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VATION ET STION AU

L'AKAGER

I. LA DECENN]T 1968 - 1978

par Nicole Pl0NF0RT

Avarit-propos

Le laboratoire d'Ethoiogie de Liège s'intéresse depuis 1968
à l'étude des populations d'animaux sauvages du Parc de 1'Akagera, à
'1a définition d'une politique de conservation, à la mise sur pied d'un
programme de recherche appliquée à sa gestion. Le point de vue du labo-
ratoire a été exprimé par RUl,'lET: La conservation du Parc national de
1'Akagera et le développement des régions vojsines (Rwanda), p. 335-361
in Zoologie et Assistance Technique, pub1. FULREAC, Liège, 1974. Les
transformatjons du couvert végéta1, les fluctuations des populatjons
animales, 1es aleas climatiques, en un mot l'évolutjon des écosystèmes,
exigent une surveillance continue, une mise à jour permanente des con-
najssances. Du fajt de la variété des paysages du Parc, des convoiti-
ses dont iI est l'objet, des pressions qu'jl subit, les situations y
évoluent extrèmement vite. Ce premier article fait le point sur 1a
décennie i968-1978: caractéristiques du paysage, zones sensibles, fac-
teurs du changement. Un second article, à paraître dans un prochain
Cahier, fera 1e point sur les années 1980-81, résumant la transforma-
tion du milieu,esquissant l'évo.lution des populations anirrales, analy-
sant l'impact des programmes de développement : tourisme, é1evage,
pêcheries, barrages.

Renrerc i ements

Nos sincères remerciements à l'Office rwandais du Tourisme et
des Parcs nationaux, Sous 1'égide duquel sont réalisées ces recherches,
à nos collègues de la missjon technique belge près l'ORTPN, aux fonda-
tions qui oàt apporté leur appui moral et financier, à [lesdarnes

M, Keirsschieter et V.lvlaes , qui ont apporté tous leurs soins à la
dactylographie du texte et au dessin des cartes.

* Recherche bénéficiant de I'appui de la Fondation de l'tirriversité de
Liège pour les Recherches Scientifiques en Afrique Centrale (FULREAC-

Liège), de 1a Fondation pour Favoriser les Recherches Scientifiques
en Afrique (FFRSA-Bruxelles) et du Fonds belge de la Recherche Fonda-
mentale Col lect'ive (Contrat FRFC no 2.4560-75 au Prof. J.C. Ruwet).
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Le Parc t'lational oe 1'Akagera et le Domaine de chasse du lulutara
s'étendent dans la partie nord-est du Rwanda sur une superficje d'un
peu plus de 3J0.000 hectares. Les paysages très découpés et variés abri-
tent une flore et une faune riches de type soudano-zambésjen. Plus de

200 espèces c,arbres et lianes et o1 espèces de graminées ont été re-
censées dans les savanes de l'est. La flore des immenses ntarais de

1'Akagera n'a pas encore fait I'objet d'études approfondies. Elle se

caraciér'ise par de vastes étendues de PspJt"u:, des prairies flottantes
à I'i iscar,thioiur-i et Cladinum et de 9rantrêî-ffiphaies. Le Parc abrite
20-.-spêcEa-TEîgu1é§, des grands carrri vores (lions, 1éopards, lycaons,
hyènes) et pl,s-de 500 espàces d'oiseaux. Les autres animaux : petits
mamn ifères, r-eptiles, batraciens et invertébrés, sont peu connus' Les

lacs et les .r'ais sont riches en poissons, notarnment des Tilapia et
Clarias. Ces communautés végéta1es et animales naturelles ont totale-
ment d.isparu o, sont en voje de disparit'ion partout ajlleurs dans le
pays.

