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WISSMANN (VON) (Herman - Wilhelm) 
[F ranc fo r t - su r -Öder , 4.9.1853-Gut Weissen-
bach (S ty r i e ) , 15.6.1905]. F i l s de H e r m a n 
Wissmann , assesseur de la Régence, et 
d 'E l i se Schack von W i t t e n a u . 

Son père é ta i t mor t en 1863. Après des étu-
des au gymnas ium de Neuruppin , il se pré-
sen ta comme volontaire au moment de la 
guer re f ranco-a l lemande . On le r e f u s a à 
cause de son jeune âge, ma i s l ' en thous iasme 
provoqué en Allemagne p a r une sui te inin-
t e r rompue de victoires le poussa à en t r e r à 
l 'Ecole des Cadets à Ber l in , où une disci-
pline de f e r eu t tôt f a i t de m a t e r son carac-
t è re indépendant . E n avr i l 1872, il est nom-
m é enseigne a u rég iment des fus i l i e r s du 
Mecklembourg, s ta t ionné à Rostock. P u i s il 
en t r e à l 'Ecole de Guer re et en sor t le 
15 j anv ie r 1874 avec le g r ade de sous-lieu-
t enan t . Les contac ts avec des camarades de 
régiment , dont la p l u p a r t ava ien t f a i t la 
guerre , é ta ien t , pour lui , par t icu l iè rement 
dél icats , ma i s il s 'en t i r a à son honneur . I l 
m a n i f e s t a i t dès ce moment u n e prédilection 
marquée pour les é tudes h is tor iques e t géo-
graphiques , ce qui ne l ' empêchai t nul lement 
de s ' abandonner a u x f r a s q u e s qui é ta ien t 
a lors monna ie couran te dans la vie de ga r -
nison. Un duel , où il m a n q u a volontaire-
men t son adversa i re , lui va lu t q u a t r e mois 
d ' a r r ê t s de for te resse . Le souvenir de cet te 
a f f a i r e n ' é t a i t pas e f f a c é qu ' à deux repr ises 
il pa rv in t à sauver des personnes en t r a i n 
de se noyer . I l d u t à ces ac tes de courage 
des récompenses honor i f iques et ils a t t i rè -
r en t sur lui l ' a t t en t ion de ses chefs, qui le 
f i r e n t t r a n s f é r e r d a n s un rég iment de d ra -
gons et m e t t r e à la tê te d ' u n e compagnie de 
pionniers . D a n s ce domaine nouveau il 
acqui t des connaissances techniques, no tam-
m e n t sur la construct ion des ponts , qu ' i l 
devai t m e t t r e à p ro f i t p lus t a r d en Afr ique . 
De plus, chargé de l ' ins t ruc t ion des recsues 
dont beaucoup é ta ien t des é tud i an t s dë 
Rostock, il app r i t beaucoup sur le manie-
men t des hommes. 

Vint l ' année 1879, qui devai t ê t re décisive 
pour son avenir . Les obligations mi l i t a i res 
l ' ense r ra ien t é t ro i tement et les ressources 
qu ' i l t i r a i t de ses fonct ions é ta ien t maigres . 
Sa san té n ' é t a i t pas des p lus br i l lantes . I l 
ava i t cont rac té u n a s thme dont il devai t 
s o u f f r i r j u s q u ' à la f i n de ses jours et 
n ' a v a i t pas les moyens de se soigner conve-
nablement . C'est à ce moment de sa vie que 
W i s s m a n n f i t un jour au r e s t a u r a n t Fr ie -
m a n n , à Rostock, la connaissance du 
D r P a u l Pogge, qui vena i t de r en t r e r d 'une 
explora t ion en Af r ique et qui se proposai t 
d ' y r e p a r t i r . I l f u t immédia tement conquis 
et , d 'accord avec sa famil le , s ' o f f r i t à f a i r e 

pa r t i e de la nouvelle expédit ion. Un de ses 
oncles in tercéda aup rè s du Minis tère de la 
Guer re pour lui obtenir un congé e t cet te 
démarche f u t appuyée pa r Nacht iga l , a lors 
Prés iden t de l 'Af r ikan i sche Gesel lschaf t . I l 
obt int l ' au to r i sa t ion de suivre pendan t s ix 
mois les cours de l 'Ecole Navale de Rostock 
e t d ' y acquér i r les not ions d ' a s t ronomie ét 
de météorologie a lors indispensables à tou t 
exp lora teur . Le D r Kersten, le compagnon 
de Von Der Decken, assass iné au Somali-
land, f u t auss i pour Wis smann un excellent 
in i t i a t eu r . Le temps passa i t p e n d a n t cet te 
p répa ra t ion et il é ta i t devenu m a i n t e n a n t 
t rop t a r d pour reculer , d ' a u t a n t p lus que le 
B u r e a u de la Chanceller ie impér ia le venai t 
d ' a f f e c t e r une somme d e 20.000 m a r k s à 
l 'expédi t ion de Pogge. 

Wis smann , a y a n t obtenu u n congé de 
deux ans, s ' embarqua avec Pogge à Lis-
bonne, à bord du s teamer por tuga i s Bengo, 
et déba rqua à Loanda le 7 j anv ie r 1881. De 
ce por t , p a r l ' embouchure de la Cuanza , les 
deux hommes gagnè ren t Dondo, où ava ien t 
é té rassemblés à leur in tent ion des por teurs , 
puis Malange, impor t an t n œ u d de rou tes 
bien connu d a n s les anna les de l ' explora-
t ion. Tou te ce t te contrée, à laquel le on 

accède de la côte p a r des escarpements d e 
grès ru in i fo rmes , est une vas te steppe pa r -
semée d ' î lo t s de végétat ion. 

P e n d a n t l eur sé jour à Malange, Pogge et 
W i s s m a n n eu ren t l 'occasion de rencont re r 
p lus ieurs exp lo ra t eu r s qui é ta ien t sur le 
chemin du re tour , dont le D r Btichner, qu i 
vena i t de t r ave r se r de p a r t en p a r t le bass in 
du Kasai , e t le m a j o r au t r i ch ien von 
Mechow, r e n t r a n t de son explora t ion d u 
Kwango. Von Mechow é t a i t accompagné de 
Bugslag , qui, d a n s la sui te , devai t devenir 
le plus f idè le compagnon de Wis smann . 

C'est le 2 ju in seulement que . la c a r a v a n e 
put se m e t t r e en route , accompagnée pen-
d a n t u n e journée de marche p a r le D r Büch-
ner . Su ivan t la vallée du Quige, elle poussa 
au delà de Sanza , qui é t a i t à ce moment la 
l imi te des é tab l i ssements por tuga i s d a n s 
l 'Angola. Des incidents m a r q u a i e n t les é ta-
pes, no tamment une grève de por t eu r s qui 
ne f u t répr imée que grâce à la vigi lance du 
f idè le in te rp rè te Germano, e t des pa labres 
avec les indigènes, f u r i e u x de voir l eurs 
f emmes r e jo indre la nu i t les gens de l 'es-
corte, ma lg ré la g a r d e v ig i lan te f a i t e p a r 
les b lancs eux-mêmes. Pogge s o u f f r a i t d e 
dysenter ie et d ' une i n f l ammat ion den t a i r e 
que W i s s m a n n ne p u t r édu i r e qu 'en a r r a -
c h a n t les chicots avec des pinces improvi-
sées. 

L e 20 ju i l le t on a t te ign i t en f in Kimbundu 
sur la H a u t e T s h i k à p a , a f f l u e n t du Kasai . 

