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INTRODUCTION 

Au cours des années 1957 et 1958, une mission subsidiée par l'INEAC a poursuivi la 

reconnaissance des sols et de la vegetation de la Dorsale du Kivu, region située entre 

l'Equateur et Ie parallèle 3° Sud. 

Son objectif principal était la recherche de terres d'extension. 

La region prospectée est montagneuse, tres accidentée; les points culminants dépas-

sent 3.000 m, tandis que, vers l'Ouest, l'altitude s'abaisse jusque óOO m. Ce paysage est, 

en grande portie, couvert par la forêt. 
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CHAPITRE PREMIER 

LE MILIEU 

§ 1. - GENERAUTES 

A. Situation et delimitation. 

La region prospectée est délimitée par l'Equafeur au Nord, par la route Sake-Lubero, 
Ie loc Kivu et la plaine de la Ruzizi a l'Est et par Ie paral'lèle 3° au Sud. La limite occiden
tale est formée par Ie méridien 28° Est (entre les parallèles 3° et 2° Sud), Ie méridien 27°45' 
Est (entre les parallèles 1° et 2° Sud) et Ie méridien 28°45' Est (entre l'Equateur et Ie paral-
lèle r Sud). 

Ce territoire a done une forme rectangulaire, dont la longueur nord-sud est egale a 
trois fois sa largeur. Sa superficie egale sensiblement celle de la Belgique. 

B. Relief. 

La region prospectée s'étend sur les deux versants de la Dorsale congolaise. Celle-cl 
est bordée, au Nord, par Ia route Sake-Lubero; elle forme ensuite la longue chatne de 
montagnes qui domine la rive ouest du lac Kivu et Ie cours supérieur de la Ruzizi. 

Les sommets ont une altitude moyenne de 2.500 m. Les points culminants sont Ie 
Kahuzi, vdican éteint, et Ie mont Muhi, dont l'altitude dépasse largement 3.000 m. 

Par endroits, Ie relief du sommet de la Dorsale est peu accidenté, vestige toujours 
étroit et peu étendu des anciennes pénéplaines tertiaires basculées lors de la formation 
du Graben. Ce mouvement de bascule, dont la charnière se situerait a l'Ouest du méridien 
28°, intéresse tout Ie versant occidental de la Dorsale et explique sa pente moyenne assez 
faible vers l'Ouest. 

Le versant lui-même est tres accidenté, profondément disséqué par Ie réseau hydro-
graphique dont I erosion remontante est tres vive. Actuellement, seul l'oeil exercé du 
géologue voit encore, dans la disposition de certains sommets, le témoignage de l'existen-
ce de surfaces d'aplanissement. 

Le versant oriental de la Dorsale, issu d'un jeu de failles importantes, descend, en 
pente souvent abrupte et par de hauts escarpements, vers le lac Kivu. 

Une ligne sud-ouest-nord-est, passant a peu prés par Kabunga, marque une zone de 
«flexure » dans le relief et constitue pratiquement la limite occidentale des hautes péné
plaines du Kivu et le bord de la Cuvette centrale. Par dela cette «flexure », la region de 
Walikale possède un relief sensiblement plus calme, caractérisé par une série de larges 
depressions allongées vers le Nord-Ouest, qui n'ont visiblement aucune relation avec le 
réseau hydrographique actuel. On attribue généralement une origine glaciaire a ces 
depressions. 
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C. Hydrologie. 

Ce territoire appartient entièrement au bassin du Congo. Le versant occidental de 
la Dorsale est drainé par les têtes de sources et les trongons supérieurs d'affluents du 
Fleuve. Les principaux sont, en partant du Nord : la Lindi avec, comme affluents, la Tayna 
et la Lubero, la Lowa avec l'Oso, la Luhoho et la Luka, et l'Ulindi avec la Lugulu et la 
Lubimbe. Ces rivieres ont une direction est-ouest qui suit la pente générale du versant de 
la Dorsale; toutefois, divers accidents tectoniques ont donné une direction nord-ouest aux 
trongons supérieurs des cours dans le bassin de la Lowa. 

Le versant oriental de la Dorsale, resserré entre les crêtes et le fond du Graben, est 
drainé par de courtes rivieres torrentueuses, affluentes du lac Kivu ou de la Ruzizi. 

Les trongons supérieurs et les têtes de source de certaines rivieres ont, au niveau de 
la Dorsale, un aspect senile. Par endroits, elles serpentent paresseusement a travers de 
vastes marécages et leur vallée est peu incisée. Cependant, sitot que l'on aborde les ver-
sants de la Dorsale, en s'éloignant vers l'Est ou l'Ouest, ces petits cours d'eau se trans-
forment en de furieux torrents, bondissant avec fracas de chutes en rapides. Les incisions 
creusées par ces torrents sont profondes et escarpées; elles peuvent amener des dénivel-
lations de 500 m et plus. 

§ 2. - GEOLOGIE 

Le socle géologique ancien comprend un ensemble de roches sédimentaires qui ap-
partiennent au groupe de l'Urundi-Ruzizi. Les couches inférieures sont fortement métamor-
phiques ISALEE et ai, 1939]. 

On y distingue généralement trois systèmes : 

1. A la base, le système de la Ruzizi est compose d'un ensemble de roches cristallo-
phylliennes issues du métamorphisme profond. Ce sont des gneiss, avec intercalations 
d'amphibolites, des quartzites métamorphiques et des micaschistes. Ce système affleure en 
de larges aires surélevées a relief accidenté, comme, par exemple, dans les Mokoto et a 
l'Ouest de la chatne du Kahuzi. 

2. Le système de l'Urundi est beaucoup moins métamorphique, sauf au contact des 
venues granitiques. II est généralement subdivisé en trois étages: 

— L'Urundi inférieur est l'étage le mieux représenté; il constitue Ie socle géologique 
de la plus grande portie de la region. II est compose d'une alternance de schistes 
et de quartzites. 

— L'Urundi moyen est compose de roches essentiellement gréseuses (quartzites et, 
parfois, arkoses ou conglomérats dans le Nord-Est de la region). On le rencontre 
surtout au Nord de Walikale oü il forme de vastes et longues crêtes orientées vers 
le Nord-Ouest. 

— L'Urundi supérieur est formé de schistes noirs. II est également bien représenté 
dans la region de Walikale oü il occupe des depressions sises entre les crêtes 
gréseuses. 
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3. Le système supérieur est celui du Karroo, représenté lei par des depots glaciaires. 
Ces depots, d'age permo-carbonifère, occupant les grandes depressions glaciaires de la 
region de Walikale. lis sont constitués de couches subhorizontales et reposent, en nette 
discordance de stratification, sur les roches plus anciennes du système de l'Urundi, qui 
torment le plancher de la depression. Ces depots sont de plus en plus fins de la base au 
sommet; on passé ainsi des tillites (dans le bas), a des gres, puis a des schistes noiratres 
finement lités (vers le haut). L'épaisseur de ces depots peut atteindre 200 - 300 m. 

Les depots récents ont une extension qui varie avec le relief; le fond du Graben est 
localement comblé par des depots lacustres importants; ce sont les plaines du lac Edouard 
et de la Ruzizi. 

Le cours supérieur des rivieres est souvent caractérisé par des plaines alluviales, par-
fois importantes, formées de puissants depots tourbeux. Citons, en exemple, les marais du 
Kahuzi et du Biega, ceux de la Haute-Ulindi et du pays de Walungu, etc. 

Les roches intrusives et effusives sont surtout representees par les granites et les 
basaltes. Le socle sedimentaire ancien est, en effet, recoupé par d'énormes batholites gra-
nitiques et localement recouvert d'importantes coulees basaltiques. 

Les granites occupent des superficies particulièrement importantes dans les bassins 
de la Luhoho et de la Lugulu. On y distingue généralement des granites gneissiques injec-
tés dans les micaschistes du système de la Ruzizi et des granites plus récents post-Urundi. 
Ceux-ci forment, localement, de vastes domes dans le paysage. D'autres roches intrusives, 
comme les syenites, diorites et dolérites, sont rares et tres localisées. 

Les épanchements de laves et de basaltes occupent deux champs distincts, chacun 
d'une superficie tres importante. Celui du Sud-Kivu, le plus ancien (Pliocene ou Pleistoce
ne ?) [MEYER, 19581 et le plus vaste (5.500 km^), comprend trois coulees d'un age quelque 
peu différent. La coulee de Ngweshe-Kalehe-Haute-Ruzizi paraTt la plus ancienne dans 
son ensemble, bien qu'elle comprenne quelques venues assez récentes, comme a Mulun-
gu; celle de la Lugulu, du moins sa portie occidentale, et celle de Mwenga-Kamituga sont 
les plus récentes. 

Les coulees du Sud-Kivu sont surtout composées de basalte commun a olivine. Quel
ques pointements de trachytes sont signalés. 

Dans le Nord-Kivu, les coulees des Virunga sont beaucoup plus récentes et certaines 
sont même actuelles. Elles occupent une superficie de quelque 3.200 km^. 

Au Nord-Ouest du lac Kivu, une vaste region (2.500 km^ environ) de forme semi-
elliptique, dont le grand axe est dirigé vers l'Ouest, est couverte de cendrées volcaniques 
apportées par les alizés et émises par les volcans des Virunga. 

Les roches du socle géologique, généralement tres altérées en surface, sont recou-
vertes d'une couche de terres superficielles, d'épaisseur variable, déposée, en grande 
portie, au Pleistocene supérieur (Gamblien). Dans ce pays montagneux oü l'érosion est 
rapide, ces depots superficiels proviennent de l'altération récente des roches du socle; on 
y observe une correlation étroite entre les propriétés de ces terres, qui constituent le maté-
riau originel des sols, et la nature de la roche sous-jacente. 
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§ 3. - CLIMAT 

Le climat de la region étudiée varie fortement avec l'altitude et la situation géogro-
phique. Suivant la nomenclature de KOPPEN, on y rencontre différents types de climats, 
depuis le climat equatorial Af jusqu'aux types montagnards Cf, en passant par les climats 
a scison sèche plus ou moins marquee (Am et Aw) [BULTOT, 1950 bl. 

D'une fagon générale, on observe une correlation étroite entre l'altitude et la tempe
rature moyenne du mois le plus froid [BULTOT, 1950 a]. C'est ainsi qu'en dessous de 
1.000 m, cette temperature est voisine de 23° C; a 1.500 m, on enregistre quelque 19° C et 
a 2.000 m, 15°C environ. Les variations saisonnières sont d'ailleurs relativement faibles 
CHECQ et LEFEBVRE, 19581. 

La lame d'eau annuelle dépasse 2.200 mm dans la zone d'altitude moyenne (1.000 a 
1.300 m) du versant occidental, qui s'étend de port et d'autre du méridien 28° et qui com-
prend les postes de Walikole au Nord et de Kamituga au Sud. C'est dans ce dernier poste 
que l'on enregistre la pluviosité annuelle maximum de la region (2.800 mm environ) 
[BULTOT, 1950 a]. 

La pluviosité semble être moins élevée dans la zone d'altitude de 1.500 a 1.800 m du 
versant occidental; elle augmente a nouveau en haute altitude, sans guère dépasser 
2.000 mm. Les hauts sommets ont un régime de pluies fines, différent des averses tropica-
les des basses altitudes. La saison sèche n'excède pas un mois. 

Par contre, sur le versant oriental, les abords du lac Kivu et de la plaine de la Ruzizi 
jouissent d'un climat caractérisé par une saison sèche de plus en plus marquee (1 a 4 
mois) au fur et a mesure que l'on s'éloigne vers le Sud. 

§ 4. - GEOGRAPHIE HUMAINE 

la repartition des populations semble en relation avec quatre facteurs principaux qui 
sont: le réseau routier, l'altitude, le sol et la vegetation. 

C'est ainsi que l'on remarque une densité particulièrement élevée a l'Est de Masisi, 
dans les sols de cendrées volcaniques, tres fertiles, couverts d'une vegetation de savane, 
faciles a défricher et situés a une altitude permettant une grande diversité dans les specu
lations (cultures et élevage). La population est surtout composée d'émigrants venus du 
Ruanda; l'habitat y est tres disséminé, chaque familie ayant construit ses quelques huttes 
au milieu de sa parcelle. 

Par contre, a l'Ouest de la Dorsole, dans la grande forêt, la densité de la popula
tion est particulièrement basse (inférieure a 5 habitants au km^), sauf aux environs de 
centres comme Walikale, Kabunga et Bunyakiri. L'habitat y est aggloméré en petits villa
ges ou les huttes, de forme carrée, sont alignées de part et d'autre d'une allee centrale, 
souvent perpendiculaire a l'axe routier. 

Les tribus principales qui occupent le territoire étudié sont les Banianga, dans le 
Nord-Ouest et le Nord; les Bahunde, dans le pays de Masisi; les Bashi, le long du lac, au 
Sud du deuxième parallèle; les Watembo, dans le centre; les Warega, dans le Sud et 
l'Ouest. 
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CHAPITRE II 

LES SOLS 

§ 1. - CLASSIFICATION TAXONOMIQUE 

L'unité taxonomique de base est la sén'e de sols. La série est un groupement de sols, 
ayant en commun un ensemble de caractères relatifs au développement du profil d'une 
part et au matériau originel d'autre part. 

A. Types de développement du profil. 

Le développement du profil (voir tableau VI) est caractérisé par la nature et la suc
cession des divers horizons génétiques, ainsi que par leur épaisseur et leur couleur; il est 
également basé sur des caractères physiques ou chimiques comme la nature des argiles et 
des matières organiques, le degré de saturation du complexe sorbant, l'économie en eau, 
etc. 

Plusieurs categories (Ordres) [SYS et ai, I960] de développement ont été distinguées; 
citons, par ordre d'importance géographique: les kaolisols (ou latosols), les sols cherno-
zémiques, les sols bruns tropicaux, les sols récents, les sols organiques et les sols podzoli-
ques. 

Avant d'examiner plus en détail les categories inférieures de la classification, il est 
nécessaire de définir certains termes fondamentaux et, notamment, les caractères des ho
rizons A l et la couleur du profil. 

L'horizon A i faible est caractérisé par une épaisseur peu importante et une teneur 
tres basse en matières organiques. C'est l'horizon humifère de la forêt equatoriale. 

L'horizon A i prononcé possède une épaisseur et une teneur en matières organiques 
plus importantes; sa couleur est plus foncée. Cet horizon est typique sous la forêt de 
montagne. 

L'horizon A i chernozémique a une épaisseur et une teneur en carbone également 
importantes; sa couleur est tres foncée, mais sa saturation en bases est supérieure a 50 % 
et son rapport C/N est peu élevé. 

L'horizon A i brulé est un horizon de surface enrichi en debris de charbon de bois, 
suite au passage périodique des feux de brousse. Dans la region montagneuse du Kivu, 
l'horizon Aj brulé est une variété d'horizon humifère prononcé d'altitude. 

La subdivision des couleurs (̂ ) est la suivante : 

Olive : teinte plus jaune que lOYR (2,5 Y ou 5 Y); 
Brun : teinte 10 YR ou 7,5 YR avec une value/chroma inférieure a 4/4; 
Jaune : teinte 10 YR ou 7,5 YR avec une value/chroma supérieure a 4/4; 
Brun-rouge : teinte 5 YR ou 2,5 YR avec une value/chroma inférieure a 4/4; 
Ocre-rouge : teinte 5 YR avec une value/chroma supérieure a 4/4; 
Rouge : teinte 2,5 YR ou plus rouge avec une value/chroma supérieure a 4/4. 

f ) D'après le «Munsell Soil Color Charts» (couleur de l'horizon Bs ou, en son absence, de l'horizon A3). 
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1. Groupement des kaolisols. 

Ce groupement occupe la plus grande portie de la region, en dehors de l'extension 
des cendrées volcaniques. II est caractérisé par une tres nette dominance de la kaolinite 
dans la fraction argileuse et comprend surtout des sols non hydromorphes. L'horizon A i 
est faible sous l'altitude de 1.200 a 1.600 m, suivant la texture du matériau, et prononcé 
plus haut. 

Ces profils sont généralement développés dons un matériau dit ferrisolique. 

Les sols ferrisoliques typiques sont caractérisés par la presence d'un horizon B struc
tural (Bs), possédant une structure polyédrique bien développée et garnie de revêtements 
argileux d'aspect cireux sur plus de la moitié de la surface des agrégats. Ce profil (A - Bs -
C/D) est Ie plus répandu au Kivu. 

Certains profils moins évolués (A-C/D) ne possèdent pas d'horizon Bs bien dévelop-
pé mais sont caractérisés soit par un rapport limon/argile élevé (supérieur a 10 sur 
roches éruptives ou a 20 sur roches sédimentaires), soit par une réserve importante en 
minéraux altérables (supérieure a 10 %). Ces profils constituent une transition (intergrade) 
entre les ferrisols typiques et les sols récents. 

D'autres sols (A-Bs-C/D) possèdent une couleur brune, en relation avec une altera
tion moins avancée. Ces sols sont considérés comme une transition vers les sols bruns 
tropicaux. 

Un horizon A i chernozémique se rencontre localement sur certains sols récents issus 
de roches basaltiques; ces profils constituent alors une transition vers les sols chernozé-
miques. 

Les sols a horizon sombre sont caractérisés par la presence d'un horizon B de couleur 
foncée, possédant une teneur en carbone organique supérieure a celle des horizons sus-
et sous-jacents. Ce sont des profils d'altitude. 

Au Kivu, ils sont généralement développés dans un matériau ferrisolique et possè
dent un horizon B structural, lis constituent ainsi une transition entre les sols typiques a 
horizon sombre, qui ne possèdent pas d'horizon B structural, et les sols ferrisoliques. 

Les sols hydromorphes sont caractérisés par une forte gleyification du sous-sol. Leur 
drainage naturel est pauvre a tres pauvre. Un horizon reduit, de couleur grisatre, est en 
relation avec la presence d'une nappe phréatique permanente. 

Ces profils, dont l'extension est généralement restreinte, se rencontrent au bas des 
pentes ou dans les petites depressions mal drainées. 

Les sols lessivés sont caractérisés par un horizon d'éluviation A2 et un horizon B 
textural d'accumulation d'argile. Ces profils sont exceptionnels. 

La subdivision de ces différents groupements au niveau de la série est basée sur la 
couleur du profil et Ie caractère de l'horizon A i . 

2. Sols chernozémiques. 

Sont ranges, dans eet Ordre, les sols caractérisés par un horizon A i chernozémique. 

Ce groupement possède une extension assez importante dans les cendrées volcani
ques du Nord-Kivu. L'horizon chernozémique est en relation avec une couverture végétale 
de savane ou domine Pennisetum purpureum. 
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Le profil esf du type A - Bs - C/D dans Ie centre du depot, tandis que Ie type régoso-
lique (A-C) donnine nettement sur les cendrées plus grossières de la portie oriëntale. 
Certains profils argileux ont un horizon B textural faiblement développé et peuvent être 
rapprochés des «Reddish Prairie Soils» décrits par KELLOGG et D A V O L [1949] dans la 
plaine de ia Ruindi. 

La fraction argileuse est dominee par le groupe de l'allophane. 

Ce groupement comprend également cerfains sols d'altération récente de roches 
basaltiques; on les rencontre sous diverses savanes secondaires dans la region de Bukavu. 
Le mineral argileux dominant semble appartenir au groupe de l'illite et, parfois, de la 
montmorillonite. 

3. Sols bruns tropicaux. 

Ce groupement est surtout représenté par des sols a profil A - Bs - C/D a horizon A i 
prononcé, que l'on rencontre sous forêt dans la portie occidentale et en bordure du depot 
de cendrées volcaniques. 11 comprend, tres accessoirement, des sols d'altération récente de 
roches éruptives et sédimentaires riches en minéraux altérables, développés, sous forêt, 
dans des conditions d'érosion tres active. 

4. Sols récents. 

Les sols récents sont caractérisés par des profils tres peu développés du type A - C/D; 
l'horizon A j est généralement prononcé. 

lis groupent les depots alluviaux et colluviaux des fonds de depressions et de vallées, 
ainsi que les profils lithosoliques des champs de laves du Nord-Kivu. 

5. Sols organiques. 

lis sont caractérisés par une teneur en matières organiques supérieure a 30 % et ce, 
sur plus de 50 cm d'épaisseur. Ces profils occupent parfois de grandes superficies dans 
les marécages de la Dorsale et les depressions aveugles des regions volcaniques. On les 
rencontre également, a tres haute altitude (plus de 3.000 m), sous les bruyères arbores-
centes. 

Dans les marécages de haute altitude, le depot organique est une tourbe brune, tres 
peu évoluée (« peat»). En altitude moyenne, le depot est noiratre et nettement plus évolué 
<« muck »). 

6. Sols podzoliques. 

Les sols podzoliques ont une extension tres secondaire; on en rencontre de petites 
superficies, a une altitude supérieure a 1.800 m, sur des matériaux gréseux et acides de 
rUrundi moyen. lis sont caractérisés par un horizon B d'accumulation d'oxydes de fer et 
d'humus. 

Le stade initial de cette evolution ne possède pas d'horizon A2 bien différencié; c'est 
le « Brown Podzolic » des auteurs américains. 

Le podzol est un stade d'évolution plus avance; il est caractérisé par un horizon A2 
grisatre, cendreux, fortement lessivé et appauvri. 
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Les symboles représentatifs des différents types de développement figurent au ta
bleau VI (sens horizontal). Chaque symbole comprend une première lettre qui désigne Ie 
Grand Groupe de sol, un chiffre intermediaire représentant, en même temps, ia couleur et 
Ie drainage naturel du profil et une dernière lettre figurant les caractères des horizons A i 
[SYS, I960]. 

B. Caractères du mafériau originel. 

Dans ce pays montagneux, les matériaux sont relativement jeunes ou rajeunis par 
une erosion intense. Leurs propriétés sont en relation étroite avec la nature du substrat 
géologique dont ils sont issus. 

Les roches métamorphiques qui constituent la base du socle géologique occupent une 
place intermediaire entre les roches éruptives acides et les roches sédimentaires. Elles sont 
surtout representees par des roches du type gneissique. Leur alteration donne une argile 
finement sableuse et micacée (ï). La couleur est généralement comprise dans les teintes 
10 OU 7,5 YR. Cependant, la proximité de venues basiques peut leur donner une teinte 
nettement plus rougeatre. 

700-

80 Km 
Fig. 1. — Evolution du diamètre moyen de la eendree (horizon A3) en fonction de la distance du charr'p 

volcanique. 
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Evolution du pH de la eendree (horizon A3) en fonction de ia distance du champ volcanique. 

Le complexe schisto-gréseux de l'Urundi inférieur donne une argile (o) de couleur 
jaunatre, plus rarement une argile lourde (ó), exceptionnellament une argile sableuse (i) 
OU limoneuse (y). 

Les roches gréseuses de l'Urundi moyen laissent, le plus souvent, un limon lourd 
sobleux (u), parfois un sable argileux (a) ou une argile sableuse (i), suivant la nature plus 
OU moins siliceuse de la roche. 

Les schistes de l'Urundi supérieur donnent une argile lourde (ó), un peu plus fine que 
celle qui derive des roches schisto-gréseuses de l'Urundi inférieur. 

Les depots du Karroo peuvent être représentés par des roches gréseuses ou schisteu-
ses; aussi, leur produit d'altération peut varier d'une argile lourde a un sable argileux, 
mais la texture la plus frequente est une argile limoneuse (y). 

Les granites donnent une argile sableuse et micacée (i), rarement un sable argileux (3); 
le pourcentage de sable grossier varie suivant les propriétés du granite. Dans les sols 
superficiels, le produit d'altération des granites est généralement un sable argileux et mi-
cacé assez grossier (a). 

Les roches éruptives basiques, du type basalte, donnent une argile rougeatre tres 
lourde (6) ou, dans les sols superficiels, une argile rocailleuse (g). Les laves récentes s'al-
tèrent superficiellement en donnant un gravillon grossier dont les elements ont de 2 a 5 mm 
de diamètre. 
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Les cendrées volcaniques sont des depots meubles, récents, de couleur foncée. Dans 
la partie est du depot, Ie long de la route Sake - Iocs Mokoto, la eendree a plusieurs di-
zaines de metres d'épaisseur et possède une nette stratification, correspondant aux 
diverses phases d'activité et de repos du volcan émetteur. 

L'épaisseur diminue et la stratification disparaït au fur et a mesure que l'on s'éloigne 
vers l'Ouest. En même temps, la texture devient plus fine et l'acidité augmente. 

Les figures 1 et 2 illustrent ['evolution du diamètre moyen et du pH de la eendree en 
fonction de la distance du volcan (en l'occurence Ie Nyamuragira). 

Les échantillons pris en consideration pour l'établissement de ces diagrammes sont 
prélevés dans les horizons A3 de profils échelonnés de deux en deux kilometres, suivant 
un axe est-ouest, a partir de la region des volcans Nyamuragira et Nyiragongo. 

Dans la depression du Luofu, il existe, localement, des sols développés dans un maté-
riau latéritique. C'est Ie seul paysage ou l'on ait rencontre ces profils. 

Les alluvions et colluvions récentes ont une extension tres limitée dans ce paysage 
montagneux. Ces depots sont généralement confines a quelques plages peu importantes, 
dans les trongons situés en amont et les têtes de source, lis ont une texture souvent assez 
fine. Parmi ces formations récentes, les depots organiques des vastes marais de la Dor-
sale occupent une place spéciale. 

Les différentes classes texturales suivantes ontété rencontrées; ellessontcaractérisées 
par les teneurs granulométriques ci-après : 

Argile tres lourde (o): plus de 80 % d'éléments fins (̂ ). 
Argile lourde (ó): de 70 a 80 % d'éléments fins et moins de 10 % d'éléments 

grossiers. 
Argile (o): de 50 a 70 % d'éléments fins et moins de 10 % d'éléments 

grossiers. 
Argile finement sableuse ( ï ) : de 50 ou 60 a 8 0 % d'éléments fins et plus de 1 0 % 

d'éléments grossiers. 
Argile sableuse ( i ) : de 40 a 60 % d'éléments fins et plus de 20 % d'éléments 

grossiers. 
Argile légere (a) -. de 35 a 50 % d'éléments fins, de 10 a 35 % d'éléments 

grossiers et de 30 a 55 % d'éléments intermédiaires. 
Argile limoneuse (y): de 20 a 50 % d'éléments fins, moins de 10 % d'éléments 

grossiers et de 50 a 80 % d'éléments intermédiaires. 
Limon lourd sableux (u): de 20 a 35 % d'éléments fins, de 10 a 40 % d'éléments 

grossiers et de 30 a 70 % d'éléments intermédiaires. 
Sable limoneux (0): de 40 a 6 0 % d'éléments grossiers, de 10 a 3 0 % d'élé

ments fins et de 20 a 40 % d'éléments intermédiaires. 
Sable argileux la): de 30 a 80 % d'éléments grossiers et de 20 a 40 % d'élé

ments fins. 
Sable (é): plus de 60 %> d'éléments grossiers et moins de 20 % d'élé

ments fins. 

Ces différentes classes granulométriques et les symboles qui les représentent sont 
schematises a la figure 3. 

n Elements fins: de O a 20 /x; elements intermédiaires: de 20 a 250 /A; elements grossiers: de 250 a 
2.000 IJ.. 
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Fig. 3. — Classes granulométriques accompagnées de leur symbole. 

10 

Le symbole du matériau originel est obtenu en faisant précéder la lettre representa
tive de la classe texturale d'une consonne figurant la nature de la roche mère géologique. 

Les roches mères suivantes ont été rencontrées: 

— les cendrées volcaniques 

— les roches éruptives 

— les roches sédimentaires et métamorphiques 

— un gravillon latéritique 

— les alluvions et colluvions 

Z 

T 

P 

Ga 

F 
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C. Representation symbolique et classification des séries de sols. 

Le symbole de la série dite principale, caractérisée par des sols profonds, est obtenu 
en réunissant les symboles représentatifs du mafériau originel et du développement du 
profil. Les séries principales rencontrées figurant au tableau Vi [SYS et ai, I960]. 

Dans la carte semi-détaillée du bloc de Masisi, entièrement recouvert de cendrées 
volcaniques, des séries «dérivées» ont été cartographiées. 

Une série est dite « dérivée » par rapport a la série principale correspondente, lors-
que le matériau originel a une épaisseur inférieure a 120 cm et qu'i! repose sur un sub-
strat OU depot de texture, d'un age souvent tres différent. Ces séries sont figurées par le 
symbole de la série principale, precede d'une lettre minuscule representative de la nature 
du substrat rencontre. 

Cette lettre est placée entre parentheses dans Ie cas oü le substrat est rencontre entre 
80 et 125 cm de profondeur {profondeur moyenne); elle figure sans parentheses lorsque 
Ie substrat apparatt entre 20 et 80 cm (faible profondeur). 

Dans les cendrées volcaniques, les substrats suivants ont été rencontres: 

— o : argile (généralement, niveau de cendrées plus anciennes et plus altérées); 

—• r: complexe schisto-gréseux altéré, peu métamorphique; 

— m : micaschistes altérés et complexe métamorphique. 
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§ 2. - DESCRIPTION ET EXTENSION DES PRINCIPALES SERIES DE SOLS 

Au cours des prospections, quelque cent séries de sols ont été décrites et étudiées. 

Afin d'en faciliter l'étude, leur enumeration sera basée, en premier lieu, sur la nature 
de la roche mère géologique. En effet, celle-ci est en relation étroite avec les grandes 
unites paysagiques de la Dorsale du Kivu. 

A. Sols sur roches sédimentaires et métamorphiques. 

Les roches sédimentaires sont representees par les systèmes schisto-gréseux de la 
Ruzizi, de l'Urundi et du Karroo. Les deux premiers peuvent être profondément transfor-
més par Ie métamorphisme avec, comme résultat, un enrichissement variable des produits 
d'altération en minéraux divers et, généralement, une faible augmentation de la fraction 
grossière. 

Le profil appartient au groupement des ferrisols; l'horizon A i est faible dans la par-
tie inférieure du versant occidental de la Dorsale, a une altitude inférieure a 1.600 m; II 
est prononcé au-dessus de cette altitude. Les profils a horizon A i brulé sont couverts par 
une savane incendiée périodiquement; ils s'étendent surtout sur le versant oriental de la 
Dorsale. 

Les depots alluvionnaires récents, qui forment des roches meubles non cohérentes, 
seront traites a part. 

1. Sols sablo-argileux fins (ï). 

Cette texture est tres frequente sur les matériaux d'altération des roches métamorphi
ques des systèmes de la Ruzizi et de l'Urundi. 

a. - Sols a horizon A i prononcé. 

— Pf. S 3 h : sols sablo-argileux fins, jaunes, a horizons A i prononcé et B structural. 

— Pi. S 2 h : sols sablo-argileux fins, ocre-rouge, a horizons A i prononcé et B 
structural. 

Ces profils se rencontrent surtout dans la portie supérieure du versant 
occidental de la Dorsale, a hauteur de la chaine du Kahuzi, a une 
altitude supérieure, en moyenne, a l.óOO m. Le relief est accidenté et 
la vegetation est la forêt de montagne. 

La couleur est généralement en relation avec la nature du substrat. 
Une couleur jaune correspond a un substrat assez gréseux ou gneissi-
que; une couleur plus rougeatre indique la presence de roches plus 
argileuses (micaschistes) avec, souvent, de petites venues basiques 
(voir, en annexe, profil n° 1). 

— Pt. S13h : sols sablo-argileux fins, jaunes, a horizons A i brulé et B structural. 
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— P?. S 12 h : sols sablo-argileux fins, ocre-rouge, a horizons A i brulé et B structural. 

Ces deux séries ont une extension assez faible. On les rencontre dans 
la region de Luofu et sur les versants orientoux de la Dorsale, a hau
teur de la plaine de la Ruzizi. Le paysage y est généralement accidenté 
et la vegetation est une savane secondaire, parfois riche en fougères 
et incendiée périodiquement. 

— Pt. (s) 3 h : sols sablo-argileux fins, jaunes, a horizon A i prononcé. 

— PT. (s) 2 h : sols sablo-argileux fins, ocre-rouge, a horizon A i prononcé. 

Ces sols a caractère lithosolique, qui ne possèdent pas d'horizon B 
structural, sont étroitement associés aux séries Pt. S 3 h et Pt. S 2 h. On 
les rencontre sur les pentes fortes et, en general, dans tous les endroits 
oCi l'érosion est particulièrement active. Leur extension est faible, spo-
radique et souvent limitée a une mince bande allongée au bas des 
versants des incisions récentes. 

— Pt. (s) 13 h : sols sablo-argileux fins, jaunes, a horizon A i brulé. 

Ces profils lithosoliques sont associés aux séries Pt. S 12 h et Pt. S 13 h. 
On les rencontre dans les endroits particulièrement exposes a l'érosion; 
leur extension est généralement faible mais peut être localement assez 
importante, comme dans les escarpements qui dominent la plaine de 
la Ruzizi. 

b. - Sols a horizon sombre. 

— Pt. Rs2 : sols sablo-argileux fins, ocre-rouge, a horizon B humique. 

Ces profils a horizon sombre sont développés sur micaschistes avec 
intrusions gneissiques, dans la region d'altitude (2.000 m) de Bingi-
Lubero ainsi qu'aux environs de Luofu, sur les sommets de la crête 
Congo-Nil. 

La vegetation est secondaire et le relief est fortement vallonné (voir, 
en annexe, profil n° 2). 

c. - Sols a horizon A i faible. 

— Pt. S 3 : sols sablo-argileux fins, jaunes, a horizons A i faible et B structural. 

— Pt. S 2 : sols sablo-argileux fins, ocre-rouge, a horizons A i faible et B structural. 

L'extension de ces séries se situe a une altitude inférieure a 1.600 m 
et correspond a celle des massifs métamorphiques du système de la 
Ruzizi et de la portie interne des aureoles de métamorphisme interes
sant le système de l'Urundi, au voisinage des batholites granitiques, 
comme le Gundo ya Bushema, par exemple. 
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Les séries jaunes sont dominantes; la couleur passé a l'ocre-rouge aux 
environs de petites venues basiques (dolérites, amphibolites) (voir, en 
annexe, profil n° 3). 

P?. (s) 3 : sols sablo-argileux fins, jaunes, a horizon A i faible. 

Ces profils lifhosoliques sont étroitement associés aux deux séries pré-
cédentes. Leur extension est faible; elle est limitée avx endroits parti-
culièrement exposes a l'érosion. 