LE5 iiiTE,iTICi,: RI^IANDAISES ACTUELLES AU PARC NATlONAL ET AU DO AINE DE

Ci]ÀS SE

Une oes caractéristiques 1es plus marquantes du Rwanda est la
densité de sa populatjon. Le pays compte plus de 4 rnillions {'habitants.
répartis avec une densité variable (60 à 400 habitants au kmé) sur des

sols d'une fertjlité très inéga1e. La croissance démographique de 3,5%
et 1a surpop-lation qui en résulte créerilune demande croissante en

terres de culture et en pâturages pour le bétail domestique' Depuis
1es quinze dernières années, orr ôSSiste à un exode massif depuis 1es
zones déjà encornbrées de l'0uest et du Centre du pays vers les régions
les plus arjces cie l'Est. Le défrichement, 1a mise en culture et l'ac-
cur,lulation cu bétai1 dorrrestique autour des frontières du Parc s'inten-
s i f i er,L ai ns' oe jour en iour.

Ces faits créent de graves problèmes socjo-économiques autour
des fr"ontières des zones protégées et celles-ci ne peuvent se iusti-
fier et se psrpétuer que si elles deviennent rentables. Dans cette op-
tiq:e, jl a été reconnu que 1a meilleure utilisation possible à long
ter:,e pour ces espaces à vocation agricole médiocre était le tourisme.
ToL;l aiitre ar'gument pour conserver ces régions : scientifique, éthique,
"patrimoine" i-lture1, ne peut être cotnpris que par une très faible
nrincrité de l. population et,face aux pressions démographiques, ils ne

rencortrent cu'un très faible écho.

Le Go.\,ernement du Rr,ianda a donc demandé
raticr belge nrincipalement une aide importante
Tor,risne, Les oojectifs sont de deux ordres:

',,oir le dévelo enrent d'une i nfrastructure

et
af

obtenu oe la Coop=-
irr de prornouvoir le

ccnserver'1es zones protégées de manière à offrir aux visiteurs cies
s de qualité (par exenrple, appréciation

ce l'esthé:ique c.les paJSages et de la faune dans le parc, chasse ail

;ros gibier dans le doiraine de chasse).

- Pr0i:rOU
le pas '=nCO es pr pes e

d'accuei I
tiori .

qui rr'ai1-
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De nombreuses erreurs ont été commises dans des Parcs Nationaux
à vocation touristique où l'on s'est aperçu trop tard que certains amé-

nagentents pouvaient causer des dommages soit aux populations animales
diiectement, soit aux communautés végétales dont dépendent 1es grands
herbivores (situation d'un hôtel et de ses dépendances au bord d'un irn-
portant point d'eau au serenget.i - Tanzanie; circulation automobile
i,Sarvagei,à travers des terràins fragiles au Parc National de Nairobi
et à liAnboseli - Kenya, constructiorr de digues à travers des marais,
etc...).

Afin d'éviter de nouvelles erreurs semblables au Parc de

l,Akagera, .il nous setnble utile de décrjre d'un point.de vue généra1

la nraà'ière dont les habitats sont utilisés par les anjmaux et de dres-
ser des listes de zones sensibles ou en évolution. Ceci afin de four-
njr des rensejgnenients et des argumerrts aux responsables de la conser-
vation et de l'aménagement.

i. - Mode d'uti I isation d es habitats par 1es grands mammifères

benera I I Ies

Du point de vue des populations animales et de leurs dép1ace-
ments, le Parc peut, d'une manière schématique et gross'ière, se d iv i ser
en 5 zones.

i Zone 1: Sud-Est

Limitée à I'Est par 1es lacs et les marais de l'Akagera, à

l'0uest par 1es flancs ouest de la vallée centrale' au Nord par 1es

collines qui bordent le réseau des grandes vallées centrales Uruwita -
Kamakaba - Kilala (carte no 2 ),

Cette zone constitue une double catena
Hauts-plateaux - Marais et lacs.

