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Etude Géologique et Recherches Minières, de 
Ponthiervil le jusqu'à la région des Grands 
L a c s , via Kirundu, Lubutu, Walikale, Masisi» 
Bobandana, Kissenyi . 

( V o i r les c a r t e et c o u p e s g é o l o g i q u e s d ' e n s e m b l e c i - a n n e x é e s . ) 

1° D E P O N T H I E R V I L L E A K I R U N D U 

( C O U P E G É O L O G I Q U E G É N É R A L E N » 1 . ) 

E n remontant le fleuve à partir des rapides de 
Wabundu, des roches diabasiques d'abord sont observa
bles dans ces rapides et le long de la rive gauche du 
fleuve, où elles se présentent en gros affleurements mas
sifs. Ces roches sont très lourdes, noires, très finement 
grenues, à oligisle et magnetite. 

Des grès métamorphiques ou métamorphisés, à facies 
parfois granitoïde, sans mica, très cassants, leur font suite 
vers l'amont; mais le gisement en est rendu fort peu obser
vable par un amoncellement de blocs éboulés de ces 
roches, masquant également leur contact avec la diabase. 

Près du débarcadère de Ponthierville, des grès blanc-
rouge,, très durs, assez fins, quartziteux, forment un bel 
affleurement disposé en bancs réguliers de 30 à 50 centi
mètres d'épaisseur, orientés : 

D = N. 40° 0. 
I = 60 à 70° S. 
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La relation de ces grès avec les bancs à facies métamor
phique et même granitoïde n'a pu être établie. 

A quelques kilomètres au Sud de Poiilliierville, les Ira-
vaux du chemin de fer ont mis à décoiivcrl un beau gneiss 
noir, dur, œillé. 

Les eaux basses du fleuve à Ponthierville laissent à 
découvert des grès rouges, grossiers, assez durs et tenaces, 
poudingiformes, à stratification entre-croisée, discordante 
avec les f>jès quartziteux qu'on vient de voii'. La v(!nue 
diabasique de Wabundu a traversé et disloqué les quart-
zites de Ponthierville avant le dépôt des grès rouges 
grossiers. 

(kMix-ci passent \ers le liaut à des scliisles argilo-calca-
reuv qui affleurent dans les ravins situés entre la station 
européerme et le camp des soldais. 

Enfin, à 4 kilomètres en amonf de l'embouchure de la 
Li lu , des schistes subhorizontaux Jaune verdâtre, tendres, 
seetiles, cireux, à coueiie bitumineuse, contenant des 
nodules siliceux comme ceux observés à Stanleyville, pré
sentent des affleurements assez observables. 

('.es schistes sont découpés à front du fleuve, en collines 
de 20 à 30 mètres de hauteur au-dessus de la surface des 
eaux. 

Le long de la rive on remarque des concrétions argilo-
calcareuses éboulées ayant jusqu'à 50 centimètres d'épais
seur. On retrouve donc ici la formation lualabienne de 
Stanleyville sous les mêmes facies et caractères litholo
giques, minéralogiques et géologiques. 

Ces formations sont observables ensuite sur un parcours 
d u ne douzaine de kilomètres, dans la région de Bakoma, 
en face de l'embouchure de la petite rivière Elilo. 

Elles sont observables encore près de Kirundu, oii elles 
intercalent des bancs durs calcareux. La couche bitumi
neuse à nodules y affleure aux eaux très basses. 

E n face de Kirundu et un peu plus en amont, rive 
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gauche du fleuve, l'ancienne ville arabe de Kibongé était 
bâtie sur une colline lualabienne ayant une cinquantaine 
do mètres d'altitude au-dessus du fleuve. 

En résumé, la constitution géologique du sous-sol des 
environs de Ponthierville est très variée : 

E n partant de la roche eruptive diabasique des rapides 
de Wabundu, on rencontre la séquence des systèmes sui
vants, dont les masses ou assises se recouvrent successive
ment du Nord vers le Sud, selon la coupe n° 1 ci-dessous. 

D = D i a b a s e m a s s i v e : • 

1" ( I n e i s s n o i r o ' i l l é , o u b a n c s g r a n i t o ï r t e s , s a n s m i c a , à g r o s g r a i n s 

s p a t l i i q u e s ; 

2" G r è s g r i s - b l a n c - r o u g e , t r è s d u r et t e n a c e , en b a n c s r é g u l i e r s , q u a r t z i -

t e u x , f o r t r e d r e s s é s , à f a c i e s l , u b u d i ; 

3" G r è s r o n g e g r o s s i e r , j x m d i n g i f o r m e , à s t r a t i f i c a t i o n e n t r e - c r o i s é e et 

d i s c o r d a n t e a v e c l e s p r é c é d e n t s , à f a c i è s K u n d e l u i i g u ; 

4" B a n c s é p a i s , v e r t - j a i i n e , s c b i s t o - c a l c a r o - b i t u m e u x , de l a r i v e d r o i t e 

d u f l e u v e , u n p e u a u s u d de l ' e m b o u c h u r e de l a L i l u ; 

a) C o u c h e d ' a l t é r a t i o n et é b o u l i s ; 

F . G . F l e u v e C o n g o . 

L'affleurement diabasique dans les rapides de Wabundu 
est très important. 

Les contacts entre ces divers systèmes de roches n'ont pu 
être observés nulle part. 
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2° D E K I R U N D U A L U B U T U 

( C O U P E r.Koi.ooiQUE G É N É R A L E N " 1.) 

a) D e K i r u n d u à U t i a - K w e n d i . 

L'itinéraire traverse d"al)Oid, durant 2 kilomètres, 
jusqu'au ruisseau Marékéso, les dépôts fluviaux sablo-
argileux. Le Marékéso longe le pied d'un gros escarpement 
qui marque la limite Est de la dernière terrasse du fleuve 
Congo. 

Le ruisseau Keiigé, que l'itinéraire rencontre 6 kilomè
tres plus loin, coule dans des schistes et argilites rouges, 
qui se délitent à l'air en petits morceaux parallélipipé-
diques. C'est un affleurement lualabien. Le sous-sol, 
jusqu'au gite de l'étage à Utia-Kwendi, est couvert d'un 
épais manteau argileux résultant de l'altération des 
schistes du ruisseau Kongé, 

b) O ' U t i a - K w e n d i à M u l e n d a . 

Sur les 8 premiers kilomètres de parcours, aucun affleu
rement n'est observable. 

Des schistes jaunâtres calcareux horizontaux viennent 
au jour dans un ravin un peu au delà du ruisseau Adjani, 
dont le lit est dans d'épaisses alluvions sableuses. 

Près de la petite rivière Oko, affluent de la Lilo, des 
schistes calcareux, finement micacés, jaunâtres, inter
calent des schistes noir mat, bitumineux. 

.Jusqu'à Mulenda on ne rencontre plus dès lors aucun 
affleurement; le sol est recouvert d'un épais manteau argi
leux, où de rares débris schisto-calcareux, à faciès luala
bien, témoignent des formations du sous-sol. 

, c D e ( M u l e n d a à S o k e - S o k e . 

Des schistes verts très argileux, superposés à des grès 
vert-bleu tendres, sont observables dans le ruisseau Bunia, 
près de la petite rivière Wongi. Un peu au delà de celle-ci, 
le petit ruisseau Batiaboy met à découvert des grès jaune-
rouge bariolés horizontaux, lualabiens. Puis, la rivière 
Lokami, un peu en aval du passage du sentier des cara-
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vanes, s'est creusé un lit dans des assises lualabiennes, oîi 
nous avons pris la coupe suivante : 

Coupe T2? 2 

1» G r è s j a u n e s t r è s a l t é r é s , c a l c a r e u x , v e r m i c u l é s ; 

•2° S c l i i s t e s l i i t u m i n e u x , s i ' i s n o i r â t r e et n o i r - b r u n , à tivos n o d u l e s 

s i l i c e u x ; 

3» A r g i l i t e s c o m p a c t e s l ) r i i i i - . j aune à s e c t i o n c i r e u s e , 

a ; C o u c h e d ' a l t é r a t i o n . 

Entre la Lokami et Soke-Soke afflevirent les mêmes 
argilites. 

d) De S o k e - S o k e à U t i a - S i k i . 

Soke-Soke est un village situé près de la petite rivière 
Makolo, qui coule dans les argilites brun-jaune que nous 
venons de rencontrer. 

Quelques kilomètres plus loin, le ruisseau Misié a un 
lit dans des argilites jaunes, gréseuses, friables; puis des 
affleurements de cette même roche sont observables dans 
plusieurs ruisseaux successifs. 

A peu près à mi-chemin entre Sokei-Soke et Utia-Siki se 
trouve la petite rivière Mokalakala, qui a creusé son lit 
dans des grès jaune blanchâtre, assez cohérents, qui sont 
bariolés de jaune et de rouge par altération. On y 
remarque un très léger pendage Est. 

Environ 1 kilomètre au delà du Makalakala, le petit 
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ruisseau Badjore tombe en cascade sur un banc de schistes 
bitumineux calcareux très feuilletés, noir mat. Nous y 
avons pris la coupe suivante : 

Couper?? 5 

J>' Argilites vertes à cassure droite, lisse, section cireuse à points noirs 
m a n g a n e u x ; 

2'' A r g i l i t e s g r é s e u s e s v e r t - b l e u ; 

3 ° C o u c h e s b i t u m i n e u s e s n o i r m a t d ' u n m è t r e e n v i r o n d ' é p a i s s e u r ; 

4 0 S c h i s t e s c a l c a r o - g r é s e u x , j a u n â t r e s . 

C o u c h e d a l t é r a t i o n e t a l l u v i o n s . 

<Juel(|ues centaines de mètres à l'Est du Badjora, l'iti
néraire rencontre la Li lu , qui est le drain principal de cette 
région. Nous y prenons la coupe suivante : 

m 

C o u p e T2?4 

1 ° G r è s a s s e z g r o s s i e r s , p e u c o h é r e n t s , à c o n c r é t i o n s s i l i c e u s e s , a s s e z 

p e u o b s e r v a b l e s ; 

2 » S c h i s t e s et a r g i l i t e s v e r t - j a u n e et v e r t - b l e u ; 
3 0 S c h i s t e s c a l c a r o - b i t u m i n e u x , f i n e m e n t s t r a t i c u l é s , a y a n t 1 m . 2 0 

d ' é p a i s s e u r e n v i r o n , g r i s n o i r â t r e . 
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Ces couches décrivent un anticlinal très aplati. 
A 5 kilomètres au delà de la Li lu , le petit ruisseau 

Mulendala serpente dans des argilites jaunes, puis on 
arrive au village d'Ltia-Siki, siu' le ruisseau Lkutslui. 

e) D ' U t i a - S i k i à U t i a d o m b o . 

D'Utia-Siki à Utiadombo, aucun affleurement locheux 
n'est observable le long de l'itinéraire. Celui-ci parcourt 
un plateau argileux que la Lilu conlourne ])ar une larjie 
boucle. 

La latérite grenue ou scoriacée est commime près d'Utia-
dombo. 

/ ) D ' U t i a d o m b o à l a r i v i è r e U t a k o . 

E n quittant Utiadombo, le sentiei' francliit, après 1 kilo
mètre de marche, le petit ruisseau Ayugo, dont le lit est 
creusé dans des grès rouges et gris blanchâtre, tendres, 
parfois très rubéfiés par altération. 

Le ruisseau suivant coule sur des psammites rouges, 
durs, à faciès nettement Kundelungu, disposés en anticli
nal très aplati. Nous sommes donc en cette région au con
tact des systèmes lualabien et Kundelungu. 

La rivière Li lu , que nous recoupons ensuite, non loin de 
sa source, est dans des schistes rouges brouillés à facies 
Kundelungu. 

Entre la Li lu et l'L'tako, affluent de la Luhilinga, le sen
tier traverse la ligne de partage de ces rivières sans ren
contrer d'autres affleurements. 

Au village Kinéna, près de l'Utako, des débris de grès 
diu's, très fins, sont épars siu- le sol. 

L'Utako est une rivière d'une douzaine de mètres de 
largeur. A 150 mètres environ en amont de son point de 
traversée, elle forme ini rapide dans un poudingue com
posé de gros blocs de cheil bhmc et ^ris-blanc, carié, 
caverneux. 

Le contact du poudingue sur les cherts in situ est visible 



1 0 K T I J D E G K O L O G I Q U E E T R E C H E R C H E S M I M È R E S 

en tête des rapides. Nous y avons pris la coupe suivante le 
long de la rive droite de la rivièi c : 

Coupe r2°-3. 

1 ° C h e r t e n f o r m a t i o n é p a i s s e , b r é c l i o ï d e , à f a c i e s c a r i é s , c a v e r n e u x ; 

2" B a n c s é p a i s de p o u d i n g u e , f o r m é s a u d é t r i m e n t de ce c h e r t ; 

3" B a n c s de p o u d i n g u e p a s s a n t a u x g r è s i-ouges: 

4 ° G r è s r o u g e s , g r o s s i e r s , d u r s : 

a ) C o u c h e d ' a l t é r a t i o n . 

