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Résume 

La présente étude a été réalisée dans la commune rurale de Maluku (ville province de 

Kinshasa), sur le plateau de Batéké, précisément au niveau de deux hameaux : Dualé Bolingo 

et Dualé Mukoko. 

 

Elle a pour objectif de produire un plan dôaffectation des terres de chacun de ces terroirs 

villageois pour concourir à une exploitation durable des ressources naturelles, dans le cadre 

dôun développement rural intégré. 

 

Ainsi, elle sôest attel®e à évaluer la problématique de la répartition et de lôutilisation des terres 

et des ressources naturelles au niveau de ces deux hameaux et à proposer des solutions aux 

probl¯mes rencontr®s dans les deux terroirs pour une bonne planification de lôutilisation des 

ressources naturelles. Un plan dôaffectation des terres a été proposé à cet effet.  

 

Par ailleurs, les enquêtes socioéconomiques et des observations sur le milieu physique des 

deux hameaux ont montré que la majorité de la population enquêtée est jeune, soit 61,1%. 

77,3% de la population exerce une activit® principale exclusivement tourn®e vers lôagriculture 

et 27% de la population cultive le manioc pour la fabrication de la Chikwangue et ce qui 

constitue leurs habitudes alimentaire. En outre le taux dôanalphab¯tes est ®lev®, soit 56%, 

suite à un éloignement des services de base pour lô®panouissement intellectuel des 

communautés. 

 

Le plan dôaffectation des terres proposé va contribuer à une gestion et une utilisation 

rationnelle et durable des terres dans lôoptique de lôamélioration des conditions socio-

économiques de la population locale et la préservation de lôenvironnement. Toutefois, la 

réussite de Plan nécessite une implication particulière des bénéficiaires pour son appropriation 

et lô®valuation des progr¯s accomplis. 
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Introduction  

Problématique 

Au cours des si¯cles, lôhomme a toujours cherch® ¨ transformer et ¨ organiser lôespace naturel 

au gré de ses besoins (Ndembo, 2010), mais la révolution industrielle du 18ème siècle et 

lô®volution technologique ont grandement influenc® la prise en compte de la question 

dôam®nagement du territoire. Toutefois, le croisement entre les défis non résolus de 

lôam®nagement du territoire et ceux ®mergents des questions environnementales, associ® aux 

enjeux du développement durable, sur une toile de fond de la mondialisation/globalisation, a 

amené une crise de gouvernance locale (Walkerman, 2005).  

 

Depuis plusieurs décennies, la décentralisation est considérée comme un principe visant à 

mieux associer les administr®s aux prises de d®cision les concernant (Dubosc, 2001) et sôest 

imposée aux États pour permettre une gestion durable de leurs territoires. Cette 

d®centralisation sôappuie sur un principe de participation des populations dans les prises de 

décisions. Mais la prise en compte de la multiplicit® des niveaux dôorganisation, des acteurs, 

des enjeux et jeux de pouvoir rend lôapplication de ce principe d®licat dans les pays en 

développement. 

 

La République Démocratique du Congo (RDC) est considér®e aujourdôhui comme un pays de 

contrastes. En ce qui concerne le secteur agricole, elle dispose dôun potentiel considérable, 

mais le pays est frappé par une insécurité alimentaire sévère et un niveau élevé de pauvreté, 

particulièrement en milieu rural (Anonyme 2010), en dépit des conditions climatiques et 

écologiques très favorables aux activités agricoles et une grande disponibilité en terres 

agricoles, environ 80 millions dôhectare. (Bitijula, 2016). En effet, la répartition des terres 

arables et des prairies pour lô®levage nôob®it pas ¨ des r¯gles dôam®nagement, en dépit de 

lôexistence dôune double source de droit de propriété foncière, les lois régaliennes et les 

coutumes ancestrales, qui reconnaissent lôautorit® et la pr®pond®rance des droits des chefs des 

terres traditionnels sur lôEtat (Anonyme, 2009). 

 

Par ailleurs, par manque dôune politique et dôune loi sur lôam®nagement du territoire, il y a 

conflit dôusage dans lôutilisation des terres entre divers acteurs (agriculture, environnement, 

mine, hydrocarbure, aménagement du territoire et foncier) (Kamathe, 2016). 

 

Il est connu que le pays regorge près de 70% de ressources naturelles dans le milieu rural ou 

urbano-rural, qui pourraient favoriser le développement de ce milieu. Mais la mauvaise 

répartition de terres dans certaines parties du pays pose des sérieux problèmes de planification 

de leur utilisation, notamment dans les hameaux Dualé Bolingo et Dualé Mukoko situés sur le 

plateau des Batéké, que nous avons retenu pour nos recherches. 

 

Il faut aussi noter que les probl¯mes fonciers prennent de lôampleur sur le plateau de Batéké. 

On remarque une forte influence des populations urbaines à la recherche des terres à cultiver, 

exerçant ainsi une forte pression sur ce milieu rural, au détriment de la communauté rurale. 

 

Côest en échangeant avec les populations rurales dans les environs dôIbi Village, dans le cadre 

de notre stage académique auprès du projet « Puits de carbone agroforestier dôIbi/ Batéké », 

que nous avons scruté le niveau de dégradation des ressources naturelles et de pauvreté des 
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communautés rurales. Ainsi notre démarche vise à proposer un plan dôaffectation des terres 

des terroirs villageois dans lôoptique dôune gestion durable des ressources naturelles et 

lôam®lioration des conditions socio-économiques des communautés. 

 

Hypothèse 

Le plan dôaffectation des terres est un outil de mobilisation des communautés rurales autour 

de la gestion des terroirs qui contribuerait ¨ la planification de lôutilisation des terres, ¨ la lutte 

contre la d®gradation de la for°t et a lôam®lioration des conditions socio®conomiques. 

Objectif  

Lôobjectif global assign® ¨ cette ®tude est de contribuer ¨ lôexploitation durable des ressources 

naturelles et ¨ la promotion dôun développement rural intégré des terroirs villageois sur le 

plateau de Batéké, précisément dans les hameaux Dualé Bolingo et Dualé Mukoko, en 

organisant lôutilisation des terres autour dôun plan dôaffectation des terres intégrées. 

 

Les objectifs sp®cifiques sôarticulent de la mani¯re suivante : 

 

ü Identifier la problématique de la répartition et de lôutilisation des terres et des 

ressources naturelles dans les hameaux Dualé Bolingo et Dualé Mukoko ; 

ü Proposer des solutions aux problèmes rencontrés dans les deux terroirs pour une bonne 

planification de lôutilisation des ressources naturelles ; 

ü Proposer un plan dôaffectation des terres. 

 

Intérêt du sujet 

La présente étude propose un plan dôaffectation des terres des hameaux Dualé Bolingo et 

Dualé Mukoko pour une gestion durable des ressources naturelles. En effet, une gestion 

durable des ressources naturelles  est faite si une bonne répartition des terres est faite en 

fonction de leur vocation, ou si elle veille à conserver intactes les fonctions écologiques, 

sociales et économiques. 

  

Ainsi, ce travail met à la disposition des communautés un outil de gestion incitatif dans la 

prise en charge de la gestion intégrée des ressources naturelles en vue dôassurer un 

développement durable des terroirs de Dualé Bolingo et Dualé Mukoko. 