Val lée centrale -

leurs besoins alimentaires et les nodifi-
ation, une grande partie des populations
habitats, le long des catena, successi-

Selon les exigences
cations annuelles de 1a vég
animales uti I isent différen
vement.

de
ét
ts

Les bords de la vallée centrale
rais sont utilisés tout au long de 1'a
utilisés de manière intensjve que lors
stade de croissance peu avancé.

t ]es rives des ]acs et des ma-
ée. Les hauts plateaux ne sont
e ies graminées sont à un

e

nn
qu

Le passage entre les basses terres de la vallée centrale et de

1a région des làcs et les hauts plateaux se fait par des voies d'accès
partièu1ières, spécialement pour les animaux qui effectuent leurs dé-
placenrents en groupes comme les buffles, les zèbres, les topis' Une
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partie de 1a population des espèces gr
ces ',cies de transhumance entre la val
no 3 : voies oe migration).

aires passe régu1ièrement par
e centrale et les lacs (carte

é9
té

Dans ceLte zone, deux espèces clefs inflirencent fortement la ré-
partition des autres ongulés: le buffle et l'hippopotame qui, par'leur
mode de broutement, leur grande biorrrasse, leurs piétinements, leurs
cjéjecti ons ,agi ssent sur 1a végétati or-i , notanrntent en I a ma j ntenant à un
staie.e croissance pendant toute l'année, en ouvrant des chemins dans
les ha,tes graminées, mettant à 1a portée des herbivores des espèces
plus::r-ites des graminées plus tendres.

Ainsi, les rives 1es plus fréquentées par 1es communautés d'on-
gu1és cans 1a régiorr des lacs sont celles broutées régu1ièrentent par
les irippos et 1a répartition de ces dernjers joue un rôle important
dans la répartition des autres animaux herbivores (carte no 4 ).

1? _ uest-0!qlç-?-.-§v9

Limitée à l'Est par la vallée centrale, à l'Ouest par la vallée
Kinde<o-Nzamr/ieru, et les frontières du Parc. Cette zone est essentiel-
lement constituée de montagnes et de vallées plus ou moins encaissées.
Une seule large vallée: plaine Twirrsulé. Les populations animales,
assez dispersées, se déplacent le long des catena en fonction des sai-
sons et des changements de 1a végétation. Les vallées 1es plus larges
sont fréquentées essentiellement par des buffles, des waterbucks et des
zèbres. Le braconnage sévit dans cette zone de manière intensive, mais
e11e -carde une importance capitale, car elle constitue une zone tampon
indispensable entre 1es régions agricoles en dehors du Parc et la
zone 1.

12
f,J 3 : 0uest Kindeko

E11e comprend les vallées de Rwamasatura et [''indeko. Contrajre-
ment aux vallées de I'ensemble du Parc,celles de la zorre 3 sont boisées
d'Acacia sp. Les collines sont recouvertes de savanes à Combretum.
BuFtlesl waterbucks, phacochères et impalas donjnent danîî6§-JîVanes
boisées. Localement, des plages à Cynrbopogon afronardus sont en exten-
sjol..Cettehautegiaminée,irèscffi1eurfourragè-

- 4gr..

1t- letç-!

Cornprend tout le reste du Parc et le dornaine de chasse du

Itlutara, à l'exception de la zone 5. C'est une région au relief plus
arronoi et constituée essentiellement de savanes herbeuses. Pendant la
saiscr pluvieuse entre les mois de novembre et de mai, 1a grande majo-
rité ces popr,iations animales sont concentrées dans (et 1e long) des
grances vallées et aux bords des marais du lac Rwanya-Kizinga. Pendant
la saison sèche entre mai et novembre, et et1 fonction des feux de

brousse, les grands herbivores - buffles, elands, zèbres, topis -
migrent dans les savanes du l'lutara au Nord du Parc et dans le domaine
de cnasse.

-83-



1. 5. Zone 5

tst limitée à l'Est par 1a rivière Akagera et à l'Ouest par 1es
crêtes des collines qui la bordent.