Les poiidingiies et les grès ont le facies et les caraclères 
lilliologiques des roches du système kiiiidelungu, tandis 
que les cherts ont ceux que nous avons été accoutumés à 
iciicontrer dans le système Lubudi. 

Un peu avant d'arriver au poste de l'iîtat, à Lubutu, un 
affleurement de granite altéré est observable dans un ruis
seau. Ce granite est à feldspath kaolineux dominant. 

En résumé, de kiruudii Luiuilu, on observe on de nom
breux affleurements les formations du système lualabien, 
composées de schistes et argilites gris-jaune-vert, qui ne 
sont cohérents que quand ils contiennent du calcaire et du 
l)itume. Ils intercalent des couches bitumineuses dans 
lesquelles nous retrouvons les horizons signalés à Stanley
ville, à nodules siliceuv nucléaires el autres facies, ainsi 
que nous l'avons observé à la Lokami, dans le ruisseau 
Bodjoro et à la Li lu . 

Toutes ces couches ont pour base les bancs épais de grès 
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du ruisseau x\yugo. Près de là affleure, dans l'Utako, 
la base du système Kundelungu, composée de bancs épais 
de poudingues remplis de morceaux de chert et qu'on voit 
jeposer sur la formation cherteuse in situ. Les bancs de 
poudingue passent vers le haut aux grès rouges durs, 
tandis que le chert carié, caverneux, à plages calcareuses, 
ue laisse pas voir de trace de stratification dans l'affleure
ment observé. 

Enfin, près du Lubutu, un affleurement granitoïde très 
altéré atteste la présence de roches cristallines. Nous 
retrouvons ainsi en sens inverse, du haut en bas, la succes
sion des systèmes de Ponthierville : lualabien, Kunde
lungu, Lubudi, cristallin. La concordance des faits per
met d'établir cette séquence, particulièrement le contact 
du Kundelungu sur les cherts de l'Utako. La synchroni-
-ation de ces cherts avec les roches auxquelles appartien
nent les grès quartziteux de Ponthierville n'est qu'une 
hypothèse, faute d'argument paléontologique. 

La coupe géologique générale synthétise tous ces faits. 

30 D E L U B U T U A W A L I K A L E 

( V O I R L A COUPE GÉOLOGIQUE (iÉNÉRALE N» 2.) 

De L u b u t u à U l i n g a . 

Un kilomètre à l'Est de la station de Lubutu, le sentier 
rencontre la Lubilinga, affluent de la Lubutu. C'est une 
rivièic d'une vingtaine de mètres de largeur, qui coule 
dans un conglomérat schistoide, bleu-vert foncé, épais de 
plusieurs mètres. On y voit des blocs de plusieurs dm^ de 
gi rs, (le (iiorilc et de granite. Ce conglomérai est surmonté 
fie schistes scctiles très argileux, bariolés vert-gris-blan-
chàlrc-rosc, subhorizontau\. L'ensemble a le facies luala
bien. Le même conglomérat se retrouve dans les deux 
1 uisseaux suivants, puis affleure une roche érnptive noi-
làtre très lourde, très basique, qui a fourni les éléments 
constitutifs de la pâte du conglomérat de la Lubilinga. 
Des débris granitoides gisent près de cet affleurement. La 
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l)ase du conglomérat lualabien n'a pas été observée, mais 
dans les petits ruisseaux qui suivent nous avons noté de 
noml)reux affleurements de grès rouges ou rubéfiés, assez 
durs et cassants, parfois très fins, qui ont un faible degré 
de métamorphisme et qui sont donc ici le substratum 
(lu lualabien. 

Près d'Ülinga, d'abondants débris de quartz jonchent 
le sol près d'un conglomérat bréchoïde à éléments de 
quartz, dans une pâte de limonite très dure et tenace : 
c'est le chapeau de fer d'un filon quartzeux qui peut être 
important. 

h\ D ' U l i n g a à U n a n g o . 

On lencontre d'abord de gros débris de grès rouges 
durs et de quartz minéralisé, puis on entre dans le bassin 
do la petite rivière Djingala, dont presque tous les 
alfluents ont leur lit dans une petite cuvette lualabienne 
à assises de grès lendres, micacés, ferrugineux, reposant 
sur un poudingue à éléments gréseux. 

Le faciès Kundelungu reparaît dans le ruisseau Amasa 
par des grès schistoïdes rouge vif passant vers le haut 
au roufje foncé, finement micacés, où nous notons : 

D = N. 50° 0. ; 
, , ^„ „ avec reserve. I = 4 a 5° S. ) 

Près d'Unango, ce sont des schistes rouge sombre, sec-
tilos, très cohérents qui affleurent, passant vers le bas à 
des psammites schisteux également très fins, de même 
couleur. 

r ) D ' U n a n g o a u m o n t M a n g u m o . 

L'itinéraire rencontre le ruisseau Âmafwege, qui a un 
cours torrentiel dans un profond ravin. Celui-ci est creusé 
dans des schistes traçants de couleur rouge sombre à tou
cher gras. On y voit de petites lignes gris-blanc accusant 
de minces couches plus dures. L'ensemble est plissé selon 
des anticlinaux et synclinaux courts à angles assez aigus. 
Toutefois, la stratification est difficile à suivre, à cause 
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des él)Oulements qui recouvrent les roches. Le fond du 
ravin est encombré de gros blocs de grès durs gris blan
châtre, éboulés d'un niveau supérieur aux schistes. 

Les mesures clinométriques notées sont 
D = N. 80° 0. à 1̂ :. 0. 
I = 50° N. et S. 

Siu- le flanc, ni au sommet du mont Mangumo voisin, 
aucun affleurement n'a été observé, mais les trous creusés 
par les indigènes pour piéger le gibier y ont mis à décou
vert les mêmes schistes rouge sombre. Leur altération a 
recouvert la montagne d'un épais manteau argileux. Au 
sommet, nous avons noté la cote 650 approximativement, 
soit une dénivellation de 100 mètres avec le village 
d'Unango. 

La contrée à laquelle appartient le mont Mangumo est 
très ravinée. Elle apparaît du haut de cette colline comme 
un ancien plateau incliné légèrement de l'Est vers l'Ouest 
et que l'érosion a transformé en une multitude de collines. 
Il y a donc là un rajeunissement d'érosion très énergique 
du aux affluents de la Li lu. de la Lubilunga et de la 
Lubutu. 

d) D ' U n a n g o à D j i n g a l a . 

Le long de cette étape, les affleurements rocheux sont 
nombreux. D'abord, entre Unango et l'important ruisseau 
Magolah on rencontre des grès rouges passant vers le haut 
à des schistes grossiers rouge sombre dans la plupart des 
ruisseaux. 

Dans la petite rivière Okoko, affluent de la Lubutu, à 
une centaine de mètres en amont du passage, des psam
mites rouge vif bien stratifiés, assez tenaces, sont orientés 
selon : 

D = N. 50° O. 
I = quetques degrés Sud. 

Des joints verticaux y ont au clinomètre : 
D = N. 45° K. et N. 45° 0. 
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Entre l 'Okoko et la petite r ivière Ubaye on longe la 
Lubutu sur un parcours de plusieurs k i lomètres . Les 
m ê m e s psammites sont observables dans les ruisseaux 
Amatoké , Mobomaka, ainsi que dans la Lubutu . 

Dans la rivière Ubaye, quatre rapides successifs, situés 
un peu en amont du passage, sont causés par les affleure
ments suivants, observés d'aval en amont : 

Premier rapide : psammites schisteux finement mica
cés, rouge-grenat, à pendage Nord de 5 à 6 degrés . 

Deuxième rapide : poudingue rouge en bancs épais, à 
é léments quartzeux, bien roulés , atteignant la grosseur 
d'un œuf. I l est à pendage de 5 à 6 degrés Sud. 

Troisième rapide : m ê m e s formations qu'au premier. 
Quatrième rapide : m ê m e poudingue qu'au deux ième. 

Ic i la formation présen te un très bel affleurement mon
trant des poudingues en gros bancs à gros é léments pas
sant vers le haut à des poudingues à petits é l éments ; 
ceux-ci passent aux grès rouges grossiers, superposés à des 
grès f ins f inement micacés et à des psammites. 

Le substratum des poudingues n'a pas été observé. 
Nous avons pris de cet ensemble la coupe n° 6 : 

Co up. 

Poudingue à gros é l é m e n t s r o u l é s quartzeux; 

2° Poudingue à petits é l é m e n t s r o u l é s quartzeux; 

3° Poudingue r u b é f i é passant aux g r è s ; 

ik" Grès rouge; 

5"̂  Grès rouge passant aux psammites f inement m i c a c é s ; 

6» Grès très f ins et psammites f inement m i c a c é s . Ces roches sont dures 
et tenaces, d 'âge Kunde lungu ou Lubudi . 
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e) De l'Ubaye jusqu'à la traversée de la rivière Lubutu. 

De rUbaye ju squ ' à la traversée de la r ivière Lubutu , le 
terrain se relève doucement, d'abord en montrant de nom
breux affleurements de schistes rouge sombre, broui l lés , 
superposés aux formations que nous avons trouvées dans 
l'Ubaye. 11 en est ainsi jusque près du village Ubukala, où 
réapparaissent les grès rouges grossiei-s poudingiformes. 

D'Ubukala à la Lubutu , l'observation porte sur des grès 
grossiers rouges, chargés de feldspath altéré, qu'on ren
contre à chaque pas el ayant comme base un congh^mérat 
rouge très feldspathique à é léments bien roulés, quart-
zeiix, atteignant la grosseur d'un œuf. 

f ) De la Lubutu à la Bélima. 

De la Lubutu à la Bélima, les m ê m e s grès rouges gros
siers et les poudingues subordonnés ont été notés pour 
ainsi dire pas à pas. Ces formations sont surtout observa
bles un peu au delà de la Bélima, où, comme à l'Ubaye, 
se ti'ouve toute une série allant du poudingue à gros élé
ments aux grès . Mais ic i , dans un petit ruisseau, affleurent 
aussi des schistes gris-rose et rose o rangé très m é t a m o r 
phiques, subcristallins, subordonnés aux poudingues. Ces 
schistes sont sectiles, à section ou cassure soyeuse, f ine
ment plicatulés de lamelles micacées dans le sens du c l i 
vage schisteux subperpendiculaire à la stratification. Nous 
y prenons au c h r o n o m è t r e : 

D = N. 55° 0. 
I = 80° N. 

Cette orientation est donnée avec réserve, à cause du 
peu de grandeur du gisement. 

Le ravin qu i suit montre un affleurement des m ê m e s 
roches. 

Jusqu ' à la seconde traversée de la Bél ima ensuite, i l n'a 
été observé que de gros blocs de poudingue et de grès dur 
grossier. 
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D u village Basula, si tué entre la Bélima et le ruisseavi 
Bésia, on aperçoit an Sud le mont Magogo. Le sentier qui 
Y m è n e rencontre d'abord la Bélima, puis traverse un 
petit ruisseau dont le l i t est e n c o m b r é d ' énormes blocs de 
quartz amoncelés sous lesquels i l d isparaî t . Les alluvions 
en sont l égè rement aur i fères . On est là à 4 ki lomètres au 
Sud de Basula, au pied du mont Magogo, où affleure un 
gros reef de quartz blanc de 1 à 2 mèt res de largeur. De là 
jusqu'au sommet de la montagne, aucun affleurement n'a 
été constaté . Mais en suivant la crête de la ligne de hauteur 
dont elle fait partie, nous avons noté d'abondants débris 
de quartz, puis rencont ré une montagne entière const i tuée 
d'une roche noire basique, grenue, érupt ive , à faciès de 
gabbro, d'où un ruisseau descend à travers de gros blocs 
amoncelés . Cette montagne est recouverte éga lement de 
débr is noirs, grenus, comme des l ap i l l i . Un orage violent 
m ' e m p ê c h a d'y faire les observations que j 'aurais voulues 
et f i t perdre mes échant i l lons par le nègre qu i les portait. 

g) De la Bélima à la rivière Loso. 

De la Bélima à la rivière Loso, le seul fai t géologique 
important consiste en un affleurement de granite syéni-
tique, si tué dans le ruisseau Mambemda et portant deux 
poudingues superposés : celui qui est au contact du gra
nite est dur, const i tué de débr is roulés grani to ïdes , à faciès 
Kundelungu ou Lubudi . Celui qu i l u i est superposé est 
fo rmé de débris de grès et est à facies lualabien. Celui-ci 
est à la base d'une petite cuvette lualabienne, où la grande 
rivière Loso coule dans des grès schisto-calcareux in situ, 
subhorizontaux, sectiles, de couleur gris-jaune. 

h) De la rivière Loso à la petite rivière Uluku. 

De la rivière Loso à la petite r ivière U luku , les affleu
rements rocheux sont aussi nombreux que variés. On reste 
dans la cuvette lualabienne jusque près de la ligne de par
tage entre la petite rivière Ubilaya et le ruisseau Ulimgua. 
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Ic i nous rencontrons des quartzites en bancs sur lesquels 
ce dernier ruisseau forme une petite chute. Nous y prenons 
au c l inomèt re : 

D = N. 50° 0. 
I = 55° S. 