Cet te localité t r embla i t encore au souvenir 
des a t roc i tés commises p a r les m a r c h a n d s 
d 'esclaves, dont le dern ier , u n ce r t a in 
Deliolo, échappé des bagnes por tugais , 
venai t à peine de d i spa ra î t r e , les f i èvres en 
ayau t eu f ina lement ra i son . Kimbundu é ta i t 
le point de dépa r t obligé pour péné t re r d a n s 
le f a m e u x royaume du L u n d a ou du M w a t a 
Yamvo, dont la capi ta le , Musamba , ava i t 
été visitée dès 1845 p a r Graça et venai t de 
l ' ê t re à nouveau sucessivement p a r Pogge 
en 1876 et p a r Büchner en 1880. Ce n ' é t a i t 
cependant pas vers ce centre dé j à connu 
que Pogge et W i s s m a n n compta ient se diri-
ger , m a i s p lus d i rec tement au Nord , en 
su ivan t la vallée de la Tsh ikapà , domaine 
d 'un pu i s s an t chef Kioko du nom de Mona 
Kissenge. Leur i t iné ra i re les conduisi t 
d ' abord chez le f r è r e de ce chef , Hongolo, 
où ils a r r i vè ren t le 19 août , puis, le 9 sep-
tembre , au village de Mona Ki tar i . E n 
s ' avançan t , ils se heu r t a i en t à une host i l i té 
de p lus en p lus prononcée des indigènes, 
bien qu ' i l s eussent f a i t connaî t re que leur 
voyage ava i t u n bu t purement commercial . 
Le 29 septembre surv in t un événement dont 
Wis smann ne devai t pas oublier la vision 
s inis t re . Un vil lage près duquel on campai t 
f i i t b rusquement a t t a q u é p a r une bande 
d 'écumeurs , venus, semble-t-il, de Mai 
Munene, En quelques minu tes tout f u t sac-
cagé et brûlé , les femmes , les e n f a n t s e t le 
bétai l é ta ien t emportés et les pauvres habi-
t a n t s su rv ivan t s laissés dans un dénuement 
absolu. T r i s t e s scènes que Wissmann devai t 
r e t rouver souvent au cours de ses voyages 
j u squ ' au moment où il devin t assez puis-
san t pour combat t re les oppresseurs . 

Le 2 octobre, au moment où l 'on a l la i t 
a r r i ve r au Kasai , une nouvelle grève menace 
d ' éc la te r chez les por teurs . Wis smann , 
impassible, enfourche sa monture , suivi p a r 
son porte-bannière, et b ientôt toute la ca ra -
vane f i n i t p a r le r a t t r a p e r au pas de course. 
En f in , on a t t e in t le Kasai , pu i ssan t cours 
d ' eau large de 300 mèt res , dont on ne sava i t 
a lors d 'où il vena i t , ni où il a l l a i t . I l ap-
p a r t e n a i t à W i s s m a n n de d é c h i f f r e r plus 
t a rd cet te énigme. 

A p a r t i r du point où elle v ient de la 
reconnaî t re , la c a r a v a n e remonte la vallée 
du Kasa i vers l 'Es t , péné t r an t d a n s le pays 
des Bashi lange, impor t an t r a m e a u de la 
g r ande fami l l e ba luba . L e u r s chefs , Tshin-
genge et Ka lamba Mukenge, deva ien t ê t r e 
t o u j o u r s pour W i s s m a n n les plus f idè les des 
amis et les p lus préc ieux des auxi l ia i res . 

D a n s tous les vil lages t r ave r sés se pressent 
des foules à la fo is é tonnées et e f f r a y é e s 
de voir pour la première fois des hommes 
blancs. Le 30 octobre on est en vue de la 
Lu lua , dont la vallée se d is t ingue p a r de 
molles ondula t ions de t e r r a i n recouver tes 
d 'une s avane herbeuse. Bientô t on a r r i v e 
à la résidence d u chef Mukenge, qui , non 
content d 'accuei l l i r admi rab l emen t les voya-
geurs , s ' o f f r e à les accompagner à la t ê te 
de cent hommes s ' i l s dés i rent cont inuer leur 
rou te vers l 'Es t . 

I l est cer tes é tonnan t de voir que, dès 
d ' abord , Pogge et W i s s m a n n a ient pu inspi-
r e r à une populat ion f a rouche , e t qui igno-
r a i t tout des Blancs , une conf iance si pro-
fonde. P e n d a n t bien longtemps leurs noms 
indigènes, respect ivement Kasongo et Kaba-
sobabu, sont res tés popula i res chez les 
Bashi lange , bien que le dern ier soit une 
déformat ion du por tuga i s et s ignifie, t r a -
du i t l i t t é ra lement , le coupeur de tê tes . 

En qu i t t an t les vi l lages de Tchingenge et 
de Katenge, s i tués au Sud de l ' emplacement 
f u t u r de Lu luabourg , Pogge et W i s s m a n n 
se por t è ren t vers le Nord-Est , assez mal 
accueillis pa r les nouvelles peuplades qu ' i l s 
rencont ra ien t et t o u j o u r s en é t a t d ' a l e r t e à 
cause de l ' indiscipl ine de l eu r s por teurs . 
Le 28 j anv ie r 1882, ils f r a n c h i r e n t le San-
k u r u , la rge à cet endro i t de 200 mèt res . 
C'est là qu ' i l s en tendi ren t pour la p remière 
fois par le r des posit ions que les Arabes 
occupaient d a n s l 'Es t sous le commande-
ment d 'un cer ta in Ahmed ben Mohamed, 
mieux connu sous le nom de Tippo-Tip, 
dont le l i eu tenan t dans la région s 'appela i t 
Ju rna Mer lkani . Les indigènes, des Beneki , 
r a m e a u des Basongo, qu 'on r encon t ra a u 
delà du Sankuru , é ta ien t pac i f iques et pres-
que dépourvus d ' a r m e s . U s u f f i s a i t que 
Wis smann t o u r n â t ve r s eux sa m o n t u r e 
pour les f a i r e déguerpi r . Les vil lages é ta ien t 
nombreux . R i e n ne f a i s a i t encore prévoir 
les ter r ib les dévas ta t ions que les esclava-
gis tes a l la ient opérer un peu p lus t a r d et 
dont W i s s m a n n a l la i t lui-même ê t re le 
témoin à son second voyage. Le 23 fév r i e r , 
on t rouva cependant un vil lage en ru ines , 
récemment saccagé p a r un br igand à la 
solde des Arabes . Les Bashi lange , qui 
accompagnaient t o u j o u r s la colonne, s ' a r rê -
t è ren t t e r r i f i é s , r e f u s a n t d ' a l l e r plus loin. 
I l s ne r ep r i r en t courage qu 'à la voix de 
leurs chefs, en par t icu l ie r de Sangula Meta , 
la s œ u r de Ka lamba , toute dévouée aux 
Blancs . 

Le 8 m a r s , on a t te igni t le Lomami , qu 'on 
t rouva encombré de papyrus . La région 
é ta i t infes tée p a r les é léphants . D a n s une 
rencont re qu ' i l eut avec eux, Wis smann , 
abandonné p a r ses gens, fa i l l i t pe rd re la vie. 
Quan t à Pogge, plus n a t u r a l i s t e que chas-
seur , et du res te devenu fo r t fa ible , il pré-
f é r a i t se conf iner à la poursu i te des papil-
lons et des scarabées. 

Ayan t f r a n c h i le Lomami , les deux voya-
geurs cherchèrent à s 'or ienter au moyen de 
la ca r t e de Cameron, le seul blanc qui eût 
encore a v a n t eux pa rcouru le pays . I ls 
approcha ien t de Nyangwe, quand , le 4 avri l , 
ils se t rouvèren t en présence d 'une bande 
d 'Arabes condui te pa r un cer ta in Sahor ro . 
Dé j à aver t i de l ' approche des Européens, 
celui-ci les a s s u r a qu ' i ls sera ient bien 
accueil l is à Nyangwe. Pour gagner cet te 
ville, la c a r a v a n e épuisée en f u t r édu i te à 
se jo indre a u x Arabes , bien qu ' i l s eussent 
avec eux un convoi de capt i f s . 