2. Sols argileux lourds (ó). 

Les sols argileux lourds correspondent, assez étroitement, a l'extension des schistes 
noirs de l'Urundi supérieur. Exceptionnellement, des depots issus de l'Urundi inférieur ou 
du Karroo possèdent également cette texture. 

a. - Sols a horizon A j prononcé. 

— Pó. S 4 h : sols argileux lourds, olive, a horizons Ax prononcé et B structural. 

Sur les hauts plateaux (2.300 a 2.500 m), dans la region du Kahuzi-
Biega, on remarque, localement, des sols de couleur foncée (2,5 YR4/3) 
développés sur les schistes de l'Urundi supérieur, lis possèdent un 
horizon A i tres développé, en relation avec une vegetation secondaire 
OU domine Ie bambou. La topographie est vallonnée ou accidentée. 

b. - Sols a horizon A i faible. 

— Pó. S3 : sols argileux lourds, jaunes, a horizons A i faible et B structural. 

Ces profils occupent les depressions allongées de la region située au 
Nord de Walikale, entre les crêtes gréseuses. 

On les rencontre a une altitude inférieure a 1.000 m et ils sont couverts 
par la forêt tropicale. La topographie est ondulée (voir, en annexe, 
profil n°4). 

La série homologue a drainage imparfait possède une extension assez 
importante; elle est définie : 

— Pó. S6 : sols argileux lourds, jaunes, modérément gleyifiés, a horizons A i 
faible et B structural. 

Cette série, associée a la précédente, est caractérisée par une gleyifi-
cation, d'ailleurs relativement peu marquee, qui apparoJt dans l'ho-
rizon Bs. 

On les rencontre dans les depressions, les replats et les endroits moins 
bien drainés du paysage, au Nord de Walikale. 
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3. Sols argileux (o). 

La texture argileuse correspond sensiblement a l'extension du substrat schisto-gréseux 
de rUrundi inférieur. Les étages supérieurs schisteux du système du Karroo peuvent égale-
ment donner cette texture, qui est la plus commune dans la region étudiée. 

a. - Sols a horizon A j prononcé. 

— Po. S 2 h : sols argileux, ocre-rouge, a horizons A i prononcé et B structural. 

— Po. S3 h : sols argileux, jaunes, a horizons A^ prononcé et B structural. 

— Po. S 6 h : sols argileux, jaunes, modérément gleyifiés, a horizons A i prononcé 
et B structural. 

Ces profils sont largement représentés sur les sommets de la Dorsale 
dominant Ie lac Kivu. lis s'étendent également sur la portie supérieure 
du versant occidental, a une altitude supérieure a 1.500 m. 

La topographie, souvent vallonnée au sommet, est accidentée sur Ie 
versant. 

La vegetation est la forêt de montagne et les formations secondaires 
qui en dérivent. La couleur du matériau est généralement jaune; une 
teinte plus rougeatre correspond a un matériau faiblement métamor-
phique, avec venues locales d'amphibolites et autres roches basiques 
(voir, en annexe, profils n" 5 et 6). 

La série gleyifiée a drainage imparfait possède une faible extension; 
elle est limitée a certaines depressions ou a des endroits situés au bas 
des pentes. 

— Po. S 13 h : sols argileux, jaunes, a horizons A i brOlé et B structural. 

— Po. S 12 h : sols argileux, ocre-rouge, a horizons A i brulé et B structural. 

— Po. S 11 h : sols argileux, rouges, a horizons A i brulé et B structural. 

Les sols a horizon A i brOlé sont bien représentés sur Ie versant orien
tal de la Dorsale et, tout spécialement, dans Ie paysage montagneux 
situé a l'Ouest de Bukavu - Nyaghezi ainsi que dans Ie bassin de Ia 
Luholu, au Sud de Luofu. 

Les séries jaunes et ocre-rouge sont dominantes; la série rouge se ren
contre, a l'Ouest de Nyakaziba, sur des schistes a amphibolites. 

La savane a Eragrostis ou a Pteridium, qui recouvre ces sols, est incen-
diée périodiquement (voir, en annexe, profil n° 7). 

— Po. (s) 3 h : sols argileux, jaunes, a horizon A i prononcé. 
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Po. (s) 2 h : sols argileux, ocre-rouge, a horizon A i prononcé. 

Ces profils a caractère lithosolique (A-C ou A-D) ne possèdent pas 
d'horizon B structural visible; on les rencontre dans des situations 
topographiques particulièrement exposées a l'érosion. lis sont étroite-
ment associés aux séries profondes Po. S 3 h et Po. S 2 h, décrites plus 
haut. Leur extension totale est faible. 

Po. (s) 13 h : sols argileux, jaunes, a horizon A^ brulé. 

Po. (s) 12 h : sols argileux, ocre-rouge, a horizon A j brulé. 

Ces deux séries groupent les membres lithosoliques, associés aux séries 
profondes Po. S 13 h. Po. S 12 h et Po. S 11 h. Leur extension peut 
devenir tres importante sur certains versants accidentés des paysages 
montagneux situés au Sud-Ouest de Bukavu. L'incendie annuel et Ie 
paturage, souvent excessif, y ont cause une erosion severe. 

b. - Sols a horizon sombre. 

Po. Rs 3 : sols argileux, jaunes, a horizon B humique. 

Po. Rs 2 : sols argileux, ocre-rouge, a horizon B humique. 

Po. Rs 6 : sols argileux, jaunes, modérément gleyifiés, a horizon B humique. 

Les sols argileux a horizon sombre possèdent généralement un hori
zon B structural au-dessus de l'horizon sombre. C'est pourquoi, ils ont 
été ranges dans une transition (intergrade) vers les ferrisols. 

On les rencontre surtout dans Ie relief vallonné des sommets de la 
crête Congo - Nil, entre Luofu et Butembo, a une altitude supérieure 
a 2.000 m. lis occupent également les sommets montagneux qui domi
nent la region d'Uvira - Luberizi. A une altitude moins élevée (1.600-
1.900 m), on les rencontre sporadiquement dans la portie inférieure 
de pentes douces, aux abords de marécages, dans des situations a 
drainage imparfait. 

La vegetation est généralement tres secondaire; cependant, ces sols 
ont été rencontres, en plusieurs endroits, sous forêt primaire sur les 
hauts plateaux de l'ltombwe, par exemple. 

Ce sont des sols acides et fortement désaturés (voir, en annexe, profil 
n° 8). Les membres d drainage imparfait sont caractérisés par un hori
zon sombre, plus épais et plus riche en matières organiques. 

c. - Sols a horizon A^ faible. 

Po. S 3 : sols argileux, jaunes, a horizons A j faible et B structural. 

Po. S 2 : sols argileux, ocre-rouge, a horizons A j faible et B structural. 
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— Po. S 6 : sols argileux, jaunes, modérément gleyifiés, a horizons A j faible et 
B structural. 

Ces profils a horizon Aj faible se rencontrent sur Ie versant occidental 
de la Dorsale, a une altitude inférieure a 1.500 m. La vegetation est la 
forêt ombrophile tropicale ou de transition. La topographie est acci-
dentée mais devient de plus en plus caltne vers Ie Nord-Ouest. La série 
jaune a une extension tres considerable, au Sud de la Lov/a, dans Ie 
pays Utu; Ie relief y est ondulé. On la rencontre également dans la 
portie centrale des grandes depressions comblées de depots Karroo 
(voir, en annexe, profil n° 9). 

La série a drainage imparfait a une extension tres faible. 

— Po. (s) 3 : sols argileux, jaunes, a horizon A^ faible. 

— Po. (s) 2 : sols argileux, ocre-rouge, a horizon A i faible. 
Ces séries lithosoliques sont associées aux deux précédentes. Leur 
extension est faible et en relation avec Ie relief; négligeable dans un 
relief ondulé, elle est un peu plus importante dans un paysage acci-
denté (voir, en annexe, profil n° 10). 

— Po. s 4 : sols argileux, olive, a horizons A i faible et B structural. 

Ces profils sont tres localement développés sur les schistes graphiteux 
de l'Urundi inférieur ou sur les schistes noirs de l'Urundi supérieur. 
La couleur du sol est l'indice d'une alteration peu avancée; c'est pour-
quoi, cette série est considérée comme une transition vers les sols bruns. 

d. - Sols hydromorphes. 

— Po. S 8 : sols argileux, fortement gleyifiés. 

— Po. S9 : sols argileux, tres fortement gleyifiés, a horizon reduit. 

Ces sols hydromorphes, a drainage pauvre ou tres pauvre, ont une 
extension limitée et toujours tres localisée. On les rencontre surtout 
dans Ie relief vallonné de certains trongons de la Dorsale, dans l'axe 
de quelques depressions étroites des paysages accidentés, ou encore 
en quelques endroits marécageux des larges depressions de la region 
de Walikale. 

4. Sols sablo-limoneux lourds (u). 

Les matériaux qui possèdent ces textures proviennent généralement de l'altération de 
roches gréseuses de l'Urundi moyen. 

a. - Sols a horizon A i prononcé. 

— Pu. S 3 h : sols sablo-limoneux lourds, jaunes, a horizons A i prononcé et B struc
tural. 

Cette série est développée sur un socle gréseux, a une altitude supé
rieure a 1.300 m. Le paysage est généralement accidenté et couvert 
par la forêt. 
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— Pu. S 13 h • : sols sablo-limoneux lourds, jaunes, a horizons A i brulé et B structural. 

Quelques crêtes gréseuses sises dans Ie paysage montagneux situé au 
Sud-Ouest de Bukavu sont occupées par cette série. Le relief est tres 
accidenté et la savane a Eragrostis couvre mal le sol; l'érosion est 
active. 

b. - Sols a horizon sombre. 

— Pu. Rs 3 : sols sablo-limoneux lourds, bruns, a horizon B humique. 

— Pu. Rs2 : sols sablo-limoneux lourds, ocre-rouge, a horizon B humique. 

Ces profils ont une extension négligeable. La première série s'étend, 
au Nord de Luofu, sur les sommets gréseux de la crête Congo - Nil, a 
environ 2.200 m d'altitude. La topographie est accidentée et la vege
tation est une foret secondaire. 

La seconde occupe les versants d'une longue depression, au Sud de 
Nyaghezi, en contre-bas d'une crête de quartzites. 

c. - Sols a horizon A^ foible. 

— Pu. S 3 : sols sablo-limoneux lourds, jaunes, a horizons A i faible et B structural. 

Les longues crêtes gréseuses de la region de Walikale sont générale-
ment couvertes par cette série. Le relief est accidenté et la vegetation 
est la forêt tropicale. 

A l'Ouest de Walikale, la depression de la rivière Kuya est, en portie, 
occupée par ces sols; le relief est vallonné et la vegetation forestière 
est tres secondaire (voir, en annexe, profil n° 11). 

— Pu. (s) 3 : sols sablo-limoneux lourds, jaunes, a horizon A j faible. 

Ces profils sont les associés lithosoliques de la série précédente. Leur 
extension est généralement faible et limitée aux accidents du relief; 
elle peut prendre de I'importance sur les crêtes étroites et les ruptures 
de pentes du paysage situé au Nord de Walikale. 

d. - Sols lessivés et podzoliques. 

— Pu. Ts : sols sablo-limoneux lourds, jaunes, a horizon B structural. 

Ce profil lessivé, caractérisé par une accumulation d'argile dans l'ho-
rizon B textural, a été exceptionnellement rencontre, a l'altitude de 
1.500 m, sous une forêt tres secondarisée sise a l'Ouest de Lubero. 

— Pu. (P) : sols sablo-limoneux lourds, a horizon B ferrique. 
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— Pu. P : sols sablo-limoneux, a horizons A2 grisatre et B ferrique. 

Ces profils podzoliques se renconfrent exceptionnellement, en altitude, 
aux environs d'affleurements de quartzites. La première série, qui ne 
possède pas d'horizon A2, correspond aux «Brown Podzolic Soils» 
des auteurs américains. La seconde est un podzol. 

5. Sols argilo-limoneux. 

Cette texture correspond généralement a certains étages du système du Karroo. Ces 
roches occupent les vastes depressions glaciaires de l'Ouest du territoire étudié, surtout 
dans la region de Walikale, a une altitude généralement voisine de 700 m. La vegetation 
est la forêt tropicale et les associations secondaires qui en dérivent. 

La base de ces depots, composée de tillites, donne un matériau d'altération sableux 
(u), que l'on rencontre, localement, en bordure des grandes depressions glaciaires (série 
Pu. S 3). 

Les couches moyenne et supérieure sont representees par des gres fins et des schistes 
de plus en plus argileux vers Ie sommet. lis s'altèrent en donnant une argile limoneuse (y) 
OU une argile (o). Ces depots occupent la plus grande portie de la depression, la texture 
la plus fine étant située au centre. 

— Py. S 3 : sols argilo-limoneux, jaunes, a horizons A^ faible et B structural. 

L'horizon A j est mince (5 a 10 cm) et de couleur claire (10YR5/3); il 
est pauvre en matières organiques. L'horizon B structural est assez 
mal développé; les enduits argileux y sont minces et assez discontinus. 

Le relief mollement ondulé, dans lequel on rencontre cette série, et la 
pluviosité élevée de la region lui confèrent un intérêt agronomique 
tout particulier, aussi bien pour les populations indigenes que pour 
['agriculture européenne (voir, en annexe, profil n°12). 

— Py. S 6 : sols argilo-limoneux, jaunes, modérément gleyifiés, a horizons A i 
faible et B structural. 

Cette série a drainage imparfait est intimement associée a la précé-
dente; elle est assez frequente dans les depressions Karroo et sur les 
replats ou l'évacuation des eaux météoriques est lente. 

6. Sols sur gravillon latéritique. 

— Ga. (s)12h : sols graveleux, ocre-rouge, avec charge de gravier latéritique, a 
horizon A i brOlé. 

Dans le fond de certaines larges depressions, comme celles de Luofu 
et de Ngweshe, on rencontre des amas tres localises de gravillon laté
ritique. Le sol qui y est développé est du type lithosolique (A - C), avec 
un horizon A i brulé. La saturation en bases et le rapport limon/argile 
y sont élevés; c'est pourquoi, ce profil est range dans une transition 
vers les sols récents. 

Cette série, vu sa faible extension, est citée pour mémoire. 
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TABLEAU I 

Sols sur roches sédimentaires. 

Caracféristiques analytiques des séries les plus importantes C). 

Série 

PÏ.S3 

PT. S 3 h 

PÓ.S3 

Po. S3 

Po. S 3 h 

Pu. S3 

Py.S3 

Horizon 

A, 
Aa 
A l 

Aa 
A l 

Aa 
A l 

As 
A l 

Aa 
A l 

A3 

A l 

Aa 

0-2 

65,7 
64,4 
40,5 
43,5 
48,5 
49,2 
49,8 
56,1 
46,7 
35,0 
19,2 
20,6 
32,5 
26,8 

2-20 

12,7 
12,5 
20,0 
17,7 
22,2 
22,9 
7,2 
8,0 

15,2 
17,3 
3,1 
3,6 
7,9 
7,8 

20-50 

2,8 
3,1 
9,8 

10,7 
21,0 
15,3 
12,0 
10,3 
18,7 
28,7 
3,8 
3,9 

15,0 
ló,7 

Granulométrie (^) 

50-
100 

3,0 
3,2 
7,2 
7,5 
2,2 
4,2 

11,2 
12,3 
13,5 
13,0 
7,3 
8,6 

20,3 
27,2 

100-
250 

5,2 
4,7 

10,2 
10,7 
2,7 
4,7 

14,2 
8,3 
2,5 
2,5 

38,7 
37,3 
15,7 
14,0 

250-
500 

4,1 
3,6 
7,0 
5,3 
1,2 
1,5 
3,7 
2,5 
1,2 
1,0 

24,0 
21,5 
5,6 
5,2 

500-
1000 

4,5 
6,0 
4,6 
4,0 
1,5 
1,5 
1,6 
2,0 
1,2 
1,0 
3,6 
4,0 
2,0 
2,0 

1000-
2000 

2,0 
2,5 
0,7 
0,6 
0,7 
0,7 
0,3 
0,5 
1,0 
1,5 
0,3 
0,5 
1,0 
0,3 

Série 

PT. S3 

PT. S 3 h 

PÓ.S3 

Po. S3 

Po. S 3 h 

Pu. S3 

Py.S3 

Horizon 

A l 

Aa 
A l 

Aa 
A l 

Aa 
A l 

Aa 
A l 

Aa 
Al 
Aa 
A l 

Aa 

c 

2,88 
0,86 
6,76 
0,89 
2,40 
0,74 
1,60 
0,98 
5,24 
0,97 
0,84 
0,25 
2,10 
0,74 

N 

0,301 
0,083 
0,545 
0,096 
0,262 
0,103 
0,198 
0,132 
0,558 
0,132 
0,086 
0,035 
0,254 
0,097 

pH 

4,3 
4,2 
4,4 
4,3 
3,8 
4,4 
5,0 
5,0 
4,9 
4,4 
4,7 
5,1 
5,5 
5,0 

Bases 

échangeables 

Ca 

1,50 
0,90 
0,70 
0,45 
1,00 
0,90 
3,70 
2,70 
3,10 
0,60 
0,50 
0,50 
3,95 
1,20 

K 

0,13 
0,06 
0,17 
0,02 
0,25 
0,13 
0,16 
0,06 
0,29 
0,06 
0,10 
0,04 
0,17 
0,07 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

10,20 
6,30 

21,25 
11,25 
22,00 

8,10 
7,60 
5,80 

18,05 
6,70 
5,00 
3,60 
8,55 
3,75 

(̂ ) Les unites utilisées sont spécifiées, en annexe, a la page 82. 
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B. Sols sur roches éruptives acides. 

Au Kivu, les roches éruptives acides les plus fréquemment rencontrées sont les gra
nites et, accessoirement, les syenites. Le produit d'altération est, Ie plus souvent, une orgile 
sableuse (i), rarement une argile légere ou un sable argileux (Q). 

Sur la première texture, le profil est un ferrisol possédant un horizon B structural 
assez bien développé; les textures plus grossières sont couvertes d'un profil caractérisé 
par un horizon B peu développé. 

Les profils a caractère lithosolique n'ont pas d'horizon B structural, lis possèdent une 
bonne réserve en minéraux altérables et ont un rapport limon/argile élevé; le mineral 
argileux dominant étant la kaolinite, ils sont ranges dans les ferrisols et constituent une 
autre transition vers les sols récents. 

a. - Sols a horizon A i prononcé. 

— Ti. S3h : sols sablo-argileux, jaunes, a horizons A i prononcé et B structural. 

Ces profils se rencontrent sur le versant occidental de la Dorsale, dans 
les grands massifs granitiques de Gundo ya Bushema et de la Lugulu, 
a une altitude supérieure a 1.300 m. 

La vegetation est la forêt de montagne et le relief est accidenté (voir, 
en annexe, profil n° 13). 

— Ti. S 13 h : sols sablo-argileux, jaunes, a horizons A i brulé et B structural. 

— Ti. S 12 h : sols sablo-argileux, ocre-rouge, a horizons A i brulé et B structural. 

— Ti. S 11 h : sols sablo-argileux, rouges, a horizons A i brulé et B structural. 

Sur les roches granitiques, les sols a horizon brOlé se rencontrent sur 
le versant oriental de la Dorsale, sous une vegetation de savanes 
secondaires incendiées chaque année. Ces profils sont particulièrement 
étendus dans la vaste depression de Luofu, oü le relief est vallonné. 
lis occupent également un paysage accidenté a l'Est de Bunyakiri, sur 
le versant occidental de la Dorsale. 

Les differences de couleur du sol sont fréquemment en relation avec 
la presence ou l'absence de venues basiques, celles-ci donnant géné-
ralement une couleur plus rougeatre au matériau parental (voir, en 
annexe, profil n° 14). 

— Ti. (s) 3 h : sols sablo-argileux, jaunes, a horizon A i prononcé. 

— Ti. (s) 13 h : sols sablo-argileux, jaunes, a horizon A i brulé. 

Ces séries a caractère lithosolique ne possèdent pas d'horizon B struc
tural; elles occupent le bas des pentes convexes et, en general, tous 
les endroits particulièrement exposes a l'érosion. Le matériau est rela-
tivement peu altéré; il est riche en debris de micas et autres minéraux 
altérables. 
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La première série se rencontre sous forêt, a une altitude de 1.100 m 
environ; elle est intimement associée a la série Ti. S3h . Soulignons 
que la limite altitudinale des horizons A j prononcés est plus basse 
sur ces matérioux lithosoliques. 

La seconde série est couverte de savanes secondaires; elle est associée 
aux séries profondes Ti. S 11 h, Ti. S 12 h et Ti. S 13 h. 

— Ta. (s) 3 h : sols argilo-sableux, jaunes, a horizon A i prononcé. 

Ces profils de texture plus sableuse se rencontrent localement, sur des 
granites grossiers, au bas de certaines pentes ou a proximité de venues 
de pegmatites. Leur extension est sporadique et restreinte. 

La couleur du profil est assez pale (10YR6/4); l'horizon B structural 
est absent ou tres mal développé; sa structure est grossière et les 
enduits argileux, peu épais et discontinus. C'est pourquoi, ces sols, 
relativement riches en minéraux altérables, ont été considérés comme 
une transition entre les ferrisols typiques et les sols récents. 

b. - Sols a horizon sombre. 

— Ti, Rs 2 : sols sablo-argileux, ocre-rouge, a horizons B structural et B humique. 

Ces sols a horizon sombre ont une extension assez faible. On les a 
rencontres dans la region de Luofu, au sommet de l'escarpement de 
la Kabasha, a une altitude de 1.800 m, sous une vegetation de savanes 
secondaires particulièrement riches en fougères. 

Ce sont des sols acides et désaturés. 

c. - Sols a horizon A j faible. 

— Ti. S 3 : sols sablo-argileux, jaunes, a horizons A i faible et B structural. 

— Ti. S 2 : sols sablo-argileux, ocre-rouge, a horizons A j faible et B structural. 

Ces profils se rencontrent surtout dans les grands massifs granitiques 
de la Lugulu - Lubimbe, dans la portie occidentale de la region étudiée, 
a une altitude inférieure, en moyenne, a 1.300 m. 

L'horizon A i est peu épais, de couleur assez claire (10YR4/2); sa 
teneur en carbone organique est inférieure a 2 %. La vegetation est 
la forêt tropicale et Ie relief est vallonné ou accidenté. Une couleur 
plus rougeatre du profil est généralement en relation avec la proximité 
de petites venues basiques (dolérites) (voir, en annexe, profil n° 15). 

— Ti. (s) 3 : sols sablo-argileux, jaunes, a horizon A j faible. 

Ces profils lithosoliques se rencontrent dans les endroits particulière
ment exposes a l'érosion, dans l'aire d'extension des deux séries 
précédentes. 
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— Ta. (s) 3 : sols argilo-sableux, jaunes, a horizon A i faible. 

Développé dans un matériau de texture relativement grossière, ce 
profil ne possède pas d'horizon B structural bien développé. 

Comme son homologue Ta. (s) 3 h, cette série constitue une transition 
avec les sols récents. On la rencontre dans l'Ouest du territoire étudié, 
au Nord de Kingulube, sur une venue de granite assez grossier et 
quartzeux, associé a des pegmatites (voir, en annexe, profil n° 16). 

TABLEAU II 

Sols sur roches éruptives acides. 

Caractéristiques analytiques de différentes séries O. 

Série 

Ta. (s) 3 

Ti. S3 

Ti. S 3 h 

Horizon 

A l 

A3 

A l l 
A3 

Au 
A3 

Granulométrie (̂ ) 

0-2 

30,2 
29,5 

43,6 
47,8 

38,5 
37,3 

2-20 

4,7 
4,7 

5,8 
6,3 

10,5 
7,7 

20-50 

3,8 
3,9 

4,4 
5,2 

3,5 
4,5 

50-
100 

9,8 
10,7 

4,6 
4,6 

4,0 
5,3 

100-
250 

16,2 
14,0 

6,7 
5,2 

7,7 
8,7 

250-
500 

12,5 
12,0 

6,7 
4,3 

9,5 
8,5 

500-
1000 

18,2 
19,2 

17,6 
14,6 

21,3 
18,7 

1000-
2000 

4,6 
6,0 

10,6 
12,0 

5,0 
9,3 

Série 

Ta. (s)3 

Ti. S3 

Ti. S 3 h 

Horizon 

A l 

A3 

A l l 

A3 

A l l 

A3 

c 

1,05 
0,56 

2,90 
0,66 

9,64 
1,35 

N 

0,127 
0,074 

0,320 
0,096 

0,828 
0,127 

pH 

4,5 
4,7 

4,3 
4,2 

4,6 
4,4 

Bases 
échangeobles 

Co 

0,80 
0,45 

1,40 
0,60 

0,40 
0,50 

K 

0,14 
0,07 

0,20 
0,07 

0,19 
0,05 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

5,70 
4,45 

9,60 
5,00 

16,55 
8,80 

(̂ ) Les unites utilisées sont spécifiées, en annexe, a la page 82. 
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C. Sols sur roches éruptives basiques. 

Les roches éruptives basiques sont representees, dans Ie Sud-Kivu, par les basaltes 
et, tres accessoirement, par les trachytes et les dolérites; dans Ie Nord-Kivu, elles sont 
representees par diverses laves beaucoup plus récentes. 

L'altération du basalte laisse une argile tres lourde (6), dont I epaisseur et la couleur 
sont en relation avec Ie degré d'altération et l'age de la coulee basaltique. Les coulees les 
plus anciennes sont couvertes d'une couche argileuse dont l'épaisseur moyenne dépasse 
10 metres et dont la couleur est rougeatre, avec un chroma élevé (ocre-rouge et rouge 5 a 
2,5 YR 4/6). Sur les coulees plus récentes, cette argile est moins épaisse et sa teinte, moins 
vive (brun et brun-rouge 10 YR a 5 YR 3/3 - 4/4). 

Les sols profonds développés sur ce matériau sont des ferrisols tres typiques, possé-
dant un B structural garni de revêtements argileux épais et continus. L'épaisseur et la 
teneur en matières organiques de l'horizon A i sont fonction de l'altitude; eet horizon est 
Ie plus souvent prononcé, car les coulees sont généralement situées a plus de 1.400 m. 
Cependant, la coulee de Kamituga descend jusqu'a 1.000 m environ et l'horizon A j 
y est faible. Un horizon A j brulé correspond aux étendues de savanes secondaires bru-
lées périodiquement et situées dans la region de Ngweshe et, tres localement, Ie long du 
lac Kivu. Des profils a horizon sombre occupent les sommets de la Dorsaie, a l'Ouest de 
Bukavu (Mulume - Munene). 

Les sols moins développés possèdent généralement un horizon A i chernozémique 
(Ordre des sols chernozémiques). On les rencontre sur les affleurements de roches basalti-
ques, dans la region de Mulungu - Bukavu, ainsi que sur les coulees de laves les plus 
anciennes du Nord-Kivu. 

Le relief des coulees du Sud-Kivu est généralement vallonné et caractérisé par des 
pentes convexes de plusieurs centaines de metres. Certains terroirs ont un relief ondulé, 
dans lequel l'étendue des replats est importante et oij les pentes sont courtes et faibles. 

Les coulees de laves les plus récentes du Nord-Kivu ont simplement subi une altera
tion physique superficielle, qui a fragmenté la lave en un gravillon grossier dont l'épais
seur varie de 10 a 20 cm. Le sol y est lithosolique (Ordre des sols récents) et même, les 
coulees vieilles de quelques années seulement ne possèdent pas de sol. 

1. Sols argileux tres lourds et lourds. 

a. - Sols a horizon A i prononcé ou brulé. 

— T6. S 2 h : sols argileux tres lourds, ocre-rouge, a horizons A i prononcé et B struc
tural. 

Ces profils sont dominants dans la coulee de Bukavu - Kabare -
Ngv/eshe et dans celle du Biega. lis représentent le sol le plus commun, 
développé sur les basaltes et les trachytes du Sud-Kivu. Le relief est 
vallonné, les pentes sont convexes et la vegetation est secondaire. La 
valeur agronomique du sol dépend surtout de l'état de conservation 
de la couche arable. En cas d'érosion severe, la valeur du sol est tres 
médiocre (voir, en annexe, profil n° 17). 
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— To. S 1 h : sols argileux tres lourds, rouges, a horizons A i prononcé et B struc
tural. 

La region de Kalehe est caractérisée par des ferrisols rouges (2,5 YR a 
10 R3/6), développés sur une des coulees les plus anciennes du Sud-
Kivu. Le plateau basaltique situé au Sud de Bukavu, que recoupe la 
vallée de la Ruzizl, présente, localement, des sols comparables. Ces 
sols sont plus altérés et plus désaturés que ceux de couleur plus brune 
(voir, en annexe, profil n° 18). 

— T6. S12h : sols argileux tres lourds, ocre-rouge, a horizons A i brulé et B struc
tural. 

— To. S 11 h : sols argileux tres lourds, rouges, a horizons A i brulé et B structural. 

Ces profils occupent de grandes superficies dans la region de 
Ngweshe - Walungu, sur le plateau du Biega-Kahuzi, ainsi que dans 
la Haute-Ruzizi. La vegetation est une savane secondaire (souvent a 
Hyparrhenia) incendiée chaque année. 

— T6. s 2 E : sols argileux tres lourds, brun-rouge, a horizon A i chernozémique. 

Ces profils se rencontrent dans les coulees les moins anciennes du 
champ basaltique du Sud-Kivu, aux environs de Mulungu, par exemple. 

Le matériau argileux est moins altéré que dans les sols de couleur 
rougeatre et le sol est peu profond. Ce profil occupe fréquemment 
une situation intermediaire entre des sols plus profonds, oü l'altération 
est plus poussée, et les sols superficiels et rocailleux. 

Le caractère chernozémique de l'horizon A i peut être secondaire, en 
relation avec la vegetation {Pennhetum, jachères anciennes) et les 
amendements culturaux. 

— Tó. s 3 h : sols argileux tres lourds, bruns, a horizons A i prononcé et B structural. 

Ces profils se rencontrent également sur des coulees de basalte relati-
vement récentes, comme dans la vaste depression a relief ondulé de 
Mulungu, a Katana. Leur couleur, témoin d'une alteration peu avan-
cée, est brune (7,5 YR 3/3-4/4) . 

Ce sont des sols profonds, fertiles lorsqu'ils sont bien traites et proteges 
de lerosion. Aussi, sont-ils intensément cultivés depuis longtemps (voir, 
en annexe, profil n° 19). 

— Tó. s 2 h : sols argileux tres lourds, brun-rouge, a horizons A i prononcé et B 
structural. 

Cette série est associée a la précédente et lui est tres semblable; on 
la rencontre dans un relief un peu plus vallonné, ou le drainage 
naturel est plus rapide. La plus grande portie de la Station de l'INEAC 
a Mulungu est couverte par cette série. La couleur du sous-sol est 
généralement voisine de 5 YR 3 /3 -4 /4 . 
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— To. s 6 h : sols argileux tres lourds, bruns, moyennement gleyifiés, a horizons A i 
prononcé et B structural. 

Cette série a drainage imparfait se rencontre oux têtes de sources et 
en bordure de petites depressions, dans les paysages basaltiques a 
topographie ondulée (Mulungu). La gleyification se marque par l'ap-
parition d'une teinte sombre (3/2), parsemée de petites concretions 
rougeatres, parfois semblables a de petits debris de briques pilées. 
Ces profils conviennent surtout a la prairie; des fosses a ciel ouvert 
doivent assurer l'écoulement des eaux. 

— Tó. s 3 h : sols argileux lourds, bruns, a horizons A i prononcé et B structural. 

Ces profils de texture un peu moins lourde se rencontrent dans la 
coulee basaltique récente de Mwenga ainsi que sur des depots tres 
localises de lapillis, situés aux abords du Kahuzi, a l'Ouest de Mulungu. 
Ces derniers profils présentent une phase d'altération nettement moins 
avancée que celle des precedents. 

— To. s 13 h : sols argileux tres lourds, bruns, a horizons A i brulé et B structural. 

La presence d'un horizon A i brulé est en relation avec Ie passage 
régulier de l'incendie; on rencontre ces sols dans les environs de 
Ngandu (coulee de Mwenga), par exemple. 

b. - Sols a horizon sombre. 

— To. Rs 3 : sols argileux tres lourds, bruns, a horizon B humique. 

On rencontre, en haute altitude, sur Ie plateau du Mulume - Munene 
situé a l'Ouest de Bukavu, des sols basaltiques de couleur foncée, 
caractérisés par la presence d'un horizon B de couleur sombre. 
L'horizon A i est tres épais et humifère; l'ensemble du profil est pro-
fondément désaturé. 

La presence d'un horizon B structural au-dessus de l'horizon sombre 
classe ce profil dans une transition entre les sols a horizon sombre et 
les ferrisols. 

Ces profils, profondément désaturés et acides, se trouvaient sous un 
peuplement de bambous et viennent d'etre, en grande portie, défrichés 
(voir, en annexe, profil n°20). 

— Tó. Rs 2 : sols argileux lourds, brun-rouge, a horizon B humique. 

Dans Ie bas des pentes des coulees basaltiques a relief vallonné, 
comme, par exemple, entre Kabare et Ngv/eshe, a une altitude com
prise entre 1.600 et 1.800 m, on rencontre ces sols en bordure des 
marécages ou des depressions humides. 

Leur texture est souvent quelque peu enrichie en sable fin, ce qui laisse 
supposer un remaniement par colluvionnement. 

Ces profils possèdent également un horizon B structural, au-dessus de 
l'horizon sombre. 
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c. - Sols a horizon Ax faible. 

— To. s 3 : sols argileux tres lourds, bruns, a horizons A i faible et B structural. 

Ces profils se rencontrent dans la coulee basaltique de Kamituga, a 
une altitude voisine de 1.000 m. La vegetation est une forêt tres secon
de risee. 

d. - Sols hydromorphes. 

— To. S 8 : sols argileux tres lourds, fortement gleyifiés. 

— T6. S 9 : sols argileux tres lourds, tres fortement gleyifiés, a horizon reduit. 

Ces profils a drainage pauvre et tres pauvre se rencontrent surtout 
dans Ie bas des versants ou aux têtes des depressions humides des 
paysages basoltiques a relief ondulé, comme a l'Est de la Station de 
Mulungu. 

Le premier est caractérisé par une gleyification intense de tout Ie 
profil; le second, par l'apparition, a faible profondeur, d'un horizon 
gris et reduit, marquant le niveau de la nappe phréatique permanente. 

2. Sols caillouteux. 

— Tg. L : sols graveleux superficiels, a horizon A i prononcé sur laves récentes. 