Un poudingue altéré affleure ensuite dans des condi
tions peu observables. Cet ensemble est encaissé dans des 
gneiss grani to ïdes en gros affleurements. 

La contrée devient très accidentée. 
Un peu avant d'arriver à la petite r ivière Bisieh, c'est un 

petit pointement diorit ique qu i tombe sous l'observation 
dans les mêmes gneiss. Un granite, à mica noir assez abon
dant, affleure ensuite dans la Bisieh m ê m e . E n f i n , le bassin 
de la petite r ivière A l u k u est occupé par les bancs épais 
gris-jaune-rouge schisto-gréseux, f inement micacés , d'une 
petite cuvette lualabienne. 

i) De rUIuku à Utufaro. 

• De r U l u k u à Utufaro, c'est un gneiss gran i to ïde et du 
granite gneissique qu i sont d'abord notés en sortant des 
roches lualabiennes. Celles-ci ont donc en ces lieux le socle 
cristmllin pour base. Des quartzites pyriteux en rocher et 
blocs éboulés p récèdent un pointement dioritique égale
ment pyriteux, encaissé dans des gneiss grani to ïdes 4 ki lo
mèt res environ avant d'arriver à Utafaro, puis on ne ren
contre plus d'affleurement pendant le reste de l 'é tape. 

;) D'Utufaro à la rivière Péloet. 

Le caractère montagneux de la contrée s'accentue. La 
route traverse d'abord le gros ruisseau Tshungu dans des 
débr i s de grès blancs, durs, qui attestent l'extension 
jusqu'en ces lieux des dépôts Kundelungu-Lubudi, bien 
que nous ayons r encon t ré dans le bassin de l 'U luku une 
cuvette lualabienne encaissée dans le gneiss. La déduct ion 
à faire de ce fai t est que la pér iode continentale qui a 
précédé le retour de la mer lualabienne a été assez longue 
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pour d é n u d e r les systèmes Kundelungu et Lubudi j u s q u ' à 
leur base cristalline et m ô m e pour entamer celle-ci. Des 
débris abondants, diabasiqucs et de quartz blanc attestent 
des dislocations en ces lieux dans un granite à mica noir 
qu i forme une grosse bosse arrondie, rugueuse, près de la 
petite r ivière U luku . Celle-ci a un l i t torrentueux dans un 
granite de m ê m e faciès. 

Des débr is diabasiques et de gros blocs de quartz attei
gnant Jusqu 'à 100 dm^ indiquent, dans la partie Est du 
bassin de l 'Uluku , le passage des dislocations que nous 
venons de constater. La montagne sur laquelle se trouve 
le village de Masongo a pour sous-sol un granite gneis-
sique à mica noir alxjndant, passant au f>neiss. Elle est tra
versée de plusieurs fi lons dioritiqiies dont les débris enro
bés d'une croûte rouge d 'a l térat ion p a r s è m e n t le sol au 
voisinage du chemin. 

Le sentier descend ensuite dans le bassin du gros ruis
seau Okelo : d'abord dans des granites gneissiqucs, puis 
dans des gneiss-micaschistes et des schistes cristallins for- • 
més surtout de mica blanc très c h i f f o n n é et de quartz blanc 
grenu. On y voit des blocs de ce quartz atteignant 1 m^ de 
volume. Des couleurs aur i fères ont été notées dan» les 
ruisseaux traversant les schistes, notamment dans le 
\zurnba, près du villape Mabeka, dont le l i t , clans des 
micaschistes, est encombré de gros blocs de quartz. 

Au voisinage du mont Ekumeh, c'est le gneiss grani-
toïde qui réappara î t . La contrée est très accidentée, sans 
naiites montagnes. On y remarque un moutonnement t rès 
serré de hauteurs dont les sommets se trouvent dans un 
m ê m e plan l égè rement inc l iné vers l'Ouest, mais se rele
vant à l'Est d'une façon plus accentuée. 

De Mabeka on descend, par une série de ravins t rès 
encaissés dans des gneiss et des schistes cristallins passant 
aux gneiss ou inversement, j u squ ' à la r ivière Péloet, qui 
coule dans une fosse profonde creusée dans ces roches. 
Nous y notons la cote 525 mètres , alors que le col du mont 
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Ekumeh est à la cote 720. Les schistes cristallins sont par
fois très pyriteux, comme nous l'avons aussi constaté dans 
un affleurement près du gros ruisseau Moa. 

k) De la Peloet à la Lowa, à Walikale. 

L' i t inéraire escalade un gros massif de gneiss qui cul
mine vers 740 mèt res d'altitude. On descend de là vers le 
village de Sitaweza, où l 'on retrouve des micaschistes, puis 
dans le bassin de la rivière Bapi l ip i l i , dont on longe la 
rive gauche en recoupant plusieurs de ses petits ruisseaux 
affluents qui coulent dans des micascliistes. 

La petite rixièrc Osokai i , (pii \ iont ensuite, a son bassin 
dans une petite cuvette lualabicnne, où nous notons des 
schistes calcaro-gréseux en bancs bien stratif iés de 0"10 
à 0"'30 d'épaisseur, noir b leuât re , assez tenaces. On y 
jcniarque de petits galets de quai tz très d isséminés . Dans 
les ruisseaux qu i suivent ce sont des argilites jaunes, com
pactes qu i affleurent. Elles sont superposées aux schistes 
gréseux. Des argilites noires à section cireuse, f inement 
micacées , sont superposées aux argilites jaunes. Puis, dans 
le ruisseau Il iba, qui longe le bord oriental de la cuvette, 
on rencontre des grès jaunes en Ijancs épais, assez tenaces, 
passant au cong loméra t . Toutes ces couches sont subhori
zontales ou peu incl inées . 

Leur substratum est composé de schistes m é t a m o r p h i 
ques violets subcristallins orientés Nord-Sud avec 1 = 80° E. 
Ils occupent presque toute la pente escarpée qu i conduit 
de r i l i b a au village de Pale. 

Un peu avant d'arriver à celui-ci on rencontre de gros 
blocs erratiques de quartzites et de grès blancs altérés très 
( l i n s . Dans le village m ê m e affleure un gros rocher de 
qnarizilcs blancs altéi'és veinés de quartz et oi ientés selon 

D = N. 20° 0. 
I --= 85° E. à 90°. 

Cette roche est très dure, tenace, à faciès de quartzite 
ancien. 
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A part ir de Pale, la route suit une arête montagneuse 
e n c o m b r é e de gros blocs amoncelés de grès et de quart
zites. On y voit des affleurements en grand de ces roches 
paraissant in, situ, mais non observables, ainsi que des 
débr i s de schistes rouges et violets al térés. Cette arête 
montagneuse est or ientée N . 20" 0 . comme l 'affleurement 
de Pale. 

Ces roches ayant un pendage subvertical, i l est vraisem
blable que c'est leur éc rou lement sur place qu i a produit 
les amoncellements de gros blocs que nous constatons. 
Toutes ces roches sont, en effet, des quartzites blancs ou 
gris-blancs, comme à Pale. Les débr is de schistes qu i s'y 
trouvent sont durs, noir b leuâ t re , comme ceux de notre 
Gedinnien infér ieur , tandis que les schistes que nous 
avons rencont rés dans l'escarpement qu i précède Pale à 
l'Ouest sont subcristallins. 

Après un parcours d'environ 3 ki lomètres sur cette 
arête, nous rencontrons des schistes très al térés, où nous 
notons avec : 

D = N. 12° 0. 
I = 90°. 

Au delà du village de Muloye, les amoncellements de 
gros blocs quartziteux et les affleurements non obser
vables des m ê m e s roches se répè ten t pas à pas. Dans l ' un 
d'eux nous notons cependant, mais avec doute, l 'orienta
t ion : D = N.40°0. 1 = 90°. 

U n gros affleurement massif a des lignes qui confir
ment grosso modo ces mesures : 

D = N. 40° 0. 
D = N. 70° E . I = 90°. 

On y voit aussi des joints subhorizontaux. 
Ces quartzites s 'al tèrent souvent à la surface en une 

croûte mince très rubéf iée . 
Dans un ravin près du gros ruisseau Kuya, des schistes 
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rouges, bariolés , assez grossiers, ont d o n n é comme 
mesures c l inomét r iques : 

D = N. 60° 0. 
I = 60° N. 

Ce cours d'eau serpente dans des grès et des schistes 
jaunes à facies lualabien. 

Nous arrivons quelques minutes après au poste de 
Walikale, où la Lowa s'est f rayée, dans des formations 
calcareuses, un passage en cafion à parois verticales. On 
observe dans celles-ci des bancs de calcaire à grain f i n et 
à cassure droite ou conchoïdale; de couleur bleu-vert. 

L'épaisseur des bancs atteint j u squ ' à un mè t r e . Ils 
intercalent des lits de schistes argileux souvent for t 
minces. 

De beaux affleurements de ce calcaire sont observables 
un peu en amont du poste et vers l'Est à quelques 
minutes de celui-ci dans le ruisseau Yabangi. Nous y 
avons noté : 

D = N. 35° 0. 
I = 25° E . 

Les bancs minces ou schistoïdes se débi tent en belles 
dalles. 

La formation calcarcuse para î t assez puissante. Elle 
passe vers le haut à des schistes argileux très f ins, parfois 
ocreux, gris clair ou zonaii'es. 

Vers le bas elle est suivie de schistes, grès et quartzites 
dont nous n'avons pu toutefois é tabl i r la séquence de 
façon certaine. 

L e canon de la LoAva semble occuper l'axe d 'un anti
clinal très surbaissé. 

4° DE WALIKALE AU MONT MASAKI 
( V O I R L A C O U P E GÉOLOGIQUE GÉNÉRALE N ° 3.) 

a) De Walikale au mont Kisiba. 

A l'Est de Walikale, le lualabien affleure sous forme de 
grès , puis de schistes calcareux d'abord noirâ t res et 
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ensuite jaunes, en bancs épais ayant pour données clino-
mé t r iques : 

D = N. 20° 0. 
I = 5 à 10° S. 

Ces affleurements sont l imités par un cong loméra t au 
pied de l'escarpement montagneux qui encadre brusque
ment la plaine d 'érosion de la Lowa, à 3 ki lomètres de 
Walikale C) . 

Le pied de cet escarpement est pa rsemé de débris luala-
biens et de gros blocs gréseux blancs subbréchoïdes 
aréoles de veines de quartz. Le sentier passe rapidement 
de la cote 670 à la cote 820. où l 'on est au sommet d'une 
arête montagneuse const i tuée par des grès grossiers blancs 
chargés de feldspaths altérés qui sont suivis par un conglo
méra t à m ê m e pâte d'arkose kaolineuse. Le congloméra t 
est en place dans le flanc Est de la montagne. L ' i t inéraire 
descend en pente raide dans le bassin de l ' U l i l u , où le 
ruisseau Munsorué a son l i t dans des grès jaunes, tendres, 
à facies lualabien. En descendant le cours de ce ruisseau 
sur une longueur de 500 mèt res , on suit les bancs luala-
biens, puis on rencontre des schistes noirs, sectiles, très 
altérés, où le c l inomètre indique : 

D = N. 65° 0. 
I = 45° N. 

Ces m ê m e s schistes affleurent encore 400 mèt res plus 
en aval, en bancs bien strat if iés. 

Nous y notons : 

D = N. 60° 0. à N. 55° 0.. avec 
I = 40° N. 

Ces roches étant très altérées ne nous permirent pas de 

( M Une é tude récente de ces couches par M . N . B O U I A K O F F y a fait 
d é c o u v r i r une flore où le genre Gangamopteris p r é d o m i n e et qui permet 
de les classer dans l ' éche l l e stratigraphique à la « partie i n f é r i e u r e du 
s y s t è m e du Karoo du Congo belge ». (Extrai t du Bulletin de la Société 
belge de Géologie, de Paléont. et d'Hydr., t. X L I I I [1933], pp. 60 et 61.) 
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les observer de façon nette. Elles paraissent appartenir à 
un système ancien, m é t a m o r p h i q u e , subcristallin. 

La petite rivière U l i l u , de 8 mèt res de largeur, coule 
sur des cailloux roulés très abondants, de quartz, dans ces 
schistes. La partie orientale de son bassin est occupée par 
des débris lualabiens jusqu'au pied de la montagne, où est 
adossé le petit village de Malimbo. Dans les ravins du ver
sant Est de cette montagne, nous notons des schistes noirs 
soyeux, subcristallins, or ientés selon 

D = N. 80° 0. 
I = 40 à 50° S., 

ainsi que des schistes rouges très fins, soyeux, cristallo-
m é t a m o r p h i q u e s ; nous suivons ces schistes noirs et rouges 
dans les gros ruisseaux Kambitala et Loenga. Dans celui-
c i , un affleurement de schistes durs, gris-bleu, ardoisiers, 
m é t a m o r p h i q u e s , présente au c l inomètre : 

D = N. 80° 0. 
I = 45° S. 

