia Biibu . . . 

Acacia kinionge . . . . 

? 

C f . Dalhergia virdicinalis 

K i l a m a t a . . 

T a m b o . . . 

B u b u . . . . 

K i n i o n g e . . 

K a h e s e s e . . 

D j a b i l o n d a 

i 

X 

ANNEXE V 
C. 2. — ESSENCES DES COLLINES D U K A T A N G A C E N T R A L 

E T S E P T E N T R I O N A L 

Brachystegia. maleîigaensis 

B. Emini 

ƒ!. (Bcrlinia) .sp 

I d 

I d 

I d 

? 

? 

? 

Acacia ataxacanlha . . . 

Macrua angolensU . . . . 

Mimusops Giorgil . . . . 

M u s i k e . . . 

M u s a m b a . . 

K i l u l u t i e . . 

L u n g w a l u o l e . 

JVIusaw . . . 

M u k o n g o l o 

B u f u k u . . . 

B u g a n z a . . 

R i i s a n g a l a 

K a s a n s a . . 

X 

X 

X 
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ANNEXE Y I 
U . — ESSENCES DU K A T A N G A M É R I D I O N A L E T O R I E N T A L 

NOMS m m a; 
N O M S B O T A N I Q U E S . OJ '2 

VERNACULAIRES. 03 5 0 
6 ca 

E s p è c e s hyg roph i l e s : 

Phoenix reclinata 

C f . Pandanus candelabrum . . 

C f . Pseudospondias microcarpa 

E s p è c e s t ropophytes : 

Vapaca Masiiku 

U. c f . Klrkii 

V. c f . nitida 

Monotes a f f katangensis . . . 

M. Sapini 

Fagara Homblei 

C f . Cassia Kirkii 

Cussonia sp 

Maprounea africana 

Psorospermiiii febrifuguin . . . 

Gardenia Jovis Tonantis . . . 

Heeria insignis 

Zyziphus Jujiiba 

7 

K a s u e . . . 

M a l e n g e r e . . 

L u b u m b w a 

M a s u l i u . . . 

M a l o b e . . . 

S o k o l o l i e . . 

K i m p a m p a 

Muses . ] i . . . 

M p o p w e . . 

K a n i e n / e . . 

K i t o m p o . . 

K a s e m b e s e m b e 

M u k u t a . . . 

K o y o . . . . 

K i b a n g a . . 

K a n t c o i i o . . 

L î u d , i a n s e f u . 

\ ^ N E X E v u 
K . — ESSENCES R É P U T É E S E N D É M I Q U E S 

S I G N A L É E S DANS LA V A L L É E DE LA L U K U G A S E U L E M E N T 

E s p è c e s hyg roph i l e s : 

Aptandra ZcnUeri L u l i e 

B u d j a i i j . 
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N O M S B O T A N I Q U E S . 
NOMS 

e
r
ie

s.
 

Il 

u
lu

s.
 

1 

e « S >.2 u
ss

es
. 

VERNACUI.AIHES. es ec O o 
v3 .a 03 

? 

Chrysophylliiiii Delevoyi . . 

C f . Cola cordifolia 

Fi eux s p 

I d 

I d 

I d 

I d 

I d 

? 

7 

? 

? 

? 

Landolphia oivariciisis . . . 

Macaranga riionandra . . . 

M. Schweinfurlhii 

Markhamia c f . lutea . . . . 

î 

î 

? 

? 

? 

MyrianlhuH arborea . . . . 

1 . . . . . . . . 

E s p è c e s t r o p o p h y t e s : 

Acacia albida v . variofoliala 

D j i b e l e 

M w a l u 

K a b i i n g s v i ' . . . . 

L u g i n g u . . . . 

M i i k u l a k t i s h v v a . . 

K i s o k o n i u t a l i a . . 

L u l i e l a 

K a s a l a b a t w a . . 

T i i n d w a . . . . 

K a k u p a 

K a y a 7 i i b a y a m l ) a 

K a s e n e n a . . . . 