Ces profils lithosoliques représentent le premier stade d'évolution des 
coulees de laves du Nord-Kivu, oij ils sont tres répandus. 
L'altération physique de la lave a laissé un gravillon noiratre, épais 
de 5 a 20 cm. L'altération chimique superficielle est tres faible et la 
formation d elements fins est réduite (voir, en annexe, profil n°21). 

— Tg. N 3 : sols rocailleux, a charge basaltique, a horizon A i chernozémique. 

Dans les coulees basoltiques les plus récentes du Sud-Kivu, dans la 
region de Mulungu, par exemple, les sols superficiels rocailleux ont 
un horizon A i chernozémique noir, épais et fortement saturé. 
Ces profils sont rajeunis par une erosion tres active et représentent 
un des premiers stades d'altération de la roche basaltique. ils sont 
curieusement répartis en petites crêtes étroites et parallèles, généra-
lement allongées suivant la plus grande pente (voir, en annexe, profil 
n° 22). 

— Tog. N 3 : sols argilo-caillouteux, a charge basaltique, a horizons A i chernozé
mique et B structural. 

Cette série représente le second stade d'altération de la roche basal
tique; le sol est un peu plus profond et plus riche en elements fins que 
le precedent. Le stade d'altération peu avance est en relation ovec 
l'apparition d'un horizon chernozémique. Un horizon B structural peu 
épais fait son apparition. 

Ces sols sont intimement associés aux precedents dans la region de 
Mulungu et occupent une transition avec les sols profonds. 
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— Tg. U 8-9 : sols rocailleux, tres forfemenf gleyifiés, a horizon reduit, sur roches 
éruptives basiques. 

Ces sols rocailleux se rencontrent dans les barrages volcaniques formes 
par les coulees de lave des Virunga, barrages qui ont donné naissance 
aux Iocs Mokoto. lis sont couverts d'une vegetation de papyrus et sont 
constamment gorges d'eau. 

On les rencontre également, quoique tres localement, dans l'axe de 
petites depressions fermées des coulees basaltiques de la region de 
Mulungu - Bukavu (voir, en annexe, profil n° 23). 

TABLEAU III 

Sols sur roches éruptives basiques. 

Caractéristiques analytiques de différents stades d'altération 
sur basaltes et laves C). 

Série 

Tg.L 
Tg.N3 
Tg.N3 
Tog. N 3 
T6. s 3 h 
T6. s 2 h 
TÓ. S 1 h 

Horizon 

Al 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 

Gronulométrie (/x) 

0-2 

46,7 
61,1 
84,3 
80,5 
85,0 
90,2 

2-20 

_ 

17,3 
5,3 
9,5 

11,8 
8,0 
5,5 

20-50 

_ 

11,5 
2,2 
2,9 
2,5 
2,3 
1,5 

50-
100 

100-
250 

Gravillon 
7,0 

13,2 
0,7 
1,5 
0,6 
0,7 

9,0 
9,3 
1,0 
1,6 
0,3 
0,5 

250-
500 

_ 

4,0 
4,5 
0,8 
1,0 
0,3 
0,6 

500-
1000 

_ 

3,5 
3,7 
0,7 
0,6 
0,2 
0,7 

1000-
2000 

_ 

1,0 
0,7 
0,1 
0,5 
0,3 
0,3 

Série 

Tg.L 
Tg.N3 
Tg.N3 
Tog. N 3 
T6. s 3 h 
T6. s 2 h 
T6. S 1 h 

Horizon 

A, 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 
A3 

pH 

6,6 
6,3 
5,5 
5,1 
5,3 
5,5 
4,9 

Bases 
échangeables 

Co 

19,20 
13,60 
6,70 
5,00 
4,10 
4,40 
1,30 

K 

0,70 
1,89 
0,06 
0,05 
0,09 
0,62 
0,13 

Rapport 

limon/ 
orgile 

37,01 
8,67 

11,27 
14,66 
9,41 
6,10 

Capacité 
d'échange 

des bases (̂ ) 

(Tea) 

48,60 
31,30 
25,51 
15,90 
13,40 
7,31 

(̂ ) Les unites utilisées sont spécifiées, en annexe, a la page 82. 

(̂ ) En m.éq. pour lOOg d'orgile. 
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On voit que l'altération de plus en plus poussée du materie! basaltique s'accom-
pagne: 

— d'une augmentation de la teneur en argile; 

— d'une diminution de la dasse limoneuse et du rapport limon/argile; 

— d'une diminution de la fraction grossière; 

— d'une diminution du pH et de la teneur en bases échangeables; 

— d'une diminution de la capacité de sorption, rapportée a lOOg d'argile. 

Les courbes de I'analyse thermique indiquent, en effet, une dominance d'argiles du 
groupe de I'illite, au debut de la catena, pour passer rapidement a la kaolinite dans les 
trois dernières séries. 

D. Sols sur cendrées volcaniques. 

Les sols développés sur ce matériau appartiennent généralement a I'Ordre des sols 
bruns tropicaux ou des sols chernozémiques. Pour une meilleure comprehension de la 
carte semi-détaillée, levee dans ces depots, les séries ont été classées en deux grandes 
unites paysagiques: les pentes et sommets d'une port, les depressions et vallées de I'autre. 
Ces dernières occupent moins de 5 % de la superficie totale. 

I. Sols des sommets et des pentes. 

1. Sols sableux (é). 

Les sols de texture sableuse couvrent le trongon de la Dorsale congolaise compris 
entre les parallèles T l 5 ' Sud et 1°30' Sud. 

Ces profils contiennent entre 10 et 15 % d'argile et sont riches en elements grossiers. 

Le depot est hcbituellement stratifié de bandes subhorizontales de cendrées noiratres 
et grossières (dicmètre moyen de 1 a 2 mm), de plus en plus épaisses, nombreuses et 
continues au fur et a mesure que l'on s'avance vers l'Est. 

Le drainage de ces sols, en raison du caractère grossier de la texture, est qualifié 
d'excessif. Cependant, ce défaut est en partie corrigé par la bonne repartition des pluies 
en même temps que par une temperature moyenne assez basse, en relation avec l'altitude 
élevée. 

Ces sols sont couverts de cultures indigenes ou de prairies naturelles gagnées sur la 
savane. Dans la Dorsale, au-dessus de 2.100 m, les cultures de pyrèthre sont nombreuses. 
Vers le Nord, on note quelques fragments de forêt de montagne fortement secondarisée. 

Les sols développés sur ce matériau relativement grossier, peu altéré et rajeuni par 
des apports nouveaux a cheque eruption violente, ne possèdent pas d'horizon B structural 
visible dans le profil; ils sont du type A - C. L'horizon A j est normalement chernozémique. 
Notons toutefois la rapidité avec laquelle eet horizon A i peut disparaïtre après la mise 
en culture. 
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La série principale, de loin la plus frequente, est: 

— Zé. U 3 E : sols sableux, bruns, a horizon A i chernozémique (voir, en annexe, 
profil n° 24). 

Une variante de cette série, sur matériau calcarifère, a été rencontrée aux environs 
de Sake, sur Ie versant oriental de la Dorsale, Ie long de la rive nord-ouest du lac Kivu; 
elle est définie : 

— Zék. U 3 E : sols sableux calcarifères, bruns, a horizon A i chernozémique. 

Son extension est tres localisée. 

2. Sols limono-sableux (0). 

Les sables limoneux occupent les paysages accidentés et fortement incises situés a 
l'Est de la rivière Oso. L'altitude est comprise entre 1.600 et 2.000 m. Ce terroir est forte
ment peuplé par l'immigration des Wanyaruanda. 

— ZO. A 3 E : sols limono-sableux, bruns, a horizons A i chernozémique et B struc
tural. 

Ces profils occupent la plus grande portie du paysage accidenté des 
versants du cours supérieur de l'Oso. Vers l'Ouest, on observe un 
passage tres lent aux sols sablo-limoneux lourds par l'intermédiaire 
de la série dérivée Zue. A 3 E. 

Ces sols ont une couleur foncée (10YR3/3), un horizon A i noir et 
épais et un pH proche de la neutrolité; ils sont fortement saturés. Leur 
horizon Bs, dont la structure est grossière et faiblement développée, 
est peu distinct; les revêtements argileux sont absents ou peu im
portants. 

Séries dérivées. 

La presence, a profondeur faible ou moyenne, d'un depot plus argileux (eendree 
ancienne) ou d'un produit d'altération du socle schisto-gréseux determine les séries déri
vées suivantes: 

— (o) Z(j. A 3 E : sols limono-sableux, bruns, a horizons A i chernozémique et B struc
tural; orgile brune apparaissant a profondeur moyenne. 

— o ZO. A 3 E : sols limono-sableux, bruns, a horizons A i chernozémique et B struc
tural; argile brune apparaissant a faible profondeur, 

Ces deux séries ont une extension négligeable dans Ie centre du depot 
volcanique; elles sont mieux representees dans Ie Nord-Est, od l'épais-
seur moyenne du depot superficiel, moins altéré, diminue sensiblement. 
On les trouve dans les endroits exposes a l'érosion, en particulier dans 
Ie bas des versants des petits affluents de la rive droite de l'Oso. 

— rZO. A 3 E : sols limono-sableux, bruns, a horizons A i chernozémique et B struc
tural; roche schisto-gréseuse apparaissant a faible profondeur. 

Ces profils, dont l'extension est tres restreinte, sont localises aux en
droits soumis a une erosion intense, comme certaines crêtes étroites ou 
Ie bas de versants de vallées secondaires particulièrement encaissées. 
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3. Sols sablo-limoneux lourds (u). 

Les limons lourds sableux couvrent la plus grande portie du terroir compris entre la 
rivière Oso et Ie meridian de Masisi; la topographie est accidentée et l'altitude est com
prise entre 1.500 et 2.000 m. La vegetation, fortement envahie par les cultures indigenes, 
est la savane a Pennisetum. 

— Zu. A 3 E : sols sablo-limoneux, bruns, a horizons A i chernozémique et B struc
tural. 

Ces profils sont particulièrement bien représentés au Sud-Est de Masisi 
(Lushebere). Leur couleur est sombre (10 YR 3/2-3/3) ; l'horizon A j , 
noir (10YR3/1) et épais (20 - 30 cm); l'horizon Bs, peu marqué et Ie 
pH, légèrement acide (6,0). Le matériau est meuble. 

Ce sont d'excellents terrains de culture, susceptibles toutefois de souf-
frir quelque peu de la sécheresse en juin - juillet (voir, en annexe, 
profil n° 25). 

Séries dérivées. 

— Zue. A 3 E : sols sablo-limoneux, bruns, a horizons A^ chernozémique et B struc
tural, devenant plus sableux en profondeur. 

Ces profils occupent des surfaces considerables a l'Est de l'Oso, dans 
la zone intermediaire entre les textures u et 0. 

lis constituent d'ailleurs eux-mêmes la transition entre les séries princi-
pales Zu. A 3 E et Zu. A 3 E. Alors que leur teneur en argile diminue 
progressivement du sommet vers le bas du profil, le pourcentage 
d'éléments grossiers augmente. 

— (o)Zu. A 3 E : sols sablo-limoneux, bruns, a horizons A i chernozémique et B struc
tural; argile brune apparaissant a profondeur moyenne. 

Ces profils ont une extension assez importante au Nord-Est de Masisi 
et a l'Ouest de l'Oso. lis occupent des pentes moyennes. L'argile brune 
est généralement un depot de cendrées plus anciennes et plus altérées. 

— oZu. A 3 E : sols sablo-limoneux, bruns, a horizons A i chernozémique et B struc
tural; argile brune apparaissant a faible profondeur. 

Ces sols se rencontrent également au Nord-Est de Masisi, ou ils occu
pent des crêtes secondaires exposées a I'erosion. 

— rZu. A 3 E : sols sablo-limoneux, bruns, a horizons A i chernozémique et B struc
tural; roche schisto-gréseuse apparaissant a faible profondeur. 

Ces profils occupent quelques superficies réduites qui sont localisées 
sur certaines ruptures de pentes particulièrement abruptes, bordant les 
crêtes principales. 
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4. Sols argileux légers (a). 

Cette texture est particulièrement bien representee dans Ie paysage de collines, aux 
environs de Masisi et a l'Est de la Loashi; l'altitude varie de 1.300 a 1.900 m. La teneur en 
argile est voisine de 35 %. La vegetation est généralement une savane a Pennisetum 
dans les environs de Masisi, une forêt plus ou moins secondaire a l'Ouest. 

— Za. A 3 E : sols argileux légers, bruns, a horizons A i chernozémique et B struc
tural. 

Ces profils occupent la plus grande portie de l'aire d'extension des 
argiles légères. L'horizon A i est noir, assez épais (20 - 25 cm), avec 
une limite inférieure distincte; l'horizon Bs est bien développé et garni 
d'enduits argileux continus. Le pH est voisin de 6 et la saturation en 
bases est supérieure a 50 %. Le matériau est friable. 

Ces profils possèdent sons doute la vocation agronomique la plus 
interessante des depots de cendrées et sont a ranger parmi les sols 
les plus fertiles du Congo. Dans les conditions climatiques de l'endroit, 
ils conviennent particulièrement a la culture du théier (voir, en annexe, 
profil n° 26). 

— Za. A 3 h : sols argileux légers, bruns, a horizons A i prononcé et B structural. 

Ces profils sont assez peu représentés sur la carte semi-détaillée; on 
les trouve sur les collines boisées situées au Sud-Ouest de la plantation 
« Safricale ». Par contre, cette série est largement representee dans la 
region du Nyamaboko, située au Sud du bloc de Masisi. Elle occupe 
également, d'une fagon curieuse, le sommet des crêtes principales, 
généralement sous forêt, de l'aire d'extension des textures argileuses. 
Ces sommets n'ont souvent que quelques metres de largeur; la couche 
de cendrées y est épaisse et est étroitement bordée de sols superficiels 
occupant les ruptures de pentes. La texture de ces depots de crêtes 
est toujours sensiblement moins argileuse que celle du bas des versants. 

Séries dérivées. 

— r Za. A 3 h : sols argileux légers, bruns, a horizons A i prononcé et B structural; 
substrat schisto-gréseux apparaissant a faible profondeur. 

— m Za. A 3 h : sols argileux légers, bruns, a horizons A i prononcé et B structural; 
complexe métamorphique apparaissant a faible profondeur. 

Ces séries dérivées occupent, a l'Ouest de Masisi, quelques aires 
d'étendue restreinte, particulièrement exposées. Leur extension s'élargit 
en bordure du depot de cendrées. La composition du mince depot de 
cendrées superficiel dépend beaucoup de la nature du substrat; ainsi, 
dans le cas d'une roche micacée, ce depot est fortement enrichi en 
paillettes de mica. Ces profils sont généralement couverts d'une vege
tation fortement secondarisee. 
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5. Sols argileux (o). 

Ces sols occupent la plus grande portie du territoire situé o l'Ouest du méridien de 
Mashumbi et, en general, la zone marginale du depot de cendrées. Leur teneur en orgile 
est souvent comprise entre 40 et 60 %. lis sont couverts d'une savane a Pennisetum vers 
l'Est, d'une forêt secondarisée vers l'Ouest. 

II existe une large zone de transition entre les argiles légères et les argiles; dans cette 
zone, les premières occupent les sommets; les secondes, Ie bas des pentes. 

Le paysage est assez accidenté; les sommets peuvent atteindre 1.800 m vers l'Est, 
tandis que les fonds de vallées sont creusés jusqu'è 1.100 m a l'Ouest. 

— Zo. A 3 E : sols argileux, bruns, a horizons A, chernozémique et B structural. 

Ces profils se rencontrent sous les savanes a Pennisefum, le long de 
l'axe routier Masisi - Walikale et dans certains terroirs du bassin de la 
Haute-Lov/a. lis occupent les parties basses du paysage. L'horizon A i 
d'épaisseur moyenne (20 cm), est noiratre et sa saturation est comprise 
entre 50 et 75 %. L'horizon Bs est brun (10 YR4/3) et bien développé; 
il possède des revêtements argileux continus et épois. Le pH est voisin 
de 5,5 et la consistance du sous-sol est ferme (voir, en annexe, profil 
n°27). 

— Zo. A 3 h : sols argileux, bruns, a horizons A i prononcé et B structural. 

Ces sols sont couverts par la forêt; ils s'étendent surtout dans le bassin 
de la Haute-Lubonga. L'horizon A j est brun (10 YR3/2 - 4/2), épais, 
et sa saturation est légèrement inférieure a 50 pour cent. 

Séries dérivées. 

— o Zo. A 3 h : sols argileux, bruns, a horizons Aj prononcé et B structural; argile 
compacte apparaissant a faible profondeur. 

— o Zo. A 3 E : sols argileux, bruns, a horizons A i chernozémique et B structural; 
argile compacte apparaissant a faible profondeur. 

— r Zo. A 3 h : sols argileux, bruns, a horizons A j prononcé et B structural; substrat 
schisto-gréseux apparaissant a faible profondeur. 
Le substrat rencontre est nettement plus compact, plus rougeatre, plus 
altéré que le depot de cendrées superficiel; il est fortement mélange 
a des produits d'altération du socle géologique. Ce substrat peut être 
également le sommet altéré de l'Urundi inférieur. 
Les deux premières séries ont, localement, une extension importante 
en bordure du depot de cendrées; la trolsième intervlent d'une fagon 
sporadique et limitée. 

Ces séries dérivées sont en réalité des unites complexes qui compren-
nent, a coté d'une majorité de sols conformes a leur definition, de 
nombreuses inclusions mineures, qui peuvent être aussi bien des litho
sols que des sols profonds. 

En raison de leur caractère superficiel et de leur position topographi-
que, ces sols ne conviennent pas a l'agriculture. 
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II. Sols des depressions et des vallées. 

Dans Ie paysage couvert de cendrées volcaniques, Ie relief fortement accuse, les val
lées encaissées, souvent en forme de V, limitent sensiblement I'extension des depots collu-
vioux et alluviaux récents. On ne rencontre ces depots qu'aux têtes de sources de petits 
affluents ou aux environs immédiats du confluent de deux rivieres. 

Ainsi, dans la region située a l'Est de Masisi, de nombreuses têtes de sources sont 
colmatées par une épaisse couche de cendrées remaniées par colluvionnement; Ie profil 
de la depression épouse alors la forme dun U régulièrement dessiné. Une grande depres
sion de la Dorsale (Gungu) est comblée par ces depots. 

La texture de ces depots est généralement un peu plus fine que celle de la couverture 
des versants et la couleur est plus foncée. 

Ces depots récents ne possèdent pas d'horizon B structural. Le profil y est du type 
A - C. L'horizon A i est généralement chernozémique; suite a l'accumulation de matériaux 
colluviaux, son épaisseur peut dépasser un mètre. 

— ZO. U 3 E : sols sur sable limoneux a horizon A j chernozémique. 

Cette série occupe certaines superficies peu importantes situées aux 
têtes de vallons des affluents secondaires de l'Oso, dans l'aire d'ex-
tension des textures é et 0. 

— Zu. U 3 E : sols sur limon sableux a horizon A i chernozémique. 

— Zu. U 6 E : sols modérément gleyifiés, sur limon sableux a horizon A i chernozé
mique. 

Ces profils occupent quelques têtes de vallons dans l'aire d'extension 
de la texture u, a l'Est du méridien de Masisi. 

Dans la seconde série, la gleyification apparait sous forme de petites 
concretions rougeatres, réparties dans le sous-sol; elles morquent le 
niveau de balancement de la nappe phréatique. 

— Za. U 3 E : sols sur argile légere a horizon A i chernozémique. 

Ces profils occupent quelques courts trongons de vallées aux environs 
de Masisi. 

— Za. U 6 E : sols modérément gleyifiés, sur argile légere a horizon A i chernozé
mique. 

On rencontre ces profils dans la vallée de la Loashi ou leur extension 
est tres irreguliere, quoique toujours fortement réduite. 

Dans la large depression de Ngungu, au Sud de Masisi, a une altitude 
élevée (2.300 m), ces profils prennent une extension assez large; ils 
sont couverts de cultures de pyrèthre et de paturages. 

Ces profils a drainage imparfait sont excellents pour le pyrèthre 
comme pour le théier, a condition d'etre drainés par des fosses a ciel 
ouvert. 
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— Zo. U 6 E : sols modérément gleyifiés, sur argile a horizon A j chernozémique. 

Ces profils lourds et parfois saturés d'eau en profondeur occupant 
quelques fonds de vallées et depressions a la périphérie du depot de 
cendrées. 

Ces profils, tres fertiles, sont intensément cultivés; la topographic est 
plate OU faiblement ondulée. 

TABLEAU IV 

Sols sur cendrées volcaniques. 

Caractéristiques analytiques des séries les. plus importantes. 

Série 

Zé. U 3 E 
ZO. A 3 E 
ZU.A3E 
Za. A 3 E 
Zo. A 3 E 

Horizon 

A3 
A3 
A3 
A3 
A3 

Granulométrie (̂ a) (̂ ) 

0 -
2 

12,1 
20,7 
23,0 
37,3 
58,8 

2 -
20 

2,3 
5,5 

10,2 
11,7 
11,4 

20-
50 

3,2 
7,4 
7,8 

10,1 
11,1 

50-
100 

3,3 
10,7 
9,3 
7,3 
4,2 

100-
250 

6,2 
4,6 

22,5 
15,7 
7,8 

250-
500 

11,5 
16,5 
16,7 
12,3 
3,6 

500-
1000 

42,3 
30,6 

9,5 
5,3 
2,5 

1000-
2000 

19,1 
4,0 
1,0 
0,3 
0,6 

PH 

7,0 
6,8 
6,2 
6,2 
5,8 

(̂ ) En % de la partie minerale du sol séché a l'air. 

E. Depots alluviaux et colluviaux récents. 

Dans Ie paysage montagneux du Kivu, I'extension de ces depots est tres limitée et 
généralement localisée a des situations privilégiées, comme des depressions dont l'écoule-
ment naturel a été barre par une coulee volcanique (region de Ngweshe), Ie confluent 
de rivieres, des replats en bordure du lac, etc. 

Dans ces conditions, Ie sol possède souvent un drainage naturel deficient, qui se 
traduit par des phénomènes de gleyification plus ou moins marqués. 

Ces profils ne possèdent pas d'horizon B structural. La texture est généralement fine 
et la fraction grossière dépasse rarement 15%; ce sont des argiles (o) ou des argiles 
limoneuses ly). 

Les séries suivantes ont été rencontrées: 

— Fo. U 6 h : sols jaunes, modérément gleyifiés, sur argile (limoneuse) a horizon A i 

prononcé. 

— Fo. U 8 h : sols fortement gleyifiés, sur argile (limoneuse) a horizon A i prononcé. 

— Fo. U 9 h : sols tres fortement gleyifiés, a horizon reduit, sur argile (limoneuse) a 
horizon A i prononcé. 
Le drainage des sols modérément gleyifiés est imparfait. 
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TABLEAU VI 

TABLEAU SYNOPTIQUE 

DES SÉRIES DE SOLS RENCONTRÉES 

DANS LA DORSALE DU KIVU 
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R
oc

he
s 
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tiv
es

 

ba
si

qu
es

 

C
en

dr
ée

s 

vo
lc

an
iq

ue
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Alluvions 
et 
colluvions 
Formations 
organiques 

Symboles 

Argile finement 
sableuse 

Argile lourde 

Argile 

Limon lourd sableux 

Argile limoneuse 

Gravillon latéritique 

Argile sableuse 

Sable argileux 

Argile tres lourde 

Argile lourde 

Argile caillouteuse 

Gravillon et maté-
riau rocailleux 

Sable 

Sable calcarifère 

Sable limoneux 

Limon lourd sableux 

Argile légere 

Argile 

PI 

Pó 

Po 

Pu 

Py 

Ga 

Ti 

Ta 

TÓ 

Tó 

Tog 

Tg 

Zé 

Zék 

ZO 

Zu 

Za 

Zo 

Argile et 
argile limoneuse ; Fo 

Matériaux 
organiques 

Sols récents 

Non hydromorphes Hydro-
Horizon A l ! morphes 
prononcé i Horizon A i 
A - C / D prononcé 

Régolithe Régolithe 

> 50 cm 

U 6 h 

Fo. U 6 h 

< 50 cm < 50 cm 

1 

L U 8 - 9 h 

Tg.L 

Tog.U 9 h 

Tg. U 8-9 1-

Fo. U 8-9 h 

Sols chernozémiques 

non hydromorphes 

I 
A - C / D 

lliite plus 

kaolinite 

Régolithe 

< 5 0 c m 

N 3 

Tog. N 3 

Tg .N3 

Régolithe 

A-Bs-C/D 

Allophane 

> 50 cm 

U 3 E 
U 6 E A 3 E 

Zé. U 3 E 

Zék. U 3 E 

Zu. U 3 E 

Zu. U 3 E 
Zu. U 6 E 

Za. U 3 E 
Za. U 6 E 

Zo. U 6 E 

Zu. A 3 E 

Zu. A 3 E 

Za .A3E 

Zo. A 3 E 

< 

Sols bruns 

tropicaux 

non hydro

morphes 

Horizon A i 

prononcé 

A-Bs-C/D 

A 3 h 

Z a . A 3 h 

Z o . A 3 h 

Kaolisols non hydromorphes - Horizon A i prononcé 

Matériaux ferrisoliques 

A-Bs - C/D 

Orthotype 

Horizon A i non brulé 

Jaune 

S 3 h - S 6 h 

PI. S 3 h 

Po. S 3 h 
Po. S 6 h 

Pu. S 3 h 

Ti. S 3 h 

Ocre-rouge 

S 2 h 

PI . S 2 h 

Po. S 2 h 

To. S 2 h 

Rouge 

S I h 

Tó. S 1 h 

Horizon A i brulé 

Jaune 

S13h 

pr.si3h 

Po.S13h 

Pu.S13h 

Ti.S13h 

Ocre-rouge 

S12h 

PÏ.S12h 

Po.S12h 

Ti.S12h 

TÓ.S12h 

Rouge 

S l l h 

PO. S n h 

Ti. s n h 

Tó.sn h 

A-Bs-C/D et A - C / D 

Avec rapport limon/argile > 10 ou 20 ou > 10 % 
de minéraux altérables 

Intergrade vers sols récents 

Horizon A i non brulé 

Brun et 
jaune 
(s)3h 

PT. (s) 3 h 

PO. (S) 3 h 

Ti. (s) 3 h 

Ta. (s) 3 h 

Ocre-
rouge 
(s)2h 

PI. (S) 2 h 

Po. (s) 2 h 

Horizon A i brulé 

Brun et 
jaune 

(s)13h 

Pi.(s)13h 

Po.(s)13h 

Ti.(s)13h 

Ocre-
rouge 
(s)12h 

Po.(s)12h 

Ga.(s)12h 

A-Bs-C/D 
avec 

horizon A i 
chernozé-

mique 
Intergrade 
vers sols 

chernozé
miques 

Brun-rouge 

s2E 

Tó. s 2 E 

A-Bs-C/D 

Avec couleur < 4/4 
Intergrade vers sols bruns 

Horizon A i non brulé 

Olive 

s 4 h 

PÓ. s 4 h 

Brun 

s 3 h - s 6 h 

TÓ. s 3 h 
TÓ. s 6 h 

Tó. s 3 h 

Brun-rouge 

s2h 

TÓ. s 2 h 

Horizon Ax 

brulé 

Brun 

s 1 3 h 

TÓ.sl3h 

Sols a horizon sombre 

A-Bs -Bh-C/D 

Avec horizon B structural 

Intergrade vers ferrisols 

Brun 

R s 3 - R s 6 

Po. Rs 3 
Po. Rs 6 

Pu. Rs 3 

TÓ. Rs 3 

Brun-rouge 

Rs2 

PI. RS 2 

Po. Rs 2 

Pu.Rs2 

Ti. Rs 2 

TÓ.Rs2 

Kaolisols non hydromorphes - Horizon A i faible 

Matériaux ferrisoliques 

A-Bs-C/D 

Orthotype 

Jaune 

S 3 - S Ó 

PÏ.S3 

PÓ.S3 
PÓ.S6 

Po. S3 
Po.SÓ 

Pu. S3 

Py.S3 
Py.SÓ 

Ti. S3 

Ocre-rouge 

S2 

Pi. 3 2 

Po.S2 

Ti.S2 

A-Bs - C/D 

et A - C/D 

Avec rapport 
limon/argile 

> 1 0 o u 2 0 o u > 1 0 % 
de minéraux altérables 

Intergrade vers sols 
récents 

Brun et 
jaune 
(s)3 

Pi. (s) 3 

Po. (s) 3 

Pu. (s) 3 

Ti. (s) 3 

Ta. (s) 3 

Ocre-rouge 

(s)2 

Po. (s) 2 

A-Bs-C/D 

Avec couleur < 4/4 

Intergrade vers 

sols bruns 

Olive 

s4 

Po.s4 

Brun 

s3 

Tó.s3 

Sols 

hydro

morphes 

A-Bg-G 

OU 

A - G 

S8-9 

Po. S 8-9 

TÓ. S 8-9 

Kaolisols 

lessivés 

A-B t -C /D 

Is 

Pu.Ts 

Sols podzoliques 

A-Bfe - C/D 

Sons 

horizon A2 

(P) 

Pu. (P) 

Avec 

horizon A2 

P 

Pu. P 

Sols organiques 

« Muck » « Peat » 

0 

0 

T 

T 



Les sols fortement gleyifiés sont caractérisés par un drainage pouvre; 
les sols tres fortement gleyifiés, a horizon reduit, Ie sont por un drai
nage tres pauvre. L'horizon reduit marque Ie niveau de la nappe 
phréatique permanente (voir, en annexe, profil n° 28). 

En altitude, il est frequent de trouver ces profils géographiquement 
associés a des sols organiques ou a des sols a horizon sombre. Les 
premiers occupent Ie centre de la depression et les seconds, Ie bas du 
versant. 

Ces sols, pour autant qu'ils soient drainés par des fosses a ciel ouvert, 
sont interessants pour les cultures vivrières. 

F. Formafions organiques. 

Des depots organiques tourbeux, tres importants par leur puissance comme par leur 
extension, colmatent les vastes marécages de Ia Dorsale, au niveau de la chaïne volcani-
que du Kahuzi-Biega, ainsi qu'a l'Ouest de la plaine de la Ruzizi (marais de la Musisi, 
du Biega, de la Lubimbe et de l'Ulindi). Cette tourbe est brune, grossière et tres peu mine
ral isée (« peat») (T). 

Dans les regions d'altitude moyenne (1.500-1.800 m) des Iocs Mokoto et de Bukavu -
Ngweshe, quelques marais moins importants sont caractérisés par des depots tourbeux 
noirStres, plus évolués et plus mineralises (« muck ») (O). 

TABLEAU V 

Formations organiques. 

Caractéristiques analytiques. 

Formation 

Tourbe («peat») 

Tourbe («muck») 

Altitude 

(m) 

2.100 

1.700 

Perte 

a 

l o yc 
(%) 

20,0 

16,8 

Perte 

a la 

calcination 

(%) 

81,3 

34,2 

C(̂ ) 

15,7 

9,2 

ND 

1,222 

0,852 

(̂ ) En % du sol séché a l'air. 

§ 3. - CARTES DES SOLS 

Outre des levés de détail d'intérêt local et de superficie restreinte (Mulungu - Bunya-
kiri - Makuta), deux cartes principales ont été levées: 

— une carte de semi-détail des depots de cendrées volcaniques, a lechelle de 1/50.000; 

— une carte de reconnaissance de l'ensemble de la region, a lechelle de 1 /500.000. 
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A. Carte de semi-détail. 

La carte de semi-détail couvre une superficie rectangulaire de 50.000 hectares dans 
la region de Masisi. Le plus grand axe, de quelque 60 km de longueur, est orienté Est-
Ouest, de fagon a recouper I'ensemble du depot de cendrées volcaniques suivant la 
direction des vents dominants. 

Cette carte s'appuie, a I'Est, sur la route de Sake a Lubero, entre Ie Km 36 et Burun-
gu; vers I'Ouest, elle s'étale de part et d'autre de la route de Masisi a Walikale et se 
termine au Km 116 de cette route. 

L'unité cartographique est la série de sols. Les diverses séries rencontrées, principales 
et dérivées, ont été définies. 

B. Carte de reconnaissance. 

La carte de reconnaissance, levee a l'échelle du 1/500.000, couvre un territoire de 
quelque 30.000 km^. Elle est basée sur des unites cartographiques moins variables dans 
I'espace et couvront des superficies plus importantes que la série. Ces unites sont les 
assoc/at/ons de sols. 

Une association est un ensemble de sols, considérés dans le cas présent au niveau 
de la série, qui se trouvent régulièrement représentés, en proportions définies, dans une 
même unite géographique. 

Dans la definition et la representation symbolique de chacune des associations, au 
nombre d'une quarantaine, les caractères principaux suivants interviennent: 

— le développement du profil de la série dominante, au niveau du Grand Groupe de 
sols; 

— I'origine et la texture du matériau originel de cette série; 
— la topographie. 

Les deux premiers caractères ont été précédemment étudiés pour chacune des séries. 

1. Topographie. 

Cinq classes de topographie ont été distinguées : 

— Topographie plane : replats tres importants, pentes inférieures a 3 % (p). 
— Topographie ondulée : replats importants, pentes courtes de 3 a 1 0 % (o). 
— Topographie vallonnée : replats étroits, pentes longues de 10 a 20 %; plus, locale-

ment (v). 
— Topographie accidentée : replats absents, pentes longues de 20 a 25 % (a). 
— Topographie escarpée : pentes tres longues de plus de 50 %; abrupts importants (e). 

2. Associations de sols. 

Sur la base de ces différents caractères, on a distingue les associations définies et 
décrites ci-après et reprises au tableau VIII. 

Le symbole représentatif de chaque association est constitué de la fagon suivante: 

— le premier groupe de lettres a trait au développement du profil de la série dominante; 
— la lettre suivante représente la texture de cette série dominante (voir figure 3); 
— la lettre finale indique le relief general du terroir couvert par l'association. 
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Série dominante 

Avec 

: Pi.SSh 

: Pl.S2h 

Pï. (s) 3 h 

PI. (S) 2 h 

La composition des diverses associations est une première estimation, de valeur pure-
ment indicative, basée sur les levés détaillés ainsi que sur de nombreuses toposéquences 
étudiées dans les divers paysages. 

a. - Sok sur complexe métamorphique. 