L'i t inéraire recoupe six fois la Loenga. dont les méan
dres assez paresseux sont encaissés dans ces schistes et des 
schistes noirs, tendres, feuilletés, graphiteux. 

Nous y notons : 
D = N. 20° 0. 
I = 80° 0. 

Cette allure para î t due à une sinuosité dans la direction 
de ces schistes, car, par leur facies, ils semblent appartenir 
au m ê m e système géologique que ceux p récédemment 
observés. 

On quitte la Loenga au village de Kil inga, pour gravir 
la pente raidc d'un contrefort du mont Mokoye. Des blocs 
de grès blancs grossiers sont épars d'abord dans des 
schistes violets m é t a m o r p h i q u e s , non observables. Puis 
on rencontre de nouveau des blocs de grès blancs gros
siers éboulés dans des ravins. 

Dans le flanc du mont Mokoye, qui élève sa cime vers 
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1,000 mèt res d'altitude, nous observons des schistes durs 
bariolés, ayant 

D = N. 40° 0. 
I = 55° S. 

Un second affleurement présente 

D = N. 65° 0. 
I = 70° S. 

Ces mesures indiquent une orientation assez tourmen
tée. Le chemin f ranchi t le col du mont Makoya, à 
850 mètres d'altitude, sur un poudingue massif, sans 
ligne de stratification, à pâte très feldspatliique, puis tra
verse un ravin dans lequel un petit ruisseau coule dans 
des schistes bleu-noir phylladiques, très f ins , durs, peu 
m é t a m o r p h i q u e s , or ientés 

D = N. 80° 0. 
I = 85° S. 

Des scliistes rouges altérés, très f ins , très micacés leiu-
sont subordonnés . 

Dans les ruisseaux Mondo et Misuku, qui précèdent la 
petile r ivière Lisa, des quartzites, puis des schistes noir 
b leuât re , broui l lés , durs et tenaces, affleurent, sans ligne 
de stratification visible. Le sentier escalade ensuite une 
montagne en t iè rement const i tuée de poudingue très dur et 
tenace, à é léments roulés cristallins et quartzeux. On y 
voit surtout des grains de feldspath altéré Ce poudingue-
arkose a ic i une é n o r m e épaisseur. A une vingtaine de 
mèt res au Sud du chemin, près du sommet de la mon
tagne, dans la pente Est, se trouve un gros affleurement 
éruptif très minéra l i sé , divisé en deux par un couloir de 
O^öO à 1 mè t re de large. Cette roche est à texture porphy-
roïde avec filons tourmal in i fè res , à i lméni te et oligiste : 
C'est ime porphyri le diahasque. (Déterminat ion due à 
M . de Dorlodot). 

U n peu plus bas, un bloc cyclopéen de cong loméra t 
éboulé, ayant 20 mèt res de long, 15 mèt res de large et 



É T U D E G E O L O G I Q U E E T R E C H E R C H E S M I N I E R E S 25 

15 mèt res de haut, se trouve isolé dans le flanc de la mon
tagne. Ses bords en surplomb ne laissent voir aucun con
tact avec les roches sous-jacentes. Sa pâte contient des 
débris de schistes noirs m é t a m o r p h i q u e s . I l contient aussi 
un f i l o n de quartz minéra l i sé . 

Nous avons f ranchi la montagne de poudingue à la 
cote 890. On descend de là presque à pic j u squ ' à la 
cote 755, dans la vallée de la petite r ivière Lisa, dont le 
l i t serpente dans des schistes noirs finement micacés , 
broui l lés , puis dans des schistes gris-noir, ardoisiers, f ine
ment feuilletés, durs, peu m é t a m o r p h i q u e s , où nous 
notons 

D = N. 55° 0. 
I = 80° S. 

Un autre affleurement des mêmes schistes donne 

D = N. 50° 0. 
I = 80° S. 

La Lisa, près du village de Makombo, coule dans des 
grès jaunes et b lanchâ t res très al térés. Le bassin de cette 
r ivière para î t contenir une petite cuvette de lualabien, 
mais nos observations à cet égard n'ont pu être faites avec 
certitude. 

De Makombo au ruisseau Mankoko nous recoupons des 
schistes et des grès grossiers orientés 

D = N. 55° 0. 
I = 45° N. 

De gros blocs de poudingue éboulés jonchent le sol. 
L ' i t inéraire escalade ensuite la pente abrupte du mont 

Kisiba, dont les contreforts sont découpés presque à pic 
par les petits affluents de la Lisa. Nous atteignons ainsi 
la cote 1,220 mètres au sommet, alors que nous avions 
noté une altitude de 770 mèt res seulement à la traversée 
du Mankoko, soit donc une brusque dénivel la t ion de 
450 mètres entre ces deux points. 

Le mont Twéli , comme la montagne comprise entre le 
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Misukii et la Lisa, est en t iè rement const i tué par une 
éno rme masse de poudingue arkose à é léments roulés 
cristallins et quartzeuv. I l ne forme qu'un contrefort du 
mont Kisiba, au sommet duquel nous ne notons aucun 
affleurement. Mais dans son flanc Est, nous rencontrons 
à la cote 1,065 le petit ruisseau Idala, dont le l i t est 
e n c o m b r é de blocs de granite, de poudingue et de quartz 
pyriteux. 

b) Du mont Kisiba au village Mataka. 

Enf in , nous recoupons à nouveau la Lisa près du 
village Mataka; <'lle est ici un gros ruisseau, coulant siu" 
une bosse de granite, à mica noir assez abondant. 

Le village de Mataka est établi sur un plateau à larges 
ondulations, où nous rencontrons des débris de roches 
m é t a m o r p h i q u e s subcrislallins dans un épais manteau 
d 'a l téra t ion. Nous retrouvons donc les terrains cristallins 
et m é t a m o r p h i q u e s encaissant les épaisses formations 
sédimentai res que nous venons de parcourir. 

c) De Mataka au mont Masaki. 

La route descend rapidement vers la vallée de la Haute 
Lowa, en traversant les terrains c r i s ta l lo -métamorphiques 
de Mataka d'abord. Puis des grano-diorites formant de 
gros rochers dans le massif m é t a m o r p h i q u e du mont 
Kabula. Nous notons dans celui-ci : 

D = N. 45° 0. 
I = 90° 

Puis 
D = N. 45° 0. 
I = 75° S. 

Au mont Ki laku nous observons de gros affleurements 
de roches grano-dioritiques encaissées dans des schistes 
subcristallins. Du zircon en beaux cristaux a été t rouvé en 
cette région dans les alluvions des petits ruisseaux t r ibu
taires de la rivière Mokomo. Dans le l i t de celle-ci, ainsi 
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que dans le Loho, des grano-diorites à amphibole ont 
encore été notés, de m ê m e que dans leurs petits affluents. 

Après avoir f ranchi la Loiio nous retrouvons une petite 
cuvelle sédimenta i rc non mé tamorp l i ique , remplie de 
g rès vert-jaune, tendres, peu tenaces, à facies lualabien. 
Nous en notons le congloméra t de base i)rès de la pct i l i ; 
r ivière Mewu, o ù nous le voyons sous des grès»cl schistes 
jaunes subhorizontaux, de m ê m e facies. Dans le Mewu 
affleure une diabase compacte, gris-bleu. j)\rileuse, en 
gisement puissant déchiqueté par des marmites de géant , 
où des traces d'or ont été notées. Des lambeaux de luala
bien, fo rmés surtout de débr is de la roclic é rupl ive , sont 
superposés à celle-ci. Puis des grès et des schistes jaunes 
subiiorizonlaux ou très légèrement plissés sont ensuite 
observables jusqu ' à la Lowa. Dans une île qui se trouve 
à la traversée de la Lowa affleurent des gneiss à pyri te, 
ayant des formes cristallines bien nettes, et à mica en 
prismes hexagouaux également bien régidiers . Cïe gneiss 
nous paraît très in téressant par sa forte minéra l i sa t ion , 
au contact de roches érupt ives en grandes masses. On 
trouve de la calcile grenue très pyriteuse. Les alluvions 
de la Lowa accusent la présence de l'or en quan t i t é inté
ressante. Le petit ruisseau que l 'on rencontre après avoir 
t raversé la Lowa se perd dans ime roche é rupt ive , gri.s-
bleu-noir, pyriteuse, micro-grenue, assez lourde, diaba-
sique, à cassure conchoïde . Elle affleure en grands rochei's 
en présen tan t une surface d 'érosion qui ressemble à celle 
des calcaires et ofi des trous à formes \ar iées indiquent 
des logements pyriteux. Des alluvions aur i fères et zirconi-
fères avec cassitéri te, tourmaline, d i s thène et corindon 
ont été notées dans des ravins compris entre la Lowa et 
la Lu ind i , ainsi que dans ces deux grandes r ivières. On 
y suif la roche é iup l ive ju squ ' à la Lu ind i , qui est un 
torrent aussi puissant que la LoAva et dont on longe 
d'abord une succession de rapides à fortes dénivel la t ions . 
La roche érupl ive présente parfois un facies très siliceux 
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à structure fluidale. A sa traversée, la Lu ind i tombe d'une 
liauteur d'une vingtaine de mèt res dans des roches 
diabaso-dioritiques. Le sillon qu'elle y a creusé a, au pas
sage, une allure de canon dont les parois n'ont que quel
ques mèt res d 'écar tement . 

L ' i t inéraire remonte le cours de la Lu ind i dans les 
mêmes roc4ies jusqu'au village de N'Toto. si tué au pied du 
formidable escarpement du mont Masaki. A la traversée de 
la Lowa nous avons noté une altitude de 810 mètres et au 
sommet du Masaki 1,650 mèt res , soit, entre ces deux 
points, ime dénivel lat ion t)rusque de 840 mètres , due, 
nous semble-t-il, à la grande faille ou cassure qui a l ivré 
passage aux masses magmatiques qu i viennent d 'être 
notées. En quittant N'Toto, pour f ranchir l'escarpement, 
nous rencontrons d'abord un pointement de grano-diorite 
contenant de l'oligiste et de l 'hémat i te , puis vers 1,210 m . 
d'altitude, des roches gneissiqucs à grosses lentilles d'un 
gran i té à grain f i n et à mica noir. De 1,340 à 1,380 mèt res 
d'altitude on franchi t un contrefort gneissique qui sépare 
le mont Masaki du mont Misoke. Un autre contrefort de 
celui-ci est const i tué de gneiss très micacé, peu résistant 
au choc du marteau et of i des lignes sont orientées selon 
N. 45° 0 . avec I = 25° E. Ce gneiss passe au micaschiste 
aux monts Musina et Muléma, qui forment d'autres contre
forts. Le petit torrent Tatschindi coule aussi dans des mica
schistes vers 1,435 mèt res . De là jusqu'au sommet du 
Masaki, à 1,650 mèt res , nous avons noté des débr is gneis
siqucs sans rencontrer d'affleurement. Le mont Masaki 
n'est lu i -même qu'un contrefort d'une montagne beau
coup plus élevée : le mont Kitasongura. 

En résumé, la contrée , qui est située entre le poste de 
Lubutu et le mont Masaki, a comme sous-sol une très 
grande variété de roches. Tout d'abord, le socle cristall in, 
cons t i tué surtout de gneiss et de granite gneissique, 
n'affleure à peine dans la région de Lubutu que grâce à la 
denudation des systèmes sédimentai res dont i l est couvert, 
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puis i l revient au jour sur une é tendue considérable entre 
la Bisia et Sitaweza, pour réappara î t re encore à l'Est de 
Walikale, où i l forme un puissant massif montagneux, 
en compagnie de roches m é t a m o r p h i q u e s et cristallopliyl-
liennes entre lesquelles nous n'avons pu noter de lignes 
de séparat ion ou de marques de transition. Les schistes 
cristallins semblent passer aux gneiss et dans ceux-ci on 
rencontre des facies granitiques dans de gros noyaux lenti
culaires. Ces faits m'ont por té à noter tout le massif du 
Masaki comme m é t a m o r p h i q u e plutôt que comme archéen 
dans la coupe généra le . Comme i l s'agit de m é t a m o r 
phisme généra l , cette distinction est sans doute un peu 
subtile, mais elle convient mieux à la classification des 
roches qui s 'é tendent plus à l'Est en puissants massifs. 

Des systèmes sédimeii laires de tous âges géologiques , 
depuis et y compris le lualabien, sont encaissés dans le 
socle archéen granito-gneissique. Ce sont d'abord des 
micaschistes, des schistes subcristallins et des quartzites 
que nous rangeons dans l'échelle stratigraphique i m m é 
diatement au-dessus de l 'archécn, dont ils font d'ailleurs 
peut-ê t re partie. Notre coupe géologique indique les nom
breux affleurements qui en ont été notés et tous les détails 
dignes de remarque s'y rapportant. 