 

Par ailleurs, ce travail offre aux agents de développement, une base de données sur les 

problèmes susceptibles dô°tre rencontr®s dans les deux hameaux, ce qui pourra concourir ¨ la 

prise de décision pour la gestion des terroirs. En effet, le modèle de développement durable 

proposé est susceptible dô°tre r®pliqu® dans dôautres villages, pour lôam®lioration des 

conditions socio-économiques des milieux ruraux et la sédentarisation des populations. 

 

Méthodologie. 

Lôapproche documentaire et participative pour la recherche de donn®es et dôinformations sur 

le milieu physique et sur la population des hameaux Dualé Bolingo et Dualé Mukoko, ont été 

adoptées afin dô®valuer  la situation qui pr®vaut sur lôensemble des villages. 
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Pour les données de terrain, nous avons procédé à une enquête auprès des ménages, dont 30 

dans le hameau Dualé Bolingo et 6 dans le hameau Dualé Mukoko, en ne considérant que les 

personnes qui y exercent une activité.  

 

Lôapproche quantitative par sondage (focus group) et celle des fiches de collecte (enqu°te 

socio-économique) ont permis de disposer d'informations précises sur la situation 

socioéconomique de la population et sur les institutions et organisations de développement 

qui interviennent au niveau du village. 

  

Un nombre important dôacteurs ont ainsi ®t® consult®s : lôautorité coutumière, des acteurs   du 

secteur public impliqués et compétents en matière environnementale, des représentants   

dôinstitutions  nationales et internationales intervenant dans le village. 

 

Lôanalyse et le traitement des donn®es r®colt®es dans le cadre de cette étude ont été réalisés 

avec le logiciel Excel, ainsi que le logiciel Arc Gis 10.2 pour lô®laboration des cartes. 

 

Délimitation du travail.  

Notre étude a été réalisée sur le plateau de Batéké précisément dans les hameaux Dualé 

Bolingo et Dualé Mukoko, de la station agroforestière du Puits de Carbone Ibi/Batéké,  en 

République Démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa, dans la commune 

rurale de Maluku,  et couvre la période allant de novembre 2016 à janvier 2018. 

 

Subdivision du travail. 

Outre lôintroduction  et la conclusion, le pr®sent travail est composé de trois chapitres. Le 

premier chapitre traite de la revue de la litt®rature, le deuxi¯me aborde lôapproche 

méthodologique, le troisième présente et discute  les résultats obtenus. 
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Chapitre I  : Revue de la littérature. 

 

Ce chapitre définit et explique de façon brève certains concepts utilisés dans ce travail intitulé 

: «Proposition dôun plan dôaffectation des terres au niveau de deux terroirs villageois du 

plateau de Batéké : Dualé Bolingo et Dualé Mukokoè, dont lô®tude ne peut °tre men®e avec 

succ¯s quôau prix dôune ma´trise de certaines notions de base sur lôam®nagement du territoire, 

le développement rural intégré, lôapproche terroir, le terroir, la participation du public en 

am®nagement du milieu, le plan simple dôam®nagement, le SIG et la t®l®d®tection.  

 

I.1. Aménagement du territoire. 

Lôam®nagement du territoire comprend deux grandes parties : lôam®nagement rural et 

lôam®nagement urbain. Notre travail porte sur lôam®nagement rural.  

 

Dôapr¯s Lamotte (1985), lôam®nagement du territoire est au sens plus large, une politique 

devant aboutir ¨ une nouvelle organisation de lôespace et de lôhabitat de lôhomme, ¨ un 

environnement optimal capable de procurer aux hommes et à leurs communautés de 

meilleures conditions de vie, tant matérielles que morales.  

 

Selon le dictionnaire de lôurbanisme et de lôam®nagement du territoire (2015), on dit que 

lôam®nagement du territoire est un art ou une technique de disposer avec lôordre ¨ travers 

lôespace dôun pays et dans une vision prospective les hommes et leurs activités, les 

équipements et moyen de communication quôils peuvent utiliser en prenant en compte les 

contraintes naturelles, économiques, voire stratégiques. 

  

I.1.1. Degr®s de lôam®nagement du territoire.  

Ils constituent lôun de cadres territoriaux dont les modalit®s de lôam®nagement aboutissant à la 

formulation des plans dôam®nagement du territoire. Côest ainsi quôil existe trois degrés 

dôam®nagement du territoire associ®s respectivement :  

 

V La planification physique 

 

Elle vise ¨ r®aliser les objectifs du d®veloppement gr©ce ¨ un ensemble dôinterventions que 

lôon peut grouper sous le vocable dôam®nagement. Elle prend des mesures concernant 

lôaffectation et lôutilisation des terres,  les prescriptions de mise en valeur des ressources du 

territoire et permet de doter le territoire dôouvrage, dô®quipement et ¨ prescrire divers types de 

normes.  

 

 

V La planification régionale  

 

Elle repose sur la croissance ®conomique r®gionale en vue dô®lever le niveau de vie et 

dôatt®nuer les disparit®s r®gionales.  
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V Lôorganisation de lôespace et de lôhabitat 

 

Côest ¨ ce niveau que se situe lôam®nagement du territoire au sens le plus vrai. Il faut veiller 

sur les éléments ci-après : le système rural, les conditions de vie, la qualité de vie, le cadre de 

vie, le mode de vie. 

 

I.1.2. Zonage ou r¯gle dôaffectation des terres. 

 

Pour Giraux (1979), le zonage est une technique dôam®nagement du territoire consistant ¨ 

réserver des espaces à un usage particulier. Ainsi, le zonage est un outil de réglementation et 

de contr¹le de lôutilisation du sol dont le but est lôidentification des zones homogènes, en 

particulier et en contrainte de développement, et la formulation des programmes spécifiques 

les plus efficaces pour chaque zone.  

 

I.2. Aménagement rural. 

 

I.2.1. Définition. 

Dôapr¯s Belesi (2011), lôam®nagement rural d®signe lôensemble des actions localisées visant à 

réaliser une utilisation de lôespace rural. Il permet dôaccroitre la productivité, le 

développement des activités non agricoles (industrielles en particulier), la création 

dô®quipements collectifs qui rendent attractif le mode de vie en milieu rural pour éviter le 

d®clin de la population agricole active subissant lôexode rural, et le d®veloppement du 

tourisme en milieu naturel sans nuire au cadre naturel.  

 

Côest lôensemble dôactions ¨ r®aliser qui doivent rendre possible, lôacc¯s des nouvelles 

ressources et une diversification des productions agricoles. Ainsi lôam®nagement rural fait 

référence au développement rural durable dont sont prises en compte simultanément la 

durabilité spatiale, écologique, technique, économique, sociale, institutionnelle et culturelle.  

 

I.2.2. Fondement de lôam®nagement rural. 

On effectue lôam®nagement rural pour am®liorer les conditions de vie dans le milieu rural et 

prot®ger les terres agricoles car lôagriculture constitue lôactivit® principale dans ce milieu 

(Kamathe, 2016). 

 

On effectue ®galement lôam®nagement rural pour avoir la connaissance des terres disponibles 

et leur aptitude ; pour avoir une idée sur la répartition des activités non agricoles ; connaitre 

lôoccupation des terres disponibles ; savoir sur les outils de production, lôam®lioration des 

conditions de production, (transport, évacuation des produits agricoles), lôam®lioration des 

conditions de circulation afin de maximiser les contacts et les échanges (Belesi, 2011) 
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I.2.3. Développement rural intégré.  

I.2.3.1. Origine du développement rural intégré. 