K a t o t i w e . . . . 

K i o y w a 

M u p i l a 

? 

M i i i i k a l a . . . . 

M n b u 

M i i b a l a 

M u b i U i 

M i i l ) a [ i z e . . . . 

M i i h f i m b e . . . • 

M u t o n d o des ca i i .N . 

M u k o n i i i . . . . 

S a i n b i a 

Kiuongeniongc . . 

X 

X X 

X 
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N O M S B O T A N I Q U E S . 
NOMS 

V E R N A C U L A l l l E S . 

ri
es

. 

lu
s.

 

an
es

 
sé

es
. 

ss
es

. 

3 an
es

 
sé

es
. 

13 3 co O o 

sa 

. L iitbida V. inicrofoliala . . 

A. fDrIilis 

AUdphj/lliis cotif/olainix . . . 

Baphin Descampsi 

ISrarhi/stegia Ciorf/ii . . . . 

R. s p 

? 

Celtis sp 

? 

CiisxDiiia Delevoyi e t a u t r e s . 

? 

Dombcya Delevoyi t . . . . 

C f . Dracaena rcflexa . . . . 

Faiirea decepiens 

C f . Hyphaene guineenaix . . 

1 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

MiUctia angustidentata . . . 

M. Delevoyi 

Monoles angolensis . . . . 

7 

K a s u t w e . . 

7 

1 

? 

M u b o m b o . . 

K a s a m a . . 

B u l a n g a . . 

M u m p e l e i n p o l c 

R u s o l e . . . 

K i t o i n i i o . . 

D i k o . . . . 

K a l o b w a . . 

M u n t r o n d a 

N s a m b i . . . 

M a k o . . . . 

K a k i i . . . . 

K a l u i i g i i . . 

K a v u l a u i a , 

K o l w a k o l w a . 

L u b f i r n b i a . . 

L i i f a n i û k a . . 

L u v u m v u . . 

L u t o n g a . . 

K i o n d o . . . 

P e h e . . . . 

M i i y e r n l ) e . . 

M u s o n g a . . 

X 

X 
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ANNEXE VI I I 
C O M P O S I T I O N DES G A L E R I E S DE LA R É G I O N DE LA L U K U G A 

T Y P E S E T N O M S D E S E S P È C E S . 
NOMS Lukiiga Tan-

VERNACULAIRES. m o y e n n e . g a n i k a . 

E s p è c e s h y g r o p h i l e s . 

E n d é m i q u e s : 

Ficus sp . . . 

I d . . . . 

I d . . . . 

? 

Macaranga monamlra 

M. Schifeiiifiirthii . . 

Markhaniia c f . Iiilcu . 

1 

? 

Mgiiaih)is arbarea . . 

? 

? 

D u Ka tanga cen t r a l ( ' i ; 

Chlorophora crccha . 

C f . Parkia sp . . . . 

Baphia sp 

C f . Pijitadenia s p . . . 

l'gcnunthiJs KOIIIJKI . 

C f . lU'iiinia arinniiialii 

Eri'iiiosjiatlia s |). . . 

7 

7 

L u g i i i g i i 

T i m d w a 

L u l i e l a . 

K a k u p a . 

M u k o m u . . . . 

M i i l ) u 

Mnbilu 

M u t d i H l o d e s e a u x . 

M i n i k a l a . . . . 

M ü l ) a i r / . e . . . . 

D j i h e l e 

M u k a n i b a . . . . 

M n k u i i g w a . . . 

M i i b a i i K a d e s ea ,ux. 

M i i y a i n l i a . . . . 

l l P i i i b a 

N c o d i 

K a i i i i n a 

M w a y a 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X E s p è c e s d o m i n a n t e s . — E s p è c e s s i g n a l é e s . o E s p è c e s r a r e s o u d o u t e u s e s . 