Ces schistes sont subordonnés à une formation très 
plissée, redressée ju squ ' à la verticale, et que l 'on rencontre 
entre le village de Pale et le mont Kisiba. Nous y avons 
noté de grandes masses de grès gris-blanc ou gris, à faciès 
souvent quartziteux, dans la rég ion de Walikale, et de 
grandes masses de poudingue aux monts Misuku, Tweli 
et Kisiba. Les schistes n 'y ont été rencont rés qu'en de 
rares affleurements. Ils sont f ins, feuilletés, généra lement 
durs, à facies peu ou pas m é t a m o r p h i q u e , comme ceux 
de notre dévonicn ancien. Du reste, le poudingue du mont 
Misuku, qui est à la base de ces grès et schistes, contient 
des débris des schistes m é t a m o r p h i q u e s subcristallins 
sous-jacents, dont nous venons de parler, et i l n'est pas 
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douteux que le s y s t è m e c o n s t i t u é par cet ensemble est de 
formation plus récente que les schistes cristallins ou sub
cristallins encaissants. 

D'autre part, le fac iès de ces roches, sauf celui des cal
caires et schistes, est plus m é t a m o r p h i q u e que celui du 
s y s t è m e L u b u d i , mais i l n'y a peut -ê tre là qu'une nuance 
due aux pressions tangentielles qui les ont p l i s sées et 
redressées j u s q u ' à la verticale en les disposant en syncl i 
naux et anticl inaux de grande allure. I l est à remarquer 
aussi que nous avons toujours j c n c o n t r é au Congo belge 
les roches à facies L u b u d i au contact du cristall in ou sub
cristal l in et que c'est en ])areille situation que nous trou
vons les roches s é d i m e n l a i r e s ancieimos du s y s t è m e de 
Wal ikale . E n f i n , à part la couleur, le facies des roches de 
Pale est fort semblable à celui des grè s quartziteux du 
fleuve Congo, entre Stanleyville et Ponthiervil le . 

L a superposition Kundc lungu sur le L u b u d i a été é tab l i e 
avec certitude par le contact discordant des deux s y s t è m e s 
qui a é té o b s e r v é dans la r iv ière Utako, près de L u b u t u . 

Le s y s t è m e K u n d e h m g u , dont l ' ident i té vient d'être 
é tabl ie , ne semble g u è r e exister qu'en lambeaux le long 
de cette partie de notre i t inéra ire . I l est observa])le sous 
forme de poudingue, grès , psammites et schistes grossiers 
entre le poste de L u b u t u et la r iv ière Loso. 11 est d é n u d é 
souvent jusqu'au poudingue et celui-ci m ê m e est p e r c é 
de distance en distance par le socle cristallin ou subcris
tall in. Toutefois, il est bien diffici le, quand il ne reste 
sur celui-ci qu'iui lambeau de poudingue, de dire à quel 
s y s t è m e il appartient. 

Le Lualabien que nous avons vu au chapitre p r é c é d e n t 
sur une é t e n d u e immense d'un seul tenant entre Ponthier
ville et à partir du poste de Lubutu n'est plus r e p r é s e n t é 
à l 'Est de celui-ci que par des fonds de cuvette recouvrant 
tous les s y s t è m e s g é o l o g i q u e s qui viennent d'être c i t é s . 
Ce fait atteste que la contrée que nous é t u d i o n s fut sou
mise aux denudations d'une très longue p é r i o d e continen
tale, au cours de laquelle tous les s y s t è m e s s é d i m e n l a i r e s 
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Kunde lungu et L u b u d i f urent ba layés par l ' éros ion et que 
la mer lualabienne péné tra ensuite au loin dans les 
grandes va l l ées j u s q u ' à l'escarpement de Masaki en y for
mant des f jords . C'est dans ceux-ci que se retrouvent 
toutes les grandes va l lées de la p é r i o d e actuelle : la L o w a , 
la Loso, leurs principaux affluents, qui r é o c c u p e n t les 
va l lées primaires o ù s'était e n g o r g é e la mer lualabienne. 

E n fait de roches é r u p t i v e s nous avons n o t é des pointe-
ments diabaso-dioritiques, près de Lubutu e1 du village 
Utufaro; des roches p o r p h y r o ï d e s très m i n é r a l i s é e s traver
sant la montagne de poudingue s i tuée près de la petite 
r iv ière L i s a ; des grano-diorites enca i s sé s dans des schistes 
subcristallins au mont Kabula . près de la Haute LoAva. 

E n f i n , de très nombreux et gros affleurements succes
sifs de diabase dans le cours de la Haute LoAva, au pied 
de l'escarpement du mont Masaki. 

L'âge de ces roches est peu d é t e r m i n a b l e selon les don
n é e s actuelles; tout ce que nous pouvons dire, c'est que 
l'affleurement p o r p h y r o ï d c traverse des roches peu m é t a 
morphiques ayant un facies qui les apparente au L u b u d i , 
tandis que la diabase est recouverte par des s é d i m e n t s à 
fac iès lualabien; donc, plus ancienne que ceux-ci. 

5° D E M A S A K I AU L A C K I V U 

( V O I R LA COUPE GÉOLOGIQUE GÉNÉRALE N ° 3.) 

a] De Masaki à Mikwét i . 

On descend en pente raide le versant Est du mont 
Masaki en franchissant des xavins enca i s sé s dans des 
gneiss contenant de grosses lentilles g r a n i t o ï d e s pegma-
titiqiies à tourmaline. Dans la montagne s i tuée à l 'Est du 
Niakativa affleurent un gneiss g r a n i t o ï d e à gros grains de 
mica blanc et plusieurs rochers de granite pegmatitique. 

On arrive ensuite au torrent Muyari après avoir traversé 
plusieurs affleurements de granite gneissique dans des 
ravins. 
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Le Muyari coule dans des gneiss, très c h a r g é s de mica, 
passant aux schistes cristalHns. 

Des micaschistes affleurent dès lors dans tous les ravins 
et torrents entre Muyari et M i k w é t i . Ces roches contien
nent des lentilles plus ou moins volumineuses à fac iès 
gneissique et g r a n i t o ï d e . 

b) De Mikwét i à Masis i . 

A partir de la Muyari on gravit la pente? raide du mont 
Masisi, o ù est établ i un poste de l 'État. 

Ce sont d'abord des micaschistes que nous notons à 
partir de M i k w é t i . Cette roche a une allure gneissique dans 
le lit du torrent Mukima. 

Le torrent M'Bil i M'Bil i coule sur une grosse lentille 
g r a n i t o ï d e e n c l a v é e dans les schistes gneissiques. Des 
micaschistes et surtout des schistes à graphite et à strauro-
tide affleurent dès lors jusqu'au sommet de la montagne, 
o ù nous notons une altitude de 1,680 m è t r e s . L a staurotidc 
se rencontre dans ces schistes en cristaux prismatiques ou 
m a c l é s en croisettes. 

L e poste de Masisi se trouve dans le f lanc Est de la mon
tagne sur des schistes subcristallins. 

c) De Masisi à N ' C i n g w é . 

On descend le f lanc abrupt de la montagne de Masisi 
vers le bassin de la L u b u n g a en franchissant plusieurs 
torrents qui sont fortement enca i s sé s dans des schistes sub
cristall ins. Dans le lit du Kin iandofu nous remarquons 
dans ces schistes l'orientation suivante : 

D = N. 50° 0. 
I = 50 à 85° S. 

Dans la Lubunga , les m ê m e s schistes cristallins ont 

D = N. 70° O. 
I = 85° S. 

Le sentier remonte le cours de la petite r iv ière Lubunga , 
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c dont le lit est dans des schistes subcristallins f inement stra-

. t i f i é s , durs, quartziteux, oii nous notons 

D = 70° 0. 
. I = 90°. 

Ces schistes sont traversés par des roches noiros, 
' lourdes, é r u p t i v e s , de faceis basaltique, qui les ont l'ortc-
. ment d i s l o q u é s . 

E n continuant à remonter la L u b u n g a , nous lui voyons 
un cours torrentiel dans des schistes et quartzites m é t a -

. morphiques subcristallins noirs, très graphiteux. Les 
schistes sont parfois très fins et traçants . Une chute lorren-
Ik'llc de 50 m è t r e s de haut dans ces roches les montre en 

: bancs bien s trat i f iés ayant 
• D = N. 00° O. 
; I = 85° . N. 

Nous franchissons à la coh- 1.770 m è t r e s Tarete mouhi-
gneuse, o ù prend sa source la r iv ière que nous venons de 

siuvre. 
Dans la pente Est de cette arèlo nous notons les m ê m e s 

schistes en plusieurs affleurements successifs avec 

D = N. 50 à 55° 0. et 
I = 80 à 90" N. 

! I l s oui parfois le facies itabirilique. 
Nous descendons en penl(> abrupte vers le bassin du 

Dn)sidrosi, affluent de la Loso et rencontrons dans plu
sieurs ravins successifs de gros blocs d'un c o n g l o m é r a t 
quartziteux dont la pâte est de l'arkose. Dans la Drosi-
drosi, affluent de la Loso, nous rencontrons des quartzo-

• phyllades verts, puis de gros blocs de grè s très durs. Dans 
une montagne s i tuée im peu au Nord du chemin on voit 
ces quartzophyllades en bancs régu l i ers i n c l i n é s à 60° N. 
et formant des rochers escarpés . 

Près de la M'Bizi, des blocs de lave lourde, basique, 
noire, sont épars . I l y aiuait donc eu ici une é r u p t i o n 

• volcanique à travers les roches m é t a m o r p h i q u e s . 
MÉM. INST. E O Y A L COLONIAL B E L G E . ,S 
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L a M'Bizi est un gros torrent qui coule dans des blocs 
de quartzites qu'on voit in situ, u n peu en amont du pas
sage. Ces quartzites ont parfois un aspect s c h i s t o ï d e . Nous 
y a\oiis no té comme orientation : 

D r = 20 à 50° 0., avec 
I = 50° S. 

Le fac iès de ces roches accuse un grand d e g r é de m é t a 
morphisme, beaucoup plus a c c e n t u é que celui des roches 
du grand bassin s é d i m e n l a i r e de Wal ikale et beaucoup 
moius que celui des schistes cristallins et micaschistes que 
nous venons de voir à Masisi et depuis lors. 

Nous arrivons ensuite au village de M'Bizi, d'où le sen
tier monte vers la ligne de séparat ion de la M'Bizi et de la 
Lohazi , sur de nombreux affleurements de schistes et de 
grès m é t a m o r p h i q u e s . Ces formations sont bien strati
f iées , ayant une oi-ientation g é n é r a l e selon 

D = N. 55° 0. 
I = 70 à 80° N. 

Dans le versant Ouest de la Loliasi , r i t i n é r a i r e reuconlrc 
CCS roches dans un ordre inverse. Elles paraissent dispo
sées en syncl inal bordé de quartzites et ayant comme partie 
centrale des schistes. 

Les r iv ières Lohazi et W a w o au passage du sentier 
coulent à 1,350 m è t r e s d'altitude entre des formations 
s é d i m e n t a i r e s poudingiformes et des schistes cristallins. 
L e contact de ces roches n'a pas été o b s e r v é . L e poudingue, 
reposant sur les schistes, est à la base des formations sédi 
mentaires que nous venons de traverser. 

A partir de la Wawo , la route escalade les pentes 
abruptes du mont Kangole sur de nombreux affleurements 
de schistes et quartzites massifs subcristallins. 

Nous y notons près de la WOAVU : 

D = N. 55° 0. 
I = 62° N. 
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Puis 
D = N. 55° 0. 
I = 80° S., 

et encoi(! 
D = N. 85° 0. 
I = 90°. 

Le sonunel et les pentes du mont Kangole sont couverts 
de fines cendres volcaniques. Le sommet est à une altitude 
de 2,500 mètre s environ. Des schistes sul)cristallins très 
durs, compacts, siliceux y affleurent. E n petit torrent, 
près du village de N ' G i n g w é , coule dans les m ê m e s ' 
schistes. 

dj Du mont Kangole à Bobandana. 

Nous descendons presque à pic dans la haute va l lée de 
la Loso, r iv ière d 'une douzaine de m è t r e s de large qui 
{lél)()uciie en torient violent d ' un canon de 150 à 200 m. 
de profondeuf, dont les parois, subverticales ou en V très 
aigu, sont ta i l lées dans des schistes et des grè s très m é t a 
morphiques. 

La couche de cendres volcaniques devient de plus en 
plus épaisse , contenant des lapill i dont la teneur va en 
croissant au fur et à mesure qu ' on avance vers l 'Est . 

L ' é n o r m e massif compris entre la Loso et le dernier 
ruisseau de son bassin, que l ' on rencontre près de Muteru, 
à quelques m è t r e s du versant Ouest du bassin du lac 
K i v u , ne p résen te aucun affleurement le long de l ' i t iné
raire ou de ses environs, selon nos investigations. Le lit 
de ce ruisseau est e n c o m b r é de d é j e c t i o n s volcaniques, 
laves, lapi l l i , cendres. Nous y avons n o t é des débr i s de 
schistes subcristallins ainsi que des blocs de limonite d'une 
douzaine de d é c i m è t r e s cubes. 

Entre la soiu-ce de la Loso et le Musununu, qui descend 
à pente raide vers le K i v u , on franchit la ligne de partage 
des eaux de la Loso et du K i v u . 