1. Fjp/?/a : Ferrisols jaunes et ocre-rouge et associés lithosoliques, a horizon A i 
prononcé, sur argile finement sableuse d'altération de roches méta-
morphiques (gneiss), en topographie accidentée. 

Cette association prend une extension considerable dans la portie 
supérieure du versant occidental de la Dorsale, a hauteur de la chaïne 
du Kahuzi, a une altitude supérieure a 1.600 m. La vegetation fores-
tière est tres secondarisée dans une large bande située Ie long de l'axe 
routier Bukavu - Walikale et dans les trongons supérieurs du bassin de 
la Luhoho; par contre, elle est presque intacte dans les grands massifs 
montagneux sis a l'Ouest de Bunyakiri. 

40 a 60 % 

20 a 50 7o 

10 a 3 0 % 

2 a 20 % 

En raison du caractère souvent tres accidenté de cette association, il 
est conseillé de ne pas étendre les défrichements actuels. La mise en 
valeur de ceux-ci pose d'ailleurs un probième délicat de lutte anti-
érosive. Ce paysage ne convient pas a l'établissement de grandes 
plantations. 

2. Fjf/ï/a : Ferrisols jaunes et ocre-rouge et associés lithosoliques, a horizon A i 
faible, sur argile finement sableuse d'altération de roches métamor-
phiques, en topographie accidentée. 

Cette association occupe largement Ie bas du versant de la Dorsale, 
a l'Ouest de la précédente, dans les bassins de la Lugulu et de la Luka, 
a une altitude inférieure a 1.600 m. La densité de la population y est 
tres faible. La forêt est plus ou moins secondarisée a proximité de 
l'habitat. 

40 a 60 % 

20 a 50 % 

10 a 3 0 % 

2 a 20 % 

Actuellement, cette association est presque entièrement couverte par 
la grande forêt; elle s'étend d'ailleurs a l'écart des routes. Les cultures 
indigenes ne couvrent cette association que sur Ie versant occidental 
de la Luhoho, en aval de Bunyakiri et dans la vallée de la Dakirv/a. 
Vu le caractère accidenté du relief, il n'est pas souhaitable actuelle
ment de modifier cet état de choses. 

Série dominante 

Avec 

: Pi. S3 

: Pl.S2 

PI. (S) 3 

Pt. (s) 2 
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Série dominante 
Avec 

Inclusions mineures 

PI. S 3 : 
PI. S 2 
Pr. (s) 3 : 
Pr. (s) 2 : 
Fo. U 8 - 9 h 

3. Fjf/f/v : Ferrisols jaunes et ocre-rouge et associés lithosoliques et hydromor-
phes, a horizon A j faible, sur argile finement sableuse d'altérction de 
roches métamorphiques, en topogrcphie vollonnée. 

C'est surtout aux environs des batholites granitiques, d une altitude 
inférieure d 1.600 m, que l'on rencontre cette association. L'exemple 
Ie plus typique est Ie fond de la vaste depression de la Luhoho, en 
aval de Bunyakiri. La vegetation est souvent tres secondarisée. 

50 a 90 % 
30 a 60 % 

2 a 1 0 % 
2 a 5 % 

Cette association présente un grand intérêt, car elle offre des terroirs 
a relief assez peu accidenté. Une grande portie de cette association 
est actuellement traversée par l'axe routier de Bukavu a Walikale, 
Ie long duquel sont groupées les populations. 

L'altitude de ce terroir étant transitoire (1.000 m), aucune des grandes 
cultures industrielles ne donne satisfaction; des essais sur théiers y 
seront entrepris. 

4. Ho/T/v : Sols ocre-rouge et jaunes et associés lithosoliques et hydromorphes, 
d horizon sombre, sur argile d'altération d'un complexe métamorphi-
que, en topographie vollonnée. 

C'est dans la region d'altitude comprise entre Luofu et Lubero, sur la 
crête Congo-Nil et la portie supérieure de son versant occidental, 
entre l'Equateur et Ie parallèle 1° Sud, que cette association prend 
une certaine extension. Cette série est actuellement couverte de nom-
breuses cultures indigenes, de jachères ou d'une vegetation tres se
condaire. 

Série dominante : Pt. Rs 2 
Avec : Pi.S2h 

PI. S 3 h 
Po. S 3 h 
Pt. (s) 3 h 

Inclusions mineures : Fo. U 8 - 9 h 

30 a 70 % 
20 a 60 7o 
10 a 3 0 % 
5 a 20 % 
2 a 1 0 % 

Le relief assez peu accidenté dans lequel on rencontre cette association 
lui confère un certain intérêt agronomique. Plusieurs caféières de 
valeur moyenne y sont installées. Les sols fortement désaturés, souvent 
décapés par un ruissellement intense, doivent être proteges. Les 
engrais minéraux doivent agir efficacement. 

b. - Sols sur roches sédimentaires. 

5. Fjp/o/a : Ferrisols jaunes et associés lithosoliques, a horizon A^ prononcé, sur 
argile d'altération d'un complexe schisto-gréseux, en topographie 
accidentée. 
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Une grande partie du versant occidental de la Dorsale, sur Ie cours 
moyen de l'Oso (aux environs de Pinga) et sur les cours supérieurs de 
la Lowa (au centre) et de l'Ulindi (au Sud de la region étudiée), est 
couverte par cette association. L'altitude varie de 1.500 a plus de 
2.000 m. La couverture forestière comprend tous les étages de la forêt 
de montagne. 

Série dominante : Po. S 3 h : 50 a 80 % 
Avec : Po. S 2 h : 5 a 20 % 

Po. (s) 3 h et Po. (s) 2 h : Sa 20 % 
inclusions mineures : Po. S 6 h plus Po. S 8-9 et Pó. s 4 h 

Par suite du relief accidenté, il est conseillé de ne pas défricher ces 
terrains. Une bonne exploitation forestière est la mise en valeur la 
plus économique. 

6. Fjp/o/v : Ferrisols jaunes et associés hydromorphes, a horizon A i prononcé, 
sur argile d'aitération d'un complexe schisto-gréseux, en topographie 
vallonnée. 

Cette association a une extension limitée a quelques plateaux peu 
accidentés du sommet de la Dorsale, comme, par exemple, au Nord 
de Ia chaine du Kahuzi, aux sources du Nyawarongo, ainsi que dans 
les hauts plateaux de l'ltombwe, au Sud de Nyakaziba. L'altitude est 
généralement supérieure a 2.000 m. Actuellement, la forêt de mon
tagne OU les peuplements de bambous couvrent ces sols. 

Série dominante 
Avec 

Inclusions mineures 

: Po.S3h 
: Po.S2h 

Po. (s) 3 h 
Po. S 6 h et Po. S 8-9 

: Po. Rs3 

: 60 a 90 % 
: 10 a 30 % 
: 2 a 10% 
: 2 a 10 7o 

La densité de Ia population est tres faible. La forêt contient des essen
ces de valeur et ces sols présentent beaucoup de possibilités {pour 
I elevage, par exemple). 

7. Fjp/u/a : Ferrisols jaunes et associés lithosoliques et, localement, podzoliques, 
a horizon A i prononcé, sur produits limono-sableux d'aitération de 
roches gréseuses, en topographie accidentée. 

Les crêtes gréseuses de la partie supérieure des versants de Ia Dorsale 
sont couvertes par cette association, dont I'extension n'est pas consi
derable. L'altitude est supérieure a 1.300 m mais dépasse assez rare-
ment 2.000 m. La couverture forestière est representee par différents 
étages de la forêt de montagne. 

Série dominante : Pu. S 3 h : 30 a 80 % 
Avec : Pu. (s) 3 h : 20 a 50 % 
Inclusions mineures : Pu. Ts - Pu. (p) - Pu. P 

La texture grossière et la topographie accidentée limitent tres forte-
ment les possibilités agronomiques. Le défrichement n'est pas conseillé. 
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8. Fjf/o/a : Ferrisols jaunes et associés lithosoliques, a horizon A i faible, sur argile 
d'altérction d'un complexe schisto-gréseux, en topographie accidentée. 

Cette association se rencontre a une altitude inférieure a 1.500 m. Elle 
possède une extension tres large, a l'Ouest du méridien 28°30', dans 
Ie bassin de l'Ulindi, sur Ie cours moyen de la Luka, dans la region de 
Walikaie et Ie bassin de la Lubonga. La vegetation est representee 
par les formes de transition entre la forêt equatoriale et la forêt de 
montagne. 

Série dominante : Po. S 3 : 50 a 80 % 
Avec : Po.S 2 : 5 a 20 % 

Po. (s) 3 et Po. (s) 2 : 5 a 20 % 
Inclusions mineures : Po. S 8-9 et Pó. S 3 

Le relief accidenté limite fortement la libre utilisation du sol. II est a 
conseiller de ne pas défricher la couverture forestière, d'autant plus 
qu'il existe, dans ces paysages, de grandes étendues inoccupées oü 
le relief est sensiblement moins accidenté. 

9. Fjf/o/v : Ferrisols jaunes et associés hydromorphes, a horizon Ax faible, sur 
argile d'altération d'un complexe schisto-gréseux, en topographie 
vallonnée. 

L'extension de cette association est importante aux environs du méri
dien 28°, dans les bassins de l'Ulindi et de la Lowa et, surtout, sur les 
cours inférieurs des affluents de la Lowa : l'Utu et la Luka. L'altitude 
est souvent inférieure a 1.000 m. La forêt equatoriale recouvre cette 
association. 

Série dominante 
Avec 

: Po. S3 
: Po.S2 

Py.S3 
Po. (s) 3 
Po. S 6 et Po. S 8-9 

60 a 95 % 
10 a 30% 
2 a 10% 

: 2 a 10% 
2 a 10% 

Le relief permet des extensions agricoles considerables, I'obstacle le 
plus important étant le défrichement de la forêt. 

Ces sols sont pauvres en réserves organiques et minérales; ils doivent 
répondre efficacement aux engrais et toutes les pratiques qui augmen-
teront les réserves d'humus leur seront profitables. 

10. Fjf/u/a : Ferrisols jaunes et associés lithosoliques, a horizon A i faible, sur pro-
duits limono-sableux d'altération de roches gréseuses, en topographie 
accidentée. 

Cette association occupe les affleurements de roches gréseuses (quart-
zites et arkoses), a une altitude inférieure a 1.300 m. Ces roches for-
ment souvent des lignes de crêtes couvertes par la forêt, comme au 
Nord de Walikaie, par exemple. 

Série dominante : Pu. S 3 : 30 a 80 % 
Avec : Pu. (s) 3 : 20 a 50 % 
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Les possibilités agricoles de cette association sont fortement limitées 
par la texture grossière du matériau, Ie relief accidenté et la pauvreté 
en réserves organiques. Le défrichement n'est pas a conseiller; une 
sage exploitation forestière est plus indiquée. 

11. Fjf/u/v : Ferrisols jaunes et associés hydromorphes, a horizon A i faible, sur 
argile sableuse d'altération de roches gréseuses, en topographie 
vallonnée. 

A l'Ouest de Walikale, plusieurs depressions, notamment celle de la 
rivière Kuya, sont occupées par cette association. Son extension totale 
est faible. La densité de la population et des cultures indigenes est 
élevée. La vegetation forestière est tres secondarisée. 

: 50 a 90 % 

: 5 a 20 % 

Série dominante : 

Avec : 

Inclusions mineures : 

Pu. S3 

Pu. (s) 3 

Py.Só 

Ce sont des sols faciles a cultiver, mais légers et pauvres en réserves. 
La pluviosité et la temperature tres élevées sont favorables. Cependant, 
la superficie restreinte de cette association et son occupation déja 
importante limitent les possibilités agronomiques. 

12, Fjf/ó/o : Ferrisols jaunes et associés hydromorphes, a horizon A i faible, sur 
argile lourde d'altération de schistes, en topographie ondulée. 

Dans le fond des grandes depressions synclinales situées au Nord de 
Walikale et occupées, en grande portie, par les schistes de l'Urundi 
supérieur, la texture du matériau est fréquemment une argile lourde. 
Le relief est calme et la vegetation est la forêt equatoriale, entrecoupée 
de larges plages de jachères. 

L'occupation humaine est assez importante le long de l'axe routier de 
Masisi a Walikale, au Sud du village d'Usumbura. Elle est tres faible 
dans le Nord-Ouest de la region étudiée, oü cette association possède 
son extension ia plus grande. 

60 a 90 % 

10 a 3 0 % 

5 a 20 % 
2 a 1 0 % 

La forte pluviosité de la region et le relief peu accidenté fournissent 
de bonnes possibilités agronomiques a cette association. Ce sont des 
sols lourds, mais pauvres en réserves; ils conviennent au caféier, au 
cacaoyer et au théier. Les cultures vivrières indigenes y donnent de 
bons résultats. 

13. Fjf/o/o : Ferrisols jaunes et associés hydromorphes, a horizon A j faible, sur 
argile (limoneuse) d'altération de roches schisteuses (Karroo), en 
topographie ondulée. 
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Série dominante 

Avec 

: PÓ.S3 

: Po.S.3 

PÓ.S6 

Po. (s) 3 



30 
20 
10 

a 
a 
a 

70% 
50% 
30% 

La partie centrale des grandes depressions glaciaires de la region de 
Walikale est occupée par cette association. Celle-ci groupe des sols 
développés sur les roches les plus argileuses du sommet des depots 
du Karroo de la region. 

L'altitude moyenne varie de 650 a 800 m. La vegetation est tres secon-
darisée, 

Série dominante : Po. S 3 
Avec : Py.S3 

PÓ.S3 

Le relief tres calme, la pluviosité élevée et bien répartie, les bonnes 
propriétés physiques du sol confèrent, a cette association, un intérêt 
agronomique particulier. Celle-ci groupe, dans l'Ouest du territoire 
étudié, les terrains les plus appropriés aux plantations de caféiers 
d'Arabie, de cocaoyers et même de théiers. II est permis d'entrevoir 
des perspectives de mécanisation facile. L'érosion ne pose pas un 
probième aigu. 

14. Fjf/y/o : Ferrisols jaunes et associés hydromorphes, a horizon Ax faible, sur 
argile limoneuse et limon sableux d'altération de roches gréseuses 
(Karroo), en topographie ondulée. 

Cette association est étroitement liée a la précédente; elle occupe la 
zone périphérique des grandes depressions glaciaires de la region de 
Walikale. La vegetation est également tres secondarisée et composée 
surtout de vieilles jachères. 

Série dominante : Py. S 3 : 30 a 70 % 
Avec : Po. S 3 : 20 a 50 % 

'Z:lt h^'»* 
La majorité des sols groupés dans cette association ont une texture 
relativement légere; ils sont faciles a travailler et peuvent convenir aux 
cultures indigenes. Comme tous les sols de cette region, ils sont pau-
vres en réserves minérales et organiques. Ils doivent répondre effica-
cement a toutes les fagons aratoires et aux applications d'engrais 
susceptibles d'augmenter ces réserves. 

15. Fjb/o/a : Ferrisols jaunes et ocre-rouge et associés lithosoliques, a horizon A i 
brOlé, sur argile et produits rocailleux d'altération d'un complexe 
schisto-gréseux, en topographie accidentée. 

L'extension de cette association est importante dans la region mon-
tagneuse située au Sud-Ouest du lac Kivu et couverte de savanes 
herbeuses. Elle prend également une certaine extension sur les acci
dents du relief, le long de la route Sake - Lubero, au Sud de la bifur
cation de Ia Kabasha. 
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Série dominante : Po. S13h : 30 a 70 % 
Avec : Po.S12h : 20 a 5 0 % 

Po.(s)12h et Po.{s)13h: 10 a 5 0 % 
Inclusions mineures 

locales : Po. Rs 2 et Po. Rs 3 

Ces étendues subissent une erosion intense qui atteint évidemment son 
maximum après Ie passage du feu. 

II est a conseiller de reboiser ces superficies; des essais en ce sens ont 
été realises par la Mission Antiérosive (M.A.E.). 

16. Fob/o/v : Ferrisols ocre-rouge et rouges et associés lithosoliques, a horizon A i 
brOlé, sur argile d'altération d'un complexe schisto-gréseux, en topo-
graphie vallonnée. 

Dans la region située au Sud du carrefour de la Kabasha et jusqu'au 
poste de Kikuku, de grandes étendues de savanes couvrent Ie fond de 
vastes depressions a relief vallonné. La densité de la population est 
faible. Cette region est caractérisée par une pluviosité peu élevée et 
une saison sèche bien marquee. L'incendie, allumé périodiquement, 
favorise les troupeaux indigenes assez nombreux; actuellement, on y 
trouve plusieurs plantations de caféiers. En dehors de cette region, 
l'extension de cette association est faible; elle est limitée a la region 
située entre Bugoy et Nyakaziba, au Sud-Ouest de Bukavu. 

Série dominante : Po. S12h : 30 a 8 0 % 
Avec : Po.S13h : 10 a 6 0 % 

Po.S l l h : 10 a 2 0 % ; 
plus, localement (Bugoy) 

Po. (s)13h et Po. (s)12h: 2 a 1 0 % 

Le relief assez calme et l'absence de défrichements importants donnent, 
a cette association, un certain intérêt (pour la culture du caféier 
d'Arabie, notamment), a condition d'éliminer soigneusement toutes les 
surfaces érodées, ou l'horizon A i a disparu ou est en voie de dis-
parition. 

17. Hj /o/v : Sols jaunes et associés hydromorphes et lithosoliques, a horizon 
sombre, sur argile d'altération d'un complexe schisto-gréseux, en 
topographie vallonnée. 

Sur la crête Congo-Nil et son versant occidental, entre l'Equateur et 
le parallèle 1° Sud, cette association prend une extension assez impor
tante. On la retrouve également, d'une fagon sporadique, dans les 
hautes montagnes qui dominent la plaine de la Ruzizi. 

La vegetation est secondaire; on y remarque parfois beaucoup de 
grandes fougères. Toutefois, cette association se rencontre, tres locale
ment, sous une forêt assez intacte, située sur les hauts plateaux de 
ritombv^e (2.500 m). 
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Série dominante : Po. Rs 3 
Avec : Po. Rs 2 

Po. S 2 h 
Inclusions mineures : Po. S 8-9 ef Po. (s) 3 h 

30 a 60 % 
O a 1 0 % 

10 a 3 0 % 

Série dominante 
Avec 

: Pu. R3 
: Pu.S3h 

Pi.Ts 
Pu. (P) 
Pu. P 

Ces sols présentent un milieu particulièrement désaturé, qui exige des 
quantités importantes d'engrais. L elevage et certaines cultures vivrières 
s'avèrent rentables sur les plateaux de la crête Congo-Nil, au Sud de 
Lubero (Station de I'INEAC a Ndihira). 

18. Hj /u/a : Sols jaunes et ocre-rouge et associés lithosoliques et podzoliques, a 
horizon sombre, sur argile sableuse et produits d'altération de roches 
gréseuses, en topographie accidentée. 

Cette association nest representee que sur un ensemble de collines 
gréseuses qui font portie de la crête Congo-Nil, au Nord de Luofu. 

Proportions 
non 

définies 

Cette association offre peu d'intérêt et Ie défrichement est évidemment 
contre-indiqué. La plantation d'essences forestières intéressantes est a 
conseiller. 

19. R/s/e : Lithosols et associés ferrisoliques, jaunes, a horizon A^ brOlé, sur 
produits rocailleux d'altération d'un complexe schisto-gréseux, en 
topographie escarpée. 

Dans Ie paysage montagneux qui domine la vallée de Ia Ruzizi, cette 
association prend une extension considerable. La vegetation herbacée, 
brulée périodiquement, couvre tres mal Ie sol qui subit ainsi une 
erosion tres intense. La roche affleure sur certaines pentes dont Ie sol 
entier a été emporté par les eaux. 

Série dominante : Po. (s)13h : 50 a 7 0 % 
Avec : Po.S13h : 10 a 5 0 % 

Po.{s)12h : 10 a 3 0 % 
Et des superficies importantes de roche dénudée. 

Les possibilités de cette association sont évidemment tres restreintes. 
II faut conseiller un reboisement progressif, sur les superficies oü 
I'operation est encore possible, et un controle severe de l'incendie. 

c. - Sols sur roches érupfives acides. 

20. Fjp/i/o : Ferrisols jaunes et bruns et associés lithosoliques, a horizon A j pronon-
cé, sur argile sableuse d'altération de roches granitiques, en topogra
phie accidentée. 
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Les grands massifs granitiques du versant occidental de la Dorsale, 
situés a une altitude supérieure a 1.300 m, sous une vegetation fores-
tière, sont couverts par cette association. 

Série dominante : Ti. S 3 h 
Avec : Ti. (s)3h 

Ta. (s) 3 h 

60 a 90 % 
10 a 3 0 % 
2 a 1 0 % 

Les sols sont de qualité médiocre et la topographie est accidentée. Le 
défrichement n'est pas a conseiller. 

21. Fjf/i/o : Ferrisols jaunes et bruns et associés lithosoliques et hydromorphes, 
a horizon A j faible, sur argile sableuse d'altération de roches grani
tiques, en topographie accidentée. 

Cette association se rencontre a une altitude inférieure a 1.300 m, 
dans les massifs granitiques voisins du méridien 28°. Les deux princi-
paux massifs sont situés dans le bassin de la Lugulu - Lubimbe, affluents 
de l'Ulindi, et sur Ie cours inférieur de la Luka. 

Série dominante : Ti. S 3 
Avec : Ti. S2 

Ti. (s) 3 et Ta. (s) 3 

40 a 70 % 
5 a 20 % 
5 a 40 % 

La forêt couvre actuellement cette association; il est conseillé de ne 
pas défricher. 

22. Fjf/i/v : f^errisols jaunes et bruns et associés hydromorphes et lithosoliques, 
a horizon A i faible, sur argile sableuse d'altération de roches grani
tiques, en topographie vallonnée. 

Cette association s'étend dans le bassin de la Lugulu, affluent de 
l'Ulindi, au Nord de l'axe routier Bukavu - Shabunda - Kindu. Elle 
s'étend également dans le bassin de la Luka, aux environs du parallè-
le 2° Sud. La forêt est fortement secondarisée aux environs de petits 
villages, dont la plupart sont abandonnés. 

60 a 90 % 
10 a 2 0 % 
5 a 1 0 % 

Parce que située dans un relief relativement calme, cette association 
offre des possibilités d'extensions agronomiques. Le sol est facile a 
travailler et, souvent, assez riche en minéraux altérables, bien que la 
réserve en bases échangeables soit faible. Notons, cependant, que la 
couverture forestière laisse supposer des frais élevés lors du défriche
ment et que la plus grande partie de cette association s'étend loin a 
l'écart de tout axe routier. 

Les regions dans lesquelles on rencontre cette association sont carac-
térlsées par une pluviosité élevée. 

Série dominante 
Avec 

: Ti. S3 
: Ti.S2 

Ti. (s) 3 
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23. Fjb/i/a : Ferrisols ocre-rouge et jaunes et associés lithosoliques, a horizon A i 
brOlé, sur argile sableuse d'altération de roches granitiques, en topo-
graphie accidentée. 

Cette association occupe quelques terrains accidentés, couverts de 
savanes, notamment dans les escarpements qui bordent la depression 
de Luofu ainsi qu'a l'Est de Bunyakiri, sur Ie versant occidental de la 
Dorsale, ou encore au Nord de Kalehe, en bordure du lac Kivu. On 
la retrouve, plus au Sud, sur les contreforts montagneux qui bordent 
la plaine de la Ruzizi. 

Série dominante : Ti. S12h 

Avec : Ti. S13h 

Ti.(s)13h 

30 a 70 % 

10 a 5 0 % 

10 a 40 7o 

En raison de sa topographie accidentée et de la texture grossière du 
sol, cette association offre peu d'intérêt. 

24. Fjb/i/o : Ferrisols ocre-rouge et jaunes et associés lithosoliques et hydromorphes, 
a horizon A i brulé, sur argile sableuse d'altération de roches grani
tiques, en topographie ondulée. 

La grande depression de Luofu est couverte par cette association. 
Celle-ci occupe également quelques superficies moins importantes sur 
les plateaux qui dominent cette depression. 

Série dominante : Ti. S12h 

Avec : Ti. S13h 

Ti. (slis h 
Inclusions mineures : Ti. Rs 2 

30 a 90 % 

20 a 60 % 

5 a 20 % 

Actuellement couverte d'une savane secondaire, sans intérêt, cette 
association pourrait être sensiblement amendée. Malheureusement, Ie 
climat relativement sec de la region de Luofu limite les possibilités. 

Paillé abondamment, Ie caféier peut donner de bons rendements. 

25. R/g/e : Lithosols et associés lithosoliques et organiques, sur roches volcaniques 
diverses, en topographie escarpée. 

Cette association occupe quelques batholites granitiques particulière-
ment escarpés, couverts de sols tres superficiels. Le plus bel exemple 
est, sans conteste, le cone imposant du Namunene, a l'Est de Bunyakiri, 
qui domine, de plus de 500 m, le relief environnant. La vegetation est 
tres variée (bambous, bruyères, lambeaux de forêt, etc.) et la couver
ture, souvent discontinue. 

Série dominante : Ti. (s) 3 h : 10 a 70 % 

Avec : T i .S3h : 10 a 5 0 % 

A coté de ces séries, il existe des surfaces considerables de roches nues. 

56 



d. - Sols sur roches éruptives basiques. 

26. Fop/6/v : Ferrisols ocre-rouge et rouges et associés lithosoliques et hydromor-
phes, a horizon A j prononcé ou brulé, sur argiie (tres) lourde d'alté-
ration de roches basaltiques, en topographie vallonnée. 

Cette association couvre la plus grande partie des coulees basaltiques 
du Sud-Kivu, en altitude moyenne (1.500 a 2.000 m). Elle s etend, 
notamment, dans les regions de Kalehe - Bukavu et de Kabore -
Ngweshe. 

L'occupation humaine est importante Ie long du lac; des cultures indi
genes, des caféières et des quinquineraies, ainsi que quelques planta
tions de théiers couvrent une grande partie de la region. Vers l'inté-
rieur, il existe encore d'importantes superficies de savanes secondaires, 
brulées périodiquement. 

Série dominante : Tó. S 2 h 
Avec : T Ó . S 1 2 h - n h 

T6. S 1 h 
Inclusions mineures : T6. Rs 3 et Tó. s 3 h 

50 a 90 % 
O a 30 % 

10 a 3 0 % 

Ce sont des sols lourds, de fertilité moyenne et a perméabilité assez 
lente, qui souffrent particulièrement du ruissellement. En effet, lorsque 
l'horizon A i est en partie décapé par l'érosion, la productivité diminue 
fortement; eet horizon ne se régénère que difficilement et lentement 
sous l'effet de pratiques avisées. 

Les cultures indigenes, ainsi que les plantations de caféiers, de quin
quinas et même de théiers sont de belle venue dans l'extension de 
cette association. 

27. Fbp/6/v : Ferrisols brun-rouge et bruns et associés lithosoliques et hydromorphes, 
a horizon A i prononcé, sur argiie (tres) lourde d'altération de roches 
basaltiques, en topographie vallonnée. 

C'est surtout en haute altitude (plus de 2.000 m) que cette association 
prend son extension la plus large. On la rencontre surtout sur les hauts 
plateaux du Kahuzi-Biega, sous un peuplement de bambous ou sous 
une savane secondaire. 

Série dominante : T6. s 2 h 
Avec : Tó. s 3 h 

TÓ. S 2 h 
TÓ. s 2 E 
TÓ. S 8-9 

Inclusions mineures : Tó. s 3 h 

50 a 80 % 
10 a 3 0 % 
5 a 1 0 % 
5 a 20 % 
O a 1 0 % 

Cette association, actuellement peu utilisée, a, cependant, des possibi-
lités élevées. Le climat de ces hauts plateaux, bien que les gelees en 
soient absentes, est un des principaux arguments dont il faudra tenir 
compte dans le plan de mise en valeur. 
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28. Fbp/6/o : Ferrisols bruns et brun-rouge et associés hydromorphes et lithosoliques, 
a horizon A j prononcé, sur argile (tres) lourde d'altération de roches 
basaltiques, en topographie ondulée. 

Cette association, surtout composée de sols bruns, est caroctérisée par 
un stade d'altération relativement peu avance. On rencontre cette 
association sur les coulees les plus récentes du Sud-Kivu, a une altitude 
supérieure, en moyenne, a 1.300 m. L'extension, malheureusement peu 
importante, intéresse la region de Mulungu - Katana située Ie long du 
lac Kivu, a quelque dizaines de kilometres au Nord de Bukavu, ainsi 
que la portie oriëntale de la coulee de Mwenga. 

La couverture végétale est tres diverse: plantations et cultures Ie 
long du lac; savane a Pennisetum, cultures et lambeaux de forêt vers 
Mwenga. 

Série dominante : T6. s 3 h 

Avec : T6. s 2 h 

T6. s 2 E 
Tg. N 3 et Tog. N 3 

O 

Tó. S 8-9 

Inclusions mineures : T6. s l 3 h 

50 a 90 7o 

10 a 3 0 % 

10 a 3 0 % 

5 a 20 % 

5 a 1 0 % 

2 a 5 % 

La fertilité est élevée car le matériau est relativement peu altéré. La 
réserve minerale est supérieure a celle des associations précédentes. 
On y rencontre d'excellentes plantations de caféiers d'Arabie, d'an-
ciennes parcelles de quinquinas et, en altitude, de nouvelles plantations 
de théiers. Les cultures vivrières donnent de bons résultats. La mise en 
valeur des nombreuses depressions marécageuses qui caractérisent 
I'association a debute. 

29. Fbf/6/v : Ferrisols bruns et brun-rouge et associés lithosoliques, a horizon A i 
faible, sur argile (tres) lourde d'altération de roches basaltiques, en 
topographie vallonnée. 

Dans la partie occidentale des coulees de Mv/enga - Kamituga, I'alti-
tude moyenne s'abaisse jusqu'a moins de 1.000 m. Cette association 
de sols, a horizon A i faible, prend alors de l'extension. La vegetation 
est une savane a Pennisetum ou des lambeaux de forêt. 

Série dominante : To. s 3 

Avec : To. s 2 E 

To. s 3 h et To. s 2 h 

Inclusions mineures : Tog. N 3 

50 a 80 % 

5 a 20 % 

5 a 20 % 

Cette association offre beaucoup de possibilités agricoles, tant pour 
les cultures indigenes que pour I'agricuiture européenne; la pluviosité 
élevée serait propice a I'installation de plantations de théiers. 
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Série dominante 
Avec 

: Tg.L 
: Tg. U 8-9 

Tg.N3 
O 

30. R/l/p : Lithosols et associés lithosoliques sur laves récentes, en topographie 
plate. 

Les coulees de laves du Nord-Kivu représentent Ie substrat de cette 
association. L'altitude, qui s'élève doucement du niveau du lac a envi
ron 2.000 m sur la crête Congo-Nil, atteint plus de 3.000 m sur les 
contreforts du Nyamuragira et du Nyiragongo. On peut y suivre tous 
les stades végétatifs, qui vont des premières mousses et fougères, 
apparaissant sur les coulees les plus récentes, jusqu'a la forêt. 

80 a 90 % 
O a 20 7o 
O a 1 0 % 
O a 1 0 % 

A coté de ces séries de sols, il existe de grandes étendues de laves 
tres récentes, qui ne présentent aucune alteration superficielle ni 
couverture végétale. 

Ces étendues de roches nues, qui ne constituent pas encore un «sol», 
peuvent occuper, suivant la proximité du champ volcanique actuelle-
ment en activité, de O a 30 % des superficies. 

La plus grande portie de cette association est occupée par Ie Pare 
National Albert. Quoiqu'il en soit, les possibilités agronomiques sont 
limitées a I'exploitation forestière sur les coulees les plus anciennes, 
les plus récentes n'offrant aucune possibilité. 

e. - Sols sur cendrées vokaniques. 

40. A /é /a : Andosols bruns, a horizon A i chernozémique, et associés lithosoliques, 
sur cendrées volcaniques sableuses et stratifiées, en topographie 
accidentée. 

Cette association occupe Ie versant oriental et les sommets de la 
Dorsale, au Nord-Ouest du lac Kivu. L'altitude est élevée, générale-
ment proche de 2.000 m. La vegetation est une savane a Bec/cerops/s, 
avec cultures indigenes, plantations de pyrèthre et paturages. 

Série dominante : Zé. U 3 E : plus de 90 % 
Inclusions mineures : ZO. U 3 E et rZu. U 3 E 

Cette association convient aux cultures vivrières (sorgho, maïs, hari
cots); l'altitude est souvent trop élevée pour Ie bananier. Le pyrèthre 
y vient bien; le pH est trop élevé pour le théier. 

La variante sur cendrées calcarifères occupe quelques collines aux 
environs de Sake. 

41. A /u /o : Andosols bruns, a horizon A i chernozémique, et associés lithosoliques, 
sur cendrées volcaniques de texture limono-sableuse, en topographie 
accidentée. 
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Cette association s'étend sur Ie versant occidental de la Dorsale, aux 
têtes de source de I'Oso et de ses affluents supérieurs. L'altitude est 
comprise entre 1.600 et 2.200 m. Diverses savanes, des cultures indige
nes et, localement, des bambous couvrent Ie paysage. 

Série dominante : ZO. A 3 E : 80 a 90 % 

Avec : (o)— et oZu.ASE -. 10 a 2 0 % 

Inclusions mineures : rZu. A 3 E et ZO. U 3 E 

Ces sols conviennent aux cultures vivrières et a l'élevage. L'altitude 
est généralement trop basse pour Ie pyrèthre et Ie pH, trop élevé pour 
Ie théier. 

42. A /u /a : Andosols bruns, a horizon A l chernozémique, et associés lithosoliques, 
sur cendrées volcaniques de texture sablo-limoneuse, en topographie 
accidentée. 

Cette association est la voisine occidentale de la précédente. Elle 
couvre une grande portie du pays, entre Ie méridien de Masisi et la 
vallée de I'Oso. L'altitude varie de 1.500 a 2.000 m. La savane a 
Pennisefum est fortement entamée par les cultures indigenes. 

Série dominante : Zu. A 3 E : 70 a 80 % 

Avec : Zue. A 3 E : O a 20 % 
(diminue d'Est en Ouest) 

Et : oZu. A 3 E : O a 20 7o 

(augmente vers Ie Nord) 

Inclusions mineures : rZu. A 3 E - Zu. U 3 E et Zu. U 6 E 

La texture, déjó nettement plus argileuse que celle des séries précé-
dentes, augmente les possibilités agronomiques. Les cultures vivrières 
viennent bien et Ie théier peut y être introduit. La situation n'est cepen-
dant pas ideale, car Ie pH est un peu trop élevé et la saison sèche se 
fait encore fortement sentir. 