(1) E s p è c e s d u K a t a n g a c e n t r a l : c o m p r e n n e n t le.s g r o u p e s B et C d u c h a p i t r e I I . 
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T Y P E S E T N O M S D E S E S P È C E S . 
NOMS l.ukuga Tan-

V E l t N A C U L A I R E S . moyenne. ganika. 

C f . Caiiiariinii Schwciiifiirthii 

Hicinudcndroii afiicaniini . . 

Milletla s p 

Sporadiques (-') : 

Krythrophlocum giiineensc 

C f . Eugcnin cordnla . . . . 

C f . Tricliilia emelica . . . . 

Spathodea riimpainihild . . 

Trema guiiieensis 

l'h'iehi.r recUnala 

cr. Pandanus candelahrnm . 

E s p è c e s t r opophy te s : 

E n d é m i q u e s : 

Viens, sp 

D u Katanga c e n t r a l ( ') ; 

C f . Sterenlia kat/iiigensis . . 

Sporadiques (-) : 

Aeiieia carnpylaeanllia 

.1. Monyu 

Alhizzia Sassa . . . 

A. rersirolor . . . . 

Vile.r cnneala . . . 

Finis s p 

î 

M p a f u 

M u l e l a 

P e h e . 

M w a f i . . . 

M u f i o . . 

M u s i k i d j i . . 

K a b a y a m a m b a 

K i l i e y u . . . 

K a s u e . . . 

M a l e i i g e r p . . 

K i s a i n l ) i l n . . 

K a t o a t o a . . 

K a y o n d w e . . 

K i b u m b u . . 

M o n g a . . . 

K a p e t a n z o v u . 

K i b a n g a s a c h i . 

M u f u t u . . . 

K i k u y n . . . 

D j i a m b i . . . 

X 

X 

X 

(1) ] - : s p è c e s d u K a t a n g a c e n t r a l ; c o m p r e n n e n t l e s g r o u p e s B e t C d u c h a p i t r e I I . 

{-) E s p è c e s s p o r a d i q u e s : c o m i j r e n n e n t l e s g r o u p e s .-V et D d u c h a p i t r e I I . 
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A N N E X E 1 \ 

C O M P O S I T I O N DES M U U L U S DE LA RÉGION DE LA L U K U G A 

T Y P E S E T N O M S D E S E S P E C E S . 
NOMS 

V l î l t N A C U L A l H E S . 

L u l i u g a 

n i o v e n i i e 

Tan-

ganika. 

E s p è c e s hyg roph i l e s . 

E n d é m i q u e s : 

/•'/r//.s- s j ) 

I d 

I d 

? 

? 

7 

V 

Ficus sp 

I d 

I d 

î 

Chrysiiphylliim Dclcnoyi . . 

Laiidolpliia oirariciisis . . . 

Centrales (') : 

C f . Piptadenia s i) 

C f . Parkia sp 

CMiirophora crcclsa . . . . 

Iticinodevdroii africanuiii . . 

C f . Canariuiii Schiucinfiirtlui 

C f . Berlinia v . BruneeVi . . . 

L u v i i i i i v i i . . . 

I . i i g i n g i i . . , 

T u i i d w a . . . 

l A d i c l a 

M u t ) a i i z e . . . 

K a l i i i p a . . . . 

K a k i i 

L u t a u i ü k a . . . 

M u k u l n k i i s s i i w a 

K i s o k o n i i i t a l K i . 

K a a a l a b a t w a . . 

K a y a i n l i a y a n i l i a 

M w a l i i . . . . 

. \ I u p i l a . . . . 

M u b a n g a des e a u x . 

Mnkiiiigvva . . . 

M u k a i n l ) a . . . . 

M i i l e l a 

M p a f u 

I l e i n l ) a 

X 

X 

X 

X 
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T Y P E S E T N O M S D E S E S P E C E S . 
NOMS 

V E l l N A C U I . A I K E S . 

Lukuga 

moyenne. 

Tan-

ganika. 

Sporadiques (-) : 

Tréma giiiiieensix . . . . 

FryllintplUoeiiiii giiinceuxe 

C f . liiigeiiio (•(/rildlii . . . 