On remarquera sur notre coupe g é o l o g i q u e que le cours 
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de la Haute Loso est d é j à en voie de capture par les tor
rents qui descendent vers le lac. 

A Mutéru , les ravins abrupts qui descendent vers la 
va l l ée du K i v u sont ta i l lés à pic dans des schistes subcris
tallins g r e n a t i f è r e s . I l en est ainsi notamment du torrent 
Musununu. Les flancs rocheux des ravins s ' ébou len t sou
vent en grandes masses sous l'action des é b r a n l e m e n t s 
concomitants aux p h é n o m è n e s volcaniques, dont l'inten
si té est très grande actuellement dans la r é g i o n comprise 
entre les lacs K i v u et Edouard . 

e) De Mutéru à Bobandana. 

L e chemin longe le Musununu à f lanc d'escarpement 
jusque Saké , point d'aboutissement au lac de la route 
donnant accès au K i v u . Les d é j e c t i o n s volcaniques recou
vrent tout, mais les pentes sont tellement raides, parfois 
subverticales, qu'elles n'y peuvent tenir. On voit dans les 
raidillons des schistes très m é t a m o r p h i q u e s souvent phy l -
ladiques, durs et g r e n a t i f è r e s . 

U n petit torrent à mi-distance de Mutéru et de Saké 
coule dans un tuf calcareux d é p o s é par ses eaux. U n autre 
torrent, lui peu plus bas, a c h a n g é de cours pendant 
l ' érupt ion volcanique de Kateruzi en 1912. 

U n peu plus bas encore, près du torrent Atahandwa, des 
schistes ont un fac iès gneissique, à cav i t é s vé s i cu la i re s 
tap issées de cristaux de quartz ou remplies d'une masse 
cristalline siliceuse, parfois agatiforme. L ' a m é t h y s t e y est 
commune. 

Après avoir franchi le dit torrent on rencontre des d é b r i s 
pegmatitiques et du quartz à tourmaline ayant comme 
roches encaissantes des schistes subcristallins b r é c h i -
f or me s. 

Des laves occupent quelques an frac tuos i t é s , puis on 
franchit le torrent Muhangale, dont les eaux sont si forte
ment c h a r g é e s de calcaire qu'elles le d é p o s e n t , en tuf 
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épa i s , comme une prise de ciment, en plein torrent, dont 
les cascades en sont p é t r i f i é e s . 

U n peu au delà du Miihangale nous rencontrons de gros 
îi locs dioritiques et un pointement pegmatitique, le tout 
e n c a i s s é dans des schistes subcristallins. 

Dans le torrent Mukoni nous notons des schistes m é t a 
morphiques subcrisfallins en gros rochers ayant des divi
sions or i en tées selon 

D = N. 30" 0. 
I = 70° 0. 

Des débr i s é b o u l é s de ces schistes ont une m i n é r a l i s a 
tion ferr i fère notable. L e torrent Mukoni déva le en chutes 
el cascades, d'une vingtaine de m è t r e s de d é n i v e l l a t i o n , 
dans des schistes durs phylladiques très m é t a m o r p h i q u e s , 
pour tomber au pied des monts, dans la plaine de laves du 
K i v u . U n gros c ô n e de d é j e c t i o n s s é d i m e n t a i r e s m é l a n g e 
au pied des montagnes m é t a m o r p h i q u e s les m a t é r i a u x 
dé tr i t iques aux d é j e c t i o n s volcaniques. Nous arrivons 
b i e n t ô t ensuite au g î t e d'étape de Saké , dans les laves, au 
bord du lac, au Nord de la baie dite de Katéruzi ou de 
Kabuno. 

L a rive du lac est recouverte d'une croûte calcareuse 
m a g n é s i f è r e dont la calcination donne un excellent ciment 
à prise i m m é d i a t e . Ce d é p ô t calcareux est de m ê m e nature 
que le tuf que nous avons s i g n a l é dans le lit du torrent 
Muhangali . 

A Bobandana, poste sur le lac, affleurent des roches 
schisteuses subcristallines très b r o u i l l é e s , par une venue 
dioritique assez importante. El les ont tantô t u n fac i è s s i l i 
ceux, grenu, très cristal l in, tantôt u n fac iè s schisteux 
m é t a m o r p h i q u e . 

/) Autour de Bonandana. 

Nous notons des schistes g r e n a t i f è r e s le long du lac. 
E n longeant le lac vers le Sud, nous lu i voyons partout 
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à la rive une fine bordure calcareuse d é p o s é e par les eaux, 
comme celle que nous avons vue à Saké . Ces d é p ô t s 
forment une croûte solide très tenace qui empale les cail
loux et les coquillages riverains. Us varient en épa i s seur , 
depuis un simple enduil jusqu 'à plusieurs d é c i m è t r e s l't 
ils sont e x p l o i t é s pour ciment pour la construction des 
habitations e u r o p é e n n e s . 

Les t ro i s i ème , q u a t r i è m e et c i n q u i è m e promontoires qui 
terminent dans le lac, au Sud de Bobandana, le gros 
contrefort d é t a c h é des hautes montagnes que nous venons 
de quitter à Mutéru sont c o n s t i t u é s de schistes très durs, 
g r e n a l i f è r e s , souvent phylladiques. Nous y notons 

D = N. 25° 0. 
I = 75° l'

Une excursion de Bobandana à Pé l i chy-Sa in l - .Toseph , 
Mission s i tuée au fond de la baie de Kabuno, nous a permis 
d'observer que l'affleurement dioritique de Bobandanda se 
prolonge vers le S . -O. et qu'il est e n c a i s s é dans des schistes 
m é t a m o r p h i q u e s subcristallins. 

L a Mission est é tab l i e au fond de la baie de Kabuno, au 
pied de montagnes o ù l'on trouve des schistes phyl la-
riques bleu-noir très g r e n a t i f è r e s , très durs, servant à la 
construction de maisons et au recouvrement ardoisier de 
celles-ci. 

L a petite î le Tshegera, qui se trouve près de Bobandana, 
en direction N . - E . , est de forme h é m i c i r c i d a i r c . comme 
un croissant; c'est le rempart de cendres et de lapill i d'un 
ancien volcan dont le cratère est s u b m e r g é . 

Une excursion au Nord de la presqu' î l e de Bobandana 
nous a fait noter quelques gisements de schistes m é t a 
morphiques durs, d i s l o q u é s par une venue dioritique. Ce 
sont donc des schistes subcristallins, traversés par cette 
venue, qui constituent la carcasse de toute la presqu ' î l e 
de Bobandana. 

Cette r é g i o n subit des tremblements de terre f r é q u e n t s 



Ér i D E G E O I . O G K U J I C E T R E C U E I S C U E S F U M U R E S 39 

et parfois d'une grande violence; on s en rendra compte 
par ce fait que les maisons en briques de Bobaiulana, 
cependant basses, assez solides et de consti'uction récen te , 
é ta i en t d é j à dangereusement l é z a i d é e s en 1912 par les 
secousses sismiques. E n 1914, elles é ta ient devenues inha
bitables. 

g) Rég ion Nord du lac K i v u . 

E n suivant la bordure Nord du lac j u s q u ' à kissegnies, 
via Katériizi et (iloma, nous notons d'abord les schistes 
c r i s l a l l o - n i é t a m o r p h i q u e s de la presqu ' î l e de Bobandana, 
puis le rempart de cendres lapil l i et scories volcaniques 
constituant l' î le c ra tè i c de T s h é g é r a . E n franchissant le 
détro i t de Katéruzi , dont la largeur ne d é p a s s e pas 80 m . 
et qui met le lac en relation avec la baie de Kabuno, nous 
r c m a ï q u o n s que ses deux rives sont ta i l lées verticalement 
dans des tufs de cendres et de lapil l i . L a c o u l é e de lave de 
l 'érupt ion de 1912 s'est j e t é e dans le lac au détroit de 
Katéi'uzi, en le l 'étrécissant encore. Ce p h é n o m è n e eut 
comme effet une é l é v a t i o n locale très grande de la t e m p é -
ratiu'e des eaux et de la destruction de la faune du Nord 
du lac, dont une grande masse de poissons. Une érupt ion 
avait eu lieu en 1908, à 500 ou 600 m è t r e s au Nord du 
cratère de 1912. 

Toute la r é g i o n bordant le lac entn^ Saké et Kis 
segnies est c o n s t i t u é e par un e n c h e v ê t r e m e n t de cra
tères dont les d é j e c t i o n s se sont supej-posées les unes 
aux autres en amas é n o r m e s . Les deux derniers cratères se 
sont ouverts à quelques centaines de m è t r e s du bord du 
lac. Leurs c ô n e s de d é j e c t i o n s n'ont g u è r e atteint que 50 à 
80 m è t r e s de hauteur au-dessus des laves anciennes envi
ronnantes. 

Les laves de ces volcans sont noires, lourdes, huileuses, 
à cassure vitreuse. Nous en reparlerons plus loin. 

Les montagnes s i tuées au bord E s t et au N . - E . du lac, 
dans le voisina<?e de Goma et de Kissegnies, sont cristallo-
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m é t a m o r p h i q u e s . On y rencontre des roches très schis
teuses, parfois siliceuses et grenues, à gros cristaux de 
tourmaline. 

Les monts Mirasano et L u b a f u sont surtout c o n s t i t u é s 
de schistes subcristallins très m i c a c é s , très d i s l o q u é s et 
m i n é r a l i s é s . 

Ces montagnes sont partout bordées ou traversées par 
des cratères plus ou moins r é c e n t s . 

E n r é s u m é , nous avons r e n c o n t r é , depuis le mont 
Masaki j u s q u ' à la l imite Nord-Est du lac K i v u , un é n o r m e 
massif de roches schisteuses subcristallines, parfois très 
d i s l o q u é e s et d 'âge vraisemblablement algonkien. U n 
petit massif de roches m é t a m o r p h i q u e s à facies siluro-
cambricn y est e n c l a v é et s'y distingue par le d e g r é bien 
moins cristall in de ses roches que celui des schistes à stau-
rotide et grenats encaissants, passant parfois aux mica
schistes et gneiss. 

On est tenté , à p i e m i è r e vue, de rattacher ce petit bassin 
s é d i m c i i l a i r e à celui de Wal ika le . Ils ont tous deux m ê m e 
allure, mais le facies des roches de ce dernier est à celui de 
l'Est comme notre Gedinnien est au Cambrien . Cette rai
son n'est pas suffisante pour les d i f f é r e n c i e r dans l ' éche l le 
stratigraphique, sans doute, mais nous la signalons sans 
plus, en attendant que des arguments nouveaux inter
viennent, si possible, pour résoudre cet intéressant pro
b l è m e . 

L e gros massif c r i s t a l l o - m é t a m o r p h i q u e s i tué entre 
ÏN'Toto et Saké et qui domine toute la c o n t r é e , tant à l 'Est 
qu'à l'Ouest, est recouvert de fines cendres volcaniques 
qui s'ajoutent à la zone d'al térat ion superficielle, pour 
recouvrir la structure du sous-sol d'un manteau épa i s . 
Mais les faits que nous avons n o t é s permettent de dire que 
ce plateau est f i s suré au loin vers l'Ouest, sans doute dans 
toute son é t e n d u e , par l'action volcanique dont nous avons 
r e l e v é des traces au moins j u s q u ' à la L u b u n g a et peut - ê t re 
jusque près de L u b u t u . 
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6° R E S S O U R C E S I N D U S T R I E L L E S 

Uessolu'ces é c o u o n i i q u c s (voir' les coupes g é o l o g i q u e s 
g é n é r a l e s ) . 11 es! p r é m a t u r é d'en faire ici une é tude syn-
t l i é t ique . 

Comme elles sont spéc ia les à chaque s y s t è m e g é o l o 
gique, nous allons les voir ici de f a ç o n très sommaire. 
Nous en donnerons un compte rendu d'ensemble, à la 
suite des autres é tudes de cette contrée , que nous ferons 
lors des séances prochaines. 

a) S y s t è m e lualabien. 

Les é tudes que nous en avons faites, dans les 
r é g i o n s de Stanleyville, de Ponthiervil le et de L u b u t u , 
permettent de dire qu'il contient plusieurs niveaux de 
schistes bitumineux. Ces schistes s ' é tendent selon ime aire 
immense qui s'incurve vers l 'Est dans le bassin de la 
L i l u , jusque près du poste de L u b u t u . Ils sont riches en 
pé tro l e et en constituent un gisement immense. C'est vers 
la base du s y s t è m e lualal)ien qu'on on rencontre les cou
ches les plus rich(>s. Les affleurements bitumineux n o t é s à 
la coupe ci-jointe ont g é n é r a l e m e n t un m è t r e d 'épaisseur 
environ. L a couche riche de base contient un horizon à 
nodules siliceux très constant qui la dislingue des autres. 
Sa richesse en hydrocarbures permet l ' inflammation de 
fins feuillets schisteux au moyen d'une allumette. 