Cette approche a été proposée par la FAO, en 1977, à l'occasion du deuxième séminaire 

international sur le développement rural intégré. 

 

I.2.3.2. Définition du développement rural intégré. 

Le développement rural intégré est une stratégie par laquelle une série d'actions, régulières et 

progressives, amorcées ou soutenues par une volonté politique, apporte des changements 

quantitatifs et qualitatifs, au sein d'une population rurale et avec sa participation consciente et 

active, en vue de répondre à ses besoins essentiels, d'améliorer son bien-être et d'engendrer un 

processus autonome de développement (FAO, 1977 cité par Maldague, 1991).  

 

I.3. Participation du public ¨ lôaménagement du territoire. 

La participation du public dans la planification territoriale est très prisée depuis ces quarante 

dernières années. Ceci découle de la prise de conscience croissante, par les parties prenantes, 

des nombreux enjeux, des impacts sociaux et environnementaux des décisions, des politiques 

ou encore des projets territoriaux.  

 

La participation peut être associée à la démocratie (droit de vote), au développement 

(aménagement),  à la contestation (anti néolibéral) ou aux controverses sociotechniques 

(Previl, 2009) 

 

La participation du public consiste pour les citoyens ¨ sôimpliquer de diff®rentes mani¯res, 

dans la cr®ation, la transformation et la gestion courante des institutions, et dans lô®laboration 

des d®cisions collectives portant sur lôhabitat, le territoire et lôenvironnement (Gorgeu et al., 

1996).  

 

Cette participation nécessite des bonnes capacités de conceptualisation, de production, de 

gestion et de communication de lôinformation relative aux enjeux territoriaux (Bernd et al., 

2003).  

 

Puisque la gouvernance de lôenvironnement et du territoire constitue un processus social 

autant quôun processus technique, la d®marche devra refl®ter les pr®occupations du public 

autant que les points de vue spécialisées des professionnels ou scientifiques (Hopkins, 2001). 

On est en droit de se questionner sur les faons dôimpliquer les citoyens dans cette 

participation et sur lôimpact de leur implication dans la construction de la d®cision. 

 

On conçoit que le point de vue de la population locale est de plus en plus incontournable dans 

les affectations territoriales et environnementales ¨ m°me dôavoir des cons®quences 

marquantes sur lôespace am®nag® ou sur les g®n®rations futures. Dans ces circonstances, il 

faut une meilleure information sur les choix possibles, les préférences, les scenarios 

admissibles ou les coûts sociaux-environnementaux acceptables (Klinlenborg et  al., 2008) 
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Le transfert dôinformations sôav¯re incontournable pour gérer autrement les controverses et 

assurer la légitimité, au-delà de la légalité. Une fois que les groupes sociaux arrivent à se faire 

accepter dans la libération politique, la poursuite des débats peut nécessiter que les enjeux 

soient formalisés en information spatiale, en indicateurs socio-territoriaux ou en connaissance 

territoriale (Roseland, 2005) 

 

Lô®valuation de la participation sôeffectue en fonction de son poids dans la balance 

d®cisionnelle. Dans les m®tiers de lôam®nagement du territoire, nous pouvons consid®rer cette 

participation comme une approche alternative en renforcement de la démocratie vécue à 

travers la concertation et la négociation pour la transformation des réalités socio-

environnementales qui posent problèmes (Sieber et al., 2006), il sôagit de territoire et de 

lôenvironnement (Dôaquino, 2002). Avec sabourtin (1998), on peut évoquer trois cas de figure 

dans lôanimation de la participation du public : 

- La région dominée 

- La région politisée 

- La région mobilisée 

 

I.4. Approche terroir.  

I.4.1. Définition 

Côest une approche de d®veloppement rural bas®e sur la participation et la responsabilisation 

des populations locales pour une meilleure gestion et une valorisation des ressources 

naturelles de leur terroir (Anonyme, 2010).  

Elle représente un support méthodologique, permettant aux populations locales de réfléchir 

sur la durabilit® de lôexploitation de leurs ressources et dôidentifier les actions quôils pourront 

mettre en îuvre, avec lôaide des d®veloppeurs, pour arriver ¨ une gestion int®gr®e de leur 

terroir et ainsi ¨ prosp®rer dôun point de vue ®conomique, environnemental et social. Elle 

propose une solution par rapport ¨ lôimpossibilit® historique et politique de concilier le point 

de vue des populations locales avec les décideurs, dans la mise en place des dispositifs 

territoriaux participatifs (Joiris et al., 2OO8).  

 

Cette approche vise la responsabilisation et le renforcement des communautés locales, par la 

mise en place dôun plan dôam®nagement du terroir, que nous consid®rons alors comme un 

plan de développement durable intégré du terroir. Elle propose une alternative, dans le 

domaine de la gestion participative, à une participation dépassant des rituels de légitimation 

(Cogels et al., 2009 cité par Reyniers (2014).  

 

 

 

 

I.4.2. Définition du terroir  

Le terroir est un espace g®ographique d®limit®, d®fini ¨ partir dôune communaut® humaine qui 

constitue au cours de son histoire un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs et des 
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pratiques, fond®es sur un syst¯me dôinteractions entre le milieu naturel et les facteurs 

humains. (Philipe et al, 2014). 

 

Le sens commun accorde au moins deux définitions au mot terroir (Larousse, 2013) :  

- Lôune est agronomique : ensemble de terres dôune r®gion, consid®r®e du point de vue 

de leurs aptitudes agricoles et fournissant un ou plusieurs produits caractéristiques ; 

- Lôautre est g®ographique : province, campagne considérées comme le refuge 

dôhabitudes, des go¾ts typiquement ruraux ou régionaux. 

 

En effet la notion du terroir se différencie de celle du territoire par le lien à un ou des produits. 

Le territoire peut exister en lôabsence de produit (une collectivit® par exemple), alors que le 

terroir peut °tre consid®r® comme le territoire dôun produit (ou de plusieurs produits, pris au 

sens de bien ou de service). (Philipe et al., 2014). 

 

I.5. Le plan simple dôaménagement 

Le plan simple dôam®nagement dôun terroir est un instrument de planification qui permet à 

une communauté de mieux utiliser les ressources naturelles et dôoccuper le sol dans le but de 

promouvoir le développement durable local ; son fondement r®side dans la mise en îuvre de 

la politique de décentralisation (Kamathe, 2016) 

 

I.6. T®l®d®tection et syst¯me dôinformation g®ographique 

I.6.1. Télédétection 

Dôune mani¯re g®n®rale, la t®l®d®tection est la science ou art dôobtenir des informations sur 

un objet, une surface ou un ph®nom¯ne par lôanalyse des donn®es obtenues sans contact 

apparent avec lôobjet observ® (Lumbuenamo, 2017).  

 

I.6.2. Syst¯me dôinformation g®ographique 

Le SIG est un système informatique permettant, à partir de diverses sources, de rassembler, 

dôorganiser, de g®rer, dôanalyser et de combiner, dô®laborer et de pr®senter des informations 

localis®es g®ographiquement, contribuant notamment ¨ la gestion de lôespace (Ngomba, 

2012). 

 

I.6.3. Domaine dôapplication de la t®l®d®tection et du SIG 

Les applications de la télédétection et du SIG sont dôune gamme tr¯s vari®e (Abdel, 1989).  