E s p è c e s t ropophytes : 

E n d é m i q u e s : 

Celtis s p 

C f . Draeaeud refle.ra . . . 

1 

? 

1 

Moiiotes angolensis . . . 

Cent ra les (M : 

Vile.r Tlioinasii 

lirachyslegia s j ) 

Coiiihrvtum ta.rifloriim . . 

Tcrminalia ISnba . . . . 

C f . StercuUa l;al(mgensis . 

? 

? 

7 

Pleroearpus sp . . . . 

C f . Stereosperiiiiini s p . 

Sporad iques (-) : 

Acacia canipglacaiillia 

A. Monga 

K i b e y u 

M w a f i 

M i i f i o 

M i i m i ) e i e i i i p e l e 

M i i n g o n d a . 

B i i s a u g a l a 

M u s o i i g w a 

T a m l i o . . . 

M u y i i i n b e . . 

L u s e k e . . . 

M i i s a w . . „ 

K i l a r i i a t a . . 

I S i i b u . . . . 

K a t o a t o a . . 

l i u l a n g a . . 

K a y o n d w e . . 

M u t u m b n . . 

K a t o n d o t o n d o 

M u l e b e l e b e 

K i b u m b u . . 

M o n g a . . . 

X 

X 
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T Y P E S E T N O M S D E S E S P È C E S . 
NOMS 

Lukuga Tan-
VERNACULAIRES. moyenne. ganika. 

Afzelia cuanzensis 

Albizzia Sassa 

.-(. vcrsicidur 

Ambtggoiuicarpii.'i Schiveiiijiirlhii. 

C f . Anisopligllca lauriiia . . . . 

Ilrac)igstcgia Uockii 

Haiiliiiiid rcticiilala 

Combrctiuii siiniatiiicliiiinii . . . 

Combrcliiiii iiipiilcnsc 

Ficus sp 

['aTinariiint riiralcllifolivin . . . 

rterorarpus angolensis 

1'. Delevoyi 

Stercitlia gitimiueloba 

Vitex cuneata 

Uapac.a Masuka 

Sclerocaria caffra 

K i b a l e b a l e . 

K a p e t a n z o v i i 

K i b a n g a s a c t r i 

M u n y e n y e 

M u f u n g o . 

M p u t u . . 

K i f u m b e . 

K i f u l a l m t o 

M u m a k i u l i i 

K i k u y u . . , 

M u p u n d u . . 

M u t o n d o . . 

M u k u l a . . . 

M o a b i . . . 

M u f u t u . . . 

I M a s u k u . . . 

M i i o n g o . . . 

X 

X 

X 



D E f . A V A L L E E D E L A L U K U G A 

ANNEXE X 
C O M P O S I T I O N DES S A V A N E S B O I S É E S DE L A RÉGION 

DE L A LUKUGA 

T Y P E S E T N O M S D E S E S P E C E S . 
NOMS 

VERNACULAIRES. 

Vallée 
(le la Lukuea 

E s p è c e s hyg roph i l e s . 

Centra les (') : 

Chlorophora exccisa . 

? 

E s p è c e s t ropophytes : 

E n d é m i q u e s : 

Acacia Kiiiionge . . 

Jlrachystcgia Giorgii . 

B. rnalengacnsis . . 

s p 

? 

C f . Dracacna refU'.ra . 

Dombcya. Delcvoyi 

Cussonia Delcvoyi . . 

C f . Monotes angoiensis 

Tcrrninalin Bubii . . 

C f . Cassiii Kirkii . . 

? 

Centra les ( i ) : 

Brachysicgia c f . Bv.tsri 

B . sp 

( 1 ) Vo ir p. 104. 

M u k a m b a 

L u f a n i o k a 

K i n i o n g e 

M u b o m b o 

M u s i k e . 

K a s a m a . 

B u s o l e . 

M u n g o n d a 

K a l o b w a 

K i t o m p o 

M u y e m b e 

B u b u . . 