On a r r i v a à Nyangwe le 15 avr i l . Tippo-
T ip é t a i t . absent dans l 'Es t a f r i ca in , ma i s 
ses r ep résen tan t s Abd bin Sal im ét J u m a 
Mer ikani s ' empressèrent de secourir Pogge 
e t Wissmann , de les rav i ta i l l e r et ils leur 
donnèren t tou te l a t i t ude de cont inuer leur 
voyage vers la côte or ienta le si tel é ta i t 
leur désir . W i s s m a n n s 'empressa de profi-
ter de l 'occasion qui s ' o f f r a i t à lui d 'accom-
plir la t r aversée complète de l 'Afr ique , que 
seuls ava ient e f fec tuée avan t lui, en sens 



inverse, Cameron et Stanley. Pogge, au 
contraire, se sentant t rop affaibl i , voulut 
re tourner vers le Sankuru , où il avai t le 
devoir de ramener cliez e u s les Bashilange 
qui les avaient fidèlement suivis. I l pa r t i t 
le 4 mai et ce ne fu t pas sans un serrement 
de cœur que les deux amis, qui avaient 
a f f ron t é ensemble t an t d'épreuves, se sépa-
rèrent définit ivement. 

Wissmann, accompagné de quelques servi-
teurs seulement, se mit alors en route vers 
le Tanganika , qu'il at teignit le 18 juillet, 
après un voyage fer t i le en péripéties, parmi 
lesquelles il f a u t mentionner des incidents 
avec les indigènes, hostiles par principe à 
un voyageur qui leur para issa i t un émis-
saire des Arabes, et une sévère a t taque de 
dysenterie dont il ne tr iompha que par un 
miracle de courage et de volonté. Heureuse-
ment, un peu au Nord de l 'emplacement 
actuel d'Albertville, il rencontra Gr i f f i th , 
un missionnaire anglais, le premier Euro-
péen, à. pa r t Pogge, qu'il eût vu depuis deux 
ans. Réconforté, muni de médicaments et 
de conserves, il put , le 1er août 18S2, t ra-
verser le lac dans un dhow arabe, et débar-
quer le 3 à Uji j i . Pour la première fois il 
met ta i t le pied sur un sol que, 14 ans plus 
t a rd , il devait gouverner au nom de 
l 'empereur. 

Ent re Uj i j i et la côte, le pays étai t alors 
profondément troublé par les guerres que 
se fa isaient entre elles les tr ibus, souvent à 
l ' instigation des Arabes, qui en étaient les 

derniers bénéficiaires, puisque c 'était à eux 
qu'al laient en f in de compte les dépouilles 
des vaincus, le plus souvent sous forme de 
t roupeaux d'esclaves où dominaient les. 
femmes et les enfants . Wissmann y f u t 
témoin des terribles prat iques du brigan-
dage et de la t ra i te . Sa marche n 'é ta i t 
qu 'une alerte perpétuelle. A chaque détour 
du chemin il pouvait craindre un guet-
apens. Un jour, sur le point d 'ê t re massa-
cré, il ne dut la vie qu'à une cicatrice an-
cienne qu'il f i t passer pour la marque de 
l 'échange du sang avec Mirambo. Peu après, 
il jugea prudent de rendre visite à ce 
Mirambo, sorte de potentat noir qui s 'é tai t 
taillé un véritable empire dans l 'Uwinsa et 
FTJnyamwesi, tenant souvent tête victorieu-
sement aux Arabes. U le t rouva dans son 
repaire de la Malagarasi , assez bien dis-
posé pour que Tippo-Tip, alors à Tabora et 
qui cherchait à f a i re la paix avec Mirambo, 
lui envoyât une ambassade en escomptant 
l 'appui d 'un voyageur pour lequel ses lieu-
tenants avaient eu des égards à Nyangwe. 
Le tout se passa si bien que Wissmann put, 
à son tour , gagner Tabora, rencontrer Tippo-
Tip et, de là, se diriger vers Sangani, sur 
la côte de l'océan Indien, puis vers Zanzi-
bar, où il s 'embarqua, le 14 décembre 1882, 
pour l 'Europe. Au cours de son long voyage 
de retour il eut l'occasion de rencontrer , 
aux environs de Tabora, l 'expédition des D1' 
Bölim, D r Kayser et Reichard, en route pour 
le Katanga, à Zanzibar, le capitaine Cambier, 
qui y organisai t sa mission vers le Tanga-
nika, et en Egypte, l 'explorateur Schwein-
f u r t h . Concluons le récit de cette troisième 
traversée de l 'Afr ique équatoriale en disant 
qu'elle n 'ava i t coûté que 30,000 marks , dont 
20,000 emportés d 'Europe par Pogge et 
10,000 empruntés par Wissmann aux Arabes 
de Nyangwe, alors qu'il en avai t fal lu 
200,000 à Stanley pour aller retrouver 
Livingstone à Uj i j i . 

Rentré en Allemagne par l 'Egypte et 
l ' I tal ie , Wissmann pouvait fa i re avec un 
légitime orgueil, devant la "Deutsche Afr ika-
nische Gesellschaft, réunie le 28 avri l 1883, 
le récit de l 'exploit qu'il venait d 'accomplir. 
On l 'acclama et on le sacra Grand Afr icain. 
Mais là se bornèrent les témoignages effec-
t i fs de la reconnaissance nationale. Lors-
qu'en octobre 1881, l 'explorateur s 'é tai t 
trouvé pour la première fois en présence 
du Kasai, il s 'é tai t bien promis de déchif-
f r e r un jour l 'énigme de cette « grande 
eau » dont on ne connaissait ni le parcours 

exact, ni sur tout le point d 'aboutissement 
au Congo. L 'Afr ikanische Gesellschaft, sur 
laquelle il comptait pour entreprendre cette 
recherche, n ' ava i t jamais été fo r t riche et 
elle avai t épuisé ses fonds pour le rapa-
t r ier . Pour entreprendre un nouveau voyage, 
force étai t de s 'adresser ailleurs. Sur le 
conseil d ' amis allemands hau t placés, il se 
présenta au roi Léopold, f o n d a t e u r . de 
l 'Association Internat ionale Africaine, qui 
l ' ava i t en haute estime et le pri t immédia-
tement à son service en lui concédant le 
droit , pour apaiser ses scrupules nat ionaux, 
de porter avec lui l 'é tendard allemand et de 
réserver à l 'Allemagne les collections scien-
t i f iques qujil pourrai t recueillir. En con-
t ras te avec son premier voyage, des ressour-
ces t rès étendues fu ren t mises à sa dispo-
sition, qui lui permirent d'engager plusieurs 
compatriotes : le D r Ludwig Wolf, médecin-
ma jo r d 'origine saxonne (mort dans la suite 
au Dahomey), comme géographe; le capi-
ta ine Kur t von François, f u t u r gouverneur 
de l 'Afr ique sud-occidentale allemande, 
comme météorologiste; le l ieutenant F ranz 
Müller, qui ne devait plus jamais revoir 
l 'Allemagne, comme zoologiste et botaniste, 
et son f r è r e le l ieutenant forestier H an s 
Müller. En Afr ique il devait encore s 'adjoin-
dre le charpentier naval Bugslag, l 'ancien 
compagnon de Von Mechow, et les armu-
r iers Schneider et Meyer. 