43. A /o /a : Andosols bruns, a horizon A^ chernozémique, et associés lithosoliques, 
sur cendrées volcaniques de texture argileuse légere, en topographie 
accidentée. 

C'est dans Ie paysage situé a l'Ouest du méridien de Masisi, dans Ie 
bassin de la Loashi, que cette association possède la plus grande portie 
de son extension. L'altitude va de 1.300 a 1.900 m. La savane a 
Pennisetum disparatt de plus en plus devant les cultures indigenes, les 
plantations de théiers, les paturages, etc. 

Série dominante : Za. A 3 E : 50 a 80 % 

Avec : Zo. A 3 E : 10 a 5 0 % 
(augmente d'Est en Ouest) 

Et : r-m-Za. A 3 h : 5 a 2 0 % 

Inclusions mineures : Za. U 3 E et Za. U 6 E 
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Composée en grande partie de sols tres fertiles, cette association 
convient particulièrement bien aux cultures vivrières et aux plantations 
de théiers ou de quinquinas. Le climat pluvieux et peu ensoleillé ne 
convient pas au caféier. Le relief accidenté est un sérieux obstacle a 
la mécanisation de l'agriculture. 

44. A /o /v : Andosols bruns, a horizon A i chernozémique, et associés lithosoliques 
et hydromorphes, sur cendrées volcaniques de texture argileuse ou 
argilo-sableuse, en topographie vallonnée. 

Cette association couvre les collines de la region des Iocs Mokoto, 
ainsi que l'extrémité occidentale du depot de cendrées, le long de 
l'axe routier de Masisi a Walikale et dans le bassin supérieur de la 
Lowa. L'altitude va de 1.100 a 1.800 m. La savane a Pennisetum est 
la couverture végétale habituelle. 

Série dominante : Zo. A 3 E : 50 a 80 % 
Avec : Zo. A 3 h : 30 a 50 % 

oZo. A 3 h et oZo. A 3 E : 10 a 30 % 
rZo .A3h : 2 a 1 0 % 

Inclusions mineures : Zo. U 6 E 

La valeur agronomique de cette association est élevée; en effet, elle 
allie, a des sols fertiles, une topographie relativement calme. Les cultu
res de bananiers, d'arachides, de patates douces, de manioc et de 
haricots fournissent de bons rendements. Le théier vient également 
tres bien. 

45. B/o/a : Sols bruns et associés ferrisoliques, sur cendrées volcaniques de texture 
argileuse légere, en topographie accidentée. 

L'extension de cette association intéresse le paysage accidenté que 
l'on retrouve dans la partie supérieure du bassin de la Loashi, au Sud-
Ouest de Masisi. Le couvert forestier est fortement secondarisé. L'alti
tude est assez élevée; elle va de 1.500 a 2.000 m. 

Série dominante : Za. A 3 h : 30 a 70 % 
Avec : Zo. A 3 h : 30 a 70 % 

(augmente vers l'Ouest) 
Za .A3E : 10 a 4 0 % 
r-m-Za.A3h : 10 a 5 0 % 

Inclusions mineures : Za. U 3 E et Za. U 6 E 

La topographie accidentée et la difficuité du défrichement de la cou
verture forestière sont deux arguments qui diminuent les possibilités 
de cette association, pourtant composée de sols fertiles. 

46. B/x/a : Sols bruns, a horizon A j chernozémique ou prononcé, et associés 
ferrisoliques et lithosoliques, sur cendrées volcaniques superficielies de 
texture variable, en topographie tres accidentée. 
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47. B/a/v 

48. A /o /p 

Cette association, de composition heterogene mais a dominance de 
sols superficieis, intéresse surtout les lignes de crêtes et les principoux 
accidents de la topographie de l'cire d'extension des textures argileu-
ses (a et o), qui occupent une large zone périphérique du depot de 
cendrées. Le couvert vegetal est tres varié mais toujours tres secon-
darisé. 

Série dominante 

Avec 

Et 

Inclusions mineures 

rZa. A 3 h : 20 a 70 % 

rZo. A 3 h : 20 a 50 % 
{ougmente vers la périphérie du depot) 

Zo.A 3 h : 5 a 20 % 

(o) — o Z o . A S h : 20 a 5 0 % 

(o) — oZo. A 3 E : O a 30 % 

Po. S 3 h : O a 20 % 

(augmente a la périphérie du depot) 

Zo. U 6 E 

Le caractère accidenté du relief limite tres fortement les possibilités 
agronomiques de cette association. II est a conseiller de ne pas 
défricher. 

Sols bruns, a horizon A i prononcé, et associés ferrisoliques, sur cen
drées volcaniques de texture argileuse légere, en topographie vallon-
née OU ondulée. 

Au Sud-Ouest de Masisi, aux têtes de source de quelques affluents de 
gauche de la Lov/a (Nyalype-Murahia), le paysage relativement cal-
me de Nyamaboko est la zone d'extension la plus importante de cette 
association. L'altitude varie de 1.500 a 1.800 m. La forêt qui recouvre 
la region est tres secondarisée et renferme des savanes a Pennisetum, 
parfois importantes. 

Série dominante 

Avec 

Inclusions mineures 

Za. A 3 h : 50 a 80 % 

Za.ASE : 10 a 3 0 % 

Zo. A 3 E et Zo. A 3 h : O a 2 0 % 
(augmente vers la périphérie du depot) 
Za. U 6 E et rZa. A 3 h 

Composée de sols fertiles dans un relief calme, cette association offre 
de grandes possibilités d'extensions agricoles. Toutefois, la couverture 
forestière constitue un certain obstacle a l'établissement de grandes 
plantations de théiers, tant a cause du travail de défrichement lui-
même, que des risques d'infections radiculaires (au cours des premières 
années du moins). 

Sols colluviaux, a horizon A i chernozémique, et associés hydromor-
phes issus de cendrées volcaniques, a drainage imparfait a bon, en 
topographie plate. 
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Cette association, d'extension réduite, occupe quelques depressions 
dans la zone périphérique du depot de cendrées. Une des plus impor-
tantes est la depression de Ngungu, dans la Dorsoie. Plusieurs anses 
du lac Kivu sont occupées par cette association aux environs de 
Kirotshe. L'altitude a laquelle on peut la rencontrer varie de 1.200 a 
2.400 m. 

Série dominante : Zo. U 6 E : 50 a 90 % 
10 a 2 0 % Avec : Za. U3E 

Za. U 6 E 10 a 2 0 % 
0 a 1 0 % O 

Ces sols fertiles en topographie plate sont cultivés de fagon intensive 
par les autochtones. La large depression de Ngungu est occupée par 
I'agriculture européenne (pyrèthre, cultures maraichères, paturages). 

f. - Sols sur depots récents. 

50. C/o/p : Sols alluviaux argileux, a drainage bon a assez pauvre, et associés 
hydromorphes et organiques, en topographie plate. 
Cette association groupe une majorité de sols minéraux, moyennement 
humides. On la rencontre surtout dans les depressions des regions 
d'altitude, comme aux environs de Lubero ou le long de la rive du 
lac Kivu, en dehors de ['extension des cendrées volconiques, ou encore 
dans les élargissements tres beaux de plaines alluviales. Ces sols sont 
cultivés d'une fagon intensive par les autochtones. 

Série dominante : Fo. U 6 h : 40 a 70 % 
Avec : Fo. U 8 - 9 h : 20 a 40 % 

O : 0 a 1 0 % 
T : 0 a 1 0 % 

Actuellement, ces sols sont cultivés de fagon intensive après un simple 
drainage par fosses a ciel ouvert. Le choix est judicieux, tant a cause 
de la topographie et de l'économie en eau favorable après drainage, 
qu'a cause des réserves minérales et organiques, sensiblement plus 
élevées que celles des sols des collines. 

51. C/t/p : Sols hydromorphes et sols organiques, en topographie plate. 

Les depressions marécageuses, en altitude moyenne (1.500 a 2.000 m), 
sont, en grande portie, couvertes par cette association. Ces marécages 
sont particulièrement étendus dans les coulees basaltiques du Sud-Kivu. 
On rencontre également cette association en bordure des Iocs Mokoto 
et dans la large depression de la Mvi'eso. Le couvert vegetal est surtout 
compose de papyrus. 

Séries dominantes : Fo. U 6 h et Fo. U 8 - 9 h : 30 a 70 % 
Avec : O : 10 a 6 0 % 

(domine par endroits) 
T6 .S8-9 : O a 1 0 % 
T : O a 20 % 
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Cette association offre des possibilités intéressantes après un drainage 
efficient. Les cultures vivrières pourront fournir de bons rendements sur 
les quatre premières séries de l'association, la cinquième ne convenant 
pas aux speculations agricoles. 

52. T : Sols organiques et associés hydromorphes, en topographie plate. 

Les grands marécages de la Dorsale sont occupés, en grande portie, 
par cette association. L'altitude est supérieure a 2.000 m. 

Série dominante : T : 50 a 90 % 
Avec : P0.S8-9 : 2 a 1 0 % 

O : O a 1 0 % 

Cette association présente des possibilités tres limitées; il est, en effet, 
tres difficile de trouver une utilisation économique a la tourbe brute 
(série T). 

TABLEAU VII 

Composition des associations de sols. 

Association 

Sols sur ( 

1. Fjp/i/a 
2. Fjf/i/a 
3. Fjf/t/v 
4. Ho/ i /v 

Sols sur 1 

1 5. Fjp/o/a 
6. Fjp/o/v 
7. Fjp/u/a 
8. Fjf/o/a 
9. Fjf/o/v 

10. Fjf/u/a 
11. Fjf/u/v 
12. Fjf/ó/o 
13. Fjf/o/o 
14. Fjf/y/o 
15. Fjb/o/a 
16. Fob/o/v 
17. Hj /o/v 
18. Hj/u/a 

| l 9 . R/s/e 

Série 
dominante 

Séries associées 1 

:omp/exe métamorphique: 

Pi. S 3 h 
PÏ.S3 
Pi. S3 
PI. RS 2 

PI. S 2 h - PI. (S) 3 h - Pi. (s) 2 h 
Pï. S 2 - Pi. (s) 3 - PT. (s) 2 
Pi. S 2 - PI. (S) 3 - Pt. (s) 2 
PT. S 2 h - PT. S 3 h - Po. S 3 h - Pi. (s) 3 h 

'oches sédimentaires : 1 

Po. S 3 h 
Po. S 3 h 
Pu.S3h 
Po. S3 
Po. S3 
Pu. S3 
Pu. S3 
PÓ.S3 
Po. S3 
Py.S3 
Po.S13h 
Po.S12h 
Po. Rs 3 
Pu.R3 
Po.(s)13h 

Po. S 2 h - Po. (s) 3 h - Po. (s) 2 h 
Po. S 2 h - Po. (s) 3 h - Po. S 6 h - Po. S 8-9 
Pu. (s) 3 h 
Po. S 2 - Po. (s) 3 - Po. (s) 2 
Po. S 2 - Py. S 3 - Po. (s) 3 - Po. S 6 - Po. S 8-9 
Pu. (s) 3 
Pu. (s) 3 
Po. S 3 - Pó. S 6 - Po. (s) 3 
Py. S 3 - Pó. S 3 - Py. S 6 - Po. S 6 
Po. S 3 - Py. S 6 - Po. S 6 
Po.S12h - Po.(s)12h - Po.(s)13h 
Po.S13h - Po.S l l h - Po.(s)13h - Po.(s)12h 
Po. Rs 2 - Po. S 2 h 
Pu. S 3 h - Pi. Ts - Pu. (P) - Pu. P 
Po.SlSh - Po.(s)12h 1 
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TABLEAU Vil 

sition des associations de sols. 

Séries associées 

orphique : 

i . S 2 h 
I.S2 -
I.S2 -
i . S 2 h 

ires: 

D.S2h 
D.S2h 
j . (s) 3 h 
D.S2 -
D.S2 -
j . (s) 3 

ü. (s) 3 
D.S3 -
A S 3 -
D.S3 -

- Pi. (s) 3 h - Pi. (s) 2 h 
PI. (S) 3 - PI . (s) 2 
Pï. (s) 3 - Pt. (S) 2 
- PI . S 3 h - Po. S 3 h - P I . (s) 3 h 

- Po. (s) 3 h - Po. (s) 2 h 
- Po. (s) 3 h - Po. S 6 h - Po. S 8-9 

Po. (s) 3 - Po. (s) 2 
Py. S 3 - Po. (s) 3 - Po. S 6 • 

Pó. S 6 - Po. (s) 3 
Pó. S 3 - Py. S 6 - Po. S 6 
Py. S 6 - Po. S 6 

o .S12h - Po.(s)12h - Po.(s)13h 
o . S l S h - P o . S l l h - Po. (s)13h -
D. Rs 2 • 

u . S 3 h 
Po. S 2 h 

- Pi. Ts - Pu. (P) - Pu. P 
o .S13h - Po.(s)12h 

Po. S 8-9 

Po.(s)12h 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ASSOCIATIOh 

Roche mère 

Texture du ' -j^ ' Sols 

matériau g cherno-
1 1 - • i öJ ' • de la serie 0 zemiques 

principale ! i5 ' 

Complexe i 
H- métamorphique \ 
00 
aj co ^ 1 o 
. - <o Complexe 
c .5" schisto-greseux , , . , , 
(u j= ^ s (schistes) 

T! 0 Quartzites u 

1 1 (U2) u 

-5 £ Schistes (Us) ó 
0 
°^ Schistes et 0 

grès-Karroo y 

«) Granites 

•'S. 
P g (granites) 
co 

u 

'^ Basaltes 

Cendrées 

volcaniques 

0 

0 

1 (laves) 

é 

é(k) 
A 

U 

U 

a 

0 

X (non dé-
terminéel 

a 

0 

Argileux 0 

^^ 1 Argileux et ^ 

-S" y organiques 

Organiques _. 
et argileux 

0 

V 

a 
V 

e 

a 
V 

0 

0 

0 

a 

V 

0 

e 

V 

0 

P 

a 

a 

a 

0 

0 

V 

0 

V 

P 

P 

P 

P 

4 0 A / é / c 

4 0 A / é k / a 

41 A / O / u 

42 A / u / a 

43 A / a / a 

44 A / o / v 

48 A / o / p 

Sols 

bruns 

tropicaux 

B 

45 B /a /a 

4 6 B / x / a 

4 7 B / a / v 

A l prononcé 

Brun et 

brun-rouge -""""^ 

Fbp Fjp 

27 Fbp /6 /v 

28Fbp /Ó /o 

1 F jp / i / o 

5 F jp /o /o 
6 F jp /o /v 

7 F jp /u /a 

2 0 F i p / i / a 



TABLEAU VIII 

lATIONS DE SOLS CARTOGRAPHIEES DANS LA DORSALE DU KIVU 

Kaolisols 

1 

Sols sur matériaux ferrisoliques Sols a horizon sombre 

prononcé 

Jaune 

FiP 

-jp/i/a 

=jp/o/a 
•jp/o/v 

-jp/u/a 

"jp/i/a 

Ocre-rouge 
et rouge 

Fop 

26 Fop/ó/v 

A l f 

Brun et 

brun-rouge 

Fbf 

29 Fbf/Ó/v 

aible 

Jaune 

F|f 

2 Fjf/i/a 
3 Fjf/ï/v 

8 Fjf/o/a 
9 Fjf/o/v 

lOFjf/u/a 
11 Fjf/u/v 

12Fjf/ó/o 

13Fjf/o/o 
14Fjf/y/o 

21 Fjf/i/o 

22 Fjf/i/v 

A l brOlé 

Jaune Ocre-rouge Jaune 

Fjb Fob Hj 

ISFjb/o/a 

23 Fjb/l/a 

24 Fjb/i/o 

16 Fob/o/v 

1 

17Hj/o/v 

18Hj/u/a 

Ocre-rouge 

Ho 

4Ho/ï/v 

Sols recents 

Lithosols 

R 

19R/s/e 

25 R/g/e 

30 R/l/p 

Alluvions 
et 

colluvions 

C 

50 C/o/p 

51 C/t/p 

Sols 

organiques 

T 

52 T 



TABLEAU VII (suife) 

Association 

Sols sur 1 

20. Fjp/i/a 
21. Fjf/i/a 
22. Fjf/i/v 
23. Fjb/i/a 
24. Fjb/i/o 
25. R/g/e 

So/s sur 1 

26. Fop/Ó/v 
27. Fbp/Ó/v 
28. Fbp/6/o 
29. Fbf/Ó/v 
30. R/l/p 

So/s sur ( 

40. A /é /a 
41. A /u /a 
42. A /u /a 
43. A /a /a 
44. A /o /v 
45. B/a/a 

46. B/x/a 

47. B/a/v 
48. A /o /p 

So/s sur 

50. C/o/p 
51. C/t/p 
52. T 

Série 
dominante 

Séries associées 

oches éruptives acides -. 

Ti.SSh 
Ti. S3 
Ti. S3 
Ti.S12h 
Ti.S12h 
Ti. (s) 3 h 

•oches éruptiv( 

T6. S 2 h 
T6. s 2 h 
TÓ. s 3 h 
T6.s3 
Tg.L 

rencfrées voice 

Zé. U 3 E 
ZO. A 3 E 
ZU.A3E 
Zo. A 3 E 
Zo. A 3 E 
Za .ASh 

rZa. A 3 h 

Za. A 3 h 
Zo. U 6 E 

depots récents 

Fo. U 6 h 
Fo. U 6 h 
T 

Ti. (s) 3 h - Ta. (s) 3 h 
Ti. S 2 - Ti. (s) 3 - Ta. (s) 3 
Ti. S 2 - Ti. (s) 3 
T i .S lSh - Ti.(s)13h 
T i .S lSh - Ti. (s)13h - Ti. Rs2 
Ti. S 3 h 

is basiques -. 

T 6 . S 1 2 h - n h - T6.S1 h 
T6. s 3 h - T6. S 2 h - To. s 2 E - T6. S 8-9 
TÓ. s 2 E - T6. s 2 h - Tg. N 3 - Tog. N 3 - O - To. S 8-9 
TÓ. s 2 E - T6. s 3 h - T6. s 2 h 
Tg. U 8-9 - Tg. N 3 - O 

n/ques : 

ZO. U 3 E - rZO. U 3 E 
(o) — oZu. A 3 E - rZu. A 3 E - ZO. U 3 E 
Zue. A 3 E - oZu. A 3 E - rZu. A 3 E - Zu. U 3 E - Zu. U 6 E 
Zo. A 3 E - r-m-Za. A 3 h - Za. U 3 E - Za. U 6 E 
Zo. A 3 h - oZo. A 3 h - oZo. A 3 E - rZo. A 3 h - Zo. U 6 E 
Zo. A 3 h - Za. A 3 E - r-m-Za. A 3 h - Za. U 3 E -
Za. U 6 E 
rZo. A 3 h - Za. A 3 h - (o) — oZo. A 3 h - (o) — 
oZo. A 3 E - Po. S 3 h - Zo. U 6 E 
Za. A 3 E - Zo. A 3 E - Zo. A 3 h - Za. U 6 E - rZa. A 3 h 
Za. U 3 E - Za. U ó E - O 

: 

Fo. U 8 - 9 h - O - T 
Fo. U 8 - 9 h - O - TÓ. S 8-9 - T 
Po. S 8-9 - O 
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CHAPITRE III 

LA VEGETATION 

§ 1. - GENERAUTES 

La vegetation de la Dorsale occidentale du Kivu appartient a deux grandes regions 
phytogéographiques: la region soudano-zambézienne et la region guinéenne. 

La region soudano-zambézienne est, dans cette dition, l'aire des forêts de montagne 
et des savanes anthropiques qui les ont remplacées sur de vastes étendues. Elle occupe, 
sur la Dorsale, toute la zone d'altitude (supérieure a 1.300 m) de tout Ie versant oriental 
et d'une bonne portie du versant occidental. 

Les zones de basse altitude du versant occidental sont Ie domaine de la forêt dense 
humide ou semi-caducifoliée de la region guinéenne. 

§ 2. - PRINCIPAUX TYPES DE VEGETATION 

A. Vegetation paludicole. 

Le sommet émoussé de la Dorsale est, en maints endroits, occupé par de vastes 
marécages, têtes de sources d'affluents du fleuve Congo. Des formations similaires, de plus 
faible étendue, se rencontrent également sur le versant oriental. L'occupation humaine a 
contribué a l'uniformisation de la vegetation de ces marais, les autochtones utilisant les 
plantes herbacées de grande taille pour la confection des toitures. C'est pour cette raison 
que la plupart de ces marais sont actuellement couverts de Cyperus latifolius POIR. 

Les groupements suivants ont été cartographies: 

— Groupement a dominance de Cyperus papyrus. 

II entoure les quatre Iocs Mokoto et quelques relictes subsistent encore aux environs 
de Kabare. 

— Groupement a dominance de Typha angustifolia. 

Cette espèce abonde dans les petits marais des environs de Luofu ou elle se trouve en 
mélange avec Cyperus latifolius POIR. 

— Groupement a dominance de Miscanthidium violoceum. 

Cette formation occupe de faibles surfaces, prés de Walungu; on y observe une strati
fication tres nette: Miscanthidium violaceum (K. SCHUM.) ROBYNS forme de grosses 
touffes de 4 a 5 m de hauteur, qui dominent une strate inférieure tres heterogene ou 
l'on rencontre, notamment, Nymphaea mildbraedii G I L G et divers Scleria. 
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— Groupement a dominance de Phragmites mauritianus. 

Les roselières se rencontrent uniquement en bordure du lac Kivu, a I'embouchure des 
pefits cours d'eau qui sillonnent Ie versant oriental de la Dorsale. 

— Groupement a dominance de Cyperus latifolius. 

Pour les raisons précitées, ce groupement est Ie plus répandu. 

A coté de Cyperus latifolius PoiR., dont Ie recouvrement dépasse souvent 90 % et 
qui peut otteindre 1,50 m de hauteur, on y rencontre Impafiens irvingii H O O K , f.. Polygo
num strigosum R. B R . , Alchemilla mildbraedii E N G L . et Thelypteris squamigera ( S C H L . ) 
C H I N G . 

En phase d'atterrissement, apparaït une strate arbustive a Hypericum lanceolatum 
L A M . , f n c o div. sp., Maytenus acuminatus (L. f.) LOES. et Myrica kandtiana E N G L . qui , au 
slade optimum, atteint 3 m de hauteur. 

B. Forêts. 

1. Forêts de basse altitude. 

a. - Peuplements sempervirents a Uapaca guineensis. 

A ['extreme Sud de l'aire cartographiée, des peuplements a dominance presque abso-
lue d'Uapaca guineensis M U E L L . A R G . bordent la rivière Ulindi. II s'agit probablement 
d'un groupement secondaire. 

b. - Forêt ombrophile sempervirente a Gilbertiodendron dev/evrei. 

Cette forêt est caractérisée par une large dominance de Gilbertiodendron dewevrei 
( D E W I L D . ) J . L E O N A R D et de Staudfia stipitata W A R B . 

Elle est tres répandue aux altitudes inférieures a 1.000 m. A sa limite altitudinale 
supérieure, elle forme des galeries forestières Ie long des cours d'eau. 

c. - Forêt ombrophile sempervirente a Michelsonia microphylla. 

Le rebord de la Cuvette congolaise est formée, a l'Est, d'une série de petits vallon-
nements annonciateurs des premières pentes du versant occidental de la Dorsale. 

Toute cette zone, qui jouit d'un climat tres humide, est recouverte d'une forêt a 
Michelsonia microphylla ( T R O U P I N ) H A U M A N . 

Cette essence forme des peuplements d'une grande pureté et constitue le groupement 
le mieux représenté de l'aire cartographiée. A coté de cette espèce qui atteint aisément 
30 - 35 m et dont le recouvrement est pratiquement de 100 % , on rencontre régulièrement 
Staudfia stipitata W A R B . et Julbernardia seretii ( D E W I L D . ) T R O U P I N . Sa repartition 
altitudinale (de 650 a 1.200 m) chevauchant celle de la forêt a Gilbertiodendron dewevrei 
( D E W I L D . ) J . L E O N A R D , on assiste souvent a une intrication de ces deux groupements, 
Gilbertiodendron se confinant surtout dans les vallées, Michelsonia occupant de preferen
ce le sommet des vallonnements. 

Le sous-bois est relativement clair et montre une bonne regeneration de l'espèce 

dominante. 
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d. - Forêt semi-caducifoliée a Cynometra alexandri ef Julbernardia seretii. 

La partie de la Dorsale recouverte de forêfs est occupée, entre 1.000 et 1.350 m, par 
une forêt assez heterogene. 

Cynometra alexandri C . H . W R I G H T , Julbernardia seretii ( D E W I L D . ) T R O U P I N et 

Staudtia stipitata W A R B . se retrouvent partout et peuvent marquer de fortes dominances 
locales. 

Une variante de cette forêt se rencontre dons la region de Mutongo, ou la strate 
supérieure est particulièrement riche en Julbernardia seretii ( D E W I L D . ) T R O U P I N et 
Khaya anthotheca ( W E L W . ) C . D C , tandis que, dans la region de Kigulube, on note une 
nette dominance de Cleistanthus div. sp. 

2. Forêts de montagne. 

a. - Forêts ombrophiles de montagne. 

En se basant sur leur composition floristique et leur physionomie, on distingue : 

— les forêts de basse montagne, qui occupent la zone comprise entre 1.350 et 1.800 m; 

— les forêts de moyenne montagne, qui s'étendent de 1.800 a 2.000 m; 

— les forêts de haute montagne, que l'oon rencontre a partir de 2.000 m. 

L'abondance de Lebrunia bushaie S T A N E R dans les forêts de montagne du degré 
carré sud contraste avec son absence presque complete dans les formations corresponden
tes du degré carré nord, ou, par contre, abonde Aningeria adolfi-frederici ( E N G L . ) 
RoBYNS et G I L B E R T . 

Pour ces raisons, les différents étages de ces deux degrés carrés seront examines 
séparément. 

I. Degré carré sud. 

— Forêt de basse montagne a Pentadesma lebrunii et Lebrunia bushaie. 

Pentadesma lebrunii S T A N E R et Lebrunia bushaie S T A N E R sont les deux essences 
dominantes; Staudtia stipitata W A R B . , Strombosia grandifolia H O O K , et Cynometra ale
xandri C H . W R I G H T sont également tres abondants. 

Grossera multinervis J. L E O N A R D est l'espèce caractéristique des strates inférieures 
peu encombrées, oü l'on note une bonne regeneration de Pentadesma lebrunii S T A N E R . 

De fortes dominances locales d'Ocofeo michelsonii R O B Y N S et W I L C Z E K se présen-
tent au Sud, mais il s'agit probablement la d'un stade plus jeune. 

— Forêt de moyenne montagne a Drypetes div. sp. 

Cet étage est beaucoup plus heterogene que Ie precedent. A coté de diverses espè-
ces de Drypetes, on y rencontre, dans la strate dominante, Lebrunia bushaie S T A N E R , 
Newtonia buchanani ( B A K . ) G I L B E R T et B O U T I Q U E , Carapa grandiflora S P R A G U E , Pari-

nari excelsa S A B I N E ssp. holstii ( E N G L . ) R . G R A H A M , Ocofea usambarensis E N G L . , etc. 

Dichapetalum michelsonii H A U M A N est souvent tres abondant dans les strates infé
rieures. 
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— Foret de haute montagne a Podocarpus div. sp. 

A partir de 2.000 m, apparaissent Podocarpus milanjianus R E N D L E et Podocarpus 
usambarensis P I L G . , qui peuvent former de véritables peuplements. 

D'autres espèces prennent, par endroits, plus d'importance; ce sont: Ficalhoa lauri-
folia HiERN, Parinari excelsa S A B I N E ssp. holstii ( E N G L . ) R . G R A H A M , Carapa grandi-
flora S P R A G U E , Ekebergia rueppeliana (FRES.) A . R I C H . , Syzygium div. sp. et Chrisophyl-
lum div. sp. 

Le sous-bois est riche en fougères. 

II. Degré carré nord. 

Aningeria adolfi-frederici ( E N G L . ) R O B Y N S et G I L B E R T se rencontre a tous les étages. 

— En dessous de 1.800 m, il est associé a Pentadesma lebrunii S T A N E R , Carapa grandi-
Hora S P R A G U E , Parinari excelsa S A B I N E ssp, holstii ( E N G L . ) R . G R A H A M . 

— L'étage moyen est caractérisé par la disparition de Pentadesma lebrunii S T A N E R . 

— L'étage supérieur contient, a coté d'Aningeria, les espèces déja signalées dans le 
degré carré sud, spécialement, Ekebergia rueppeliana (FRES.) A . R I C H . 

b. - Formation a Arundinaria alpina. 

Cette formation secondaire apparatt, sur la Dorsale, aux environs de 2.100 m et peut 
remonter, comme c'est le cas au Kahuzi, jusqu a plus de 3.000 m. 

La strate supérieure atteint 20 m de hauteur; elle est composée uniquement d'Arun-
dinaria alpina K. S C H U M . 

Dans le sous-bois, règne une demi-obscurité, peu favorable au développement d'une 
strate inférieure dont le recouvrement ne dépasse jamais 15 a 20 pour cent. 

On peut y trouver P/7ea ceratomera W E D D . ssp. typica H A U M A N , Laportea alatipes 
H O O K , f , diverses Polypodiacées et, tres souvent, de jeunes Podocarpus. 

c. - Forêf mésophile de montagne. 

Cette forêt a base de Newtonia buchanani (BAK. ) G I L B E R T et B O U T I Q U E a jadis 
recouvert d'importantes surfaces en bordure du lac Kivu. Saccagée par l'homme, elle a 
pratiquement disparu du versant oriental, mais subsiste encore sur le versant occidental, 
entre 1.400 et 1.600 m d'altitude. 

Newtonia buchanani (BAK. ) G I L B E R T et B O U T I Q U E y est associé a Cynomefra ale-

xandri C . H . W R I G H T et Khaya anthotheca ( W E L W . ) C . D C . 

Crossera mulfinervis J. L E O N A R D est tres abondant dans le sous-bois. 

C. Recrus et forêts secondaires. 

La population dense qui occupe la Dorsale a profondément remanié la vegetation 
primitive; la couverture végétale actuelle reflète tres manifestement l'influence humaine. 
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Si ces formations secondaires sont de faible étendue aux altitudes inférieures a 
1.300 m, elles recouvrent plus des deux tiers de l'ancienne aire de la forêt de montagne. 
Les savanes anthropiques du versant oriental sont Ie stade d'aboutissement de cette 
secondarisation. 

1. Jachères et recrus de basse altitude. 

Ces formations de remplacement de l'ordre des Musangetalia [J. L E B R U N et G . 
G I L B E R T , 1954] occupent, dans cette dition, des superficies négligeables si on les compare 
a l'échelle adoptee. 

Ces formations sont representees par Talliance du Caloncobo-Tremion et par celle 
du Musangion cecropioides. 

2. Recrus et forêts secondaires de montagne. 

Aux altitudes moyennes, c'est un recru a base de Pennisetum purpureum K. S C H U M . 
qui s'installe après l 'abattage de la forêt. 

Associés a cette espèce, qui forme de grosses touffes aux endroits les plus fertiles, on 
rencontre Eryfhrina tomentosa R. B R . , Rhus vulgaris M E I K L E , Hibiscus div. sp., etc. 

Aux altitudes plus élevées, les stades initiaux sont caractérisés par Lobelia gibberoa 
H E M S L . 

Ces groupements font place a des forêts secondaires dont la composition tres hete
rogene est Ie reflet de l'enchevêtrement des divers processus qui président a leur instal
lation. 

On y note, cependant, des dominances locales de Crofon macrosfachys H O C H S T . , 
Dombeya goetzenii K. S C H U M . , Neoboutonia macrocalyx P A X et Marl^hamia lutea 
( S E E M . ) K . S C H U M . 

Les environs de Kahe sont recouverts d'une forêt secondaire a Crofon megalocarpus 
H U T C H . 

Hagenia abyssinica B R U C C . est tres abondant vers 2.000 m, oü il peut former, avec 
Hyparrhenia cymbaria (L.) S T A P F , des aspects de savane-parc de faible étendue. 

Musanga leo-errerae H A U M A N et J. L E O N A R D , Spathodea campanulata P. B E A U V . 

et Alangium chinense ( LOUR. ) R E H D E R participent au fonds floristique commun a ces 
divers groupements. 

Les forêts secondaires, que l'on rencontre aux altitudes supérieures a 2.000 m, sont 
dominees par Polyscias fulva ( H I E R N . ) H A R M S et Macaranga neomildbraediana L E B R U N . 
Xymalos monospora ( H A R V . ) B A I L L . est l'espèce caractéristique du sous-bois. 

Localement, Entandrophragma excelsum ( D A W E et S P R A G U E ) S P R A G U E abonde 

dans les vieilles forêts secondaires, aux altitudes comprises entre 1.800 et 2.000 m. 

C'est a partir de 2.100 m que l'on rencontre les peuplements secondaires a Arundina-
ria alpina K. S C H U M . , décrits précédemment. 
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D. Formations sdérophylles. 

Dans l'aire cartographiée, ces formations sont nettement d'origine secondaire. Elles 
apparaissent, lors de l'abattage du manteau forestier primitif, dans les endroits oij une 
faible pluviosité, un relief accidenté ou un sol poreux crée des conditions de sécheresse 
élevée. 

Agauria salicifolia ( L A M . ) H O O K , f., Hypericum lanceolafum L A M . et Myrica salicifo-
lia HocHST. ex A . R I C H , en sont les espèces les plus courantes. 

Ces formations peuvent occuper de grandes surfaces, comme dans la region de Luofu 
oü elles se sont substituées a la forêt ombrophile de montagne. 

Pteridium cenfrali-africanum A L S T O N y forme de vastes champs de fougères, piquetés 
de Myrica salicifolia H O C H S T . ex A . R I C H . 

Par contre, Ie long du lac Kivu, elles occupent l'emplacement de l'ancienne forêt 
mésophile de montagne, qui a pratiquement disparu. 

Myrica salicifolia H O C H S T . ex A . R I C H . , associé a Agauria salicifolia ( L A M . ) H O O K . 

f , forme une strate supérieure de 6 a 7 m de hauteur; elle domine une strate herbacée, 
oü, a coté de Pteridium centrali-africanum A L S T O N , on trouve Melinis minutiflora 
P. BEAUV. 