K a n i e n z e 

M u s o n g a 

M u k o n g o l o 

M u s a w . . 

X 

X 
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Vallée 
de la Lukufira 

NOMS '3 

T Y P E S E T N O M S D E S E S P È C E S . a 

V E B N A C U L A I R E S . 3 • 
C 

p 
CP 

•3 >1 o a . 
o 
OS 

s 3 

/ ; . sp 

K . sp 

Conibrelinn laxifturinn . . . . 

Maernii angolensis 

C f . Stereospennniii sp 

î 

? 

? 

? 

? 

? 

l'terocarpns s p 

Sclcrocarya caffra 

C f . SIcrculia liatangensis .• . . . 

Sporadiques (-) : 

Acacia Monga 

Afrorinosia Urasseiniana . . . 

Afzelia ciianzensis 

Albizzia Sassa 

A. versicolor 

Amhlygonocarpns Scliireinfirrihii 

Anona aen.egalenxix 

Banliinia rciicnlala 

B. Pelersiima 

K i l u h d i e . . . 

L u n g w a l u o l c . . 

K i l a n u i t a . . . 

K a s e n i b c s e n i b e 

i M u l c l i e l e l i c . . 

l î u f u k u . . . . 

Ka l i e s (>se . . . 

M u s o w e . . . 

B u s a n g a l a . . 

. V l u t u n i h u . . . 

. M u l ) a i i / . { ' . . . 

K a t o n d o t o i u l o . 

M u o n g o . . . 

K a t o a l o a . . . 

M o n g a . . . 

M i d i a n g a • . . 

K i b a l ( ' l ) a l ( ' 

K a p e t a n z o v u 

K i b a n " - . a s a c h i 

M u n y e n y e 

M u l o l o . . . 

K i f u n i b e . . 

K a f u n i b e . . 

X 

X 
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T Y P E S E T N O M S D E S E S P E C E S . 

NOMS 

V R l i N A C l I L A I R E S . 

Vallée 
de la l.uki 

BerWiia nieinhaensis 

Brachysiegia nipalensi 

B. Horlrii 

B. 

Cmvhrctum cf . dilemhi'iifih 

('. siiiii'ilipelalinii . . . . 

Entaila abijsKniica . . . . 

Enjllirinu tninriitosn . . . 

Grciria sp 

Fagara Jiomhlri . . . . 

Ugmcnocardio aciâu . . . 

Maprinnica afriranu . . . 

MarUhniaia linuita . . . . 

MonoU'n Sajiriii 

\r. cf. kataiigijii^i.< . . . 

Pari Hii ri II m l'irratcUifi'lin m 

Pscml'i^fioniliil^ VI irrariiyf/i 

Pterfiiiirpiis iiiignlenf^i^ . . 

P. nrlcvoiji . . . . . . 

Blcvnddcndroii lUviliiin'ni . 

Stcrculia qiiitiqveloha . . 

icarl.:.ia madagascniii'ii s i s 

Vapiira MasiiJni 

U. c f . Kirhii 

V. cf. nitida 

M i i t o l x i . . . . 

M p i i l u . . . . 

Knl)am)j ; i . . . 

Ka toka . . . . 

M u l a m a . . . 

K i f a l a b i H o . . 

Miigengiu»pi); j - i ! i 

K i s u n g w a . . . 

M i i s i i i o . . . . 

A[pi)] i«( ' . . , 

1-upe 

K , a s p r ) i l u ' s i > i i . 

. \ I l i i )U . . . . 

Miis f ise«ii . , 

Iv impai i ipa , 

M i i p i i i i d i i . 

[ . i i b u m l i w a 

M n t o n r l o 

M i i k i i l a . . 

M i i k i i s s u 

M o a b i . . 

K a b i . . . 

Masiil<n . . 

Malobe . . 

Soko lo j i i - . 
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NOMS 

Vallée 
l 'e la Lnisuga 

in
ik

a 

T Y P E S E T N O M S D E S E S P Ï Î C E S . 