C'est une région très boisée, avec des bosquets touffus imbri-
qués 1es uns dans les autres. Le relief est abrupt en de nombreux en-
drcits avec roches et cailloux affleurants. De profonds canyons entou-
rés d'une végétation très fermée descendent des col lines vers'i'Akagera. La rivière est bordée, spécjalement dans le liord, de gale-
ri es forestières.

Les Hippopotames aboncient dans Ia rivière Akagera, mais ne sont
pas répartis d'une manière homogène. ils forment p'lutôt des troupeaux
importants, durant leur phase de repos cans l'eau, dans les zones les
rnoins turbulentes et les moins profondes de la rivière.

0utre les hippopotames, les animaux d'habitats fermés et non
grégaires domjnent :potamochères, guibs harnachés, buffles sol jtaires,
avec des concentrations irnportantes sur les colljnes bordartt la vallée
de 1a Karangaza.

Les espèces clefs sont: Topj en forte densité et qui se repro-
duit en saison des pluies sur deiarènes de reproduct'ion localisées
dans les grandes vallées; son impact sur la végétation est localement
très important;

Zèbres: en grandes concentratjons de
f am.i I les également;

Buffles ; en troupeaux inportants.
Ces trojs espèces maintiennent lâ sÏiEe herbacée à un njveau ras,

de la rivière Akagera; jls ouvrehT 1es ga1èr
rais en bordure de 1a rivière, et créent des

Hi ppopotames présents tout le long
ies forestières et les ma-
accès aisés vers l'eau.

2 . - Les si tes parti cul iers

2.1.- Habitats fermés (carte no 5 )

Les associations végéta1es fernrées présentent plusieurs intérêts:
- ,a.etenue et ralentissement de l'écoulentent des eaux de p1uie.
- intérêt botanjque, nombreuses espèces de Ijanes, mor.tsses, orchidées.
- Ressource de nourriture pour les animaux mangeurs de feuilles et

frugivores (céphalophes, guibs, potamochères, singes).
- Refuge pour de nombreux mammifères (genettes, civettes, galagos).
- Site de nidificaticn de nombreux oiseaux (vautours à oos blanc sur

les Euphorbia dawei*)

Les nids de vautours
- En dehors du Parc,
- Au lac thema, dans
- Le long de 1'Akage
- Dans les forêts à

i a p1 aine Kanrakaba

à

I
I

ra
Eu

dos blanc ont été notés notar:rment :

e long de 1a piste de Kionza sur le Muganza;
a forêt mésophi1e;
dans les forêts nord;

phorbia dawei qui bordent 1a partie nord de

B9



2.1.I. Forêts-xéron!iles à Haplocoelum - 0lea - Euphorbia dawei gt_fg-
rêts_xéro-mésophi ies_à Strych.nos et Drypetes

Les forêts xérophiles sont jnstaliées principaiement sur les
sols peu profonds et cailiouteux; elles coiffent les sommets des col-
1ines, couvrent des pentes abruptes ou s'jnstallent parfois sur les
ruptures de pentes.0n trouve ces forêts sporadiquement le long de 1a
chaîne du Mubari Nigongo, sur le,s versants Est, et spécialement sur la
face Ouest des monts Mutumba et Mutshutshu ainsi que sur la face Est
du Kubanga.

Les forêts xéro-mésophiles sont installées sur les sols plus
profonds, sur 1es replats et en rupture de pente. illes apparaissent
sporadiquement le long du Mubari Nigongo. La plus importante de ces
forêts est située au bord du lac Ihema à hauteur du l'lont Nyakakondji.
Des forêts de ce type bordent la vallée Nyakora à I'extrème sud du
Parc à l'0uest de la chaîne dLr Nyakakondji. Les plus belles, malheu-
reusernent en dehors des frontières du Parc, subissent depuis peu un
déboisement intensif par 1es agriculteurs immigrants récemment instal-
lés,

?.I.2. Les fourrés denses

Ils sont dispersés à travers toutes les zones. Ils comblent des
crevasses d'écoulement des eaux dans les têtes de vallée.