L'expédition qui t ta Hambourg le 16 no-
vembre 1883, sur le steamer Prof, Woer-
matm. Elle débarqua à Loanda le 17 jan-
vier 1884 et y passa un mois à organiser la 
marche vers Malange. Wissmann f i t à 
Loanda la rencontre imprévue de son ami 
Pogge, ren t ré en tr is te état de Nyangwe 
et qui devait succomber à une pneumonie 
le 17 mar s suivant . Dans la seconde quin-
zaine de mars , l 'expédition ar r iva à Ma-
lange et elle y f i t sa première per te avec 
l ' a rmur ie r Meyer, qui mourut victime du 
climat. Retardée par les désertions et au 
prix de mille vicissitudes, elle at teignit 
enf in le Cuango, sur lequel f u t lancée l'em-
barcation en acier qu'elle t ranspor ta i t avec 
elle. Du Cuango, elle se dirigea vers le 
Nord-Est, pénét rant dans le royaume de 
Lunda , alors dévasté par la guerre sans 
merci que se fa isa ient les t r ibus, surtout 
dans le but de se procurer des esclaves, 
I l lui a r r iva i t de croiser de longs convois 
de ces malheureux ou de trouver sur son 
chemin d 'horribles témoignages de la 
c ruauté des vainqueurs, sous forme de crâ-
nes f ichés sur des mâts ou de squelettes 
encore, at tachés aux poteaux de tor ture . 
Comme on se t rouvai t en pays inconnu, 
lorsqu'on f u t a r r ivé à Kasambo, sur la 
Loange, Wissmann détacha Hans Müller en 
éclaireur vers le Nord, dans le but de 
recueillir des renseignements sur le cours 
exact du Kasai. En même temps il se por ta i t 
vers l 'Est et a t te ignai t lui-même le Kasai en 
amont, en un point où la grande rivière est 
large de 250 à 300 mètres. L ' ayan t f r an -
chie, il se dirigea vers Tshimbundu, centre 
principal des Baluba, d'où il poussa une 
pointe vers les chutes, hautes de 6 mètres, 
par lesquelles, en plusieurs bras écumants, 
le Kasai se précipite au milieu d 'un cirque 
de rochers. A ces chutes qu 'un Européen 
contemplait pour la première fois, il voulut 
donner le nom de Pogge, son fidèle et 
regret té camarade. 

Le 8 novembre suivant , recoupant son 
ancien i t inéraire, il se retrouva à Mukenge 
et il y f u t accueilli avec t ranspor ts par son 
ami le chef Kalamba. . C'est là qu'il f u t 
rejoint par Hans Müller, qui lui apportai t 
des renseignements précieux sur le cours du 
Kasai en aval. P rof i t an t alors de la large 
hospitali té des Bashilange, Wissmann 
décida d 'établ ir chez eux une station dura-
ble. Telle est l 'origine de Luluabourg, qu'i l 
instal la sur la Lulua, à 10 kilomètres au 
Nord des villages indigènes, désirant éviter 
ainsi tout conflit f u t u r . On sait l ' importance 
que ce poste pr i t dans la suite et le rôle 

de premier plan qu'il joua au moment des 
guerres arabes. Pour l ' ins tant son fonda-
teur dut se contenter d'en jeter les bases, 
déblayant le terra in , élevant les premiers 
bâtiments, aménageant les cultures vivriè-
res. Comme il se t rouvai t bien loin de 
toute autor i té régulière et des contraintes de 
la civilisation, son carac tè re dominateur 
a idant , il pr i t assez facilement, au milieu 
de cette population noire, qui avai t pour 
lui une sorte d 'adorat ion craintive, les 
al lures d 'un potentat , disposant des droits 
de hau te et de basse justice. Les indigènes 
se souviennent encore des exécutions capi-
tales auxquelles il f i t procéder et qui lui 
valurent le nom de Kabasobabu, et ils mon-
t rent l 'endroit où elles avaient lieu. Etaient-
elles nécessaires à son prestige et à. sa sécu-
rité? Il est permis d 'en douter. 

Le 7 janvier 1885, F ranz Müller, qui 
s 'é ta i t fo r t dépensé pour les t r avaux d'amé-
nagement du poste, mourut de malar ia , 
compliquée de dysenterie. Wissmann, voyant 
tomber un à un ses compagnons du dépar t , 
s ' impat ientai t . I l songeait à la longue et 
aventureuse navigation qui res ta i t à accom-
plir, d 'abord sur la Lulua, puis sur le 
Kasai. Le D r Wolf , ayant noué de bons rap-
ports avec le chef Lukengo, qui dominait au 
nord dans la région complètement inconnue 
où se trouve le confluent ' de la Lulua et du 
Kasai, avai t appris par lui que la Lulua 
devient navigable en aval des rapides de 
Bena Tshidi, à condition d ' a t t endre les 
eaux hautes de la f in de la saison des pluies, 
c'est-à-dire le mois de mai. Wissmann, sur 
la foi de ces renseignements, envoya â ce 
point Hans Müller et Bugslag pour y cons-
t ru i re des embarcations et s 'y rendit quand 
elles f u r en t prêtes. Finalement, il put se 
met t re en route à la tête d 'une véritable 
flotti l le, accompagné par Kalamba et par de 
nombreux indigènes. I l é ta i t monté sur son 
canot d 'acier, tandis que derr ière suivaient 
Wolf, von François et Miiller dans des 
embarcations bien équipées. Le 1 e r juin, 
on dut f r anch i r un passage dangereux où 
la r ivière précipitai t son cours entre des 
rochers. Un bateau chavira et qua t re hom-
mes se noyèrent. Mais la confiance des indi-
gènes n ' en f u t pas ébranlée et, le 5 juin, 
l 'expédition débouchait sur le puissant 
Kasai, connu à cet endroit sous le nom local 
de Nshari . 

Sur les deux rives de la grande rivière 
étaient établis les Balongo et plus loin, si 
les renseignements recueillis par Müller et 
Wolf étaient exacts, on devait trouver, en 
approchant du Sankuru, les Basongo Mino. 

La navigation sur le Kasai, contrairement 
aux prévisions, s 'avéra fo r t difficile. A cer-
ta ins endroits, où la largeur at teignait jus-
qu 'à 4,000 mètres, il f a l l a i t longtemps tâton-
ner pour repérer les passes navigables. 
Autan t que possible on longeait la rive 
droite, a f in de ne pas manquer l'embou-
chure du Sankuru, mais des bancs de vase 
émergés bornaient la vue et gênaient l 'orien-
tat ion. Enf in , on reconnut le point où le 
• Sankuru vient déverser dans le Kasai ses 
eaux plus foncées en formant avec ses allu-
vions une sorte de delta. 

A ce confluent important et avant d 'entre-
prendre la suite de son voyage, Wissmann 
décida de s ' a r rê te r plusieurs jours, désirant 
sur tout recueillir des informations sur le 
Sankuru, que Wolf devait revenir explorer 
seul l 'année suivante. Afin d 'améliorer les 
relations ent re les r iverains et ses Bashi-
lange et pour assurer le succès de l 'é tape 
suivante, il organisa une grande fête, ce qui 
ne l 'empêcha pas, quand il repri t s'a naviga-
tion quelques jours plus ta rd , de recevoir 
des volées de flèches des rives et de devoir 
répousser à coups de fus i l des at taques de 
canots armés. Les pertes qu'i ls subirent cal-
mèrent les agresseurs, des Basongo Meno, 
qu'on laissa bientôt en ar r iè re pour pénétrer 
chez des t r ibus plus pacifiques. Les journées 
passaient ; le Kasai o f f r a i t un spectacle tou-
jours changeant . Parfois , en expansion sur 



ses rives, sa largeur at te ignai t jusqu 'à 
8,000 mètres. Sur cette véritable mer, le 
vent et les vagues fa isa ient danser les piro-
gues au point que les Bashilange en étaient 
incommodés. Puis les rives se rapprochèrent 
progressivement. La largeur descendit à 
600 mètres et le courant augmenta de vitesse. 
Il semblait à Wissmann, lorsqu'il abordait-
dans un village, y apercevoir des signes de 
l ' influence européenne indiquant la proxi-
mité d 'une station. Au cours d 'un de ces 
débarquements, le 7 juillet, on aperçut un 
t roupeau de onze éléphants. Ce fu t , pour les 
Bashilange, l'occasion d 'un véritable mas-
sacre. En présence de Wissmann, écœuré, ils 
tuèrent sept bêtes et remplirent les canots 
d 'une invraisemblable quant i té de viande. 

Le 9 juillet, le Kasai s 'é tant encore rétréci 
jusqu 'à n 'avoir plus que 350 mètres de large, 
on distingua sur la rive, au milieu des 
arbres, des constructions européennes sur 
lesquelles f lot ta i t un drapeau encore inconnu 
de Wissmann, le drapeau bleu à étoile d 'or , 
celui de l 'E ta t Indépendant du Congo qui 
venait d 'ê t re reconnu p a r les puissances à 
la Conférence af r ica ine de Berlin (26 fé-
vrier 1885). Une salve par t ie des ba teaux 
f i t sort ir du poste deux blancs t rès a larmés. 
C'étaient des agents du nouvel E t a t et le 
poste é ta i t Kwamouth. Le grand f leuve qui 
roulai t en face ses eaux puissantes était . . . 
le Congo. 