V E H N A C U L A I R E S . 

in
fé

ri
eu

re
. 

m
oy

en
ne

 

sr
rp

ér
ie

ur
e.

 j 

La
c 

T
an

ga
 

Vitex cuneata M u tu tu 

? l i u d j a t i s o f i i . . . 

? K a f i m d i i . . . . — 

7 Kisembe . . . . -

•> - 0 

A N N E X E X I 
C O N S T I T U T I O N DES BROUSSES DE LA V A L L É E DE LA L U K U G A 

E s p è c e s h y g r o p h i l e s . 

Centrales (i) : 

Kigelia aethiopira | K i l n n g w e l a 

E s p è c e s t ropophy tes : 

E n d é m i q u e s : 

Acacia nlbida Kiniou^eMiiorrcp 

. 1 . alaxacantha 

A. Kiniotifie I K i r i i o iu ; e 

I . tortilix 

? l î irsole 

Combrcliim Glorgii I Swatshi 

r'iissonia Delevoi/i | K i t o m p o . . . . | | j X 

liombdja DelerDi/i ] K a l o b w a . . . . | | - i X 

Cf. Dracaeva ri'llc-ra | Mimctoncla 

\"oir p. t04. 
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Vallée 
de la Lukuga 

NOMS 

T Y P E S E T N O M S D E S E S P È C E S . 
V E R N A C L L A I R E S . eu

re
. 

^
n

n
e.

 

— T
an

g;
 

'à 
>. o 
G 

o 

C 

Fatirea deciplenf, . . . 

? 

? 

? 

7 

MiUeiia aiitjusüdentutu . 

M. (iiorgii 

Mondes c f . anf/nlensis . 

? 

SterciiUa cf. kutniigensis 

VilK.v. Thomasl . . . . 

Centrales ( i ) : 

? 

ComhreUini laxifloruni . 

Cf. Ciisaonia (irhurea . . 

Cf. Dalbernia •iiicdiciiiaHs 

Macrua anrjolensis 

1 

Terminaiia Buhii . 

Cf. Siereospernnim sp. 

? 

N s a m b i . . 

K a v u l a n i a 

K o l w a U o l w a 

I j U f a n i o K a 

L u t o n g a 

K i o n d o . . 

Pehe . . . 

M u y e m b e . 

M u s o n g a . 

Ta rabo . . 

Ka toa toa 

I .useke . . 

B u f u k u . . 

K i l a m a t a . 

Dikassa , . 

D j a l i i l o i i f l a 

D i k o . . . 

Ivahespse . 

Kasansa 

M u s o w c 

B i i b u . . . 

15usangala 

]\Ii i lebelebe 

M u t u m l ) u . 

X 
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Vallée 

NOMS 
de la Lukuga 

NOMS '3 

T Y P E S E T N O M S D E S E S P È C E S . ci Q; t-, 
ba 
a 

VEIiNAClLAinES. 3 c 
c P E-

'£ 
(Ü >• 
O pé

ri
 

c a 3 
tn 

Cf. l'seadospondids vilcrocurija 

l'Icrurarpim sp 

Scleroani/d rajlra 

SIn/chHOs sp 

Sporad iques (^j : 

Acacia caiHiti/lacanihii 

I . MuiiJ/a 

.1. Kasoniongc 

AfruiDiosia llraxxeiiriaiui . . . . 

-tfzelid ruanzciisis 

Albizzia Sassd 

.1 niiilniioiiDcarpus Sclurciiildrlliii 

AiiDiia nedC!)dleiisis 

Cf. A iiisdplij/Uva laurinii . . . . 

Ilajihinid t'clcrniaiia 

/;. rclicdlata 

Itcriinia iiiciiilidcnsis . . . . 

HoTd.isds fliihcllifcr 

? 

Cassia dhsds 

VA. Cassia Kiiliii 

Cinnlirclum cf. dilcinhciiai-^ . . . 