Le long de 1'Akagera, au Nord de 1a plai
cession de profonds ravins ou canyons se prolon
nes Gatare, Kibeko et Katodjo. Ces ravins sont
ses formant une voûte.

e Kanakaba, une suc-
ent depuis les colli-
ordés de fourrés den-

n

I
b

2.1,.3. Les forêts cl a ires à Al bi zi a petersi ana

Ces forêts, toujours de faible étendue, sont localisées de-ci
de-là le long des lacs Ihema, Kivumba, Hago et 1e long de 1'Akagera au
llord des grandes plaines. Le sous-bois est conrposé d'une variété d'es-
pèces ligneuses et de lianes. Les graines principales sont Setar.ia
kagerensi s et Panicum maximum.

2.1.4. Forêt à Acacia kirki

2.i..5. Forêt mésophile en_galerie_

Elle s'échelonne 1e long de 1'Akagera au [iorc, juste au Sud de
la forêt à A. kirki dans le ravin de Kanyonza. Cetts forêt galerie a

1 ' aspect d'u-n'6ETêt tropi cale humide et est fornrée cj 'une mosaîque de
phythocénoses.0n y rencontre plusieurs espèces d'oiseaux de forêt hu-

-90_

Localisées à un seul endroit à l(agiturnba le long de 1'Akagera.
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Sal ines (carte no 6 )

Les salines sont des sites particuliers dénudés où les animaux

L2 - !c:

vjennent lécher et manger de la terre. Les p

sjtuées si-ir les vertisols des plaines et des
matières inorganiques est plus élevée que ce
(5 fois pour le Ca), [.es ongulés qui fréquen
impalas, zèbres, topis, phacochères, reedbuc'lieux de rencontre entre de nombreux groupes

rincipales salines sont
vallées. Leur teneur en

lle du terrain avoisinant
tent les salines sont :

ks, oribis.
d'animaux,

Les sal i nes ,
jouent un rôle
ies sociaies,important dans la réorganisation sociale et les hiérarch

principaienrent chez les impaias. Ce sont également des lieux de rencon-
tre pour des espèces solitaires ou famjliales comme les or.ibis, les
reedbucks, 1es phacochères, les zèbres.

Les principales salines du Parc de 1'Akagera sont situées dans
pratiquenient toutes 1es plaines ; Nyamwashama, Nyaruhuru, Bizitire,
Kaniakaba, Urui,ita, Uruwindi, Rwendjara, Karangaza (voir carte no 2 )

et leurs ramif ications.

a)
L,J - Lc:- i nts d 'eau ermanentsP

(carte no 6 )

Dans le Parc et le Domaine de chasse, seuls deux cours d'eau ont
un débit permanent: 1'Akagera à l'Est et 1a Kagitumba à l'0uest. Dans
1es plaines et les vallées intérieures, l'eau de pluie dévalant des
collines stagne et de vastes marécages peuvent subsister toute l'année.
Ces marais intérieurs permanents se trouvent dans 1es plaines
Bizitire, Shama, Kasheshe, Uruwindi. Des hippopotames s'jnstallent
dans ces rnara'is, près de Gabiro. Selon f importance des pluies, 1es
plaines Kamakaba, Kil ala, Uruwita et Nyamwashama, Karangaza s'inondent
et certaines parties de ces plaines gardent d'étroits marais permanents
Dans les autres plaines, i1 n'existe que de petits marais généraiement
temporaires. Dans
plies d'eau et ne
Rv;end j ara, Rvlimoo
du Mubar j ii i gongo
d'eau. Ii n'est p

bres, phacochères
ment constituée d

Pistia, de fougèr

quelques vallées intér'ieures, des crevasses sont rem-
s'assèchent que lors des années très sèches :

ko, Nyungu. Enfin, il existe sur les crêtes rocheuses
quelques trous profonds, en forme de puits et remplis

as rare que des animaux y tombent et s'y noient (zè-
). La végétation des marais intérieurs est principale-
e diverses sortes de
es et de pelouses à

Cyperus, d'EcLinochloa sp., de

lfg!ç1!§!§!q. Des arbustes peuvent
Tevenir nonbreu>, par encJroi ts : SesbailT seilE_aÀllîimos_a p i gra, Aeschyno-
men a. Les cre v a s s e s comb I ée s d' eâ[-sîiîæffies-?]ÏÏeTiân ge EIu s î u-
lîô-îns contjnue de bosquets et d'arbustes, dégradés par 1es animaux:
buffles, lrippos.