La télédétection et le SIG peuvent être utilisés pour :  

- Le plan de gestion dôun terroir  

- Lôam®nagement du territoire  

- La cartographie des ressources du terroir, etcé 
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Chapitre II  : Milieu dô®tude, mat®riels et m®thodes 

 

Ce chapitre décrit le milieu dôétude, les différents mat®riels et lôapproche m®thodologique 

utilisée pour atteindre les différents objectifs assignés dans cette étude. 

II.1. Milieu dô®tude 

Le choix de prendre les deux villages porte sur le fait quôils sont travers®s par une forêt 

galerie couvrant 7 hectares de deux hameaux,  qui a attiré notre attention pour sa sauvegarde 

et de lôexistence dôune rivi¯re Dual® qui longe la galerie forestière Dualé. Par ailleurs, les 

actions menées par la population locale de ces deux hameaux voisins sont identiques sur les 

ressources naturelles disponibles pour leurs survies et la satisfaction de leurs besoins 

essentiels. 

II.1.1. Historique du milieu dô®tude 

a)   Le hameau Dualé Bolingo  

 

Le village  a pris le nom de la rivière Dualé, associé au préfixe Bolingo du fait que le premier 

occupant au nom de monsieur EKOUMANOU accueillait toute tribu dans son village qui 

devint : «Dualé Bolingo ». 

Côest en 2001 que ce village fut aménagé par EKOUMANOU avec sa famille en provenance 

dôIbi village. La cause de son départ a été liée à la taille de son ménage et au manque de terres  

dans son village dôorigine qui fut Mbakana. 

Ce nôest quôen 2003 que le village fut occup® par la famille dôEKOUMANOU avec ses deux 

femmes. Mais après sa mort en 2005 son village est resté entre les mains de son fils 

EWAMONA GERARD alias papa COWBOYS.  

Le voisin limitrophe du hameau Dualé Bolingo est Dualé Mukoko. 

 

b) Le hameau Duale Mukoko  

 

Dual® Mukoko est un village constitu® des membres dôune m°me famille. Le premier habitant 

du village fut Papa MUKOKO qui a donné son nom au village, lequel est traversé par la 

rivière Dualé. Le village fut créé en 1979 par Papa Mukoko, en provenance dôIbi village. 

Côest suite au manque des terres et à la taille de son ménage que Mukoko a pris lôinitiative de 

se lancer à la recherche de ses propres terres, lôactuel Dualé Mukoko. 

Aujourdôhui le village est repr®sent® par son fils ain® monsieur NôKIEMOKE HENRY. 

 

II.1.2 Milieu physique 

II.1.2.1. Localisation 

Les villages Dualé Bolingo et Dualé Mukoko se situent à la rive droite de la rivière Dualé, à 

lôEst du centre-vil le de Kinshasa, sur le plateau des Batéké, dans la commune périurbaine de 

Maluku. Dualé Bolingo est localisé entre 4Á 21ô.773ôô de latitude Sud et 16Á 05ô.254ôô de 

longitude Est, avec 129.5 ha de superficie. Dualé Mukoko a comme coordonnées 
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géographiques : 4Á 20ô.494ôô de latitude Sud et 16Á 05ô.849ôô de longitude Est et couvre 163.5 

ha de superficie. Les deux villages sont délimités au Sud par la nationale n°1, reliant Kinshasa 

¨ Kikwit, ¨ lôOuest et ¨ lôEst respectivement par les rivi¯res, Lufimi et Duale. 

 

 
Figure 1 : Localisation des hameaux Dualé Bolingo et Duale Mukoko par rapport au puits de 

carbone et à la route nationale numéro I 

 

II.1.2.2. Climat 

Selon la classification de Koppen, le climat sur le plateau de Batéké est du type Aw4, ce qui 

correspond à un climat tropical chaud et humide de type subéquatorial. On y observe une 

saison des pluies de 8 mois sô®tendant de mi-septembre à mi-mai avec une inflexion de 

pluviosit® en janvier et f®vrier. Sôensuit une saison s¯che de mi-mai à mi-septembre (Biloso et 

Lejoly, 2006).  

Les pr®cipitations annuelles sont dôenviron 1500 mm r®parties sur une centaine de jours.  

La région du plateau de Batéké présente une température moyenne mensuelle assez basse (24-

25°C) mais avec des écarts thermiques faibles et une humidité relative moyenne de 80% 

(Ndembo, 2003).  

 

Les temp®ratures moyennes au cours de lôann®e sont relativement stables avec une tr¯s l®g¯re 

tendance à la baisse durant les mois de juin, juillet et août. Au cours de ces 3 mois, une 

température minimale de 10°C peut tout de même être observée (Boissezon, 1965). 
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II.1.2.3. Hydrographie 

Les deux hameaux sont traversés par la rivière Dualé, qui prend sa source dans le hameau 

Dualé Bolingo et passant par le hameau Dualé Mukoko. Elle croise dans son parcours la 

rivière Ibi avant de se jeter dans la rivière Lufimi.  

 

II.1.2.4. Sol et géologie 

Les sols sont sableux et sablo-argileux et appartiennent aux systèmes du plateau de Batéké qui 

recouvrent des roches silicifiées ou grès polymorphes (Ndembo, 2009).  

 

Il s sont caractérisés par un pH à lôeau inf®rieur ¨ 5 et une faible capacit® dô®changes 

cationiques (CEC), domin®e par lôAluminium ; dôun point de vue physique, ils pr®sentent une 

très faible rétention en eau. Ceci réduit fortement la valeur agricole de ces sols et favorise la  

culture itinérante  sur brûlis (Kasongo et al., 2009).  

 

II.1.2.5. Végétations 

Les paysages alternent entre des savanes et des galeries forestières (de type péri guinéen) dans 

les vall®es ou les pentes raides, qui sont fortement d®grad®es par lôagriculture itin®rante. On 

compte une très grosse majorité de savanes (savanes arbustives et herbeuses) sur plus de 90% 

de la surface du plateau (Bisiaux et al., 2009).   

 

La savane arbustive est caractérisée par Hymenocardia acida et parsem®e dôarbres comme 

Erythrina abissinica et Cussonia angolensis (Peltier et al., 2010).  

 

Une savane herbeuse occupe la partie sud, qui se caractérise par Loudetia arundinacea et 

Hyperrhenia diplandra. Ces milieux subissent des dégradations intenses depuis de 

nombreuses ann®es suite ¨ lôagriculture itin®rante sur br¾lis, lôutilisation du bois et la pression 

démographique (Biloso et Lejoly, 2006). 
 

II.1.2.6. La faune 

En ce qui concerne la faune sauvage, on peut observer principalement des buffles sauvages 

(Syncerus affer Aequinoctialis), des antilopes sitatunga, des guibs harnachés (Tragelaphus 

scriptus), des potamochères (Potamochoerus larvatus), des chacals (Canis adustus) ou encore 

des cossyphes à tête blanche (Cossypha heinrichi) (Biloso et Lejoly, 2006).  

 

II.1.3. Description de la population et des activités de subsistance 

a) Dualé Bolingo  

 

La population du hameau Dualé Bolingo est caractérisée par une société multi tribale et multi 

ethnique dont la plupart sont des autochtones représentés par la tribu Téké. Les allochtones ne 

repr®sentent quôun faible pourcentage. La population globale est estim®e entre 200 ¨ 250 

habitants, avec environ 10 ethnies regroup®es autour dôun seul chef de village. 
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La majeure partie de la population reste active dans lôagriculture bien que les terres cultiv®es 

ne représentent que 22% du terroir. Lôagriculture, la coupe des forêts, la production de manioc 

et la fabrication de la Chikwangue restent les principaux secteurs de lô®conomie de la 

population de la zone. 