Les agents qui accueillirent les voyageurs 
avaient bien, entendu par ler de l 'expédition 
Wissmann, mais on la considérait comme 
perdue. Avec l 'un d 'eux, Wissmann par t i t 
immédiatement sur son canot, le Paul Pogge, 
pour aller à Léopoldville préparer la récep-
tion de ses compagnons, Il ne s 'y a r rê ta 
guère et revint immédiatement les prendre 
sur le Peace, que Grenfell avai t mis à sa 
disposition. Quelles ne fu r en t pas la stu-
péfaction et la joie de Kalamba et de ses 
hommes quand ils virent leur cher Kabaso-
babu leur revenir sur un bateau .mystérieux 
marchant avec le feu ! 

A Léopoldville, alors en pleine f ièvre 
d 'organisat ion à la suite de la création du 
nouvel E ta t , Wissmann eut l 'occasion de 
rencontrer Künd, Tappenbeck et le docteur 
Büt tner , envoyés par la Deutsche Af r ikan i 
sche Gesellschaft dans le but d 'organiser 
une stat ion qu'on croyait avoir été fondée 
par Pogge et qui, en réalité, n 'exis ta i t pas . 
I ls devaient, au cours de leurs explorations 
dans le bassin du Kasai, rendre des services 
moins utopiques. Il survint aussi à Wiss-
man une aventure qui eût pu. ent ra îner des 
suites graves : un soir qu'il s 'é ta i t endormi 
sur un fau teu i l pliant, une couverture rou-
lée autour des genoux, il f u t brusquement" 
réveillé par une vive piqûre à la main et vit 
un serpent, qui avai t été a t t i ré par la cha-
leur de la couverture, rouler à te r re et 
s ' enfui r dans un trou. Il déchira immédia-
tement son mouchoir et se f i t une l iga ture 

au bras jusqu 'au moment où un docteur, 
aussi tôt appelé, vint débrider et désinfecter 
la morsure. Heureusement le cas se révéla 
sans gravité. 

C'est au docteur Wolf qu'échut la tâche 
de ramener dans leur pays les Bashilange 
qui avaient accompagné l 'expédition jusqu 'à 
son terme. Il le f i t en prof i tant du vapeur 
Stanley, qui parvint à remonter le cours du 
Kasai, dont ' les eaux, grâce aux pluies, 
avaient considérablement grossi. Muller 
ren t ra t rès malade en Europe. Von Fran-
çois se prépara i t à un nouveau voyage dans 
l ' intér ieur . Quant à Wissmann, bien af fa ib l i 
par les fa t igues de l 'expédition et aussi par 
son asthme qui avai t reparu, il dut être 
t ransporté à la côte, d'où il par t i t f a i r e une 
cure à Madère. 

Le climat de Madère et une cure à l 'arse-
nic l ' ayan t assez promptement rétabli , Wiss-
mann, qui avai t la nostalgie de l 'Afrique, 
se décida à y retourner plutôt que de rentrer 
en Europe. Ses démarches auprès du gou-
vernement allemand pour obtenir un poste 
de gouverneur dans les cadres de l 'adminis-

trat ion coloniale n ' ayan t pas abouti, il 
s 'adressa de nouveau au roi Léopold, qui lui 
donna le choix entre l ' adminis t ra t ion géné-
rale du Haut-Congo et la poursuite des 
explorations qu'il avai t si bri l lamment 
accomplies au Kasai. Son objectif devait-
être en ce cas, pa r tan t de la base qu'il avai t 
créée chez les Baluba, de les porter jus-
qu 'aux f ront ières orientales de l 'E ta t . Wiss-
mann choisit sans hésiter ce dernier par t i , 
car il craignait que sa for te personnalité ne 
lui occasionnât des confli ts avec le Gouver-
nement général s'il ent ra i t dans les cadres 
adminis t ra t i fs . 

Le 28 février 1886, il é tai t donc de retour 
à Léopoldville, où il eut la chance de ren-
contrer le missionnaire anglais Grenfell, en 
par tance pour le Kasai, qui le pr i t à bord de 
son vapeur le Peace et le déposa, quelques 
semaines plus ta rd , au confluent de la Lulua 
et du Luebo. A cet endroit, le docteur Wolf 
venait de fonder, après son exploration du 
Sankuru , une nouvelle station connue sous 
le nom de Luebo. Wissmann, désireux de 
revoir Luluabourg, où résidait alors P.ug-
slag, s 'y rendit , mais revint bientôt à Luebo 
pour y accueillir deux officiers belges, le 
capi taine de Macar et le l ieutenant Paul 
Le Marinel, que le roi Léopold venait de 
placer sous ses ordres. P a r contre, Wolf , 
que Wissmann ne devait plus jamais revoir, 
dut par t i r très malade pour l 'Europe. 

A la fin de juin, Wissmann et de Macar, 
rentrés à Luluabourg, quit tent ce poste pour 
reconnaître le hau t cours du Sankuru ou 
Lubilash. Mais les Bakwaka Kalosh, qui 
habi tent ce distr ict , font le vide devant leur 
colonne et, le 23 juillet suivant, ils doivent 
rent rer à Luluabourg. 

Pour se lancer dans d ' au t res entreprises, 
Wissmann a t tendai t l 'arr ivée de son ancien 
interprète Germano, qu'il avait f a i t deman-
der en Angola. Cet auxi l ia ire précieux f in i t 
par le re joindre en compagnie du mission-
nai re américain D r Sommers, au moment où 
Wissmann éprouvait un nouveau fléchisse-
ment de sa santé, caractérisé par une toux 
violente avec expectorations sanguinolentes. 

Ce n 'est que le 19 novembre que Wiss-
mann, accompagné par Le Marinel, par Bug-
slag, par les chefs Bashilange et par une 
caravane de neuf cents indigènes, peut quit-
ter définit ivement Luluabourg, qu'il laisse à 
la garde de de Macar et du docteur Som-
mers. Il se dirige d'abord vers le Sud-Est, 
pénét rant dans la grande forêt qui box-de 
une par t ie de la rive gauche du Sankuru , 
puis remonte vers le Nord, espérant croiser 
l ' i t inéraire de son premier voyage et rencon-
t rer chez les indigènes les mêmes disposi-
tions pacifiques. Mais il les voit f u i r devant 
lui et il trouve un pays en proie à la te r reur , 
dévasté par les razzias des chasseurs d'es-
claves, qui poussent main tenant leurs incur-
sions bien au delà du Lomami. Le 12 jan-
vier 1887, il entre en contact, après avoir 
passé la Lukusi , avec une bande comman-
dée par un métis arabe d 'une vingtaine 
d 'années, du nom de Saïd, qu'i l avait connu 
à Nyangwe et qui eut l 'audace de lui pro-
poser de s'associer à lui pour marcher con-
t re le chef Mona Lupungu. L'excuse invo-
quée étai t qu'il fa l la i t dé t ru i re tous les 
cannibales e t il montra à Wissmann une 
cinquantaine de mains humaines qu'i l avai t 
suspendues dans son camp en guise de tro-
phée. Wissmann l 'éconduit et décide alors 
de poursuivre son voyage jusqu 'à Nyangwe, 
coûte que coûte, avec le vague espoir de 
pouvoir, de là, descendre le f leuve jusqu 'aux 
IPalls. 