Les points d'eau accessibles ont une importance évidente dans la
répartitiorr des aninraux durant les nrois de sécheresse (ressources en
eau et nourriture verte).

Les marajs intérieurs abritent une faune varjée d'o'iseaux d'eau,
de loutres, de varans. Les petites fiaques d'eau libres ou 1es étangs

-9?-

mide (ex. : Aigle couronné) et, parmi 1es mammifères, le Cercop'ithecus
mjtis et, peutlêtre,1e chat doré (Felis auraba).
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(Kjzi, Shama, Uruwita) sont des haltes de passage pour 1es canards, les
oies, les pé1icans,1es cigognes à bec ouvert, les aigrettes.

2.4. Les affleurements rocheux

chaînes de nrontagne
sur les sommets du
forme de petites fa
ces, les damans, 1e
sont situées : entr

u Mubari Nigongo, du l'4ubari, du Mont Gab'i ro et
ara. Certains affleurements apparaissent sous
ses utilisées par des animaux tels que les rapa-
reotragues, Les principales falaises rocheuses
es nronts Kionza et Rubona sur les flancs Est cie

Les affleurements rocheux se rencontrent un peu partout sur les

(carte no 5 )

-94-
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la crête (danians et or.éotragues); au rnont Nyomba, à hauteur du lac
Kivumba (nombreux trous abritant des hyènes, des oreotragues); au
l"lord du Rubona côté 0uest (une grotte de faible profondeur); au pied
du [,]ubari I'li gongo sur I a f ace Est du lvluhororo et sur 1a f a;e Nord-
Ouest; sur la face Ouest du ÿluhororo (une petite grotte) en face du
mont Nyungu; entre les monts Kubanga et Rubanga, côté Ouest, en bor-
dure de 1a plaine Bizitire; entre Iherna et Bilengero. Dans 1e Mutara,
quelques sommets ont des aspects caillouteux ou rocheux dénudés : monts
Bugarama, Muntorna-Nyarubanga, Ndama (une grotte, 1a plus importante du
Parc, à Ndama).

aç
Le s arenes a is (carte no 4 )

Les arènes sont les sites de reproduction les plus importants
pour 1a population de topis du Nord du Parc de 1'Akagera. Il existe
trois arènes principales, permanentes et traditionnelles et des arènes
secondaires dont l'importance varie d'une année à l'autre. Les trois
arènes principales sont sjtuées dans 1es plaines Uruwjta, Kilala et
Rwenjara, et les arènes seconda'ires dans 1es plaines Kamakaba. Les
arènes secondajres du Sud du Parc, Nyamwashama et Nyaruhuru ont djs-
paru suite à un braconnage intensif qui a éliminé une grande partie
des populations animales locales. Un site favorable à I'installation
d'une arène se trouve dans la frange Sud de 1a Karangaza à Karama,
nrais la densité des mâles terrjtoriaux reste trop faible par suite de
la chasse et du braconnage. Par leui'présence continuelle, leur piéti-
nement, leur broutage et leurs déjections, 1es topis influencent con-
sidérablement 1a végétation des grandes plaines.

3. - Evol ution des écosystèmes

La savane n'est pas un climax. Les sjtuations naturelles ne
sont pas statiques, les communautés végéta1es,1es paysages évoluent
et les populations animales qui en dépendent évoluent parajllement.