Les recrus sdérophylles du Sud-Ouest de Ngweshe ont une strate inférieure a domi
nance presque exclusive de Dicranopteris linearis ( B U R M . ) U N D E R W O O D . 

E. Savanes herbeuses. 

Ces formations herbeuses sont toutes d'origine secondaire et occupent d'anciens ter-
roirs de la forêt ombrophile ou mésophile de montagne, forêt que l'homme a fait dispa-
raftre pour installer ses cultures et créer des paturages pour son bétail. 

1. Savane a Pennisetum trisetum. 

Elle couvre les regions de haute altitude (1.800 a 2.200 m) situées au Nord-Ouest du 
lac Kivu et qui correspondent aux zones d'épanchement des cendrées et lapillis, sises a 
l'Ouest de la chame des Virunga. Physionomiquement, cette savane se caractérise par une 
strate herbacée a Pennisetum trisetum L E E K E et une strate arborescente, plus ou moins 
fournie, a Myrica salicifolia H O C H S T . ex A . R I C H . 

2. Savane a Pennisetum purpureum. 

Cette savane couvre de vastes surfaces ou Nord-Ouest du lac Kivu, également dans 
la zone des cendrées volcaniques mais a des altitudes généralement inférieures a 1.900 m. 

La strate herbacée, d'une hauteur de 4 a 5 m, est essentiellement constituée de 
Pennisetum purpureum K. S C H U M . et de plantes volubiles s'enroulant sur les tiges de 
cette graminée. 

A l'état beaucoup moins pur, cette espèce constitue également, nous l'avons déja 

signalé, la base des recrus qui couvrent les sols métamorphiques assez fertiles et f rakhe-

ment défrichés. 
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3. Sa vane a Hyparrhenia diplandra. 

On en rencontre ga et la quelques lambeaux de faible étendue. Hyparrhenia diplan
dra ( H A C K . ) S T A F F , en grosses touffes, recouvre souvent plus des neuf dixièmes de la 
surface, bien que Loudefia arundinacea ( H O C H S T . ex A . R I C H . ) S T E U D . puisse, locale-
ment, prendre assez bien d'importance. Signalons également Pteridium centrali-africanum 
A L S T O N . Cette strate herbacée est piquetée de quelques petits arbustes, tels Bridelia 
micrantha ( B A I L L . ) H O C H S T . et Myrica salicifolia H O C H S T . ex A . R I C H . 

4. Savane a Hyparrlienia familiaris et Eragrostis racemosa. 

Hyparrhenia familiaris (STEUD. ) S T A F F forme un tapis continu parsemé de touffes 
d'Hyparrhenia diplandra ( H A C K . ) S T A F F ; Eragrostis racemosa ( T H U N B . ) S T E U D . est 

abondant et transgresse rarement dans d'autres formations. 

Ce groupement apparaït comme une forme dégradée de la savane a Hyparrhenia 
diplandra ( H A C K . ) S T A F F avec laquelle, elle présente d'incontestables affinités. 

5. Savane a Hyparrhenia filipendula. 

la savane a Hyparrhenia diplandra ( H A C K . ) S T A F F des environs de Bukavu resiste 
tres mal a des cycles culturaux rapprochés; elle fait place, aux altitudes inférieures a 
1.700 m, a un groupement dominé par Hyparrhenia filipendula ( H O C H S T . ) S T A F F qui, 
physionomiquement, rappelle tres fort le groupement precedent. 

Comme autre espèce frequente, signalons Brachiaria brizantha ( H O C H S T . ex A . 
R I C H . ) S T A F F . 

Les endroits plus degrades se caractérisent par I'abondance de Loudetia simplex 
N E E S qui forme de petites lentilles tres homogènes. 

II convient de signaler également les plages de Paspalum commersonii L A M . sur rem
placement d'anciennes cultures parcourues par le bétail. 

6. Savane a Monocymb/um ceresiiforme et Trichopteryx marungensis. 

Dernier stade de la degradation de la savane a Hyparrhenia diplandra ( H A C K . ) 
S T A F F dans les endroits rocailleux ou a forte pente, cette formation présente I'aspect 
d'une pseudosteppe dont la strate inférieure est constituée de petites touffes de A/tono-
cymbium ceresiiforme ( N E E S ) S T A F F et de Trichopteryx marungensis C H I O V . , qui laissent 
30 a 40 % du sol a découvert. Des pieds isolés de Protea madiensis O L I V . forment une 
strate moyenne de 1 m de hauteur. La strate supérieure, qui ne dépasse pas 2 m, comprend 
quelques rares arbustes et, sur les sols un peu plus meubles, de petites plages d'Hyparrhe-
nia diplandra ( H A C K . ) S T A F F . Les feux de brousse favorisent le développement de plantes 
fugaces et, notamment, de 6u/bosty//s trichobasis (BAK . ) C . B . C L . et Po/ysfachya tayloria-
na R E N D L E . Ce stade vernal ne dure qu'un a deux mois; les touffes de graminées rejet-
tent et les plantes saisonnières se flétrissent rapidement. 

7. Savane a Exotheca abyssinica et Eragrostis olivacea. 

Cette formation herbeuse qui occupe les hauts plateaux de Kabare revet souvent la 
physionomie dune pelouse assez rase (60 cm) et realise un recouvrement du sol pouvant 
atteindre 1 0 0 % . Exotheca abyssinica ( H O C H S T . ex A . R I C H . ) A N D E R S , et Eragrostis 

olivacea K. S C H U M . participent a ce recouvrement a parts égales. 
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Cette savane constitue probablement une forme dégradée d'un groupement plus 
riche a Exotheca abyssinica ( H O C H S T . ex A . R I C H . ) A N D E R S . 

8. Savane a Setaria sphacelata ei Kotschya africana. 

Ce groupement realise une mosaïque peu courante, oü interviennent un hémicrypto-
phyte cespiteux, Setaria sphacelata (K. S C H U M . ) S T A F F et H U B B . , et un phonérophyte 
fruticuleux, Kotschya africana E N D L . 

II en résulte une stratification marquee, Kotschya formant une strate plus ou moins 
ouverte sous laquelle, prolifère Setaria. 

Cette savane couvre la region a pluviosité élevée et a sols peu perméables, située 
derrière la chatne du Biega. 

9. Formations herbeuses de la region de Luofu. 

Le paysage vegetal de la region de Luofu présente l'aspect désolé d'un vaste champ 
de fougères, parsemé d'ilots de graminées. 

Lors de l'abattage de la forêt, s'installe un couvert herbacé a dominance de Brachia-
ria eminii ( M E Z . ) R O B Y N S . Le surpaturage et les brOlages frequents favorisent l'élimination 
de Brachiaria au profit de Pteridium centrali-africarium A L S T O N et d'lmperata cylindrica 
(L.) P. BEAUV. 

Le paturage ultérieur de cette formation amène sa degradation; celle-ci se traduit 
par un envahissement par Cymbopogon afronardus S T A F F . 

II en résulte un enchevêtrement de ces trois groupements, qui donne au paysage sa 
physionomie actuelle, c'est-a-dire une mosaïque a dominance locale de l'une ou l'autre de 
ces graminées et ce, suivant le degré d evolution de la vegetation. 

10. Savanes de la plaine de la Ruzizi. 

Dans le cadre de notre reconnaissance, nous avons été amenés a cartographier les 
unites suivantes reconnues par G E R M A I N [19521: 
— Association a Brachiaria ruziziensis et Hyparrhenia dissoluta [ G E R M A I N , op. cit.]. 
— Groupement a Hyparrhenia cymbaria. 
— Association a Loudetia simplex et Crabbea velutina [ G E R M A I N , op. c;f.L 

Cet auteur, qui a limité son étude a la cote 1.000, n'a pas rencontre le groupement 
a Loudetia arundinacea ( H O C H S T . ex A . R I C H . ) S T E U D . qui couvre les flancs escarpés de 
la vallée de la Ruzizi, entre Kamaniola et Nyanghezi. Ce gramen constitue, a I etat pres-
que pur, le couvert herbeux de la savane plus ou moins boisée ou arbustive qui s'étend 
sur cette contrée fort accidentée. La strate herbacée, de 1,25 m de hauteur, est dominee 
par un couvert ligneux dont les strates inférieure et supérieure atteignent respectivement 
5 et 10 m de hauteur. 

Parmi les principaux constituants ligneux, citons: Strychnos inocua D E L . , Securidaca 
longipedunculata FRES. , Vitex madiensis O L I V . var. milanyensis ( B R I T T . ) P I E F E R , Pilio-

stigma thonningii ( S C H U M . ) M I L N E - R E D H E A D et Hymenocardia acida T U L . 

§ 3. - CARTE DE LA VEGETATION 

Les principaux types de vegetation figurent sur cette carte au 1 /500.000. 
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CHAPITRE IV 

LES C O R R E L A T I O N S ENTRE LE SOL ET LA V E G E T A T I O N 

L'altitude et, partant, les conditions climatiques sont les principaux agents responsa-
bles de lo repartition actuelle des groupements forestiers de la Dorsale. Par contre, 
rhomme a joué un róle preponderant en ce qui concerne ['installation des savanes. Si, dès 
lors, Ie sol semble n'avoir eu qu'une importance secondaire, il existe cependant de nettes 
correlations entre celui-ci et les groupements de savane. 

Les concordances les plus importantes sont les suivantes: 

A. Savane a Pennisetum purpureum ef savane a P. trisetum. 

Ces deux graminées ont trouvé leurs exigences naturelles particulièrement bien satis-
faites sur les sols a haute fertilité potentielle, issus des cendrées volcaniques. Elles y cou-
vrent toute l'aire déboisée et ne transgressent pratiquement pas en dehors. 

B. Savane a Hyparrhenia filipendula et savane a Setaria sphacelata. 

L'aire d'extension de ces deux groupements correspond a celle du sol de type Fop/ 
ó/v, derive de roches éruptives. 

La savane a Setaria sphacelata (K. SCHUM.) STAPF et H U B B . et Kotschya africana 
E N D L . en occupe la portie située derrière Ie Biega, region qui jouit d'un climat tres 
humide, tandis que la bande qui s'étend depuis Kalehe jusqu'a Nyanghezi est, aux altitu
des inférieures a 1.700 m, Ie domaine de la savane a Hyparrhenia filipendula (HOCHST.) 

STAPF. 

C. Pseudosteppe a Monocymbium ceresiiforme et Trichopteryx marungensis. 

Cette formation recouvre les endroits rocailleux et a sol superficial, notamment, les 
affleurements du type R/s/e. 
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CHAPITRE V 

L'UTILISATION DES TERRES 

§ 1. - CLASSES DVTILISATION DES SOLS 

L'utilisation des sols est basée sur la classification suivante: 

Classe I : Sols a bonne fertilité naturelle, permettant l'utilisation la plus intensive sons 
precautions spéciales contre l'érosion. 

Classe II : Sols a fertilité élevée ou moyenne, permettant une utilisation intensive 
moyennant certaines precautions ou après amelioration. 

Il/a : Sols a haute fertilité naturelle, permettant une mise en valeur intensive; il 
est nécessaire de prévoir des precautions antiérosives d'importance moyen
ne (cultures en contours, terrasses culturales, etc). 

I l/b : Sols a fiaute fertilité naturelle; des frais assez importants sont a prévoir 
pour Ie défrichement. 

Il/c : Sols a haute fertilité naturelle; un drainage naturel deficient exigera des 
ameliorations assez importantes. 

II/d : Sols a haute fertilité naturelle; un pH trop élevé ou une texture trop gros-
sière limite Ie choix des speculations. Certaines, parmi les plus économique-
ment intéressantes (théier), ne seront pas admises. 

II/e : Sols a fertilité moyenne; il est nécessaire de prévoir quelques precautions 
contre l'érosion (rotations, cultures en contours). Leur mise en valeur 
pourra se réaliser sans frais importants, l'érosion y étant actuellement tres 
modérée. 

Il/f : Sols a fertilité moyenne a faible; l'érosion ne pose guère de probièmes; Ie 
défrichement exigera une mise de fonds moyenne. 

Classe III : Sols dont l'utilisation est fortement limitée par la topographie, la vegeta
tion actuelle ou Ie drainage naturel. 

Ill/a : Sols a haute fertilité naturelle dont l'utilisation est fortement limitée par 
une topographie accidentée. 

Ill/b : Sols a fertilité moyenne ou faible; il faut prévoir des frais élevés lors 
du défrichement et, ensuite, des precautions antiérosives d'importance 
moyenne. 
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Ill/c : Sols a fertilité moyenne ou faible, assez erodes («sheet erosion»); des 
precautions antiérosives d'importance moyenne sont nécessaires. 

Ill/d : Sols hydromorphes et organiques; des travaux importants d'assainissement 
sont nécessaires. 

Classe IV : Sols dont l'utilisation est tres fortement limitée par la topographie et l'af-
fectation actual Ie. 

IV/a : Sols a fertilité moyenne ou faible dont l'utilisation est fortement limitée par 
une topographie accidentée; d'importants frais de déboisement étant a 
prévoir, il sera généralement conseillé de laisser ces sols sous forêt. 

IV/b : Sols actuellement sous savanes et fortement erodes, a fertilité moyenne ou 
faible, dont l'utilisation est fortement limitée par une topographie acciden
tée; il est nécessaire de réglementer Ie paturage et la pratique de l'incendie 
annuel. 

Classe V 
V/a : Sols a fertilité moyenne ou faible; leur caractère superficiel et (ou) les 

grands risques d'érosion limitent tres fortement les possibilités de cette 
classe. 

V/b : Sols organiques sons utilisation agronomique actuelle (tourbières). 

Cette subdivision tres générale a la seule pretention de fournir une première indica
tion pour la mise en valeur de cette region. On sait, d'autre part, que de profondes 
variations climatiques sont en relation avec l'altitude et la situation géographique. Ce 
facteur ne devra pas être négligé. 

TABLEAU IX 

Groupement des associations pédologiques en classes d'utilisation des sols. 

^ ^ ^ ^ Classes 

Sous-classes ^^"^--.^^ 

0 

b 

c 

d 

e 

f 

1 

28-44-48 

II 

27 - 29 - 42 
43 

47 

50 

40-41 

26 

12-13-14 

III 

45-46 

3-6-9-11 
22 

4-16-17-24 

51 

IV 

1 -2 -5 -8 -
10-18-20-21 

15-23 

V 

19-25-30 

52 
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§ 2. - CARTE DVTIUSATION DES SOLS 

La carte d'utilisation des sols, au 1 /500.000, est- bases sur la classification exposée 
ci-dessus. 

De l'étude de cette carte, on retiendra que: 

a) Le versant occidental de cette Dorsale, entre les altitudes de 1.000 et 2.000 m, 
possède généralement un relief accidenté et une vocation forestière. 

Dans cette zone, les terroirs susceptibles d'etre mis en valeur par les cultures indige
nes OU l'agriculture européenne ont une étendue assez limitée, en relation étroite avec 
les accidents de la topographie. 

Parmi les zones d'extension possible, citons, d'abord, une region assez vaste, le 
Nyamaboko, sise sur cendrées volcaniques et située a l'Ouest de Kibabi (territoire de 
Masisi). Cette region a relief vallonné, a l'altitude moyenne de 1.600 m, est limitée, vers 
l'Ouest, par la Lowa. En raison de son étendue (plus de 200 km )̂ et de la haute fertilité 
de son sol, ses possibilités agronomiques sont considerables. Le climat, a pluviosité élevée, 
y serait favorable a la culture du théier. Malheureusement, ce terroir est couvert d'une 
forêt relativement dense, surtout dans sa moitié occidentale. 

Les coulees basaltiques du Biega - Lugulu et de Mwenga - Kamituga offrent égale-
ment de tres grandes possibilités d'extension. Le relief vallonné s'étage de 1.000 a plus 
de 2.000 m; la vegetation est une savane facile a défricher et la pluviosité y est élevée et 
bien répartie. II est recommandable d'y développer la culture du théier. 

Sur les roches du socle sedimentaire et les granites, les possibilités sont limitées a 
quelques depressions souvent tectoniques, parfois assez étendues, et dont le fond possède 
un relief ondulé ou vallonné. Citons la depression de l'Oso, en aval de Pinga, de la 
Lubonga et de ses affluents, av Nord d'Usumbura (Walikale), de la haute Lowa et de la 
Luindi, de la Lugulu - Lubimbe, etc. 

Ces depressions offrent de bonnes possibilités agronomiques mais se trouvent actuel-
lement sous forêts, ce qui laisse prévoir des travaux importants lors du défrichement. 

b) Vers le méridien 28°, a une altitude inférieure a 1.000 m, les possibilités d'exten
sion augmentent au fur et a mesure que le relief s'aplanit. La region de Walikale, avec ses 
larges depressions Karroo, sa forte pluviosité, son absence de saison sèche, sa tempera
ture élevée, donne de grands espoirs pour l'extension du caféier Robusta, du cacaoyer et, 
peut-être, du théier de basse altitude. 

Le fossé de la Luhoho, dont l'altitude augmente doucement mais constamment vers 
le Sud, pourra fournir le trait d'union entre les cultures de la Cuvette et celles des regions 
de montagne. 
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ANNEXE 
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Analyses 
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Note sur les unites utilisées dans les tableaux d'analyse. 

Granulométrie: en % de la portie minerale du sol séché a l'air, en microns. 

Carbone et azote : en % du sol séché a l'air. 

Cations échangeables: en m.éq. pour 100 g de sol; extraction a l'acide chlorhydrique 

N/20. 

Capacité d'échange des bases: en m.éq. pour TOO g de sol. 

Phosphore : en millionième de l'élément (TRUOG). 

Fer libre: en % Fe203 sur sol entier. 
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SERIE PÏ.S2h (profil n°l) 

Description. 

Ferrisol rouge (Ai prononcé); argile finement sableuse d'altération d'un complexe 
métamorphique; paysage accidenté a l'Ouest de la chame du Kahuzi; crête allongée Est-
Ouest, 2.000 m; forêt de montagne secondarisee; bon drainage; coordonnées géographi-
ques approchées: 28°40' Est X 2°15' Sud. 

L + Ao8-0cm - litière mince (1 cm), assez bien décomposée sur feutrage épois de fines 
rodicelles. 

A l l 10 cm - argileux finement sobleux; structure grumeleuse fine bien développée; 
octivités radiculaires tres fortes; meuble; limite inférieure graduelle et 
reguliere; brun-rouge foncé (5YR3/2). 

Ai2 22 cm - argileux finement sableux; structure grumeleuse moyenne assez mal dé
veloppée; octivités radiculaires fortes; friable, non plastique; limite 
inférieure graduelle a diffuse et assez ondulée; gris rougeatre foncé 
(5 YR 4/2). 

Bsi 45 cm - argileux finement sableux; structure polyédrique fine a moyenne avec 
enduits minces et discontinus; octivités radiculaires moyennes; assez ferme 
en place, peu plastique, non collant; limite inférieure diffuse; brun rou
geatre (5 YR 4/3). 

BSa 100 cm - argileux finement sableux; structure polyédrique fine assez bien dévelop
pée avec enduits minces mais assez continus; octivités biologiques moyen
nes puis faibles; assez ferme en place, peu plastique, non collant; limite 
inférieure assez distincte et reguliere; rouge jaunatre (5YR4/6). 

D > 100 cm - argileux avec debris quartzeux; brun. 

Analyse. 

Horizon 

A l l 
A l 2 

Bsi 

Bs2 

Profondeur 
(cm) 

10 
22 
45 

100 

Granulométrie (/x) 

0-2 

53,8 
51,9 
50,5 
49,3 

2-20 

8,7 
9,3 
8,8 
9,6 

20-50 

^7 
6,3 
6,1 
6,5 

50-
100 

9,3 
13,7 
14,2 
14,0 

100-
250 

9,2 
7,8 
9,6 
8,5 

250-
500 

4,5 
4,0 
4,0 
3,5 

500-
1000 

6,5 
5,0 
5,3 
5,3 

1000-
2000 

2,3 
2,0 
1,5 
3,3 

Horizon 

A l l 
A l 2 

Bsi 

Bs2 

c 

9,02 
4,44 
1,33 

N 

0,932 
0,404 
0,107 

pH 

4,0 
4,5 
4,4 
4,4 

Bases 
échangeables 

Ca 

0,75 
0,55 
0,30 

K 

0,19 
0,11 
0,03 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

28,75 
18,50 
10,25 
7,50 

P 

2 
1 

traces 
traces 

FeaOs 

5,9 
7,0 
7,5 
7,1 
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SERIE Pï. Rs 2 (profil n° 2) 

Description. 

Sol a horizon sombre; argile finement sableuse d'altération d'un complexe métamor-
phique; paysoge fortement vallonné; crête secondaire, 1.830 m; jachère ancienne; bon 
drainage; coordonnées géographiques approchées: 29°05' Est X 0°25' Sud. 

L + AQ 5-0 cm - feutrage de racines. 

A l 12 cm - argileux finement sableux; structure grumeleuse fine bien développée; 
activités radiculaires fortes; meuble; limite inférieure graduelle et regu
liere; brun foncé (7,5 YR 3/4). 

A3 40 cm - argileux finement sableux; structure polyédrique moyenne peu dévelop-
, pée; activités radiculaires moyennes; friable, légèrement plastique; limite 

inférieure graduelle et reguliere; rouge jaunatre (5 YR 5/6). 

Bsi 60 cm - argileux finement sableux; structure polyédrique moyenne moyennement 
développée ovec enduits discontinus; activités radiculaires faibles; friable, 
légèrement plastique; limite inférieure diffuse; rouge jaunatre (5YR4/8). 

BSg 90 cm - argileux finement sableux; structure polyédrique moyenne avec enduits 
argileux de couleur foncée, discontinus; activités radiculaires faibles; 
friable, légèrement plastique; limite inférieure diffuse; rouge jaunatre 
(5 YR 4/6). 

Bh 130 cm - argileux finement sableux; structure polyédrique moyenne assez bien dé
veloppée avec enduits noiratres; activités radiculaires tres faibles; ferme, 
légèrement plastique; limite inférieure diffuse; brun-rouge foncé (5 YR 3/4). 

C -D>130cm -argileux; structure polyédrique moyenne bien développée avec enduits 
argileux de couleur plus foncée; ferme; rouge foncé (2,5 YR 3/6). 
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Analyse. 

Horizon 

A, 
Aa 
Bs, 
Bs, 
Bh 
C-D 

Profondeur 
(cm) 

12 
40 
60 
90 

130 
>130 

Granulométrie (/x) 

0-2 

45,2 
48,5 
47,2 
48,3 
44,7 
58,7 

2-20 

9,8 
9,0 
9,0 
8,3 
9,4 
8,6 

20-50 

3,8 
4,3 
4,6 
4,9 
6,2 
3,8 

50-
100 

10,2 
10,5 
12,0 
11,5 
12,7 
8,6 

100-
250 

14,0 
16,0 
15,2 
15,7 
16,0 
11,3 

250-
500 

10,0 
7,5 
7,5 
7,2 
7,0 
5,0 

500-
1000 

6,0 
3,7 
4,0 
3,6 
3,7 
3,0 

1000-
2000 

1,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
1,0 

Horizon 

A, 
Aa 
Bs, 
Bs, 
Bh 
C-D 

c 

3,66 
1,32 
0,98 
0,87 
0,68 
0,58 

N 

0,297 
0,099 
0,121 
0,079 
0,074 
0,066 

pH 

4,4 
4,5 
4,3 
4,4 
4,4 
4,2 

Bases 

echangeables 

Ca 

0,80 
0,45 
0,40 
0,40 
0,50 
0,50 

K 

0,20 
0,04 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

12,70 
8,10 
7,65 
7,15 
5,55 
5,90 

P 

5 
traces 

3 
traces 
traces 
traces 

Fê Oa 

4,4 
5,8 
5,9 
5,9 
5,9 
5,9 



SERIE PI. S3 (profil n°3) 

Description. 

Ferrisol jaune (Ai faible); argile finement sableuse d'altération de roches métamor-
phiques; paysage vallonné; depression tectonique de la Luhoho, sommet: 1.035 m; forêt se-
condarisée; bon drainage; coordonnées géographiques approchées: 28°30' Est X 2°05' 
Sud. 

A l 5 cm - argileux finement sableux; structure grumeleuse moyenne a grossière 
faiblement développée; activités radiculaires fortes; friable, légèrement 
plastique, collant; limite inférieure graduelle et reguliere; brun foncé 
(7,5 YR 4/4). 

As 25 cm - argileux finement sableux; structure polyédrique moyenne avec plages 
grumeleuses outour des racines; activités radiculaires moyennes a fortes; 
friable, légèrement plastique, collant; limite inférieure diffuse; brun 
(7,5 YR 4/4-5/4) . 

Bsgi 45 cm - argileux finement sableux; structure polyédrique moyenne a fine assez 
bien développée avec enduits continus de couleur un peu plus grisatre; 
activités radiculaires moyennes; assez ferme, légèrement plastique, col
lant; limite inférieure diffuse; brun vif (7,5 YR 5/6). 

Bs22 75 cm - argileux finement sableux; structure polyédrique moyenne moyennement 
développée avec enduits minces mais continus; activités radiculaires fai-
bles; assez ferme, légèrement plastique, collant; limite inférieure graduel
le et reguliere; brun vif (7,5 YR 5/6). 

Bs 120 cm - transition. 

C > 120 cm - argileux finement sableux; structure polyédrique moyenne peu dévelop
pée; friable a ferme; rouge jaunatre (5YR5/6). 
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Analyse. 

Horizon 

A l 

A3 

BS22 

B3 
C 

Profondeur 

(cm) 

5 
25 
45 
75 

120 
>120 

Gronulométrie (/*) 

0-2 

54,4 
54,5 
57,9 
58,0 
61,9 
65,8 

2-20 

4,6 
5,0 
5,4 
5,3 
5,7 
6,1 

20-50 

3,8 
5,0 
4,5 
4,2 
4,2 
4,0 

50-
100 

7,0 
6,3 
7,5 
5,6 
6,5 
5,7 

100-
250 

8,5 
10,5 
7,3 

6,3 
(^7 

250-
500 

(>7 
7,0 
4,7 
4,0 
4,2 
4,0 

500-
1000 

11,5 
8,7 
8,7 

10,0 
7,5 
^7 

1000-
2000 

3,5 
3,0 
4,0 
6,2 
3,7 
2,0 

Horizon 

A3 

Bs^i 

BS22 

B3 

C 

c 

2,40 
0,83 
0,49 
0,38 
0,33 
0,24 

N 

0,270 
0,109 
0,076 
0,064 
0,051 
0,041 

pH 

4,1 
4,1 
4,2 
4,3 
4,3 
4,3 

Bases 

échongeobles 

Co 

1,5 
0,5 
0,2 
0,4 
0,4 
0,6 

K 

0,21 
0,07 
0,04 
0,03 
0,03 
0,04 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

9,1 
5,1 
4,7 
4,4 
3,7 
3,7 

P 

8 
11 
4 
3 
1 
1 

FeaOs 

6,0 
(>7 
7,1 
7,3 
8,2 
8,5 



SERIE Pó. S 3 (profil n° 4) 

Description. 

Ferrisol jaune (A i faible); argile lourde d'altération de schistes de I'Llrundi supérieur; 
paysage vallonné; mi-pente 10 % Nord-Est, versant du Monjouri, 870 m; forêt tropicale; 
assez bon drainage; coordonnées géographiques approchées: 28°25' Est X 1°10' Sud. 

A l 5 cm - argileux lourd; structure grumeleuse moyenne peu développée; activités 
rodiculaires fortes; friable, légèrement plastique; limite inférieure distincte 
et reguliere; brun (10 YR 5/3 - 5/4). 

A3 34 cm - argileux lourd; structure polyédrique moyenne faiblement développée 
avec quelques plages grumeleuses autour des racines; activités rodiculai
res moyennes; friable, légèrement plastique; limite inférieure graduelle 
et reguliere; brun jaunatre (10YR5/6). 

Bsi 77 cm - argileux lourd; structure polyédrique moyenne moyennement développée 
avec minces revêtements argileux; activités rodiculaires faibies; assez 
ferme, plastique; limite inférieure diffuse; brun jaune a brun vif (9 YR 5/6). 

Bsg 130 cm - argileux lourd; structure polyédrique fine a moyenne assez bien dévelop
pée avec minces enduits argileux discontinus; activités rodiculaires faibles; 
assez ferme, plastique; quelques panachures de couleur plus grisatre, peu 
contrastées; limite inférieure distincte et soulignée par un mince coilloutis 
quortzeux subhorizontal et discontinu; brun jaune a brun vif (9 YR 5/6). 

D > 130 cm - argileux; brun vif de plus en plus fortement panache de rouge vers Ie bas 
(10 YR 5/6-5/8) , ces panachures forment de petites plages ollongées, 
de 1 a 2 cm de largeur, et semblent épouser la stratification du schiste. 

Analyse. 

Horizon 

A l 

A3 
Bsi 

Bs, 
1 D 

Profondeur 
(cm) 

5 
34 
77 

130 
>130 

Granulométrie (/A) I 

0-2 

48,5 
49,2 
50,9 
52,9 
53,0 

2-20 

22,2 
22,9 
23,0 
23,3 
28,0 

20-50 

21,0 
15,3 
14,4 
13,1 
9,2 

50-
100 

2,2 
4,2 
4,3 
3,7 
1,7 

100-
250 

2,7 
4,7 
3,6 
4,0 
2,5 

250-
500 

1,2 
1,5 
1,3 
1,3 
1,2 

500-
1000 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
2,2 

1000-
2000 

0,7 
0,7 
1,0 
0,7 
2,2 1 

Horizon 

A l 
A3 
Bsi 
Bs, 

1 D 

C 

6,40 
0,74 
0,51 
0,49 
0,27 

N 

0,554 
0,103 
0,087 
0,082 
0,062 

pH 

3,8 
4,4 
4,6 
4,4 
4,4 

Bases 
échangeables 

Ca 

1,0 
0,9 
1,1 
1,2 
1,1 

K 

0,25 
0,13 
0,09 
0,09 
0,06 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

22,0 
8,1 
7,8 
8,2 
9,1 

FesOa 

5,2 
5,1 
5,1 
5,1 
4,5 1 
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SERIE Po. S 2 h {profil n' 5) 

Description. 

Ferrisol ocre-rouge (Ai prononcé); argile d'altération d'un complexe schisto-gréseux 
(Urundi inférieur); paysage accidenté; longue pente (30 a 40 %) vers Ie Sud-Est, 1.740 m; 
vieille forêt secondaire; bon drainage; coordonnées géographiques approchées: 28°50' 
EstX n O ' S u d . 

A l l 8 cm - argileux; structure grumeleuse fine assez bien développée; activités 
radiculaires fortes; meuble, non plastique, non collant; limite inférieure 
graduelle et reguliere; brun foncé (7,5 YR 3/2). 

Ai2 15 cm - argileux; structure grumeleuse moyenne moyennement développée; acti
vités radiculaires fortes; friable, non plastique, non collant; limite infé
rieure assez distincte et ondulée; brun foncé (6 YR3/2). 

A3 40 cm - argileux; structure polyédrique fine a moyenne moyennement développée 
avec enduits argileux discontinus; activités radiculaires moyennes; friable, 
non plastique, non collant; limite inférieure diffuse; brun rougeatre 
(5YR4/4). 

BSgSO-lOOcm - argileux; structure polyédrique fine bien développée avec enduits conti
nus; activités radiculaires moyennes; ferme, peu plastique, peu collant; 
limite inférieure assez distincte mais tres irreguliere; brun rougeatre 
(5YR5/4). 

D>80-100cm -argileux avec cailloutis divers; brun rougeatre. 

Analyse. 

Horizon 

Au 
A l 2 

A3 

Profondeur 

(cm) 

8 
15 
40 

80-100 

Granulométrie {fi) 

0-2 

46,7 
42,4 
35,0 
34,0 

2-20 

25,2 
32,2 
27,3 
30,4 

20-50 

18,7 
17,2 
28,7 
26,9 

50-
100 

3,5 
3,0 
3,0 
5,0 

100-
250 

2,5 
2,5 
2,5 
0,5 

250-
500 

1,2 
1,0 
1,0 
1,0 

500-
1000 

1,2 
1,0 
1,0 
1,2 

1000-
2000 

1,0 
0,7 
1,5 
1,0 

Horizon 

A l l 

A12 

A3 

BSa 

C 

5,24 
3,60 
0,97 
0,53 

N 

0,558 
0,339 
0,132 
0,067 

pH 

4,9 
4,4 
4,4 
4,4 

Bases 

échangeables 

Ca 

3,1 
1,4 
0,6 
0,6 

K 

0,29 
0,14 
0,06 
0,04 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

18,05 
13,50 
6,70 
5,90 

P 

15 
4 

traces 
traces 

FeaOg 

5,00 
6,00 
6,90 
6,25 
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SERIE Po.SSh (profil n" 6) 

Description. 

Ferrisol jaune (Ai prononcé); argile d'altération d'un complexe schisto-gréseux 
(Urundi inférieur); haut plateau vallonné de la Dorsale; mi-pente 1 0 % Nord-Ouest, 
2.150 m; forêt de montagne avec touffes de bambous; bon drainage; coordonnées géo-
graphiques approchées: 28°40' Est X 1°20' Sud. 

L + A Q 5-0 cm - feutrage de fines radicelles. 

A l l 15 cm - argileux; massif avec quelques poches grumeleuses Ie long des racines; 
activités radiculaires fortes; friable a meuble; limite inférieure graduelle 
et reguliere; brun tres foncé (7,5 YR 2/2). 

Ai2 ' 30 cm - argileux; structure peu développée avec poches grumeleuses; activités 
radiculaires fortes; friable, non plastique; limite inférieure graduelle et 
reguliere; brun foncé (7,5 YR 3/2). 

Ai3 40 cm - argileux; structure faiblement polyédrique; activités radiculaires moyen
nes; friable, non plastique, non collant; limite inférieure graduelle et 
reguliere; brun foncé (7,5 YR 3/4). 

Bsa > 40 cm - argileux; structure polyédrique fine bien développée avec enduits minces 
et discontinus de couleur un peu plus rougeatre; activités radiculaires 
moyennes; peu plastique, peu collant; brun vif (7,5 YR 5/6). 

Analyse. 