La part ie la plus pénible de la route res-
ta i t cependant à accomplir. La caravane 
était à bout de forces. Spécialement les 
Bashilange se t ra înaient , mourant d ' inani-
tion et les pieds enflammés par la t raversée 
des marécages. Impossible de se procurer 
des vivres, la pacotille d 'échange dont on 
étai t muni ayan t perdu toute valeur aux 
yeux des indigènes depuis l 'a r r ivée des 
Arabes. Des cadavres, de plus en plus nom-

breux, marquaient la t race de la colonne. 
Les survivants ne suivaient plus Kabaso-
babu que dans la crainte d 'ê t re abandonnés 
et de servir de pâ ture aux chiens. Le 23 jan-
vier seulement on put f r anch i r le Lomami. 
Le 1 e r février , à Kitenge, à douze journées 
de marche de Nyangwe, Wissmann f i t la 
rencontre d 'un vieux Zanzibarite qu'i l avait 
connu à son premier voyage. Il le trouva 
bienveillant, mais avec des réserves. Il était 
visible que les dispositions des Arabes à son 
égard avaient changé. La cause en étai t les 
événements qui venaient de se passer aux 
Falls , événements qu'i l ignorait encore. 

A Kitenge, il fa l lu t abandonner la plus 
grande part ie de la caravane, incapable 
d 'al ler plus loin, jusqu 'au moment où elle 
pourra i t reprendre le chemin de Luluabourg. 
Wissmann poussa en avant avec les deux 
cents hommes les plus valides pour at teindre 
Nyangwe le plus tôt possible. A son arrivée 
dans cette ville il eut le regret de ne pas y 
t rouver Tippo-Tip, sur l 'amitié, duquel il 
comptait et qui étai t en route vers Zanzibar. 
L 'a t t i tude de Sefu, le fi ls de Tippo, alors à 
Kasongo, f u t tout à fa i t grossière. C'est par 
uii vieil indigène que Wissmann f in i t par 
apprendre le conflit qui met ta i t aux prises 
les Belges et les Arabes dans la région des 
Fal ls et les demandes de renfor ts qui 
venaient de parvenir à Nyangwe. 

La première préoccupation de Wissmann 
f u t de met t re à l 'abri les pauvres Bashi-
lange qui l 'avaient suivi et dont la plupart 
étaient restés, comme nous l 'avons vu, à 
Kitenge. Pour quelle raison ne se chargea-
t-il pas lui-même de ce soin et le confia-t-il 
à Le Marinel? On le lui a reproché, non 
sans raison. La voie du fleuve et des Fal ls 
lui étai t maintenant coupée. Il n ' ava i t plus 
d ' au t r e al ternative, s'il ne re tournai t pas au 
Kasai, que d 'al ler à la côte orientale et de 
sort ir ainsi du programme qui lui avai t été 
t racé par le roi Léopold. On imagine un 
drame de conscience, peut-être à tort , car 
Wissmann étai t profondément Allemand et, 
dès ce moment, oublieux des a t taches qu'il 
avait contractées avec l 'œuvre belge au 
Congo ; il laissait sans doute dé jà incliner sa 
pensée vers les manœuvres obliques qu'il 
ten tera plus t a rd au prof i t de son pays. Tou-
jours est-il qu 'à Nyangwe, il se décida à 
passer le Rubicon, ce qui ne veut pas dire 
qu'i l laissa sans émotion s'éloigner Le Ma-
rinel, maintenant devenu son ami. Il ne 
pouvait ignorer, du reste que l 'officier belge 
allait commencer un dur calvaire et ne par-
viendrai t à mener à bien sa mission que 
dans des. conditions vraiment terribles. 
(Voir biographie de Paul Le Marinel.) 

Wissmann, resté seul à Nyangwe avec 
10 soldats angolais de son escorte et 20 af -
f ranch i s balubas, sans par ler de Bugslag, 
qui lui avai t voué un dévouement absolu, 
é ta i t devenu virtuellement le prisonnier des 
Arabes. Il dut multiplier les démarches et 
se prévaloir de l 'amit ié de Tippo-Tip pour 
qu'on lui laissât sa liberté. Finalement on 
le laissa par t i r vers l 'Est , livré à ses pro-
pres forces. Mais il ne se mit en route que 
le 7 mars, après avoir reçu la nouvelle que 
Le Marinel avait repassé le Lomami. Un 
mois plus t a rd il é tai t à Mtoa, sur la rive 
du Tanganika et il y fa i sa i t la rencontre 
du missionnaire anglais Horn e t de sa fem-
me. I l a décrit la route de Kasongo au lac, 
par Kabambare, qui é ta i t alors la voie 
maîtresse pour l 'évacuation des esclaves 
congolais, comme le théâ t re de scènes atro-
ces. 11 pri t alors, dit-il, la résolution de 
consacrer le reste de sa vie à la répression 
de la t ra i te . Ce programme, il al lai t le rem-
plir avec d ' au tan t plus de zèle qu'i l allait 
le conjuguer avec l ' intérêt de l 'Allemagne. 

Il avait , parvenu au Tanganika , le vague 
espoir de pouvoir rejoindre Emin Pacha , 
qu'on disait fermement établi vers le lac 
Albert, et peut-être de concerter avec lui 
une action commune. Mais à Uj i j i , où on le 
reçut très froidement, on savait seulement 
que le grand chef Kabarega de l 'Unyoro 



était aux prises avec les Blancs (probable-
ment Stanley à la rescousse d 'Emin) . On 
lui apprit , d ' au t r e par t , qu 'à la suite du 
ineutre de l 'Allemand Gieseck à Tabora et 
des menaces d ' intervention de l 'Allemagne, 
la route de l 'Est lui serait certainement bar-
rée. A la suite de ces informations, il se 
décida à prendre la voie du lac Nyassa, 
après avoir laissé les derniers BaJubas qui 
lui restaient à la garde du missionnaire 
Horn, en vue d 'un rapatr iement hypothéti-
que. U s 'embarqua donc pour gagner l 'ex-
trémité Sud du lac Tanganika , avec une 
escale à M'pala, où se t rouvai t alors une 
Mission des Pères Blancs. 

U n 'é ta i t plus accompagné que du fidèle 
Bugslag et de 14 indigènes de la côte, recru-
tés en route lorsqu'il débarqua, le 29 avril, 
à l 'extrémité du lac. De là au Nyassa, il 
lui fa l lu t un mois et demi de marches si 
épuisantes que, vers la f in, les deux blancs 
durent Être t ransportés en litière, presque 
inanimés. I ls ne durent la vie qu 'au mis-
sionnaire écossais Bain, qui les rencontra en 
cours de route et leur prodigua ses soins. 
Enf in , le 13 juin, Wissmann et Bugslag 
atteignaient le Nyassa et ils avaient la 
chance d'y t rouver un peti t vapeur qui les 
t ranspor ta à Mutope, factorer ie située sur 
le Shire. De là, par la route jusqu 'à Blan-
tyre, et de Blantyre par steamer sur le 
Shire et le Zambèse jusqu 'à la mer, ils arri-
vèrent à Quilimane, sur l'océan Indien, met-
tan t ainsi le terme à une seconde traversée, 
de pa r t en part , de l 'Afr ique équatoriale. 