 

Les principales ressources naturelles identifiées autour du village  sont :  

 

ü Les terres agricoles portant essentiellement  la culture de manioc ;  

ü Les ressources forestières (une galerie forestière appartenant au village Mukoko et des 

produits forestiers non ligneux tels que Pteridium aquilinum (L.) Kahn, Miel, 

Cymothoecaenis, Biophalaria glabatra, Megaphrynium pachrinum, Aframomum ;  

ü La ressource hydrographique constituée par la rivière Dualé ;  

ü Elevage spécialisé en aviculture (poules et canard), car dôautres types dô®levage sont 

interdits par le capita pour raison de ravages quôils causent aux cultures. 

 

b) Duale Mukoko 

 

La population de Duale Mukoko, est caract®ris®e par une soci®t® mono tribale et nôest 

constituée que des membres dôune m°me famille de la tribu Téké, mais avec un seul ménage 

constitu® dôun allochtone de la tribu Kongo. La population globale est estimée entre 50 à 80 

habitants dans le village. 

 

Toute la population reste aussi active dans lôagriculture. Bien quôayant des terres, elle nôen 

cultive que 8%. Comme à Bolingo, la coupe des forêts, la production de manioc et la 

fabrication de la Chikwangue restent les principaux secteurs de lô®conomie de la population. 

 

 La population habite le village Dualé Mukoko depuis 10 ans et plus, ce qui correspond à la 

date de la création du village. 

 

II.1.4. Situation actuelle du milieu dô®tude 

 

Les hameaux Dualé Bolingo et Dualé Mukoko sont confrontés à plusieurs problèmes dont 

lô®loignement par rapport aux structures de base nécessaires pour assurer la formation 

(lôalphab®tisation) et administrer les soins de santé primaire. En ce qui concerne 

lôenseignement, les enfants sont obligés de parcourir chaque jour 6 km pour profiter de la 

formation qui est assurée à Ibi village. Cette situation contraint certains parents à faire 

abandonner les études aux enfants.  

 

Toutefois, le hameau Dualé Bolingo dispose dôune école appelée Bombo Lumene (qui est une 

succursale de celle de Bombo Lumene) dont le fonctionnement pose de sérieux problèmes. 

Il faut aussi ®pingler lô®loignement du village par rapport ¨ la source dôeau qui se retrouve ¨ 

une distance de 7 km du hameau Mukoko et de 5 km de celui de Bolingo. Cette eau est 
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impropre à la consommation humaine du fait que les vaches des fermes voisines de ces deux 

villages sôabreuvent aussi ¨ la m°me source dont les infrastructures de captage sont d®labr®es.  

 

II.1.4.1. Le droit foncier et droit dôusage des terres ¨ Dual® Bolingo et Dual® Mukoko  

La l®gitimit® sur lôusage des terres au niveau de Dual® Bolingo a ®t® d®l®gu®e par le chef 

coutumier de Mbakana, Monsieur Honoré Labi MBANUBA MUKANSU. Les droits fonciers 

et ceux dôusage des terres au Plateau des Batéké sont décrits dans le tableau 1 ci-dessous :  

 

Tableau 1 : le droit foncier et le droit dôusage des terres au Plateau de Batéké. 

Acteurs  

 

Droit fonciers Droits dôusage 

 

Chef coutumier Mbakana 

Possède le pouvoir de vendre 

les concessions du quartier 

Mbakana  

D®l¯gue le droit dôusage des 

terres aux Capitas.  

 

 

 

 

Le Capita 

Le capita veille à la 

protection des terres 

ancestrales. 

Dualé Bolingo dispose de 

terres agricoles et des 

savanes et a un voisinage 

immédiat avec la forêt 

galerie qui appartient à la 

population de Mukoko. 

 

Fermiers  

Achètent leurs concessions 

auprès du chef coutumier de 

Mbakana.  

Sur les terres octroyées par le 

chef Mbakana.  

 

 

Paysans autochtones 

Possèdent une terre donnée 

par le Capita.  

Sur leurs terres.  

 

Paysans allochtones 

(locataire) 

Louent la terre auprès du 

capita   

 

Sur les terres quôils louent.  

 

 

Par rapport à Mukoko, la l®gitimit® sur lôusage des terres a ®t® d®l®gu®e par Monsieur 

Mukoko au capita. Le village nôaccepte pas les étrangers à sôinstaller pour éviter la spoliation 

des terres ancestrales. 

Aujourdôhui, il existe un conflit foncier entre le hameau Dualé Bolingo et Dualé Mukoko sur 

lôusage de la for°t galerie et une partie de la savane qui sépare les deux Dualé à cause de la 

croissance démographique galopante  de la population de Bolingo, qui par ailleurs commence 

à envahir une partie de terre de Mukoko pour les activités agricoles. 

 

Ajoutons aussi que, dans le hameau Dualé Bolingo pour quôun allochtone puisse avoir une 

terre agricole, il devrait résider trois mois durant dans le village ; et pour quôil devienne 

propriétaire de la terre, il doit y construire une maison et avoir un an dôanciennet®. 

 

Chaque autochtone a droit à 1 demi-hectare de terre pour les activités agricoles. Il sied de 

signaler quôil existait à Dualé Bolingo une coutume ancestrale interdisant à tout habitant de ce 
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milieu de fréquenter la forêt, la savane, même exécuté des travaux  champêtres le vendredi. 

Toutefois, suite au brassage de différentes civilisations, cette coutume nôest plus applicable 

dans le village.  

 

II.2. Matériels 

Deux types de matériels ont été utilisés dans cette étude : il sôagit du mat®riel pour 

lôacquisition de données et  le matériel pour le traitement des données.  

 

II.2.1. Outils dôacquisition des donn®es 

Afin dôobtenir les donn®es pour la r®alisation de ce travail, nous avons utilis® les mat®riels ci-

dessous :  

- une moto comme moyen de déplacement ;  

- une machette pour lôouverture des layons lors de nos prospections aux champs des 

paysans et de prise des points géographique ;  

- un appareil photo numérique ;  

- un GPS de marque Garmin ETREX 60t pour le prélèvement des coordonnées 

g®ographiques (lôaltitude, la longitude et la latitude) ;  

- un carnet de terrain et des fiches dôenqu°tes.  

 

II.2.2. Outils de traitement des donn®es dôenqu°te et des donn®es spatiales 

Pour arriver a bien traiter nos données nous avons utilisés : 

- pour les donn®es dôenqu°te : les logiciels Excel 2013 nous a permis à établir les 

statistiques. 

- Pour les données spatiales : nous avons utilisés le logiciel Arc Gis 10.2 pour 

lô®laboration des cartes se trouvant dans notre travail. 

II.3. Approche méthodologique 

La méthodologie que nous avons suivie dans le cadre de cette étude se base sur deux éléments 

fondamentaux : il y a dôabord la m®thode empirique appuy®e par les recherches 

documentaires relatives au thème de recherche, et ensuite la collecte des données sur le 

terrain. Les différentes étapes précitées donnent une idée sur la dynamique sociale et 

territoriale de notre milieu dô®tude, les hameaux Dual® Bolingo et Dual® Mukoko et 

permettent dôorienter la mise en place dôun plan dôaffectation des terres de deux terroirs 

villageois pour une gestion durable de ressources naturelles.  