Horizon 

A l l 
A i 2 

A i 3 

BSa 

Profondeur 
(cm) 

15 
30 
40 

>40 

Granulométrie (/x) 1 

0-2 

40,5 
43,8 
43,5 
36,8 

2-20 

20,0 
17,7 
17,7 
19,2 

20-50 

9,8 
10,9 
10,7 
12,5 

50-
100 

7,2 
7,7 
7,5 
8,7 

100-
250 

10,2 
9,5 

10,7 
11,6 

250-
500 

7,0 
6,2 
5,3 
6.6 

500-
1000 

4,6 
3,7 
4,0 
3,6 

1000-
2000 

0,7 
0,5 
0,6 
1,0 

Horizon 

Au 
A i 2 

Bs, 

c 

6,76 
3,68 
3,32 
0,89 

N 

0,545 
0,230 
0,209 
0,096 

pH 

4,4 
4,1 
4,2 
4,3 

Bases 
échangeables 

Ca 

0,70 
0,40 
1,00 
0,45 

K 

0,17 
0,05 
0,05 
0,02 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

21,25 
16,20 
16,85 
11,25 

P 

6 
traces 

1 
1 

FeaOa 

3,6 
2,9 
3,9 
5,0 
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SERIE Po. S 11 h (profil n" 7) 

Description. 

Ferrisol rouge (Ai brulé); argile d'altération d'un complexe schisto-gréseux (Urundi 
inférieur); paysage accidenté; sommet d'une longue pente 2 0 % Nord-Ouest, 1.850 m; 
savane secondaire avec fougères ef bruyères; bon drainage; coordonnées géographiques 
approchées: 29°05' Est X 0°45' Sud. 

A l l 22 cm - argileux; structure grumeleuse tres fine; octivités radiculoires tres fortes; 
meuble, feutré; limite inférieure graduelle et reguliere; noir (10YR2/1). 

Ai2 45 cm - orgileux; structure grumeleuse fine bien développée avec quelques ele
ments polyédriques vers Ie bas; octivités radiculoires fortes; meuble; limite 
inférieure graduelle et reguliere; brun-rouge foncé (5YR3/2). 

Bsi 75 cm - argileux; structure polyédrique moyenne moyennement développée; octi
vités radiculoires moyennes; friable, légèrement plastique; limite inférieure 
diffuse; brun-rouge (2,5 YR 4/4-4/5) . 

BSai 110 cm - argileux; structure polyédrique fine a moyenne ossez bien développée 
avec minces enduits argileux discontinus de couleur un peu plus grisatre; 
octivités radiculoires foibles; ossez ferme, légèrement plastique; limite 
inférieure diffuse; rouge (2,5 YR 4/6). 

Bs22 180 cm - argileux; structure polyédrique moyenne bien développée avec revête-
ments argileux continus possédant por endroits une couleur nettement 
plus foncée; octivités radiculoires tres foibles; ossez ferme, légèrement 
plastique; limite inférieure distincte et ossez irreguliere; rouge (2,5 YR4/6). 

D > 180 cm - cailloutis de debris quartzeux pugiloires. 

Analyse. 

Horizon 

A l l 

A l 2 

Bs i 

Bs2i 

BSaa 

Profondeur 

(cm) 

22 
45 
75 

110 
180 

Granulométrie(/i) 

0 - 2 

50,4 
45,4 
44,2 
54,1 
48,3 

2-20 

14,8 
14,1 
14,0 
13,6 
11,7 

20-50 

14,1 
16,5 
16,5 
6,8 

15,8 

50-
100 

9,2 
9,5 

11,0 
10,2 
9,0 

100-
250 

6,7 
9,2 
9,2 
9,3 
8,2 

250-
500 

2,2 
2,6 
2,3 
2,2 
2,0 

500-
1000 

1,6 
2,0 
2,1 
2,3 
3,0 

1000-
2000 

1,0 
0,7 
0,7 
1,5 
2,0 

Horizon 

A l l 

A l 2 

Bs i 

BSai 

BS22 

c 

8,08 
2,84 
1,29 
0,54 
0,45 

N 

0,556 
0,245 
0,130 
0,085 
0,067 

pH 

4,5 
4,6 
4,4 
4,4 
4,4 

Bases 

échangeables 

Ca 

0,90 
0,85 
0,70 
0,50 
0,50 

K 

0,33 
0,18 
0,11 
0,07 
0,05 

Capacité 
d échange 
des bases 

(Tea) 

27,55 
13,25 
9,15 
6,80 
7,30 

P 

16 
5 
2 
3 
6 

FeaOa 

5,00 
5,30 
5,60 
7,10 
7,25 
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SERIE Po. Rs 3 (profil n° 8) 

Description. 

Sol a horizon sombre; argile d'altération d'un complexe schisto-gréseux; paysage 
vallonné; crête Congo-Nil, 2.100 m; peuplement de bambous; assez bon drainage; coor-
données géographiques approchées: 29°10' Est X 0°15' Sud. 

A l 12 cm - argileux; structure grumeleuse fine assez bien développée; activités radi-
culaires fortes; friable a meuble; limite inférieure graduelle et reguliere; 
gris-brun tres foncé (10 YR3/2). 

Ag 30 cm - argileux; structure polyédrique moyenne assez bien développée avec 
poches grumeleuses; activités radiculaires moyennes; friable a ferme; 
limite inférieure graduelle et reguliere; brun foncé {10YR4/3). 

Bs 60 cm - argileux; quelques taches de rouille tres pau contrastées; structure polyé
drique moyenne a fine assez bien développée avec enduits argileux 
minces et continus; activités radiculaires moyennes; friable, non plastique; 
limite inférieure graduelle et reguliere; brun-jaune foncé (10YR4/4). 

Bhi 70 cm - argileux; quelques taches de rouille; structure polyédrique moyenne a 
fine assez bien développée; activités radiculaires faibles; friable, peu 
plastique; limite inférieure diffuse; gris-brun tres foncé (10 YR3/2). 

Bha 95 cm - argileux léger; structure polyédrique avec elements grumeleux grossiers, 
assez bien développée; activités radiculaires faibles; friable, non plasti
que; limite inférieure diffuse; brun tres foncé (10 YR2/2). 

Bhg 110 cm - transition; argileux; rouille; gris-brun tres foncé. 

Dg > 110 cm - argileux; brun-jaune fortement panache de brun vif et de gris. 
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Analyse. 

Horizon 

Ax 
A3 
Bs 
Bhi 
Bh^ 
Bh3 
Dg 

Profondeur 
(cm) 

12 
30 
60 
70 
95 

110 
>110 

Granulométrie (/i) 

0-2 

43,6 
44,7 
44,9 
45,5 
49,5 
41,7 
42,5 

2-20 

16,4 
15,0 
15,2 
15,2 
14,2 
16,0 
16,0 

20-50 

8,7 
8,5 
8,4 
9,0 
8,6 

10,9 
^7 

50-
100 

8,5 
8,5 

11,5 
11,0 
13,5 
12,7 
11,5 

100-
250 

10,5 
10,5 
10,2 
10,5 
9,0 

11,2 
10,3 

250-
500 

5,0 
4,0 
3,8 
3,5 
2,3 
3,0 
4,2 

500-
1000 

5,3 
4,5 
4,0 
3,3 
2,2 
3,0 
4,2 

1000-
2000 

2,0 
2,3 
2,0 
2,0 
0,7 
1,5 
1,6 

Horizon 

A3 
Bs 
Bhi 
Bha 
Bh3 
Dg 

c 

4,64 
2,08 
1,76 
2,07 
2,10 
1,15 
0,66 

N 

0,467 
0,234 
0,176 
0,172 
0,157 
0,081 
0,044 

pH 

5,4 
4,8 
4,5 
4,6 
4,5 
4,6 
4,5 

Bases 
échangeables 

Ca 

9,95 
1,60 
0,70 
1,10 
0,75 
0,60 
1,10 

K 

0,20 
0,04 
0,11 
0,10 
0,14 
0,09 
0,03 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

16,05 
10,90 
9,90 

12,30 
13,50 
9,20 
7,30 

P 

25 
11 
0 
4 

traces 
0 
2 

FesOs 

5,20 
5,75 
6,10 
6,10 
6,90 
8,10 
9,40 
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SERIE Po. S3 (profil n° 9) 

Description. 

Ferrisol jaune (Ai faible); argile d'al'ération de schistes (Urundi inférieur); paysage 
ondulé; sommet aplati, 700 m; forêt tropicale; bon drainage; coordonnées géographi-
ques approchées: 27°45' Est X 1°25' Sud. 

A l 6 cm - argileux; structure grumeleuse fine a moyenne assez faiblement dévelop-
pée avec plages feuilletées; activités radiculaires fortes; friable, non plcs-
tique; limite inférieure graduelle et reguliere; brun (7,5 YR 5/4). 

A3 25 cm - argileux; structure polyédrique moyenne moyennement développée avec 
enduits de couleur plus foncée, assez épais et continus; activités radiculai
res fortes; friable, légèrement plastique; limite inférieure graduelle et 
reguliere; brun (7,5 YR 5/5). 

BSa 45 cm - argileux; structure polyédrique moyenne assez bien développée avec 
enduits plus clairs, assez épais et continus; activités radiculaires moyen
nes; friable, légèrement plastique, peu collant; limite inférieure diffuse; 
jaune rougeatre (7,5 YR 6/5). 

Bsg 65 cm - argileux; structure polyédrique moyenne assez bien développée avec 
enduits minces et continus; activités radiculaires faibles; légèrement plasti
que, peu collant; limite inférieure assez distincte et ondulée; jaune 
rougeatre (7,5 YR 616). 

Dl 80-100 cm - cailloutis surtout quartzeux avec debris de schistes empatés dans une 
argile jaune rougeatre; quelques elements de grenaille latéritique en 
surface du cailloutis. 

D2 > 80-100 cm - schistes tres altérés. 

Analyse. 

Horizon 

A, 
A3 
Bs2 
BS3 

Profondeur 
(cm) 

6 
25 
45 
65 

Granuioméfrie [p.] 

0-2 

38,6 
46,3 
34,1 
34,8 

2-20 

28,9 
21,8 
33,4 
34,7 

20-50 

23,9 
24,9 
23,9 
22,8 

50-
100 

4,0 
3,3 
3,5 
3,3 

100-
250 

2,0 
1,0 
1,3 
1,2 

250-
500 

1,0 
0,5 
0,6 
0,5 

500-
1000 

1,5 
1,2 
2,0 
1,5 

1000-
2000 

1,1 
1,0 
1,2 
1,2 

Horizon 

A l 
A3 
Bs, 
Bs3 

c 

2,35 
0,74 
0,46 
0,37 

N 

0;280 
0,100 
0,083 
0,065 

pH 

4,4 
4,4 

4,6 

Bases 
échangecbles 

Ca 

0,7 
0,4 
0,6 
0,5 

K 

0,16 
0,05 
0,03 
0,04 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

10,2 
5,7 
4,8 
4,7 

P 

6 
1 
2 
1 

FesOs 

4,9 
6,2 
5,9 
6,5 
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SERIE Po.{s)3 (profil n°10) 

Description. 

Ferrisol lithosolique jaune (A i faible); alteration de phyllades de l'Urundi inférieur; 
paysage vallonné; mi-pente 15 % Ouest, 740 m (route Bukavu-Walikale, Km 193); jachère 
ancienne; bon drainage; coordonnées géographiques approchées : 28°05' Est X 1°35' Sud. 

A i j 3 cm - argileux; structure grumeleuse moyenne assez bien développée avec 
quelques elements feuilletés grossiers; activités radiculaires tres fortes; 
meuble; limite inférieure distincte et reguliere; gris-brun tres foncé 
(10YR3/2). 

Ai2 13 cm - argileux avec débris de schistes; structure grumeleuse fine bien dévelop
pée; activités radiculaires fortes; meuble, non plastique; limite inférieure 
graduelle et reguliere; brun-gris foncé. 

A3 40 cm - argileux avec débris de schistes; structure polyédrique moyenne faible-
ment développée avec plages grumeleuses autour des racines; activités 
radiculaires moyennes; friable, non plastique; limite inférieure graduelle 
et reguliere; brun foncé (10YR4/3). 

C 70 cm - argileux avec débris de schistes; structure polyédrique fine assez bien 
développée, peu d'enduits; activités radiculaires faibles; friable; limite 
inférieure graduelle et assez irreguliere; brun foncé (10 YR 4 /3-5 /3) . 

D 120 cm - cailloutis assez fin empaté dans une argile brune. 

Dr > 120 cm - phyllades gris-bleu peu altérés. 

Analyse. 

Horizon 

An 
A l 2 

A3 

c 
D 

Profondeur 

(cm) 

3 
13 
40 
70 

120 

Refus 
a 

2 mm 

(%) 

31,2 
traces 
traces 
78,9 

Granulométrie [/x] 

0 - 2 

42,2 
38,1 
41,2 
40,0 
27,5 

2-20 

19,9 
22,5 
19,7 
21,2 
21,0 

20-50 

23,4 
25,5 
24,3 
23,3 
25,8 

50-
100 

4,2 
4,0 
4,5 
4,2 
3,7 

100-
250 

4,5 
3,6 
3,7 
4,3 
3,8 

250-
500 

1,7 
1,5 
1,6 
1,5 
2,0 

500-
1000 

2,6 
2,5 
2,7 
3,3 
6.7 

1000-
2000 

1,5 
2,3 
2,3 
2,2 
9,5 

Horizon 

A l l 

A l 2 

A3 

c 
D 

c 

4,42 
2,32 
2,10 
0,84 
0,73 

N 

0,599 
0,349 
0,267 
0,212 
0,135 

pH 

5,4 
5,2 
5,4 
5,4 
5,0 

Bases 

échangeables 

Ca 

10,0 
3,4 
1,8 
1,5 
1,2 

K 

0,57 
0,24 
0,07 
0,07 
0,09 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

18,2 
10,4 
7,8 
6,3 
4,8 

P 

27 
10 
4 
9 
3 

FeaOs 

5,5 
6,4 
7,4 
6,9 
6,6 

r 
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SERIE Pu. S3 (profil n ° l l ) 

Description. 

Ferrisol jaune (A i faible); limon lourd sableux d'altération de gres et quartzites 
(Urundi moyen); paysage vallonné; crête 770 m; forêt tropicale; bon drainage; coordon-
nées géographiques approchées: 28°05' Est X 1°25' Sud. 

L 1 - O cm - litière bien décomposée. 

A l 17 cm - limoneux lourd sableux; structure grumeleuse fine a moyenne faiblement 
développée; activités radiculaires fortes; meuble; limite inférieure diffuse; 
brun-grisfoncé(10YR4/2). 

A3 45 cm - limoneux lourd sableux; structure polyédrique moyenne a grossière peu 
développée; activités radiculaires moyennes; friable, non plastique; limite 
inférieure diffuse; brun foncé (10 YR4/3). 

Bs 70 cm - limoneux lourd sableux; structure polyédrique grossière peu développée 
avec enduits tres discontinus, tres minces et de couleur plus foncée; activi
tés radiculaires moyennes a faibles; friable, non plastique; limite inférieu
re diffuse; brun (10 YR 4/3-4/4) . 

B-C 90 cm - limoneux lourd sableux; structure polyédrique grossière tres faiblement 
développée avec enduits tres minces et tres discontinus; activités radicu
laires faibles; friable, non plastique; limite inférieure distincte mais irre
guliere; brun (8 YR 4/4). 

C-D > 90cm - cailloutis de gres jaunatres tres altérés, empaté dans un sable limoneux 
brun. 

Analyse. 

Horizon 

Al 
A3 
Bs 
B-C 

Profondeur 
(cm) 

17 
45 
70 
90 

Granulométrie {/j.) 

0-2 

19,2 
20,9 
20,6 
20,9 

2-20 

3,1 
3,7 
3,6 
3,4 

20-50 

3,8 
3,5 
3,9 
4,0 

50-
100 

7,3 
11,2 
8,6 
9,5 

100-
250 

38,7 
37,3 
27,3 
35,3 

250-
500 

24,0 
20,0 
21,5 
21,7 

500-
1000 

3,6 
3,2 
4,0 
4,7 

1000-
2000 

0,3 
0,2 
0,5 
0,5 

Horizon 

A l 
A3 
Bs 
B-C 

c 

0,84 
0,49 
0,25 
0,16 

N 

0,086 
0,060 
0,035 
0,025 

pH 

4,7 
4,9 
5,1 
5,0 

Bases 
échangeobles 

Ca 

0,50 
0,80 
0,50 
0,75 

K 

0,10 
0,07 
0,04 
0,04 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

5,00 
3,75 
3,60 
3,55 

P 

8 
4 
9 
4 

Fe203 

2,25 
2,10 
2,10 
1,75 
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SERIE Py.S3 (profil n° 12) 

Description. 

Ferrisol jaune (Aj faible); limon argileux d'altération du Karroo; paysage mollement 
ondulé des depressions glaciaires de la region de Walikale; sommet tres oplati, 760 m; 
forêt tropicale; assez bon drainage; coordonnées géographiques approchées: 28°05' Est 
X 1°20' Sud. 

Ax 12 cm - limoneux argileux; structure polyédrique assez grossière avec poches 
grumeleuses; activités radiculaires fortes; friable, légèrement plastique; 
limite inférieure graduelle et reguliere; brun-jaune (10 YR5/4). 

A3 30 cm - limoneux argileux; structure polyédrique moyenne a fine moyennement 
développée avec poches grumeleuses; activités radiculaires moyennes; 
friable, peu plastique; limite inférieure graduelle et reguliere; brun-jaune 
(10 YR 5/6). 

Bsi 45 cm - limoneux argileux; structure polyédrique moyenne bien développée avec 
tres rares et minces enduits argileux; activités radiculaires faibles; friable 
a assez ferme, peu plastique; limite inférieure diffuse; brun vif (7,5 YR 5/6). 

Bs2 70 cm - limoneux argileux; structure polyédrique moyenne assez bien développée 
avec minces enduits discontinus; activités radiculaires faibles; friable, peu 
plastique; limite inférieure graduelle et reguliere; brun vif (7,5 YR 5/8). 

B-D 120 cm - argileux légèrement caillouteux; structure polyédrique moyenne faible-
ment développée; activités radiculaires tres faibles; assez ferme, peu plas
tique; limite inférieure diffuse; brun vif (7,5 YR 5/8-6/8) avec quelques 
plages de couleur plus rougeatre. 

D > 120 cm - argileux bariolé de brun-jaune et de rouge (10YR4/8); alteration sur 
place des roches du Karroo. 
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Analyse. 

Horizon 

Al 
As 
Bsi 
Bs, 
B-D 
D 

Profondeur 
(cm) 

12 
30 
45 
70 

120 
>120 

Granulométrie (/j.) 

0-2 

33,7 
25,6 
36,5 
38,0 
40,3 
43,3 

2-20 

7,9 
6,2 
8,9 

10,0 
11,1 
15,9 

20-50 

23,0 
25,7 
25,0 
23,7 
20,7 
21,7 

50-
100 

15,7 
19,0 
11,6 
13,0 
12,6 
9,5 

100-
250 

14,3 
15,8 
12,5 
10,2 
10,5 
5,8 

250-
500 

3,5 
5,2 
3,6 
3,2 
3,0 
2,0 

500-
1000 

1,7 
2,2 
1,7 
1,6 
1,5 
1,2 

1000-
2000 

0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,6 

Horizon 

A l 
As 
Bsi 
BSa 
B-D 
D 

c 

1,44 
0,64 
0,41 
0,35 
0,28 
0,22 

N 

0,194 
0,102 
0,057 
0,051 
0,038 
0,039 

pH 

4,8 
5,0 
4,6 
4,6 
4,4 
4,6 

Bases 
écinangeables 

Ca 

2,0 
1,8 
1,6 
1,5 
1,5 
1,3 

K 

0,13 
0,06 
0,08 
0,07 
0,07 
0,05 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

7,8 
5,4 
5,8 
6,0 
6,0 
7,2 

P 

4 
traces 

0 
0 
0 

traces 

FeaOs 

3,6 
3,9 
4,2 
4,3 
4,3 
4,5 
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SERIE Ti .S3h {profil n°13) 

Description. 

Ferrisol jaune lA i prononcé); argile sableuse daltération de granites; paysage acci-
denté; sommet allonge, 1.930 m; forêt de montagne; bon drainage; coordonnées géogra-
phiques approchées: 28°30' Est X 2°10' Sud. 

L+AfllO-Ocm - litière (2 cm) et feutrage de fines radicelles; brun-rouge foncé (5 YR3/3). 

Axi 13 cm - argileux sableux; structure grumeleuse fine bien développée; octivités 
radiculaires fortes; meuble, non plastique; limite inférieure groduelle et 
reguliere; brun tres foncé (7,5 YR 2/2). 

Ai2 35 cm - argileux sableux; structure grumeleuse moyenne mal développée; octivités 
radiculaires fortes; friable, non plastique; limite inférieure diffuse; brun 
foncé (7,5 YR 3/2). 

A3 55 cm - argileux sableux; structure polyédrique moyenne faiblement développée 
avec enduits discontinus; octivités radiculaires moyennes; friable, non 
plastique; limite inférieure diffuse; brun (7,5 YR 5/5). 

Bs 120 cm - argileux sableux; structure polyédrique moyenne peu développée avec 
enduits minces et discontinus; octivités radiculaires moyennes; friable, 
non plastique; limite inférieure groduelle et un peu ondulée; brun vif 
(8YR5/6). 

D > 120 cm - sableux argileux jounatre avec debris de granites tres altérés; massif. 

Analyse. 

Horizon 

An 
A l 2 
A3 
Bs 

Profondeur 
(cm) 

13 
35 
55 

120 

Gronulométrie [fx] 

0-2 

38,5 
35,4 
37,3 
38,2 

2-20 

10,5 
9,2 
7,7 
7,7 

20-50 

3,5 
4,0 
4,5 
4,0 

50-
100 

4,0 
6,0 
5,3 
6,2 

100-
250 

7,7 
8,2 
8,7 
8,7 

250-
500 

9,5 
9,5 
8,5 
8,5 

500-
1000 

21,3 
21,7 
18,7 
18,3 

1000-
2000 

5,0 
6,0 
9,3 
8,4 

Horizon 

A„ 
A12 

A3 
Bs 

c 

9,64 
2,33 
1,35 
1,08 

N 

0,828 
0,210 
0,127 
0,100 

pH 

4,6 
4,7 
4,4 
4,4 

Bases 
échangeables 

Ca 

0,4 
0,4 
0,5 
0,3 

K 

0,19 
0,07 
0,05 
0,03 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

16,55 
11,85 
8,80 
7,80 

P 

3 
1 
1 
1 

FezOs 

1,60 
2,10 
2,25 
2,50 
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SERIE Ti.S12h (profil n°14) 

Description. 

Ferrisol jaune (Aj brulé); argile sableuse d'altération de granites; paysage acciden-
té; 1 km Ouest du mont Nyamunene; bas de pente 10 % Est, 1.650 m; savane secondaire 
avec fougères et bruyères; bon drainage; coordonnées géographiques approchées: 
28°40' Est X 2° Sud. 

A i i 20 cm - argileux sableux; structure grumeleuse moyenne peu développée; activi-
tés radiculaires fortes; feutré, friable, non plastique; limite inférieure 
graduelle et reguliere; noir (7,5 YR 2/0). 

Ai2 45 cm - argileux sableux; structure grossièrement feuilletée avec poches grume-
leuses; activités radiculaires moyennes; friable; limite inférieure assez 
distincte et reguliere; noir (7,5 YR 2/1). 

A3 65 cm - argileux sableux; poches humifères de couleur plus foncée; structure 
polyédrique moyenne faiblement développée avec poches grumeleuses; 
activités radiculaires moyennes a fortes; friable, non plastique; limite 
inférieure diffuse; brun foncé (7,5 YR 4/3). 

BSai 100 cm - argileux sableux; structure polyédrique moyenne faiblement développée 
avec enduits tres minces mais assez continus; activités radiculaires faibles; 
dur, sec, friable, humide, non plastique; limite inférieure diffuse; brun 
(7,5 YR 4/4). 

BS22 150 cm - argileux sableux; structure polyédrique un peu plus fine et un peu mieux 
développée que dans l'horizon precedent; activités radiculaires faibles; 
dur, friable; limite inférieure diffuse; brun (7,5 YR 4/4). 

B3 190 cm - argileux sableux; structure polyédrique moyenne a grossière avec tres 
minces enduits; activités radiculaires tres faibles; dur, friable; limite infé
rieure graduelle et reguliere; brun (7,5 YR 4/4). 

C - D > 190 cm - gravillon argileux d'altérotion de granites; brun-jaune. 
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Analyse. 

Horizon 

A„ 
A l 2 

A3 

BS21 

BS22 

Ba 
C-D 

Profondeur 

(cm) 

20 
45 
65 

100 
150 
190 

>190 

Refus 
a 

2 mm 

(%) 

56,5 

Granulométrie (/JL) 

0 - 2 

40,2 
42,2 
42,8 
40,3 
38,9 
38,7 
34,5 

2-20 

10,3 
9,3 

12,1 
9,9 

11,1 
10,5 
7,6 

20-50 

3,6 
3,6 
4,5 
4,2 
5,0 
4,3 
3,0 

50-
100 

4,3 
4,0 
6,6 
5,6 
5,5 
5,0 
5,2 

100-
250 

7,3 
7,7 
6,5 
7,1 
7,2 
6,2 
5,5 

250-
500 

8,5 
8,0 
6,3 
5,7 
6,0 
5,3 
6,5 

500-
1000 

18,5 
16,5 
12,7 
14,0 
15,0 
14,3 
18,7 

1000-
2000 

7,3 
8,7 
8,5 

13,2 
11,3 
15,7 
19,0 

Horizon 

A„ 
A l 2 

A3 

BS21 

BS22 

B3 

C-D 

c 

7,48 
6,76 
0,90 
0,50 

N 

0,552 
0,443 
0,104 
0,065 

pH 

4,9 
5,0 
4,7 
4,6 
4,6 
4,5 
4,5 

Bases 

échangeables 

Ca 

0,75 
0,70 
0,70 
0,70 

K 

0,07 
0,04 
0,03 
0,03 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

13,8 
15,3 
5,4 
4,3 
4,1 
3,4 
3,6 

P 

4 
17 
5 
5 

traces 
5 
5 



SERIE Ti. S3 (profil n°15) 

Description. 

Ferrisol jaune (Ai faible); argile sableuse d'altération de granites; paysage forte-
ment vallonné du fond de la depression tectonique de la Luhoho; sommet, 1.030 m; forêt 
secondarisée; bon drainage; coordonnées géographiques approchées: 28°30' Est X 2°05' 
Sud. 

A l l 7 cm - argileux sableux; structure grumeleuse fine a moyenne moyennement 
développée; activités radiculaires fortes; friable, légèrement plastique, 
peu collant; limite inférieure graduelle et reguliere; brun-gris foncé 
(10YR4/2). 

Aia 18 cm - argileux sableux; structure grumeleuse moyenne avec nombreux elements 
polyédriques; activités radiculaires fortes; friable, légèrement plastique, 
peu collant; limite inférieure graduelle et reguliere; brun a brun-gris 
foncé (10 YR 4/2-5/3) . 

A3 40 cm - argileux sableux; structure polyédrique moyenne assez peu développée 
avec enduits discontinus de couleur plus foncée; activités radiculaires 
moyennes; assez ferme en place, légèrement plastique, collant; limite 
inférieure graduelle et reguliere; brun (10YR5/3). 

Bsz 65 cm - argileux sableux; structure polyédrique fine a moyenne bien développée 
avec enduits continus épais de couleur plus foncée; activités radiculaires 
moyennes a faibles; ferme en place, légèrement plastique, collant; limite 
inférieure diffuse; brun-jaune (10YR5/4). 

B-C 160 cm - argileux sableux; structure polyédrique fine a moyenne moyennement 
développée avec enduits minces et continus de même couleur que Ie 
matériau; activités radiculaires faibles; ferme en place, légèrement plasti
que, collant; limite inférieure distincte et ondulée (deux échantillons); 
brun-jaune (10YR5/4). 

D > 160 cm - nappe de gravats: quartz et debris de granites. 

102 



Analyse. 

Horizon 

A,, 
A l 2 

As 
Bs, 
B-C 
B-C 

Profondeur 

(cm) 

7 
18 
40 
65 

160 
160 

Granulométrie [[i] 

0-2 

43,6 
42,8 
47,8 
46,7 
52,1 
56,3 

2-20 

5,8 
6,7 
6,3 
6,0 
5,5 
6,3 

20-50 

4,4 
5,1 
5,2 
5,1 
4,8 
4,3 

50-
100 

4,6 
5,5 
4,6 
6,0 
4,0 
5,0 

100-
250 

6,7 
6,7 
5,2 
3,0 
4,7 
4,5 

250-
500 

6,7 
7,0 
4,3 
2,7 
3,7 
3,6 

500-
1000 

17,6 
16,2 
14,6 
13,5 
12,2 
11,5 

1000-
2000 

10,6 
10,0 
12,0 
17,0 
13,0 
8,5 

Horizon 

A„ 
A i 2 

A3 

Bs2 

B-C 
B-C 

c 

2,90 
1,08 
0,66 
0,41 
0,41 
0,33 

N 

0,320 
0,162 
0,096 
0,070 
0,068 
0,063 

PH 

4,3 
4,6 
4,2 
4,3 
4,3 
4,3 

Bases 

éciiangeables 

Ca 

1,4 
0,7 
0,6 
0,8 
0,8 
0,7 

K 

0,20 
0,08 
0,07 
0,11 
0,09 
0,05 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

9,6 
5,7 
5,0 
4,2 
4,4 
5,0 

P 

7 
1 
4 
1 
1 
3 

FeaOa 

2,7 
2,9 
3,6 
3,3 
4,0 
4,0 



SERIE Ta.(s)3 (profil n°16) 

Description. 

Ferrisol lithosolique (Ai faible); sable argileux et graveleux d'altération de roches 
granitiques; paysage accidenté; versant oriental de la Luhoho; mi-pente 60 % Sud-Ouest; 
1.170 m; forêt secondarisée; bon drainage; coordonnées géographiques approchées: 
28°30' Est X 2°05' Sud. 

A u 13 cm - sableux argileux un peu graveleux; structure grumeleuse moyenne 
moyennement développée; activités radiculaires fortes; meuble, non plas-
tique, non collant; limite inférieure diffuse; gris-brun tres foncé (10 YR3/2). 

Ai2 28 cm - sableux argileux finement graveleux et micacé; structure grumeleuse 
moyenne a grossière assez faiblement développée avec elements po-
lyédriques; activités radiculaires fortes; friable, non plastique; limite 
inférieure graduelle et reguliere; brun-gris foncé. 

A3 60 cm - sableux argileux graveleux et micacé avec infiltrations d'humus; structure 
polyédrique moyenne a grossière assez bien développée avec enduits 
grisatres assez continus; activités radiculaires moyennes; assez ferme 
en place, non plastique, non collant; limite inférieure diffuse; brun 
(10YR5/3). 

D > 60 cm - gravillon argileux et micacé d'altération de granites. 

Analyse. 

Horizon 

A n 

A3 
D 

Profondeur 
(cm) 

13 
28 
60 

>60 

Refus 
a 

2 mm 

(%) 

26,8 
42,9 
47,9 
41,0 

Granulométrie [fi] 

0-2 

29,6 
23,4 
20,6 
22,8 

2-20 

8,9 
7,9 
8,2 
4,6 

20-50 

5,5 
4,3 
4,0 
2,9 

50-
100 

6,2 
6,2 
6,0 
6,0 

100-
250 

7,7 
6,5 
7,0 
6,3 

250-
500 

8,2 
6,5 
5,6 
5,5 

500-
1000 

20,7 
21,2 
21,0 
22,2 

1000-
2000 

13,2 
24,0 
27,6 
29,7 

Horizon 

A n 

A12 

A3 
D 

c 

1,94 
1,50 
0,46 
0,23 

N 

0,260 
0,185 
0,079 
0,040 

pH 

4,7 
4,9 
4,5 
4,5 

Bases 
échangeables 

Ca 

1,4 
1,0 
1,1 
1,1 

K 

0,11 
0,06 
0,04 
0,03 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

8,3 
6,0 
4,8 
4,8 

P 

7 
6 
1 
1 

FeaOs 

2,2 
2,1 
2,8 
2,8 
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SERIE T6.S2h (profil n°17) 

Description. 

Ferrisol ocre-rouge (Ai prononcé); argile tres lourde d'altération de basalte; relief 
vallonné; sommet, 2.360 m; peuplement de bambous récemment défrichés; bon drainage; 
coordonnées géographiques approchées: 28°45' Est X 2°30' Sud. 

L+Ao2 -0cm - litière (1 -2 cm). 

A l l 17 cm - argileux tres lourd; structure granulaire moyenne avec elements grossiers, 
fermes; réseau dense de petites racines; friable a meuble; limite inférieure 
graduelle et reguliere; noir (7,5 YR 2/1 -2/2). 

A]2 30 cm - argileux tres lourd; structure grumeleuse moyenne a grossière assez foi-
blement développée; activités radiculaires fortes; friable, peu plastique; 
limite inférieure graduelle et reguliere; brun tres foncé (7,5 YR 2/2-3/2) . 

A3 45 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique moyenne avec poches grume-
leuses; activités radiculaires fortes; friable, densité faible, assez plastique; 
limite inférieure graduelle et reguliere; brun (7,5 YR 4/4). 

Bsai 80 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique moyennement développée avec 
enduits assez minces et discontinus; activités radiculaires moyennes; 
friable, assez plastique, peu collant; limite inférieure diffuse; brun rou-
geatre (5 YR 4/5). 

BS22 120 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique fine moyennement développée 
avec enduits minces mais continus; formation de prismes tres grossiers a 
la dessiccation; activités radiculaires faibles; friable, assez plastique, peu 
collant; limite inférieure diffuse; rouge jaunatre (5YR4/6). 

B-C> 120 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique fine moyennement développée 
avec enduits continus de même couleur; assez ferme en place; activités 
radiculaires tres faibles; peu plastique, non collant; brun rougeatre 
(5 YR 4/4). 
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Analyse. 

Horizon 

Au 
A l 2 

Aa 

BS22 

B-C 

Profondeur 
(cm) 

17 
30 
45 
80 

120 
>120 

Granulométrie [fi.) 