I l n 'é ta i t brui t , en Allemagne, au moment 
du retour de Wissmann après des escales à 
Zanzibar et en Egypte, que du sort d'Eniin-
Pacha, de son vrai nom Edouard Schnitzer, 
et de l 'a ide qu'on pourra i t lui apporter en 
l 'absence de toute nouvelle précise de l 'expé-
dition Stanley. Après un séjour à Madère, 
où un accident de cheval le re t int quatre 
mois, Wissmann se mit à la disposition du 
Comité de secours qui s 'é tai t spontanément 
formé, tout en fa i san t remarquer que la 
répression de la t ra i t e telle que les Arabes 
et les indigènes la prat iquaient dans la par-
tie orientale de l 'Afr ique sur laquelle l'Alle-
magne émettai t des prétentions, é ta i t le pre-
mier devoir qui s ' imposait à un E ta t souve-
ra in . Il f u t écouté parce que ses deux t ra-
versées de l 'Afrique, dont il publia le récit 
en 189Ó, l 'avaient mis en vedette et qu'il 
étai t l 'homme le mieux au courant de ce 
qui pouvait se passer entre les grands lacs 
et la côte de l 'océan Indien. Les 4 et 
5 décembre 1888 il f u t convoqué par Bis-
marck à Fr iedr iehsruhe et eut tout le loi-
sir de lui exposer ses plans. Mais le chan-
celier de fe r , alors au déclin de sa puis-
sance, n ' ava i t pas que des intentions huma-
nitaires. U voulait asseoir la domination 
allemande d 'une façon effective sur un 
terr i toire où elle n 'ava i t guère eu jusque-là 
que des prétentions diplomatiques. I l ne le 
fa isa i t , du reste, que contraint par l 'opinion 
publique, qui commençait à s ' intéresser en 
Allemagne aux entreprises coloniales, tou-
jours dominé, en son for intérieur, par le 
préjugé qui l ' avai t fa i t déclarer un jour 
que toute l 'Afr ique ne valai t pas les os d 'un 
grenadier prussien. P a r t a n t de là, il de-
manda à Wissmann de se met t re à la tête 
d 'un corps f r a n c dont le cadre seul serai t 
composé d 'off ic iers et de sous-officiers alle-
mands volontaires, et dont la troupe serait 
formée d'éléments indigènes recrutés au 
Soudan et en Afrique du Sud. Wissmann, 
entra îné par son zèle patr iot ique au tan t que 
p a r ' s a haine des esclavagistes, et d 'a i l leurs 
subjugué par le grand prestige de Bismarck, 
accepta cette tâche ingrate dans laquelle, en 
cas d'insuccès, il pouvait ê t re désavoué à 
tout moment. Avec les fonds qui lui f u r en t 
fournis , en apparence par la Deutsche Afri-
kanische Gesellshaft , il leva un corps de 
S70 askaris commandés pa r . 25 officiers alle-
mands, 2 officiers turcs et 56 sous-officiers 
allemands, le concentra à Bagamoyo, en face 
de Zanzibar, et se lança dans une aventure 

qui rappelle, à certains égards, celles de 
Cortez et de Pizarre . 

La connaissance qu'il avai t de la menta-
lité de ses adversaires le servit au moins 
autant que ses qualités stratégiques. La côte 
étai t tenue par les Arabes bushiris, qui y 
avaient établi de solides positions fort if iées. 
L 'au tor i té du Sultan de Zanzibar, avec 
lequel la Deutsche Afr ikanische Gesell-
schaf t avai t passé t ra i té pour occuper des 
stat ions jusque dans l ' intér ieur , é ta i t pure-
ment nominale. Au cours des dernières 
années, des débarquements opérés par la 
marine allemande et même un blocus tendu 
pour intercepter la t r a i t e avaient donné peu 
de résul tats . Le 8 mai 1889, Wissmann, 
appuyé par une canonnière, commença p a r 
prendre d ' assau t Bagamoyo, puis il réduisi t 
successivement Dar-es-Salam, Pangani et 
Tanga. Dans la suite, il étendit ses opéra-
tions vers le Sud, s 'emparant sur la côte de 
Kilwa et de Lindi, qui n 'é ta ient guère que 
des repaires de forbans. En même temps il 
lançait des colonnes dans l ' intér ieur , at tei 
guant Mpapua sur la route de Tabora et 
Moshi aux abords du Kil imandjaro. Dans 
ces régions où l ' autor i té des Arabes é ta i t 
nulle, il avai t a f f a i r e à des t r ibus de t ra-
dition guerrière et bien armées, telles que 
les Masai. Mais souvent par le seul prestige 
de son nom et par la force de sa diplomatie 
il parvenai t à occuper le pays sans coup 
fér i r . Ses succès avaient du retentissement 
en Allemagne. U y f u t acclamé lorsque, le 
26 mai 1889, il y re tourna, accompagné du 
sul tan Soliman bin Nassor, pour rendre 
compte de sa mission. Le 8 novembre, il f u t 
nommé major , et le 24 juin 1889, l 'Empereur 
lui conféra l 'Aigle Noir. I l y avait cependant 
un revers à la médaille : la santé de Wiss-
mann, af f l igé d 'as thme et de rhumat is-
mes, é ta i t devenue for t mauvaise. Sa fidéli té 
à Bismarck, publiquement af f i rmée, le ren-
dai t suspect à Caprivi, le nouveau chance-
lier de l 'Empire. E t , en Afrique, l 'Allema-
gne, par un t ra i t é avec l 'Angleterre, venait 
de renoncer à certains droits, notamment à 
ceux qu'elle possédait sur Zanzibar, pour 
acquérir dans la mer du Nord l 'île d 'Héli-
goland. Il est vrai que sa souveraineté sur 
l 'Afr ique orientale continentale é ta i t désor-
mais officiellement reconnue. 

En novembre 1889, Wissmann retourna en 
Afr ique avec le t i t re de commissaire impé-
rial . C'est un peu après que Stanley ar r iva 
à Bagamoyo, ramenant Emin-Pacha, qui, de 
l 'Equator ia , avai t dû ba t t r e en re t ra i te 
devant les mahdistes jusqu 'au lac Albert. 
Wissmann se rendit au-devant d 'eux et orga-
nisa en leur honneur une réception officielle, 
p rof i tan t de la présence à la côte d 'un cer-
tain nombre d 'uni tés navales allemandes et 
anglaises. A l ' issue d 'un banquet, Emin f u t 
victime d 'un accident et il f u t t ranspor té 
dans un hôpital al lemand. Stanley raconte 
qu'à pa r t i r de ce moment il perdit tout 
contact avec celui qu'il avai t sauvé et qui 
passa sous l ' influence exclusive de ses com-
patriotes. On connaît la suite : Emin, rentré 
au lac Albert, y recrutant au service de 
l 'Allemagne des bandes arabes et une par t ie 
de ses anciens soldats, pénétrant ensuite sur 
le terr i toire de l 'E t a t Indépendant et se fai-
sant massacrer par les Arabes de Tippo-Tip 
au moment où il cherchait à at teindre 
Kirundu sur le fleuve. Ce premier raid 
devait devait être suivi, deux ans plus t a rd , 
en 1S94, d 'un second, sous la conduite du 
t r a f iquan t d ' ivoire Stokes. P a r t i de I ' I tur i 
avec des contingents arabisés armés de mau-
sers allemands, soutenu à faible distance 
par un gros de forces arabes et espérant 
venir aisément à bout dans ces conditions 
des faibles troupes dont l 'E ta t disposait 
alors, sous les ordres de Lothaire et de 
Henry, au Nord des Falls, l 'aventur ier f u t 
saisi dans son camp par surprise et, peu 
après, jugé et exécuté. 

I l est difficile de ne pas met t re ces deux 
tentat ives sous la responsabilité plus ou 

moins directe de Wissmann. Lorsqu'elles se 
sont produites, c'est lui qui dirigeait la poli-
t ique de pénétration de l 'Allemagne à pa r t i r 
de la côte orientale vers le centre de l 'Afr i -
que. Emin est re tourné vers le lac Albert 
sur ses instructions et avec les moyens qu'il 
lui a fournis -e t il est évident que s'il a, 
comme Stokes, pénétré au Congo avec des 
armements allemands, il l ' a fa i t sur des 
instructions secrètes. Ces instructions, Wiss-
mann, s ' i l ne les a pas données lui-même, 
n ' a pu les ignorer, et ce qu'on connaît de 
son caractère montre que l ' intérêt de l'Alle-
magne é tan t en jeu, il ne pouvait avoir 
aucun scrupule à se tourner contre ceux 
qu'i l avai t fidèlement servis la veille. 