 

Cette m®thodologie a permis dôobtenir des informations sur le milieu physique de Dual® 

Bolingo et Dualé Mukoko, sur les ressources naturelles trouvées (avec un accent sur le 

PFNL), la situation socio-économique (la situation de la production de manioc et du charbon 

de bois), et ensuite la cartographie et la proposition dôun plan dôaffectation des terres de nos 

deux terroirs villageois.  
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Néanmoins, les données sur la quantité exacte de production du manioc et de Makala dans le 

hameau Dualé Mukoko ne sont pas du tout disponibles et les statistiques sont difficiles à 

établir. En effet, la production agricole ne couvre que les besoins de subsistance dans ce 

hameau. 

 

II.3.1. Etude documentaire 

Cette approche a permis de consulter et dôanalyser les documents (publications, livres, 

travaux de fin de cycle et autres) en rapport avec lôam®nagement du milieu rural afin de 

s'imprégner des expériences capitalisées par les personnes et institutions spécialisées en 

mati¯re de lôam®nagement de territoire.  

 

La recherche documentaire a aidé à constituer la revue de la littérature sur les concepts de 

base et de prendre connaissance des différentes études et publications relatives en 

aménagement du territoire, agroforesterie, gestion durable, participation du public en 

aménagement du territoire sur le plan local, régional, national voire international.  

 

Ces informations ont concouru à la conception des plans dôaffectation des terres proposés 

dans cette étude.  

 

II.3.2. Collecte des données sur terrain 

Pour ce qui est de la collecte des donn®es sur terrain, la m®thodologie utilis®e sôest bas®e sur 

les enquêtes socioéconomiques et la prise des coordonnées spatiales pour la réalisation de la 

cartographie. 

 

II.3.2.1. Collecte des donn®es dôenqu°te 

Pour arriver à collecter toutes les informations et préoccupations de la population locale 

relatives à la gestion de leurs terroirs ; nous avons effectué des enquêtes socioéconomiques 

auprès de tous les ménages que constitue  les deux hameaux (30 ménages à Bolingo et 6 à 

Mukoko) en ne considérant que les personnes exerçant une activité dans le milieu. 

Les autres observations portent sur les techniques culturales, la fabrication du charbon de bois 

et de Chikwangue et sur certains  ®changes  commerciaux au niveau de la zone dô®tude, 

offrent la possibilité de décrire certains faits saillants, de formuler des critiques au regard des 

informations obtenues et de m¾rir la r®flexion sur les perspectives de lôint®gration du savoir-

faire local dans la gestion des terroirs. 

 

Il faudra ajouter que les enqu°tes ont ®t® ®galement men®es sur le lieu dôactivit® de chaque 

m®nage pour se rendre compte de lô®tat dôoccupation du sol et des cultures install®es sur 

terrain ainsi que de la superficie emblav®e et aussi pour connaitre lôactivit® principale de 

chaque enquêté. 

 

Pour arriver à rassembler les préoccupations des habitants des hameaux Dualé Bolingo et 

Dualé Mukoko, nous avons procédé par :  
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1. La méthode de sondage (focus group) : pour Grawitz (2001), cette méthode permet de 

mener une étude sur une partie de la population qui a les mêmes caractéristiques ou qui exerce 

les m°mes activit®s. Le r®sultat obtenu peut °tre extrapol® sur lôensemble de la population.  

 

2. Les fiches dôenqu°tes ont permis dôavoir les informations sur les terroirs, en procédant par 

une enquête ménage auprès de tous les ménages identifiés dans les deux villages.  

 

Notre enqu°te sôest d®roul®e du 8 septembre 2017 au 16 septembre 2017 au rythme de 4 

enquêtés ou 4 ménages par jour. Lors de ces enquêtes, nous avons récolté plusieurs 

informations suivant les questions posées. Les données sont groupées en catégories suivant les 

variables ®tudi®es, côest-à-dire : 

- Les données en rapport avec le portrait identitaire ; 

- Les données relatives au capital humain ; 

- Les données relatives au capital naturel ; 

- Les données en rapport avec le capital physique ; 

- Les données en rapport avec la source de revenu. 

II.3.2.2. Collecte des données spatiales 

Les données spatiales ont été collectées sur terrain par la méthode de tracé et whypoint  par le 

GPS Garmin ETREX 60t ; ensuite les données ont été exportées vers lôordinateur ¨ lôaide du 

logiciel Arc Gis 10.2 afin dô°tre num®ris®es pour ®laborer les cartes thématiques qui se 

trouvent dans notre travail. 

La méthode utilisée a consisté en une classification supervisée avec un contour par le GPS de 

chaque occupation du milieu afin de la refl®ter sur la carte dôoccupation actuelle du sol. 

 

II.3.3. Traitement des données 

Le traitement de donn®es a port® sur les donn®es dôenqu°tes et les donn®es spatiales. 

 

II.3.3.1. Traitement des donn®es dôenqu°te 

Les données collectées ont été dépouillées manuellement, compilées puis classées en données 

quantitatives et qualitatives avant dô°tre codifiées et analysées par le logiciel  Excel 2013. 

 

II.3.3.2. Traitement des données spatiales 

Les données spatiales ont permis de délimiter le contour de chaque occupation de terrain, 

notamment: les cultures de manioc, la forêt galerie Dualé, la rivière Dualé, lôhabitat de chaque 

ménage, la piste, la route principale,... 

 

II.3.3.3. Identification des ressources naturelles du hameau Dualé Bolingo et Dualé 

Mukoko 

La m®thode physionomique nous a permis dô®valuer les ressources naturelles pr®sentes et de 

décrire le type de végétation, en se basant sur un nombre extrêmement restreint des espèces 

fondamentales.  
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Les entretiens réalisés avec la population locale nous ont permis de répertorier les autres 

ressources naturelles telles que la terre consacrées aux activités agricoles et la rivière Dualé.  

 

II.3.3.4. Cartographie et proposition dôun plan dôaffectation des terres. 

Les points, les tracés récoltés sur terrain ¨ lôaide du GPS ont été exportés vers lôordinateur à 

lôaide du logiciel Arc Gis 10.2 pour ressortir lôoccupation actuelle du sol. 

Ainsi pour le plan dôaffectation des terres, la faisabilité et la réalisation ont été discutées sur 

terrain avec certains ingénieurs présents à Ibi village et une participation consciente et active 

de la population locale. 

A lôaide des donn®es d®j¨ collect®es de lôactuelle occupation nous avons pu ressortir les plans 

dôaffectation des terres de ces deux hameaux. 
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Chapitre III  : Présentation des résultats 

 

Ce chapitre présente les résultats obtenus pendant nos recherches effectuées sur le plateau de 

Batéké, précisément dans les hameaux  Dualé Bolingo et Dualé Mukoko. 

III.1. Présentation des résultats 

Les résultats présentés portent sur les produits forestiers non ligneux (PFNL) en tant que 

moyen de subsistance principal pour la population locale, la situation socioéconomique des 

hameaux, lôoccupation actuelle du sol et enfin la proposition dôun plan dôaffectation des terres 

de deux hameaux Dualé Bolingo et Dualé Mukoko. 

III.1.1. Produits forestiers non ligneux (PFNL) 

Le tableau 2 présente quelques produits forestiers non ligneux inventoriés dans la galerie 

forestière Dualé. 