J'ai reconnu au moins deux niveaux de ces schistes au 

cours de l ' i t inéraire de K i r u n d u à L u b u t u . 
La Compagnie des Grands-Lacs a fait faire des son

dages et des analyses de ces schistes; M. l ' i n g é n i e u r Passau 
en a fait, d'autre part, une é t u d e très c o m p l è t e ; je ne 
m'é tendra i donc pas ici davantage sur ce sujet. 

b) L e s y s t è m e Kundelungu. 

Ce s y s t è m e a comme caractér i s t iques des g r è s charbon
neux. L' i t inéraire que nous avons suivi n'en rencontre 
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g u è r e , tie ce s y s t è m e , que des lambeaux d é n u d é s jusqu'au 
poudingue et m ê m e jusqu'au substratum Lubudi ou cris
tall in. Mais ce s y s t è m e existe en foimalions épaisses vers 
le mont Mangumo el plus au Sud dans la r é g i o n s i tuée à 
l'Est de Wanie -Rokula . Nous en reparlerons dans une 
é tude prochaine. C'est donc pai- là que des recherches pour 
charbon devraient é v e n l u e l l e m e n t être faites. Ces roches 
avaient d é j à att iré notre attention du temps de la cam
pagne arabe. 

S y s t è m e Lubudi . 

\ i n s i que le Ki indelungu, il est d é n u d é le long de l'iti
néraire j u s q u ' à son poudingue? et m ê m e j u s q u ' à son sub
stratum cristal l in. 11 se dislingue par une grande richesse 
de calcaires, tels ceux e x p l o i t é s à W a n i é - R o k u l a et qu'on 
retrouve en masses cherteiises dans la l i v i è r e Utako. 

d S y s t è m e s m é t a m o r p h i q u e s . 

S y s t è m e s m é t a m o r p h i q u e s à m é t a m o r p h i s m e local plus 
ou moins a c c e n t u é : 

Nous distinguons d'abord les quartziles du s y s t è m e de 
Walikah; , (pii sont s i irmt)ntés d'assises calcareiiscs et de 
schistes argileux sans traces de m é t a m o r p h i s m e . Ces 
roches p r é s e n t e n t comme intérêt é c o n o m i q u e la pierie à 
bât ir et les calcaires, du moins selon nos obsei valions. 

Le s y s t è m e de la Lohazi est surtout représenté par des 
quartzites. I l est fort d é n u d é dans la partie o b s e r v é e ; mais 
le fait qu'il est traversé au moins par une venue de laves 
m é r i t e p e u l - ê t r e de retenir l'attention. 

o S y s t è m e s m é t a m o r p h i q u e s subcristal l ins et cristal l ins . 

Ils présentent le plus grand intérêt en ce qui concerne 
les gisemenis m i n é r a u x et m é t a l l i f è r e s qui s'y trouvent. 
Cet intérêt est c o n s i d é r a b l e , tant par le fait de la grande 
é t e n d u e que ces roches occupent entre Lubutu et le lac 
K i v u (voir la coupe g é n é r a l e ) , que par les dislocations et 
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m i n é r a l i s a l i o n s i 'ésultant des JOCIK-S é n q j l i v e s anciennes, 
tertiaires ou actuelles qui les traversent. 

.l'ai n o t é dans ces roches la p r é s e n c e de l'or partout o ù 
on les rencontre; des quartzites c u p r i f è r e s près du village 
de Masongo et repérés entre la petite r iv ière Uluki i et le 
mont E k u m e h ; de beaux cristaux de zircon, de la cass i té -
ri le et du corindon, en plusiem's endroits de la va l lée de 
la Haute Lovva, repérés entre le mont Kisiba et le mont 
Masaki; lu i grand gisement graphitique dans la va l lée de 
la Lubunga , un peu à l'Est du poste de Masisi. 

/ ) S y s t è m e a r c h é e n . 

Les roches gneissiques nettement a r c h é e n n e s et les gra
nites anciens n'offrent des affleurements assez importants 
qu'entre Lubutu , ou p lutô t Basula cl Sitaweza, o ù , dans 
le bassin de la Loso, ils ont été fortement d i s l o q u é s par 
l'imporlanfe venue dioritiquc qui constitue le mont 
Magogo. 

IJ'. Roches é r u p t i v e s . 

Des pointeineiits g r a n i l o ï d e s à facies s y é n i l i q u e ou mon-
zonitiqu<' ont été no té s au mont Kabida et dans le ruisseau 
Makomo. 

Quant aux venues nettement basiques : diorites, dia
bases et gabbros, nous les avons r e n c o n t r é e s f r é q u e m 
ment, en masses plus ou moins grandes. 

Les dioriles sont représentées surtout par les fortes 
venues du mont Magago, de la Lowa ci de la L n i i u l i c\ en 
filons ou pointements plus ou moins importants entre 
Lubutu et Wal ikale , ainsi que plus à l 'Est dans les envi
rons de Bobandana. 

Leurs contacts avec les roches encaissantes sont in t é 
ressants. 

Les s y é n i t e s dioritiques et moiizonites affleurent en plu
sieurs points importants entre le mont Kis iba et la Haute 
L o w a . L e u r intérêt est à retenir par la p r é s e n c e du zircon. 
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'() Roches é r u p t i v e s r é c e n t e s . 

E n f i n , les venues volcaniques se rencontrent en grandes 
masses sous forme de laves, surtout dans le bassin du lac 
K i v u , o ù elles ont d i s l o q u é très fortement les roches 
encaissantes. Leurs é r u p t i o n s sont a c c o m p a g n é e s d ' é m i s 
sions sodiques, potassiques et sulfureuses, qui viennent 
sublimer les fentes de la bordure des cratères . Ceci n'est 
toutefois qu'un p h é n o m è n e n'ayant aucune importance 
é c o n o m i q u e , tout au moins actuellement ('). 

Les eaux du lac K i v u , par le fait du volcanisme, ont une 
saveur s a u m à t r e très fade. El les sont sursatiu'ées de cal
caire m a g n é s i e n , qui produit, le long des rives, des d é p ô t s 
de ciment naturel parfois importants. Nous avons v u aussi 
que certains ruisseaux ont leurs eaux si sursa turées de ce 
calcaire que celui-ci se d é p o s e dans des lits torrentiels oii 
il forme des cascades p é t r i f i é e s . I l y aura là. pour l'avenir, 
de bonnes mines de ciment. 

Le Musée de Tervueren p o s s è d e les é c h a n t i l l o n s des 
roches c i tées p r é c é d e m m e n t et que je liu' ai fait parvenir 
en 1911-1912. 

Il p o s s è d e aussi des é c h a n t i l l o n s des m i n é r a u x in téres 
sants que je lui ai e n v o y é s à la m ê m e é p o q u e , tels que 
zircon, cass i tér i te , corindon, tourmaline. 

Ceci n'est qu'un chapitre d'une é tude beaucoup plus 
vaste qui comprend : 

É t u d e de la r é g i o n comprise entre Wal ika le et le Sud 
du lac K i v u ; 

É t u d e de Rutshuru à Wal ika le ; 

É t u d e de la r é g i o n des Grands Lacs entre Trunin et 
U d j i d j i ; 

É t u d e de la g é o l o g i e du Lnalaba entre Lisala et Kabalo. 

(>) Les l'oclies vo lcaniques d u K i v u on t t a i t l ' o b j e t d ' é t u d e s de 
M . L a c r o i x , le savant p é t r o n r a p l i e f r a n ç a i s d u M u s é u m d 'H i s to i r e na tu
rel le, il Par i s . 



E X P L I C A T I O N DES P L A N C H E S 

Coupe générale n" 1. — Wabundu-Ponth ierv i l le -Lubutu . 

Chacun des aff leurements é n u m é r é s c i - a p r è s est r epéré sur la Coupe g é n é r a l e n° 1 
par le chiffre correspondant. 

1. Gneiss su r le p l a t eau le l o n g d u c h e m i n de fer , en be l a f f l e u r e m e n t . Diabase 

massive en bel a f f l e u r e m e n t sur l a r ive gauche et dans le l i t d u f l euve . 

2. Hoclies m é t a m o r p h i c p i e s g r a n i t o ï d e s . 

3. Grosse m o n t a g n e d labas ique et g rands a t f l e u r e m e n f s diabasiques. (Dans le 

f l euve , un peu en ava l de P o n t h i e r v i l l e . ) 

4. G r è s et quar tz i tes en bel a f f l e u r e m e n t le lon<;' de l a r i v e d u f l euve à P o n t h i e r v i l l e . 

ô. G r è s rouges grossiers à s t r a t i f i c a t i o n e n t r e - c r o i s é e . K u n d e l u n g u . .Af f l eu ran t aux 

eaux basses p r è s de l a s t a t i on . 

6. Schistes vert j a u n â t r e I .ua labiens , r i v e dro i te . 

7. Col l ines c o m p o s é e s de roches s c h i s t o - g r é s o - c a l c a r e u s e s , tendres, ver t - jaune , Lua-

labiennes . 

s. Schistes c a l c a r o - b i t u m i n e u x . 

'•t. A r g i l i t e s rouges. 

10. Schistes ca lcareux f i n e m e n t m i c a c é s , no i r s , b i t u m i n e u x . 

11. Schistes verts s u r m o n t é s de g r è s vert b leu, tendres, l .ua lab iens . 
1-2. l î e l l e coupe ayan t à l a base des g r è s jaunes , à l a pa r t i e m é d i a n e des schistes 

b i t u m i n e u x noii-s s u r m o n t é s par des schistes c a k a r e u x à noiUiles et pa r des 
a i g i l i t e s br 'un-jaune à la pa r t i e s u p é r i e u r e . 

13. .Xrgil i tes g r é s e u s e s b a r i o l é e s par a l t é r a t i o n . 

1 1 . .Argi l i tes Jaunes. 

15. . \ r g i l i f e s jaunes . 

16. Crrès j aunes a r g i l e u x . 

17. , \ r g i l i t e g r é s e u s e j aune . 

IS. G r è s j a u n e b l a n c h â t r e . 

]î>. G r è s jaunes t r è s sab leux . C o h é r e n t s , t r è s a l t é r é s . 
2u. Calca i re s c h i s t o ï d e t r è s f e u i l l e t é , n o i r m a t s u r m o n t a n t des schistes n o i r s t r è s 

b i t u m i n e u x , l'.n dessous banc de g r è s ver t -bleu et sous ceux-ci a r g i l i t e verte 
à po in t s noii 's . 

vil. Calcaire schisteux b i t u m i n e u x sur les deux r ives . 

•.'3. . \ r g i l i t c s jaunes . 
23.. .Aucun a f f l e u r e m e n t . — l . i i n o n i f e s c o r i a c é e . — Sol j aune r o u g e â t r e t r è s n r K i l e u x . 
2 i . Bancs é p a i s de g r è s r o u g e à t r e s , b a r i o l é s , g r è s b l a n c h â t r e s , s c h i s t o ï r t e s . tendres. 

L u a l a b a . 

35. Psan imi tes rouges, durs , K u n d e l u n g u . 

20., Schistes rouges I t r o u l l l é s à f a c i è s K u n d e l u n g u . 

27. I . i u i o n i t e s c o r i a c é e en gros blocs. 
2*. Poud ingue s u i i n o n t é de c o n g l o m é r a t et de g r è s K u n d e l u n g u , le f o u t reposant 

sur des bancs de chert . 

29. Blocs de cher t . L e u r s u b s t r a t u m n ' a pas é t é o b s e r v é . 

fiO. .Af f leurement g r a n i t o ï d e . 
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Coupe générale n° 2. — Lubutu-Walikale. 

Chacun des affleurements énumérés ci-après est repéré sur la Coupe générale n" 2 
par le chiffre correspondant. ° 

] . Coiigloméiat schisteux bleu-noir, épais avec bloes roulés de quartzite, grani té et 
diorite-diabasique. 

i . Mêmes conglomérats . 
Roclies énipt ives noires très l)asiqnes. t rès lourdes, genre gabbro. 

t. Débris de roches éruptives noires très l)asi(ivies, très lourdes, genre gabbro. 
•>. Débris de roches éiupt ives noires et roches feuilletées, cristallines ou métamor-

idiiques. 

(i. Affleuiement de grés rouge. 
7. Affleineineiu de grés rcnigeàtre, cassants, paraissant avoir été cuits, ayuin une 

tHUdance marquée à la désagrégat ion. 
Débris de grès gris b lanchât res et blocs de linionite scoriacée et compacte très 

abondants. 

il. .\bondants débris de quartz et conglomérat très dur bréchoide dont la pâte est de 
la. limonite et les éléments du quartz anguleux. Une sorte de f i lon siliceux 
fibreux s'y observe. 

Déliris de grés rouges, 
t l . Gros l)locs de ipiartz minéral isé et de grés rougeàtres métamorphiques . 
V2. Dél)ris de grès tendres à faciès Lualabien. 
13. Débris de grès tendres micacés à faciès Lualabien. 
11. (irés tendres, ferrugineux, à facies Lualabien. 
L"). (irés tendres, ferrugineux, à faciès Lualabien. 

:t;. Conglomérat ferrugineux rouge à faciès Kundelungu. Contient des dél)ri« roulés 
de quartzite. 

17. Cirés rouges Kundelungu. 

Schistes rouge sombre comitacts. denses, t rès fins, gréseux, assez tenaces, cas
sures finement grenues. 