Le séjour de Wissmann en Afrique^ à 
l'époque où il rencontra Emin et Stanley, ne 
f u t pas t rès long. Le 30 mars 1890, après 
avoir mené à bien quelques opérations mili-
ta ires dans le Nord de la Colonie, il dut 
remettre ses pouvoirs à von Soden, qui arr i-
vait d 'Allemagne avec le t i t re de gouver-
neur, et il pa r ta i t lui-même le mois de mai 
suivant . Conséquence de la défaveur dans 
laquelle le tenai t Caprivi, sur lequel il avait , 
paraît-i l , tenu des propos offensants . Ren-
t ré en Allemagne, il dut s 'expliquer sur sa 
gestion f inancière, l 'occupation mili taire à 
laquelle il avait fal lu procéder en Afr ique 
orientale ayant entraîné des dépenses for t 
supérieures aux prévisions. Mais, loin de 
plaider coupable, il prétendit que l'occupa-
tion ne serait assurée et la t ra i t e définitive-
ment jugulée que pour au tan t que l 'Allema-
gne, en lançant des unités navales sur les 
lacs Victoria, Tanganika et Nyassa, puisse 
s ' en assurer la maîtr ise et couper ainsi les 
sources de la t ra i te . Or, pour arr iver à ce 
résul ta t , il fa l la i t une nouvelle mise de 
fonds, dont il recueillit lui-même une par t ie 
auprès des cercles d ' a f f a i r e s de Hambourg 
et de Brème, plus entraînés que les au t res 
à comprendre les choses de la navigation et 
la politique de prestige. 

Wissmann avai t au ministère des Affa i res 
étrangères un puissant protecteur et ami, le 
directeur Kayser. C'est grâce à l ' influence 
de Kayser que Wissmann f u t renvoyé en 
Afrique, officiellement comme adjoint aux 
gouverneurs successifs von Soden et von 
Scheele, mais en réali té pour s'occuper 'de 
l 'acheminement et du lancement des unités 
navales que l 'on construisai t en Allemagne 
pour les Grands Lacs. Cette tâche ne f u t 
qu ' imparfa i tement remplie, car dès son arr i-
vée sur place, le 17 août 1892, le désastre 
subi par la colonne von Zalewski, presque 
entièrement anéantie près de Lula-Rugaro 
par les Wahehe révoltés, obligea le gouver-
nement à fa i re de nouveau appel à ses 
talents diplomatiques et mili taires. Quand il 
put la reprendre, il dut se borner pendant 
longtemps à fa i re f lot ter le drapeau alle-
mand sur le Nord du Nyassa, où il avai t 
amené un bateau par la voie du Shire et 
fondé la stat ion de Langenbourg. Entre le 
Nyassa et le Tanganika , le chemin était 
ba r ré par des tr ibus belliqueuses qui refu-
saient le passage et a t taquaient les convois. 
En f in de compte, le premier navire alle-
mand sur le Tanganika ne f u t lancé qu'en 
septembre 1894. 

A cette époque, Wissmann était ren t ré 
en Allemagne et il avait épousé Hedwige 
von Langen, fille du constructeur du chemin 
de fer de Dar-es-Salam à Kigoma, dont le 
nom f u t donné à la nouvelle unité du Tanga-
nika. Sa femme, tout comme dans les contes, 
le rendit par fa i tement heureux et lui donna 
quat re enfants , le dernier en 1903. Wiss-
mann pouvait d ' au t an t plus se féliciter qu'i l 
avai t at teint les deux buts principaux de 
sa vie : il avai t donné à son pays la posses-
sion effective d 'un vaste terr i toire et il 
avai t définit ivement abat tu en Afr ique la 
puissance mal fa isante des esclavagistes. Sur 
ce dernier point il avai t à vrai dire été con-
sidérablement aidé par les campagnes me-
nées par les Belges contre les Arabes aux 
sources mêmes de la t ra i te . 



L a dern iè re récompense qui lui m a n q u a i t 
pour couronner sa car r iè re , il a l la i t l 'obte-
nir . Le vent qui souf f l a i t sur la poli t ique 
de l 'Emp i r e vint à changer une fo is de p lus 
et le pr ince de Hohenlohe remplaça Capr iv i 
comme chancelier . Le 24 avri l 1895, Wiss-
mann f u t nommé gouverneur de l 'A f r i que 
or ienta le a l lemande. Toutefois , il ne p r i t 
possession de ses fonct ions que pour peu de 
temps. Le 11 ma i su ivan t il qu i t t a i t défini-
t ivement Dar-es-Salam, après avoir réglé à 
la sa t i s fac t ion de tous un incident de f ron-
t i è re qui eût pu amener des complicat ions 
d iplomat iques avec l 'Angleterre . 

D a n s les dern ières années de sa vie, cet 
é ternel voyageur , malgré ses in f i rmi tés , 
t rouva le moyen d 'accomplir encore deux 
voyages d ' i n fo rma t ion et de chasse en Sibé-
rie et en Af r ique sud-occidentale a l lemande. 
En revenant du dernier pa r la côte or ienta le 
de l 'Af r ique , son é ta t empira à tel point que 
seuls les soins empressés de sa f emme le 
sauvèren t de la mor t . 

G r a n d chasseur , il ava i t acquis en Styr ie , 
p rès de Lietzen, dans la vallée de l 'Enns , 
une propr ié té de 2.000 a rpents . C'est là qu 'on 
le t rouva mor t p a r un beau soir d 'é té , le 
13 ju in 1905, a y a n t reçu la charge de son 
f u s i l d a n s le côté droi t de la tête. Comme 
il é t a i t seul au moment de l ' acc ident , on 
ignore comment celui-ci se produis i t . H u i t 
j o u r s après , il f u t inhumé à Cologne, en 
présence des r ep résen tan t s de l ' E m p e r e u r , 
des pr inces a l lemands et des souverains 
é t rangers , dont Léopold I I . L a s t a tue qu 'on 
lui ava i t érigée à Dar-es-Salam a été t r ans -
portée, après la première guer re mondiale , 
à Hambourg . 

H e r m a n n von Wissmann , pour lui donner 
la par t i cu le que ses hau tes fonct ions aussi 
bien que le respect de ses compatr io tes 
ava ien t a t t achée à son nom, possédai t ce 
mélange de clairvoyance, d 'énergie et de 
cynisme qui peut f a i r e d ' u n conquéran t un 
a d m i n i s t r a t e u r de hau t e classe. Dur à lui-
même, dur aux au t res , il insp i ra i t une con-
f i ance aveugle aux noirs, dont il connaissa i t 
à fond la menta l i té , et il fo rça i t le respect 
des Arabes , dont il a p o u r t a n t presque tou-
jou r s con t recar ré les ent repr ises . Les pre-
miers , nous l ' avons vu, l ' appe la ien t Kaba-
sobabu, ou encore B w a n a Kiswa Tano 
( l 'Homme a u x cinq t ê t es ) , les seconds Akili 
T h e n a h a r (Celui qui a de l ' intel l igence pour 
douze) . 

Il é ta i t , avan t tout , un of f ic ier a l lemand 
de l ' a u t r e générat ion, qui n ' a servi l 'œuvre 
congolaise que provisoirement et avec 
l ' a r r ière-pensée de r e n t r e r dès qu ' i l en 

au ra i t l 'occasion au service de son pays . On 
ne pour ra i t guère le b lâmer d 'en avoir agi 
a ins i si les événements que nous avons rap-
por tés n ' é t a i en t pas de n a t u r e à f a i r e douter 
de son en t iè re loyauté . I l a , d ' a u t r e pa r t , 
défendu, du moins quand il é ta i t à son ser-
vice, la poli t ique du roi Léopold cont re 
les a t t aques de cer ta ins de ses compatr io tes 
comme Pechuël-Loesche. 

Mais pourquoi ins is ter sur des ombres que 
le temps, en s 'écoulant , se charge d ' e f f a c e r ? 
Pour les Belges, Wis smann res te ra t o u j o u r s 
K a s a i ; l ' homme qui a réal isé la première 
liaison en t r e le bass in du Kasa i et le 
Maniéma ; pour les Al lemands il est celui 
qui a conquis une vas te province de leur 
ancien empire colonial ; pour les ci toyens 
du monde il est un émule de Stanley , le 
voyageur qui a t r ave r sé deux • fois de 
p a r t en p a r t l 'A f r i que équa tor ia le à une 
époque où la féroci té et l ' ana rch ie des t r i -
bus, les ho r r eu r s de la t r a i t e , la nocivité du 
cl imat et les embûches de la fo rê t la ren-
daient p resque impénétrable . 
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