0-2 

78,7 
82,4 
83,7 
83,9 
83,5 
83,6 

2-20 

12,2 
10,1 
9,7 
9,4 
9,6 
9,3 

20-50 

5,0 
4,7 
4,0 
4,3 
4,3 
4,0 

50-
100 

0,6 
0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

100-
250 

1,0 
0,7 
0,5 
0,7 
0,5 
0,6 

250 - 500 -
500 1000 

1,0 
0,6 
0,3 
0,3 
0,5 
0,5 

1,0 
0,3 
0,6 
0,2 
0,3 
0,5 

1000-
2000 

0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,3 
0,5 

Horizon 

A„ 
A l 2 

A3 
BS21 

BS22 

B-C 

c 

8,12 
4,84 
2,98 
2,01 
1,60 
— 

N 

0,855 
0,500 
0,308 
0,215 
0,206 

— 

pH 

5,1 
5,0 
4,6 
4,6 
4,5 
4,5 

Bases 
échangeables 

Ca 

0,9 
0,4 
0,6 
0,5 
0,4 
— 

K 

0,25 
0,13 
0,05 
0,03 
0,03 
— 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

26,65 
19,00 
13,55 
12,90 
12,20 
13,10 

P 

8 
7 
6 
3 
3 
6 

FeaOa 

9,4 
9,4 

11,6 
11,9 
11,9 
11,1 
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SERIE To. S 1 h (profil n° 18) 

Description. 

Ferrisol rouge (A, prononcé); argile tres lourde d'altération de basalte; relief vallon-
né; sommet de pente 2 0 % Sud, 1.530 m; cultures indigenes; bon drainage; coordonnées 
géogrophiques approchées: 28°55' Est X 2°05' Sud. 

Ap 20 cm - argileux tres lourd; structure tassée avec poches grumeleuses; activités 
radiculaires fortes; friable, peu plastique; limite inférieure graduelle et 
reguliere; brun-rouge foncé 15YR3/3). 

BSi 45 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique fine a moyenne bien dévelop-
pée avec enduits argileux continus; activités radiculaires faibles; ferme, 
peu plastique, ossez collant; limite inférieure diffuse; brun-rouge 
(2,5 YR 4/4). 

Bsa 80 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique moyenne bien développée avec 
enduits argileux continus; activités radiculaires faibles; ferme, plastique, 
assez collant; limite inférieure tres diffuse; rouge foncé (2,5 YR 3/6). 

Bsg 150 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique moyenne bien développée avec 
enduits argileux continus; activités radiculaires tres faibles; friable, peu 
plastique, assez collant; rouge foncé (2,5 YR 3/6). 

C 700 cm - la couleur évolue progressivement en profondeur vers Ie rouge foncé 
(10YR3/6), tandis que la structure devient de plus en plus fine et les 
enduits argileux plus épais et plus continus. II n'est pas possible de distin-
guer d'horizons; un échantillon a été prélevé de mètre en mètre : Q 
a > 1,50 m, Cg a 2 m, Cg a 3 m, C4 a 4 m, Cj a 5 m, Cg a ó m, 
C7 a 7 m. 

C-D 800 cm - alteration jaunStre de basalte; passage insensible au basalte peu altéré. 
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Analyse. 

Horizon 

Ap 
Bsi 
Bs, 
BS3 

c. 
c. 
Ca 
Q 
c« 
Ca 
c. 
C-D 

Profondeur 
(cm) 

20 cm 
45 cm 
80 cm 

150 cm 
150 cm 
200 cm 
300 cm 
400 cm 
500 cm 
600 cm 
700 cm 
800 cm 

Granuloméfrie(/i) 

0-2 

86,3 
90,2 
90,0 
90,4 
91,0 
90,7 
90,6 
89,9 
49,2 
86,7 
80,6 
46,5 

2-20 

5,7 
5,5 
5,5 
5,3 
5,0 
5,2 
6,0 
6,1 

46,5 
8,7 

12,0 
17,9 

20-50 

2,0 
1,5 
1,8 
1,8 
1,7 
1,7 
1,6 
1,8 
2,2 
2,6 
4,0 
5,8 

50-
100 

1,2 
0,7 
0,5 
0,7 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
1,0 
2,0 

10,6 

100-
250 

1,5 
0,5 
0,7 
0,8 
0,6 
0,6 
0,3 
0,5 
0,5 
0,3 
0,6 
8,7 

250-
500 

1,1 
0,6 
0,6 
0,1 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,5 
0,2 
0,3 
5,0 

500-
1000 

1,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,7 
0,5 
0,5 
0,3 
0,5 
0,3 
4,5 

1000-
2000 

0,6 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,2 
1,0 

Horizon 

Ap 
Bs, 
Bs, 
Bs3 
C l 

c 

2,50 
0,53 
0,32 
0,19 
0,15 

N 

0,180 
0,084 
0,050 
0,037 
0,031 

pH 

4,8 
4,9 
5,2 
5,0 
4,8 

Bases 
échangeables 

Ca 

1,6 
1,3 
1,5 
1,5 
1,5 

K 

0,54 
0,13 
0,15 
0,03 
0,02 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

10,9 
6,6 
6,2 
6,1 
6,1 

P 

9 
14 
9 

11 
5 



SERIE T6.s3h (profil n°19) 

Description. 

Transition ferrisol; sol brun tropical; argile tres lourde d'altération de basalte; relief 
ondulé; replat, 1.705 m; cultures vivrières; bon drainage; coordonnées géographiques 
approchées: 28°40' Est X 2°20' Sud. 

Ap 24 cm - argileux tres lourd; structure feuilletée grossière avec plages grumeleuses; 
activités radiculaires moyennes; friable, non plastique, non collant; limlte 
inférieure distincte et reguliere; brun tres foncé (7,5 YR 2/2). 

A3 36 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique fine assez bien développée avec 
enduits argileux continus; activités radiculaires moyennes; ferme en place, 
plastique, peu collant; limite inférieure graduelle et reguliere; brun foncé 
(7,5 YR 3/2). 

Bsi 50 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique fine moyennement développée 
avec enduits continus; activités radiculaires faibles; ferme en place, assez 
plastique, peu collant; limite inférieure diffuse; brun foncé (7,5 YR 3 /2 -
3/3). 

Bsg 80 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique moyenne assez faiblement dé
veloppée avec enduits minces continus; activités radiculaires faibles; 
ferme en place, assez plastique, peu collant; limite inférieure diffuse; 
brun foncé (7,5 YR 3/3). 

Bsg 115 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique moyenne a grossière faiblement 
développée avec enduits discontinus; activités radiculaires tres faibles; 
friable, assez plastique, peu collant; limite inférieure diffuse; brun foncé 
(9YR3/3). 

C > 115 cm - argileux tres lourd; structure tres peu développée sons enduits; friable, 
peu plastique, non collant; brun foncé (9YR3/3). 
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Analyse. 

Horizon 

Ap 
As 
Bs, 
Bs, 
BSa 
C 

Profondeur 
(cm) 

24 
36 
50 
80 

115 
>115 

•---̂  Granulométrie (^) 

0-2 

77,3 
82,1 
82,7 
82,8 
84,2 
83,5 

2-20 

10,5 
9.2 
9,3 
9,2 
8,3 
8,9 

20-50 

4,0 
3,5 
3,6 
3,6 
3,0 
3,2 

50-
100 

2,0 
1,5 
1,0 
1,2 
1,0 
1,1 

100-
250 

3,2 
2,0 
1,5 
1,7 
1,7 
1,5 

250-
500 

1,5 
1,0 
1,0 
0,7 
0,6 
0,6 

500-
1000 

1,0 
0,5 
0,7 
0,5 
0,7 
1,0 

1000-
2000 

0,5 
0,2 
0,2 
0,3 
0,5 
0,2 

Horizon 

Ap 
A3 
Bs, 
Bs, 
BSg 
C 

c 

3,30 
1,24 
0,79 
0,51 
0,40 
0,39 

N 

0,387 
0,202 
0,138 
0,114 
0,087 
0,078 

pH 

5,3 
4,9 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 

Bases 
échangeabies 

Ca 

6,40 
4,00 
3,35 
2,20 
1,40 
1,40 

K 

0,15 
0,05 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 

Capacité 
d'échange 
des bases 

" ( T c - a ) ~ 

16,9 
11,8 
10,3 
10,1 
9.6 
9,9 

P 

4 
2 

12 
15 
20 
22 

FeaOa 

7,0 
5.9 
5,5 

10,1 
11,5 
11,2 
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SERIE To. Rs3 {profil n°20) 

Description. 

Sol a horizon sombre; argile tres lourde d'altération de roches basaltiques; paysage 
vallonné; mi-pente 10 % Ouest, 2.350 m; peuplement de bambous; assez bon drainage; 
coordonnées géographiques approchées: 28°40' Est X 2°30' Sud. 

A l l 25 cm - argileux tres lourd; structure grumeleuse fine bien développée; activités 
radiculaires tres fortes; meuble, peu plastique; limite inférieure graduelle 
et reguliere; brun tres foncé (10YR2/2). 

Ai2 43 cm - idem, mais structure un peu moins développée et activités radiculaires 
moins fortes. 

Ai3 55 cm - argileux tres lourd; structure grumeleuse fine è moyenne bien dévelop
pée; activités radiculaires fortes; meuble a friable, peu plastique; limite 
inférieure diffuse; gris-brun tres foncé (10YR3/2). 

A3 75 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique fine a moyenne assez bien 
développée avec plages grumeleuses; activités radiculaires moyennes; 
friable, peu plastique, non collant; limite inférieure graduelle et reguliere; 
brun foncé n0YR4/3). 

Bs 100 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique fine bien développée avec 
enduits mmces continus de couleur un peu plus foncée; activités radiculai
res faibles; friable, peu plastique, non collant; limite inférieure diffuse; 
brun foncé (8 YR 4/3). 

Bhi 130 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique avec enduits minces continus 
de couleur plus foncée; activités radiculaires faibles; friable, non plasti
que, non collant; limite inférieure diffuse; brun-gris tres foncé (10 YR3/2). 

Bhg 155 cm - argileux tres lourd; structure grumeleuse fine bien développée; activités 
radiculaires faibles; meuble, non plastique, non collant; limite inférieure 
diffuse; brun tres foncé (10 YR2/2) devenant plus clair a l'écrasement. 

B-C 180 cm - argileux; structure polyédrique moyenne avec enduits continus de couleur 
plus foncée; activités radiculaires tres faibles; friable, peu plastique; 
quelques petites taches de rouille; limite inférieure diffuse; brun foncé 
(10YR3/3). 

C > 180 cm - argileux; brun-jaune foncé (10YR4/4). 
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Analyse. 

Horizon 

A l l 

A i 2 

A i 3 

A3 
Bs 
Bhi 
Bh2 
B-C 
C 

Profondeur 
(cm) 

25 
43 
55 
75 

100 
130 
155 
180 

>180 

Granulométrie(ju,) 1 

0-2 

77,8 
78,9 
79,5 
78,3 
75,2 
78,1 
74,5 
73,1 
64,4 

2-20 

12,5 
12,0 
11,2 
11,5 
12,6 
11,6 
12,5 
13,9 
17,3 

20-50 

4,8 
4,4 
4,9 
5,1 
6,2 
4,0 
4,8 
6,2 
8,1 

50-
100 

1,5 
1,8 
1,5 
2,0 
2,3 
2,0 
1,7 
2,7 
4,6 

100-
250 

1,3 
1,2 
1,5 
1,7 
2,2 
1,5 
2,3 
2,2 
3,2 

250-
500 

1,0 
1,0 
0,7 
0,6 
0,7 
1,2 
1,5 
0,7 
1,0 

500-
1000 

0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
2,0 
0,7 
0,7 

1000-
2000 

0,5 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,6 
0,7 
0,5 
0,7 

Horizon 

A l l 

A12 

A i 3 

A3 
Bs 
Bhi 
Bh2 
B-C 
C 

c 

7,64 
6,36 
4,79 
2,96 
2,13 
2,94 
1,87 
1,09 
0,65 

N 

0,757 
0,549 
0,417 
0,269 
0,193 
0,216 
0,165 
0,100 
0,038 

pH 

4,9 
4,9 
4,7 
4,7 
4,6 
4,6 
4,5 
4,7 
4,7 

Bases 
échangeabies 

Co 

1,00 
0,90 
0,90 
0,85 
0,80 
0,80 
0,70 
0,70 
0,55 

K 

0,21 
0,13 
0,08 
0,04 
0,04 
0,02 
0,04 
0,08 
0,04 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

22,6 
21,6 
19,1 
14,8 
12,8 
13,9 
10,8 
9,9 
8,1 

P 

18 
25 
6 

traces 
traces 

2 
6 
6 

10 
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SERIE Tg. L (profil n°21) 

Description. 

Lithosol; alteration superficielle de lave récente; sommet du versant nord-est du Nya-
muragira, 2.900 m; forêt d'altitude, tres claire, tres peu élevée; bon drainage; coordon-
nées géographiques approchées: 29°10' Est X 1°25' Sud. 

A l 3-10 cm - orgileux léger graveleux; structure grumeleuse fine bien développée; 
radicelles tres nombreuses; meuble; limite inférieure graduelle; brun tres 
foncé(10YR2/2). 

C 15-20 cm - gravillon noiratre d'altération superficielle de la lave (alteration physi
que); pas de matériaux fins. 

D > 15-20 cm - lave non altérée. 

Analyse. 

Horizon 

A l 

Profondeur 
(cm) 

3-10 

Refus 
a 

2 mm 
(%) 

43,95 

Granulométrie (/x) 

0-2 

53,0 

2-20 

5,7 

20-50 

5,3 

50-
100 

6,0 

100-
250 

6,0 

250-
500 

4,5 

500-
1000 

10,0 

1000-
2000 

9,5 

Horizon 

A l 

c 

11,90 

N 

1,075 

pH 

6,6 

Bases 
échangeabies 

Ca 

9,5 

K 

0,85 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

10,85 

P 

11 

FeaOs 

4,6 
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SERIE Tg. N 3 (profil n° 22) 

Description. 

Sol chernozémique; alteration superficielle de roches basaltiques; relief ondulé; dome 
tres surbaissé, 1.680 m; vieille jachère; bon drainage; coordonnées géographiques appro-
chées: 28°40' Est X 2°20' Sud. 

A l 30 cm - argileux rocailleux; structure granulaire moyenne; activités radiculaires 
fortes; friable; limite inférieure graduelle et irreguliere; noir (10YR2/1). 

A3 65 cm - argileux rocailleux; structure polyédrique moyenne moyennement déve-
loppée; activités radiculaires moyennes; friable; limite inférieure tres 
irreguliere; brun foncé (10YR3/3). 

C 90 cm - argileux léger entre des debris de basalte de grosseurs diverses; brun-
jaune. 

C-D > 90 cm - debris de basalte de moins en moins altérés avec limon interstitiel brun-
jaune foncé. 

Analyse. 

Horizon 

A l 

A3 

C 
C-D 

Profondeur 

(cm) 

30 
65 
90 

>90 

Refus 
a 

2 mm 

(%) 

50,0 
54,5 
59,3 
84,3 

Granulométrie(/A) 

0 - 2 

79,5 
61,1 
35,9 
33,9 

2-20 

9,7 
5,3 

12,6 
11,5 

20-50 

2,4 
2,2 
4,6 
4,4 

50-
100 

1,6 
13,2 
117 
12,5 

100-
250 

2,3 
9,3 

13,0 
14,3 

250-
500 

2,0 
4,5 
6,0 
7,5 

500-
1000 

2,0 
3,7 
8,5 
8,8 

1000-
2000 

0,5 
0,7 
77 
7,1 

Horizon 

A3 

c 
C-D 

c 

9,36 
2,25 
2,01 
1,33 

N 

1,087 
0,313 
0,242 
0,160 

pH 

5,8 
5,5 
5,7 
5,8 

Bases 

échangeobles 

Ca 

16,60 
6,70 
3,15 
4,20 

K 

0,25 
0,06 
0,05 
0,06 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

34,4 
19,1 
13,2 
14,4 

P 

12 
5 
2 

13 
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SERIE Tg. U8 (profil n°23) 

Description. 

Sol hydromorphe lithosolique; alteration superficielle de lave récente; fond de la de
pression de la Mweso; plat, 1.525 m; peuplement de papyrus; drainage pauvre; coordon-
nées géographiques approchées: 29° Est X 1°10' Sud. 

AQ 5 - O cm - debris de papyrus peu decomposes. 

A l l 18 cm - argileux humifère; structure grumeleuse moyenne peu développée; activi-
tés radiculaires moyennes; densité faible, friable, non plastique, non col-
lant; limite inférieure graduelle et reguliere; brun tres foncé (10YR2/2). 

Ai2 40 cm - limoneux avec enduits ferrugineux brun vif sur certaines faces de la struc
ture polyédrique grossière faiblement développée; activités radiculaires 
moyennes d faibles; peu plastique, non collant; limite inférieure nette 
mais irreguliere; gris tres foncé (10YR3/1). 

D > 40 cm - lave fissurée en surface; blocs entourés d'enduits argileux brun vif. 

Analyse. 

Horizon 

A l l 

A l 2 

Profondeur 

(cm) 

18 
40 

Granulométrie (/i) 

0 - 2 

79,4 
67,3 

2-20 

10,9 
16,2 

20-50 

4,8 
7,3 

50-
100 

1,5 
1,7 

100-
250 

2,2 
5,3 

250-
500 

0,7 
2,0 

500-
1000 

0,3 
1,7 

1000-
2000 

0,2 
0,5 

Horizon 

A l l 

A l 2 

C 

11,40 
6,72 

N 

1,207 
0,753 

pH 

5,0 
5,3 

Bases 

échcngeables 

Ca 

11,8 
16,1 

K 

2,11 
0,50 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

31,5 
23,8 

Fe^O, 

9,8 
11,0 
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SERIE Zé.USE (profil n''24) 

Description. 

Sol chernozémique (andosol); cendrées volcaniques, sable; relief accidenté; sommei-
de pente 1 0 % Nord-Est, 2.170 m; jachère dans cultures de pyrèthre; drainage bon a 
excessif; coordonnées géographiques approchées: 29°02' Est X 1°25' Sud. 

Ap 30 cm - sabieux (limoneux); structure grumeleuse moyenne assez bien développée; 
activités radiculaires fortes; meuble; limite inférieure graduelle et regu
liere; brun tres foncé (10 YR2/2). 

A3 50 cm - sableux; structure polyédrique moyenne a grossière faiblement dévelop
pée avec poches grumeleuses autour des racines; activités radiculaires 
moyennes; friable; limite inférieure graduelle et reguliere; brun-gris tres 
foncé (10 YR 3/2). 

C l 80 cm - sableux; structure élémentaire; activités radiculaires faibles; meuble; limite 
inférieure distincte et reguliere; brun foncé (10 YR3/3). 

C2 170 cm - sableux limoneux; structure polyédrique grossière faiblement développée 
avec, localement, tres minces revêtements argileux; activités radiculaires 
tres faibles; friable; limite inférieure distincte et reguliere; brun foncé 
(10 YR 3/3-3/4) . 

C3 230 cm - sableux finement graveleux avec poches de cendrées noires tres grossiè-
res dans Ie bas de l'horizon (deux échantillons); brun foncé (10YR3/3). 

C4 > 230 cm - sableux graveleux avec efflorescences blanchatres a l'état sec; brun foncé 
(10YR3/3). 
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Analyse. 

Horizon 

Ap 
As 

C3 
C3 

Profondeur 
(cm) 

30 
50 
80 

170 
230 
230 

>230 

Granulométrie(/x) 

0-2 

26,6 
17,1 
9,9 

20,7 
16,1 
4,6 

11,6 

2-20 20-50 

5,8 5,6 
3.4 4,2 
2.5 2,0 
6,0 9,3 
4.0 1 7,0 

0,3 
2.1 1 4,8 

50-
100 

3,0 
2,6 
1,6 

10,6 
4,7 
0,3 
4,7 

100-
250 

7,5 
6,2 
6,2 
8,5 
9,5 
0,2 
7,5 

250-
500 

8,7 
10,0 
19,0 
14,6 
13,2 
3,3 

15,7 

500-
1000 

32,6 
37,3 
38,0 
23,3 
34,3 
43,8 
44,1 

1000-
2000 

10,2 
19,2 
20,8 
7,0 

11,2 
47,5 
9,5 

Horizon 

Ap 
A3 

C3 

c 

4,70 
2,38 
1,51 

N 

0,756 
0,461 
0,252 

pH 

(^7 
6,8 

6,6 
6,6 
6,8 

Bases 
échangeables 

Ca 

19,0 
14,9 
10,2 

K 

0,65 
0,74 
0,65 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

24,2 
13,8 
10,9 
16,8 
15,8 
4,2 

P 

21 
24 
40 
21 
34 
18 

FeaOs 

5,2 
5,4 
5,4 
7,5 
5,7 
3,5 



SERIE Zu.ASE (profil n°25) 

Description. 

Sol chernozémique (andosol); cendrées volcaniques, sable limoneux; relief accidenté; 
crête, 1.870 m; savane secondaire; bon drainage; coordonnées géographiques appro-
chées: 28°50' Est X 1°20' Sud. 

A j i 25 cm - limoneux lourd sableux; structure grumeleuse moyenne a grossière assez 
peu développée, grossièrementfeuilletée localement; activités radiculaires 
fortes; friable; limite inférieure graduelle et reguliere; gris tres foncé 
(10YR3/1). 

Ai2 35 cm - limoneux lourd sableux; structure grumeleuse fine faiblement développée; 
activités radiculaires fortes; friable; limite inférieure distincte et reguliere; 
brun tres foncé (10 YR 2/2). 

A3 50 cm - limoneux lourd sableux; structure polyédrique moyenne a grossière faible
ment développée; activités radiculaires moyennes; friable; limite inférieure 
graduelle et reguliere; brun foncé (10YR3/3). 

BSi 65 cm - limoneux lourd sableux; structure polyédrique grossière faiblement déve
loppée; activités radiculaires moyennes; friable a meuble; limite inférieure 
graduelle et reguliere; gris-brun tres foncé (10YR3/2). 

BSa 100 cm - limoneux lourd sableux; structure polyédrique grossière faiblement déve
loppée avec enduits minces et tres discontinus; activités radiculaires fai-
bles; friable avec quelques plages indurées; limite inférieure graduelle et 
reguliere; gris-brun tres foncé (10YR3/2). 

Bsg 118 cm - limoneux lourd sableux; structure polyédrique fine moyennement dévelop
pée; activités radiculaires tres faibles; friable; limite inférieure graduelle 
et reguliere; brun foncé (10YR3/3). 

C - D > 118 cm - limoneux lourd sableux; structure polyédrique fine avec revêtements argi-
leux minces; activités radiculaires nulles; friable, tres légèrement plasti-
que; brun (8YR3/3). Cet horizon de cendrées anciennes est recoupé par 
la sonde jusqu'a 3 m de profondeur. 
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Analyse. 

Horizon 

A l l 

A l 2 

A3 

Bsi 

Bs2 

BS3 

C-D 

Profondeur 

(cm) 

25 
35 
50 
65 

100 
118 

>118 

Granulométrie ( îi) 

0 - 2 

44,0 
27,6 
20,9 
18,4 
16,6 
17,0 
18,2 

2-20 

14,1 
11,6 
8,8 
77 
4,9 
5,1 
5,0 

20-50 

8,9 
10,3 
12,1 
11,6 
8,2 
7,8 
5,4 

50-
100 

4,0 
77 

13,5 

9,6 
7,0 
8,5 

100-
250 

9,6 
\7,6 
20,0 
21,3 
16,0 
15,0 
15,8 

250-
500 

12,2 
17,0 
16,3 
17,5 
17,5 
14,2 
15,6 

500-
1000 

7,0 
77 
7,8 

12,0 
22,0 
24,7 
24,0 

1000-
2000 

0,2 
0,5 
0,6 
2,0 
5,2 
9,2 
7,S 

Horizon 

A l l 

A12 

A3 

Bs i 

BS2 

Bs3 

C-D 

c 

4,16 
2,32 
1,58 

N 

0,508 
0,294 
0,193 

pH 

6,2 
6,2 
6,4 
6,4 
6,6 
67 
6,6 

Bases 

échangeabies 

Ca 

11,8 
11,3 
12,0 
13,8 
14,8 
15,2 
15,0 

K 

2,14 
2,08 
2,41 
2,00 
1,76 
1,82 
2,08 

Capacité 
dechange 
des bases 

(Tea) 

22,3 
20,2 
18,4 
20,2 
25,6 
25,5 
28,4 

Fe.Os 

4,5 
7,5 
7,8 
7,5 
9,0 
8,5 
8,5 



SERIE Za.ASE (profil n°2ó) 

Description. 

Sol chernozémique (andosol); cendrées volcaniques, argile légere; relief accidenté; 
sommet d'une pente convexe Ouest, 1.680 m; plantation de quinquinas mise a blanc; bon 
drainage; coordonnées géographiques approchées: 28°40' Est X 1°20' Sud. 

Ap i 13 cm - argileux léger; structure grumeleuse fine bien développée; activités rodi-
culaires tres fortes; meuble; limite inférieure graduelle et reguliere; brun 
trèsfoncé 110YR2/2). 

Apa 26 cm - argileux léger; structure grumeleuse fine bien développée; activités rodi-
culaires fortes; meuble; limite inférieure graduelle et reguliere; gris-brun 
trèsfoncé (10YR3/2). 

A3 40 cm - argileux léger; structure polyédrique moyenne a fine moyennement déve
loppée avec poches grumeleuses; activités radiculaires moyennes; friable; 
limite inférieure graduelle et reguliere; brun foncé 110YR3/3). 

Bsi 80 cm - limoneux sableux; structure polyédrique fine moyennement développée 
avec minces enduits tres discontinus; activités radiculaires moyennes; 
friable, non plastique; limite inférieure diffuse; brun foncé nOYR3/3). 

Bsai 120 cm - limoneux sableux; structure polyédrique fine bien développée avec en
duits argileux tres minces mais continus; activités radiculaires faibles; 
friable, tres peu plastique; limite inférieure diffuse; brun foncé (9 YR3/3). 

BS22 150 cm - limoneux sableux; structure polyédrique fine bien développée avec en
duits argileux tres minces et continus; activités radiculaires faibles; friable, 
légèrement plastique; limite inférieure diffuse; brun foncé (7,5 YR 3/4). 

Bsg 175 cm - argileux léger; structure polyédrique fine bien développée avec enduits 
argileux minces mais continus; friable, légèrement plastique; limite infé
rieure graduelle et reguliere; brun foncé (9YR3/3). 

C-D>175cm -argileux; structure polyédrique moyenne bien développée avec enduits 
argileux continus; activités radiculaires nulles; assez ferme en place, légè
rement plastique; brun (7,5 YR 4/2). Ce depot de cendrées plus ancien
nes est recoupé par la sonde jusqu'a plus de 3 m de profondeur; il con-
tient, vers Ie bas, des debris tres altérés de schistes micacés. 
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Analyse. 

Horizon 

A p i 

Ap2 
A3 

Bs, 
BS21 

BS22 

BS3 

C-D 
C-D 

Profondeur 
(cm) 

13 
26 
40 
80 

120 
150 
175 
250 

>250 

Granulométrie [/x) 

0-2 

44,1 
53,2 
34,4 
27,6 
27,0 
25,3 
47,4 
49,0 
52,4 

2-20 

9,3 
9,3 
6,0 
5,0 
2,9 
2,1 

15,0 
14,2 
13,4 

20-50 

20,5 
9,4 

10,1 
8,8 
4,0 
2,5 

11,2 
11,1 
10,9 

50-
100 

7,6 
6,3 

13,3 
16,2 
9,3 
8,2 
7,3 

14,0 
12,2 

100-
250 

10,2 
13,6 
24,0 
26,2 
20,0 
16,2 
12,3 
9,5 
9,0 

250-
500 

6,0 
7,0 

10,0 
12,0 
15,3 
14,5 
4,0 
1,3 
1,2 

500-
1000 

2,0 
1,0 
2,0 
4,0 

16,2 
19,5 
2,2 
0,7 
0,7 

1000-
2000 

0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
5,3 

11,7 
0,6 
0,2 
0,2 

Horizon 

A p i 
Ap2 
A3 
Bsi 

BSax 
BS22 

BS3 

C-D 
C-D 

C 

5,40 
3,96 
2,84 
1,95 
1,04 
0,92 
0,54 

N 

0,689 
0,607 
0,363 
0,316 
0,150 
0,137 
0,077 

pH 

5,6 
5,5 
5,7 
6,1 
6,2 
6,3 
6,2 
6,2 
6,2 

Bases 
échangeobies 

Ca 

11,5 
7,4 
7,2 

12,8 
16,9 
13,6 
11,2 
8,2 
7,9 

K 

0,10 
0,07 
0,04 
0,04 
0,02 
0,03 
0,04 
0,05 
0,07 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

22,1 
18,0 
15,9 
21,2 
21,1 
19,2 
16,7 
8,3 

10,6 

P 

20 
18 
18 
25 
92 
11 
8 
8 

12 

FeaOs 

6,8 
7,5 
8,5 
9,3 

11,2 
10,8 
11,2 
8,8 
8,3 



SERIE Zo. A 3 E (profil n° 27) 

Description. 

Sol chernozémique (transition vers les ferrisols); cendrées volcaniques; relief vallonné; 
sommet, 1.650 m; savane a Pennisefum; bon drainage; coordonnées géographiques appro-
chées:29°EstXl°15'Sud. 

Ap 20 cm - argileux; structure granulaire moyenne assez bien développée formant 
des elements polyédriques grossiers par suite du tassement; activités radi-
culaires fortes; friable, légèrement plastique; limite inférieure graduelle 
et reguliere; noir (10YR2/1). 

A l l 40 cm - argileux; structure polyédrique fine bien développée avec elements gru-
meleux autour des racines; activités radiculaires fortes; assez ferme, légè
rement plastique; limite inférieure graduelle et reguliere; gris tres foncé 
n0YR3/ l ) . 

A3 60 cm - argileux; structure polyédrique fine bien développée avec, localement, 
fins enduits noiratres argilo-humiques; activités radiculaires moyennes; 
assez ferme, légèrement plastique; limite inférieure graduelle et reguliere; 
gris-brun tres foncé (10YR3/2). 

Bsi 105 cm - argileux; structure polyédrique fine bien développée avec minces enduits 
argileux discontinus; activités radiculaires moyennes; assez ferme, légè
rement plastique; limite inférieure diffuse; brun foncé (10YR3/3). 

Bs2 160 cm - argileux; structure polyédrique fine a moyenne avec enduits argileux 
minces mais assez continus et de couleur plus foncée que Ie matériau; 
activités radiculaires faibles; assez ferme, légèrement plastique; limite 
inférieure diffuse; brun foncé (10 YR3/3). 

Bs3-C>160cm -argileux; structure polyédrique moyenne avec enduits continus; activités 
radiculaires tres faibles; assez ferme, légèrement plastique; brun foncé 
(10YR3/3). Une roche gréseuse fortement altérée se rencontre a 3m 
de profondeur. 
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Analyse. 

Horizon 

Ap 
Axi 
A3 
Bs, 
Bs, 
BS3-C 

Profondeur 
(cm) 

20 
40 
60 

105 
160 

>160 

Granulométrie [fi] 

0-2 

56,0 
50,8 
44,2 
51,5 
49,3 
49,9 

2-20 

13,0 
12,7 
15,4 
12,2 
13,6 
12,2 

20-50 

12,9 
11,5 
10,1 
12,0 
11,8 
11,9 

50-
100 

4,3 
5,6 
4,5 
6,2 
7,5 
8,2 

100-
250 

5,6 
7,5 
9,7 
8,8 
9,5 
9,3 

250-
500 

4,0 
4,7 
6,3 
5,0 
4,7 
4,5 

500-
1000 

3,6 
5,0 
7,8 
3,3 
3,0 
2,5 

1000-
2000 

0,6 
2,2 
2,0 
1,0 
0,6 
0,5 

Horizon 

Ap 
A„ 
A3 
Bs, 
Bs, 
BS3-C 

C 

7,44 
4,56 
1,80 
1,02 

N 

0,977 
0,611 
0,287 
0,170 

PH 

5,6 
5,8 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

Bases 
échangeabies 

Ca 

14,3 
13,0 
9,3 
9,9 

K 

0,84 
0,98 
1,39 
1,03 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

22,6 
19,0 
15,6 
14,5 
11,5 
10,9 

P 

140 
270 

16 
21 
11 
4 

Fe203 

5,0 
6,5 
9,5 

10,0 
7,3 
9,0 



SERIE Fo.U9h (profil n°28) 

Description. 

Sol hydromorphe; argile alluviale; plaine alluviale large et plate dans paysage acci-
denté, 2.100 m; jachère ancienne; drainage tres pauvre; coordonnées géographiques 
approchées: 29°05' Est X 0°25' Sud. 

A l 25 cm - argileux lourd; structure grumeleuse grossière faiblement développée; 
activités radiculaires fortes; peu plastique; limite inférieure graduelle et 
reguliere; brun foncé (7,5 YR 4/2). 

Aag 50 cm - argileux sableux; nombreuses taches de rouille; structure peu distincte; 
activités radiculaires faibles; friable, légèrement plastique; limite inférieu
re distincte et reguliere; brun-rouge foncé (5 YR 3/3). 

G > 50 cm - argileux tres lourd; structure polyédrique moyenne dont les agrégats tres 
fermes se laissent difficilement écraser entre les doigts; gorge d'eau; noir 
(5YR2/1). 

Analyse. 

Horizon 

Aag 
G 

Profondeur 
(cm) 

25 
50 

>50 

Granulométrie(/x) 

0-2 

65,4 
46,2 
93,2 

2-20 

11,5 
7,9 
3,0 

20-50 

4,3 
3,0 
2,5 

50-
100 

6.7 
7,0 
0,3 

100-
250 

3,7 
12,7 
0,3 

250-
500 

3,5 
11,2 
0,3 

500-
1000 

4,3 
11,2 
0,2 

1000-
2000 

0,6 
0,8 
0,2 

Horizon 

A l 
Aag 
G 

c 

5,12 
3,08 
4,92 

N 

0,523 
0,259 
0,417 

pH 

5,0 
5,0 
4,7 

Bases 
échcngeables 

Ca 

5,30 
2,55 
6,20 

K 

0,22 
0,07 
0,42 

Capacité 
d'échange 
des bases 

(Tea) 

15,75 
9,05 

26,95 

P 

17 
12 
10 

FesOa 

5,9 
5,6 
5,7 
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Photo 1. — Michelsonia rnicrophylla ( T R O U P I N ) H A U M A N . 

Photo 2. — Recru a Lobelia gibberoa H E M S L . 



Photo 3. — Formation a Arundinaria alpina K. SC;HUM.; 
a I'avant-plan, Polyscias fulva (HiERN.) H A R M S . 

Photo 4. — Mélange de bambous et de forêt de haute montagne; 
a I'avant-plan, un Ekebergia rueppeliana (FRES.) A . R I C H , de plus de 40 metres. 
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