Schistes rouge sombre compat-ts. denses, très fins, grésetix, assez tenaces, cas
sures finement, grenues. 

-i». Schistes très fins, bariolés, ocreux, zones de petites lignes blanches. Facies Kun
delungu (avec réserve). Est situé à 3 km. au N.-O. d'Unago. 

i?L Grès rouges Kundehmgu. 
22. Grès rouges Kundelungu. 

23. Blocs de grès rouges à points blancs feldsj)athiques, micacés; type du grès 
Kundelungu. 

24. Blocs de grès louges à points blancs feldspathiques, micacés; type rlu grès 
Kmidelungii. 

2.0. Grès rouge vif bien stratif iés, Kundelungu. 

2f;. l'oudingue et conglomérat st irmontés en concordance de stratification par des 
grès et des i)saminifes Kundelungu : bel affleurement. 

27. Schistes rouge vif brouillé, Kundelungu. 
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28. Débris de psainmites Kuiideluiigii . 
29. Grès grossiers i)lancliâtres en bancs éi)ais passant vei's le bas a>i conglomérat 

Kundelungu. 
3(1. (irès rouges Kundelungu. 
31. (irès grossier rouge Kundelungu. 
32. Conglomérat rouge feldspatliique dont les éléments atteignent la grosseur d'un 

œuf. 
33. (irès rouges Kundelungu. 
34. Débris de grès rouges, zonés très feldspatliiques. Kiuidelungu. 
35. Débris de gi'ès rouges, zonés très feldspatliiques. Kundelungu. 
3(i. (irès rouges en gros blocs durs. 
37. Débris de grès à facies de quartzite (Kundelungu?). 
.38. Débris de grès très feldspathiques. 
39. Poudingue ronge très dur, su rmonté de conglomérat passant au grès. 
40. Schi.stes gris-rose métamorph iques à cassure soyeuse, cristallins. 
41. Gros Idocs de grès à facies Kundelungu et gros blocs de poudingue très dur. 
42. . \u Sud s'élève le mont Magogo, formé de roches éruptives très basiques, loiu'des, 

à faciès de Gabbro. Traces d'or dans le ruisseau qui le contourne an N. 
43. Mont Magogo, s i tué à 3 km. environ au Sud de Basula, est constitué i>ar de 

puissants affleurements basiques noirs, grenus, éruptifs , à facies de Gabbro. 
44. Granite Syénit ique servant de base à un poudingue Kimdelungn surmonté d'un 

poudingue I.ualabien. 
45. (irès calcareux gris-jaune, tendre, en place dans le l i t de la l ivière et le long 

de la rive gauche, où on les voit en bancs horizontaux. 
411. (irès calcareux gris-jaune, tendre, en place dans le l i t d'un ruisseau. 
47. Giès calcareux gris-jaune, tendre. 
48. Grès calcaieux en bancs épais suhhoiizontaux. 
49. (i iès calcareux en bancs épais subhoiizontaux. 

50. (ineiss grani to ïde . 
51. Quartzites s tratoïdes et poudingues à faciès métamorphique . 
.52. Débris diabasiques. 
53. Gneiss grani toïde passant au granite à mica noir. 
54. Bancs épais de grès Lualabiens. 
.55. Gneiss grani toïde en gros blocs. 
.56. (iranite gneissiqne. 
57. Débris diabasiques pyriteiix. 
58. Débris granitoi'des. 
.59. Débris diabasiques. 
OU. Blocs diabasiques. 
(il. .Vbondants débris de quartz blanc. 
G2. Grosse bosse rugueuse de granite à mica noir très abondant, gneissique. 
63. Débris diabasiques et gros blocs de quartz blanc. 
f>4. Gneiss grani toïde et bancs de quai-tzite à mouches de chalcopyrite et de chal-

cosine. 
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t i j . Bloes diabasiques. 
GG. Granite gneissigue. 
07. Gneiss, micaschistes. 
08. Gneiss, niicascliistes. Trace d'üi- dans un ruisseau. 
1)9. Gneiss grani toïde. 
70. Mont Ekunieli, xdii ni. d'altitude, est scliislo-gneissique, 
71. Granite gneissique à mica noir. 
li. Schistes cristallins gneissiques pyriteux. 

73. Granite gneissique. Ces granites gneissiques ne sont que des noyaux dans les 
gneiss et micaschistes. 

74. Gneiss. 
7,"). Gneiss. 
70. Gneiss. 
77. Gneiss granitoïde. 
78. Gneiss. 
70. Gneiss. 
^̂ 0. Micascliistes à Staurotides. 

^1. Schistes calcaro-gréseux subhorizontaux à éléments bruns, roulés, rares, bien 
strat if iés noir bleuâtre, assez tenaces, pendange N = 6o, Lualablens. 

•-^i. Argilites noires finement micacées, t rès tendres, sectiles, cireuses sur section. 
bancs subhorizontaux. Lualaba. 

.̂ 3. Bancs scliistoïdes bleu-noir, sectiles et argilites jaunes superposées. Lualaba. 
S4. Dans ITliba, grès jaune passant au conglomérat , assez tenace, en bancs épais. 
^'). Schistes métamorphiques très feuilletés violets, sectiles, orientés N-S. 1 = 8 0 ° E. 

Ces schistes sont suivis de schistes de même faciès, rouges. 
NO. Schistes gréseux micacés, grossiers, bariolés, durs. 
s7. Gros blocs de quartzites erratiques et de grès blancs primaires altérés, parfois 

rouges par altération, 
88. Quartzite en place formant un bel affleurement dans le village de Pale. 1) = N. 

20" O.; 1 = 80" E. à 90". 

s9. Débris de schistes phylladiques très fins, durs, à faciès primaire ancien. 
90. Schistes rouges et violets comme précédemment . 
91. Scliistes assez grossiers très al térés. 
92. Gros blocs de quartzite veinés de quartz et quartzite compact en place. 
93. Gros blocs de quartzite veinés de quartz et quartzite compact en place. Amoncel

lements successifs de gros blocs de quartzite et de grès. 
94. Quartzite massif dans un ravin sans ligne de stratification. 

95. Schistes plus ou moins feuilletés, rouges, bariolés : D = N. 60° O.; 1 = 60° N. (avec 
réserve). 

96. Blocs de grès et de quartzite. 
97. Débris de grès gris-vert et de schistes bariolés à facies primaire. 
93. Grès argileux à faciès Lualabiens. Bancs de calcaires. 
99. Bancs schisto-gréso-calcareux de 0,50 m. à 2 m. d 'épaisseur sur 10 m. de puis

sance au-dessus du niveau de la rivière. D = 15° à 20° O.; 1 = 8° 0. : Lualabien. 
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Coupe générale n° 3. — Walikale-Lac Kivu. 

Chacun des affleurements énumérés ci-après est repéré sur la Coupe générale n° 3 
par le chiffre correspondant. 

1. Bancs épais de schistes calcavpux et de grès jaunes argileux. 
2. Conglomérat Lualabien. 

3. Grès altérés blancs et blocs de grès blancs veinés de quartz. (Stratification 
inobservée.) 

4. (irès grossier blanc passant à l'arkose et au conglomérat . (Stratification inob
servée.) 

5. Arkose et conglomérat en place. 
6. Hoches à facies Lualabien, noi râ t res et jaunes, tendres. 
7. Débris de schistes à facies primaire ancien. 
8. Schistes métamorphiques rouges : D = N. 80° G.; 1 = 40° à 50" S. 
!). Débris de schistes phylladiques noirs. 

10. Bel affleurement de schistes anciens gris-bleu, pyriteux, fi-ès ai'gileux, D = N. 
80O G.; 1 = 45° S. 

11. Schistes noirs, tendres ; D = N. 20" G.; 1 = 80" G. Grès gris-blanc ilans la Loenga 
à Kalinga. 

12. Blocs de grès blancs grossiers. 
13. Schistes bariolés anciens. D = N. 40" G.; 1 = 54° S. 
U . Gros blocs de conglomérat et conglomérat in situ sans ligne de stratification 

apparente. 
15. Grès quar tz i té en place. 

Schistes noir-bleu, brouillés, durs et tenaces. 
17. Gros rochers massifs de conglomérat très dur et tenace, à éléments cristallins et 

quartz roulés très feldspathiques, t raversé par une veine de porphyrite dia-
basique. 

18. Schistes noirs, ardoisiers, t rès*fins , gris-bleu. D = N. 55" G.; Ir^SO" S. et D = N. 
47" G.; 1 = 82° S., le long de la Lisa. 

]'.). Gros blocs de poudingue bréchoïde. 
20. Grès grossiers, 
g]. Conglomérat bréchoïde. 
22. Granite et conglomérat . Blocs de quartz très pyriteux. 
2X Gianite à mica noir. 
24. Débris de roches métamorphiques . 
25. .Affleurement et gros blocs de syénite dioritique. 
2(). Blocs de schistes métamorphiques . 
27. Syénite dioritique en gros blocs et en affleurement. 
28. Alluvions zirconifères. 
29. Schistes métamorphiques : D = N. 45" G.; 1 = 90° et D = 45" G.; 1 = 75° S. 
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S I histes iiiétaiiKjrphiques pyriteux. 
31. Syériile gneissique compacte très al térée. 

Siliistes t't grès jaunes Lualabieiis subliorizontaux, puis, dans un ruisseau, con
glomérat Lualabien sui inonté de grès et schistes Lualabiens. 

.3:!. nialiase gris-bleu en formation épaisse déchiquetée par de grandes ii iaïaii tes de 
géant, est recouverte par fies grès jaunes tioi-izontaux cfinteiiaiif des débris 
de cette diabase. 

34. Schistes Lualabiens. 
3. ). (i^ieiss pyriteux. 

.3(i. Hoehe eruptive très finement grenue, subviireuse. noiiàli-e, pyrileuse, érodée 
comme un calcaire^. 

3v. Alluvions zirconifères. 
'•'><. Hoches syénit iques gris-blanc. 
.;'.», Hoches gneissiques. 
in. iineiss. 
11. Giii'iss avec délii'is de luiraseliistrs. 
•i;.'. Blocs pegmatitiques à tounualiiie en veiin' nu iK.yaux ilaiis le gneiss, 
t:!. Gni'iss passant paifois à la pegmatite. 
4i. Gneiss passant parfois à la pegmatite. 
4."j. Gneiss passant aux scliistes cristallins, 
i i j . Miiascliistes. 

i-T. Micaschistes. 

i '^ . Scliistes niétamorp|ji(iues pétiis de (listiiii.x dp slaurolitlie. t;rnpliiteux. 
'»!!. Schistes cristallins. 
.".II. Scliistes cristallins : D = N. 50° O.; I = 50" à 85" S. 
.")]. Blocs de lave. 

• Scliistes cristallins finement sliiitifiés, durs ; D = N. lO" G,; I=',K)". 
.">3. Schistes cristallins graphiteux, puis très graphiteux avec filonets de mica. 
. j i . SI liistes cristallins itat)iritiques en plusietirs affleurements : D = N, 52" O.; 

t = 82° N. -
.V). Mêmes roches. 

Conglomérat sui\ i de quartzites et de schistes dans la Drosidrosi. 
.")T. lîlocs de grès et rt)chps schistoïdes sédinientaires ± métamorphiques . D = N. 30" 

à 50" O.; I = .50" S. 
.JS. IUOCS de lave. 
.')9. Schistes et grès sédinientaires plus ou ins métamorphiques . D = N. 5."i" G.; 

1 = 60" à 80" N. 
•'.II. Schistes et grès sédimentaires plus ou luoins métamorphiques . D = N. 55" O.: 

1-76" N. 

I ' l l . Schistes et grès sédinientaires plus ou moins métanioriiliiques. D - N . .55" G.; 
1:̂ 76" N. 

t;2. Blocs de grès passant au rouge iiar al térat ion. 
r,3. Débris de roches sédimentaires + métamorphiques . Schistes et grès, 
C,'t. Conglomérat + niétamoi'phique, très dur et tenace dans la Lohasi. 
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65. Schistes cristallins. D = N. 55° E.; 1 = 62" N. 
66. Schistes cristallins massifs. D = N. 55° O.; 1 = 80" S. 
67. Schistes cristallins métamorphiques . D = N. 25" E . ; 1 = 60" N. 

68. Schistes cristallins métamorphiques . 
69. Schistes cristallins métamorphiques . 
70. Schistes cristallins métamorphiciues. D = N. 85° O.; 1 = 00". 
71. Schistes cristallins. 
72. Plateau recouvert de cendres volcaniques et de lap i l l i . 
73. Eboulements dans les montagnes montrant des schistes cristallins. 

74. Cascades pétrifiées, cendres et l ap i l l i . 
75. Pointement pegmatitique et gros blocs diabasiques. 
76. Schistes cristallins. D = N. 40° E.; 1 = 76° N. 
77. Roclies éboulées, schistes cristallins. 
78. Cônes de cendres et de scories. 
79. Plaine de lave parsemée de petits cratères volcaniques. 

80. Schistes métamorphiques à tourmaline. 
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