C. cf. siiidaliprlaldid 

Diplorrhi/nrhds iiuis^iariihicciixi^ 

E/itadd dbi/sshiicd 

Li ibu i i i l ) \va 

KatoiMiotondi i 

MuouKO . . 

I . i i i i U u d j i , , 

K i h l l U i i d i i i . . . o 0 

M o u g a 0 0 

Kasunio i igc . . 

Mul )an i ; i i . . . . -

Ki l )a lc l )a l ( ' . . . 

Kape lun / . ( i \ I l o X 

Mi.i i i ,vei i . \ i ' . . . - X 

Mi i lü l ' i X X 

M u f i m p i i . . . . 

K a f i i i n l i p . . . 

K i f i i m l i e . . . . X X 

M n l d l j o 0 0 

M o l i a i i i i i i n . . . X 

B n d j a i i s i ' f i i 

Ki.siwejre . . . . 

K a i i i e n z c . . . . o 

M i i l a i n a - -

K i f u l a b i i l i i . . . -
B i i i l i i X 

Miisi'HS'ia.t;i 'iin'ia — 
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T Y P E S E T N O M S D E S E S P E C E S . 

KOMS 

V E I I N A C U I . A I I I E S . 

Vallée 
de la Lukuga 

Eiijtlirina tonientosa . . . . 

Ergthrophloctiin africuiiiim 

Fagara Ho/nblci 

Faurea c f . saligna 

Ficus sp 

(iiirilenia Javin Toiunilis . . 

Grewia sp 

Cf. Ifeeria iii>:ignix . . . . 

Hymcnorardia acUia . . . . 

Cf. Hgphae/ie gitineeiisix . . 

1 

Cf. Miisaaciida sp 

Cf. Laniiea veliitiiia . . . . 

Mdj/iounea afrirana . . . . 

Markhamia lanata . . . . 

Manotes Sap'mi 

1 

l'uriii.ariiiIII curatellifoliinii 

Pciicedanum fra-rinifoUum . 

Pniirospcrriniiii fchrifiigiiiii . 

l'Icrorarjnis aiigulensh . . . 

P. Delevoyi 

Ricinodendroii Runlaneni . . 

Schrebera trirhoclada . . . 

Securidaca longepediincalata 

K I s u n g w a . . . 

N y a u d w e . . . 

M p o p w e . . . 

S a n i n g a 

K i k n y n . . . . 

K o y o 

M u s h i e . . . . 

K iba i iga , . . . 

I , i ipe 

MaKo . . . . 

K a t i i n d i i . . . 

Kiseii ihe, . . . 

K a b n m b i i . . . 

Kaseml)ese i i i '1' . 

Mul) i r . . . . 

Mu.sesji . . . . 

M u n t u f i t a . . 

M u p u n d i i , . . 

M u n i a n i p n t r r 

M n k i i t a . . . . 

M u t o n d o 

M u k u l a . . . . 

M u k u s i i . . . 

K a t u o l ia kal)aya 

M o y e y e . . . 

X 
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T Y P E S E T N O M S D E S E S P E C E S . 

NOMS 

V E I I N A C U L A I R E S . 

Vallée 
de la Lukiiga 

Sterriilia iiiiiiiqiieloba . . 

Stnjflinos rnniiwlid . . . 

Sir<n'l:.ia inuiUiiiascai'icnsh 

Siji/yniiiiii 'iifaric'iisi^ . . 

Teriiiiiialia i/landiildsii . . 

(Japara Masvkii 

V. o f . Kirkii 

V. C f . nilida 

ViU'.v riineala. 

r . iiiilanjiensix 

I ' . iiioinhassac . . . . 

Zyziplius Jnjuba. . . . 

M o a b i . . . 

Sanza , . . 

K a l i i . . . . 

K i t u m p i i . . 

K i k o b w a . . 

M a s u k u . . 

M a l o l i e . . 

Sokolo lx ' . . 

M u f i i t u . . . 

M u f u t i . i k i i ika 

S a m b a . . . 

K a n k o l e . . 

X 

X 

X 
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