Tableau 2 : produits forestiers non ligneux inventoriés dans la galerie forestière Dualé 

N0 Nom 

vernaculaire 

Nom scientifique Famille  Paramètres 

phytosociologiques 

1 Misili  Pteridium aquilinum Dennstaedltiaceae Abondant 

2 Mbinzo  Cymothoecaenis Noctuidae Rare  

3 Mbembe  Biophalaria glabatra Planorbidae Très rare 

4 Tondolo  Aframomum 

alboviolaceum 

Zingiberacea  Très abondant 

5 Mayebo  Termitomyces sp Pedale  Rare  

6 Mikungu  Megaphyinium 

pachrinum 

 Peu abondant 

 

Lôabondance dôune esp¯ce correspond ¨ une estimation approximative du nombre probable 

dôindividus de cette esp¯ce dans la v®g®tation dôun site donn®. Ce paramètre donne une 

appréciation quantitative de chaque espèce dans une végétation. On lôexprime en g®n®ral par 

les termes très abondant, abondant, peu abondant, rare, très rare (Katanga, 2015).  

Ainsi, le paramètre sociologique des espèces rencontrées dans notre site dô®tude, a pr®sent® le 

comportement suivant par rapport à leur abondance : lôesp¯ce Aframomum alboviolaceum a 

présenté une abondance élevée, Pteridium aquilinum été abondant, Megaphyinium pachrinum 

peu abondant,  Cymothoecaenis et Termitomyces sp est  rare, alors que Biophalaria glabatra 

été très rare dans notre milieu 

Signalons aussi que, les chenilles récoltées dans le village sont exclusivement réservées au 

Capita du village. 
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III.1.2. Cadre socio®conomique du milieu dôenqu°te 

III.1.2.1. Activité productrice  

Lôactivit® productrice principale dans ces deux hameaux  (Dualé Bolingo  et Dualé Mukoko) 

est lôagriculture dont le manioc est consid®r® actuellement comme la première culture de 

rente, ainsi que la production du charbon de bois (Makala).  

 Les producteurs de charbon de bois produisent en moyenne 50 sacs par mois dans le hameau 

Dualé Bolingo, dont le sac coûte 6000fc à 7000fc. Ceci repr®sente un revenu dôenviron 

300.000 FC à 350.000fc par ménage. La grande quantité de production de charbon de bois 

provient de la savane arborée (230 sacs de 75kg) ainsi que de la forêt Dualé (60 sacs) et du 

puits de carbone (50 sacs).  

 

Les données sur la quantité exacte de production du manioc et de Makala dans le hameau 

Dualé Mukoko ne sont pas du tout disponibles et les statistiques sont difficiles à établir suite 

aux multiples formes de vente et utilisation de manioc : tubercule frais, Chikwangue, cosette. 

Lôagriculture y est essentiellement tourn®e vers lôautoconsommation. 

III.1.2.2. Caractéristique de la population enquêtée 

Ci-dessous nous donnons la structure des personnes enquêtées dans différents tableaux et 

graphiques. 

III.1.2.2.1. La taille des ménages 

La taille des ménages de la population enquêtée dans les hameaux est présentée au tableau 3. 

Tableau 3 : Taille des ménages de la population enquêtée. 

Paramètres  Village  Total 

enquêté 

Minimum  Maximum  Moyenne  

Taille de 

ménage 

Dualé 

Bolingo 

30 3 14 8.5 

Dualé 

Mukoko 

6 2 5 3.5 

 

Il se dégage de ce tableau que les ménages sont constitués en moyenne de 8.5 personnes dans 

le hameau Bolingo, et de 3.5 à Mukoko 

Le Tableau 4 établit la structure de la population enquêtée de Dualé Bolingo et Dualé 

Mukoko, selon le sexe. 
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Tableau 4 : Structure de la population enquêtée selon le sexe. 

Paramètres  Dualé Bolingo  Dualé Mukoko Total General 

Nombre  Pourcentage Nombre  Pourcentage Nombre  Pourcentage  

Masculin  
17,0 56,7 6 100,0 23,0 64 

Féminin   
13,0 43,3 0 0,0 13,0 36 

Total  
30,0 100,0 6 100,0 36,0 100,0 

 

Selon le sexe, on identifie respectivement 56.7% et 43.3% dôhommes et de femmes ¨ Dual® 

Bolingo, tandis quô¨ Dual® Mukoko la totalit® des personnes enqu°t®es nô®taient que des 

hommes. Pour la totalit® des personnes enqu°t®es, il y a 64% dôhommes et 36%  de femmes. 

 

Par ailleurs, la figure 2, donne la répartition de la population enquêtée selon les tranches 

dô©ges. 

 

 

Figure 2 : répartition de la population enqu°t®e selon les tranches dô©ge dans le hameau Dualé 

Bolingo et Dualé Mukoko. 

La figure 2 montre que dans les hameaux Dualé Bolingo et Dualé Mukoko, il y a une main 

dôîuvre ®lev®e parce que la majorit® de la population enqu°t®e est jeune, soient 61.1% de la 

population enqu°t®e se situe dans une tranche dô©ges comprise entre 25  et 50 ans ; et 30,6% 

de la population se situe dans une tranche dô©ges sup®rieure ¨ 50 ans. La tranche de 18 ¨ 25 

ans est moins représentative dans le milieu avec  5,6%, alors que celle inférieur à 18 ans ne 

présente que 2.8% de la population dans les deux villages. 
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La figure 3 présente le statut marital du hameau Dualé Bolingo seulement car dans le hameau 

Dual® Mukoko lôensemble de la population enqu°t®e ®tait mari®. 

 

 

Figure 3 : Statut marital des personnes enquêtées dans le hameau Dualé Bolingo 

En outre sur la population enquêtée à Bolingo, 80% de la population est mariée, 10% ont le 

statut de divorcé,  7% veuf et 3% célibataire. 

 

Le graphique 4 suivant montre la répartition de la population des hameaux suivant les niveaux 

dô®tudes. 

 

 

Figure 4 : Répartitions de la population enqu°t®e selon les niveaux dô®tudes 

 

La figure 4 montre clairement que la majorité des personnes enquêtées dans les hameaux est 

analphabètes soit 56%, seule 3% de la population a un niveau dôétude supérieure, 21% de la 

population a atteint un niveau dô®tudes secondaires et 20% de la population sôest limit®e aux 

études primaires. 
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III.1.3. Dur®e dôhabitation da la population dans le hameau Dualé Bolingo 

 

 

Figure 5 : Ancienneté dans le hameau Dualé Bolingo 

Quant ¨ lôanciennet® dans le hameau Dualé Bolingo, 40% de la population enquêtée habite le 

lieu depuis environ 10 années et plus, 23.3% habite le hameau il y a 6 ans à 10 ans. Une 

minorité de la population est là depuis  3 à 5 ans et plus dans ce hameau. 

Pour le hameau Dualé Mukoko, toute la population habite le village depuis 10 ans et plus, ce 

qui correspond à la date de la création du village. 

Le graphique ci-dessous présente les activités principales de la population enquêtée dans les 

deux hameaux 

 

 

Figure 6 : Activité principale de la population enquêtée dans les hameaux 

 

La figure 6 ci-dessus, montre les moyens dôexistence de la population. La majorit® de 

personnes enqu°t®es est orient®e vers lôagriculture et dôautres activit®s (notamment le 
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commerce) 77.3% et 15.9% respectivement. Il ressort de ces enquêtes que 4.5% de la 

population pratique la pisciculture et 2.5% la carbonisation. 

 

Le graphique suivant présente les principales productions dans les hameaux (Figure) 

 

 

Figure 7 : Principale production  dans les hameaux. 

 

De cette figure nous remarquons que, 27% de la population enquêtée produit le manioc et 

21% fabrique la Chikwangue, alors que 18% et 13% produisent respectivement le charbon de 

bois et le maïs.  

 

Par ailleurs, le graphique ci-dessous fait ressortir la motivation de la population sur le choix 

dôune culture. 

 

 

Figure 8: Motivation  de la population sur le choix de la culture  

 

53% de la population enqu°t®e fait le choix dôune culture sur base de la connaissance sur la 

culture, 23% cultive pour le besoin de la population, 18% par rapport à la durée de la culture 

et 6% de la population fait le choix dôune culture par rapport au co¾t de la production 
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Le graphique ci-dessous présente le motif dôoccupation du sol dans les hameaux Dual® 

Bolingo et Dualé Mukoko 

 

 

 

Figure 9 : Motif dôoccupation du sol dans les hameaux Dual® Bolingo et Dual® Mukoko 

 

De cette figure, il ressort que les raisons dôoccupation du site par la population sont multiples. 

47.2% et 38% sont venus habiter les hameaux parce que côest une terre ancestrale, 22.2% 

pour la recherche des terres,  19.2% pour les activités agricoles. La minorité de la population 

soient 8.2% et 2.7% respectivement, sont venus pour des raisons familiales et pour dôautres 

activités. 

 

Le tableau 5 fait ressortir  la catégorie des personnes ne cultivant pas la terre, ainsi que ceux 

qui quittent les villages pour aller sôinstaller ailleurs pour des multiples raisons. 

 

Tableau 5 : catégorie des personnes ne cultivant pas, ainsi que ceux qui quittent le village 

 

Paramètres  

Dualé Bolingo  Dualé Mukoko Total général  

Nombre 

dôenqu°t®  

Pourcentage  Nombre 

dôenqu°t®  

Pourcentage  Nombre 

dôenqu°t®  

Pourcentage  

personnes 

qui ne 

cultivent 

pas 

Autochtone 3,0 10 0 0,0 3 9 

Allochtone 17,0 57 4 67 21 58 

Autre 

Tribus 10 33 2 33 12 33 

Total  30 100,0 6 100,0 36 100,0 

Personnes  

qui 

quittent 

les 

villages 

Autochtone 7,0 23 0 0,0 7.0 19 

Allochtone 13,0 44 4 67 17 48 

Autre 

Tribus 10,0 33 2 33 12 33 

Total  30 100 6 100 36 100 

 

Il se dégage de ce tableau que 57% de la population de Dualé Bolingo est constitué des 

allochtones ne cultivant pas, parce quôils nôont pas acc¯s ¨ la ressource terre. 10% de la 
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population de Dualé Bolingo sont des autochtones ne cultivant pas non plus par manque de 

moyens et intrants agricoles. 

Dans le hameau Dualé Mukoko,  67% de la population allochtone et 33% des autres tribus ne 

cultivent pas la terre par manque dôacc¯s ¨ la ressource terre. 

 

Par rapport aux personnes qui quittent le village, nous constatons que, dans le hameau Dualé 

Bolingo 44% de la population allochtone et 33% des autres tribus quittent le village après un 

manque terre ou après la fin de période agricole, alors que 23% de la population autochtone 

quittent le village pour se rendre dans la ville. 

  

Dans le hameau Dualé Mukoko 67% de la population allochtone et 33% des autres tribus 

quittent le village pour sôinstaller dans dôautres villages parce que dans le hameau Mukoko, la 

famille veille à la sauvegarde de leur terre ancestrale. 

 

III.1.4 . Apport de la forêt galerie dans les moyens de subsistance de la population 

enquêtée 

 

Les for°ts sont des secteurs qui procurent des biens et services ¨ lôhomme et leur gestion 

contribue donc au développement durable. La forêt galerie permet à la population la récolte 

du bois mort pour la dendroénergie ainsi que la récolte des produits alimentaires et médicaux. 

Elle procure ®galement de lôair frais. 

 

Le tableau  6 donne une description détaillée des profits tirés par la population 

 

Tableau 6 : Apport de la forêt galerie dans le moyen de subsistance de la population 

 

Paramètres  Dualé Bolingo  Dualé Mukoko Total général  

Nombre 

dôenqu°t®  

Pourcentage  Nombre  Pourcentage  Nombre  Pourcentage  

PFNL 18 60 5 83 23,0 64 

Produit 

médicinal  2 7 0 0,0 2,0 5.5 

Bois de 

chauffe  10 33 1 17 11,0 30,5 

Total 30 100 6 100 36,0 100,0 

 

 Selon la taille de la population enquêtée (36 ménages) des personnes exerçant une activité 

dans la galerie forestière, il ressort du tableau ci-dessus ce qui suit : la majorité des 

populations enquêtées en plus enclin à la récolte des PFNL et des bois de chauffe, soient 64% 

et 30.5% respectivement. 5.5% de la population, utilisent les plantes médicinales comme 

produit pharmaceutique. 

III.1.5 .  Cartographie et proposition dôun plan dôaffectation des terres de deux hameaux 

Le résultat sur la cartographie et le plan dôaffectation des terres est présenté sur deux cartes, la 

première fait ressortir  lôoccupation actuelle  du sol (zonage) du Hameau Dual® Bolingo dôune 
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part et de Dual® Mukoko de lôautre, la seconde carte présente le plan dôaffectation des terres 

de deux hameaux, qui présente les diff®rentes zones dôactivit®s.  

 

III.1.5.1. Lôoccupation du sol 

 

III.1.5.1.1. Situation actuelle dôoccupation du sol dans le hameau Dual® Bolingo et Dual® 

Mukoko 

 

Lôoccupation actuelle du sol dans les hameaux est présentée sur les cartes  ci-après : 

a) La situation actuelle dôoccupation du sol dans le hameau Dual® Bolingo 

 

Figure 10 : situation actuelle de lôoccupation du sol du hameau Dual® Bolingo  

Les superficies occupées respectivement par chaque zone sont reprises dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 7 : Principaux types dôoccupation du sol dans le hameau Dual® Bolingo 

Numéro  Zone dôoccupation du sol Superficie en ha Superficie en % 

1 La savane arborée 58 44.7 

2 Plantations de manioc 28.5 22 

3 Zone habitée 10.5 8 

Superficie totale utilisée 97 75 

Superficie non utilisée 32.5 25 

Superficie totale  Dualé Bolingo 129.5 100 
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Il ressort de ce tableau que la savane arborée occupe 44.7 %  du village alors que la plantation 

de manioc occupe 22% de la surface.  

a) La situation actuelle dôoccupation du sol dans le hameau Dual® Mukoko 

 

Figure 11 : Situation actuelle de lôoccupation du sol du hameau Dualé Mukoko 

Les superficies occupées respectivement par chaque zone sont reprises dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 8 : Principaux types dôoccupation du sol dans le hameau Dual® Mukoko 

Numéro  Zone dôoccupation du sol Superficie en ha Superficie en % 

1 La savane arborée 66 40 

2 La galerie forestière 7 4.2 

3 La plantation de manioc 5.5 3.3 

4 Zone habitée 10 6 

Superficie totale utilisée 88.5 54 

Superficie non utilisée 75 46 

Superficie totale du Dualé Mukoko 163.5 100 

 










