Les facteurs responsables des changements sont:
les variations annuelles du clinra*,,
l'évolution norniale des comrnunautés végéta1es,
I'action des populations d'herbjvores,
1e feu,
les influences anthropiques à l'exrerieur et à l'intérieur du Parc



3.i.- Plair,e l(ilala

Depuis la fin de 1970, un bois de Sesbania sesban a envahj une

grande pà.tiu de 1a plaine Kilala dans saJâiÏieTa-p-TE hunride, à

i,0uest. Le boisenient a atteint sori recouvrement maximum en 1975.
Depuis le début de 1976, ce grand fourré est modifié par 1es hippopo-
tames et'1es buffles qui y Creusent de nonlbreuses ouvertures, surtout
en bordure. il senrble que- 1es Sesbania sesban s'installent dans les
marais à Cvierus et à Papyrus pêlô'ân[-îês cycles d'assèchement de ces
marais etî:ITt régreslËiT pendant 1es cycies de plus forte Pluviosité.

La région située au bord du lac Ihema entre Lulanla et Bilengero
marque une téndance à Se refermer par 1e déveioppement des bosquets et
des épineu). : Acacia hocki, Açacia=brev'i splca,. Lannea sp.: 4]!E13
amara. En certâîiîTil'i6-îts,-Te.îT entre Têî bôsquets est dénudé par

Telîetinement des animaux: hippopotames, buffles et impalas' Les

plaques d,érosion 1es plus étendues se trouvent dans des zones où.la
concentration des hippopotames et des buffles est la plus importante.

3.2.- Boroure du lac Ihema

3.3.- t'larais de Shama

Jusqu'en 197?, 1e marais de Shama, dans la vallée cerrtrale,
s,était découvert et laissait apparaître une grande étendue d'eau
I i bre cour, erte de né
nauté d'oi seaux d'ea
'l 'étang s'est complè
tchinochloa. Depuis
senï_ilno,x'eau dans
mes. ces lacs de la vallée centrale apparaissent et disparaissent pro-
bablenrent:'fonction des cycles de pluviosité. La présence ou I'ab-
sence cies rrippopotames accélère 1e processus.

:.+.- llÉ!el: de Kizi

nuphars. Cet étang abritait une importante commu-

u et des hippopotames. En une seule saison sèche,
tement refermé et s'est recouvert de Cyperus et
1976 cependant, des flaques d'eau libE-ffirais-
le marais et sont recolonisées par des hippopota-

L,é:arrg de Kizi, plus au Sud dans la vallée centrale, est hab.i-
té par. un: soixantaine i,irippopotarires. Le plan d'eau-se recotrvre et.

se découvre cycliquenrent Ce nistjs et de touffes de-Cyperus'.Depuis le
début de :g75", 1a zone exondéêGn permanence s'est étendue d'une bande

étroite de 200 mètres de long environ vers le Nord.

certajns habitats sont capables d'autorégulatjorr et 1es change-
rrrents restent peu inrportants et lents. Majs d'autreS plus dynamiques

ou plus sensibles se modifjent plus rapidement. Ces derniers peuvent

êtrà fragiles aux actions anthropiques et iI importe, dans'les plans
d'anrénagément, d'y prendre garde. Les causes profondeS des changements

de végéiaticn que l'on a pu observer durant ces quinze derrrières années

ne peüvent se cotrtprendre que par des étudeS de longue durée portant sur
des nratières extrêmenrent conrplexes (so1s, hygronrétrie, feux, évo1ut'i on

des populations animales, etc...) et nous nous bornerons sinrplement
ici à énumérer une série de milieux en évolution :
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3.5.- Lg_P laine de Bizitire

Les flancs Est et Ouest de la vallée de Bizitire sont
de reboisement jntense. La visibiIjté à partir des pistes qui
1a plaine est devenue rap ider,ent très mauvaise. Jeunes Acacia

àu
lo
ho

n stade
ngent
LK I,

Dichrostachys, Acacia sieberian3 forment un rideau dense et épineux.
Il senble que 1es nornbreux ongi,lés, buffles, zèbres, vraterbucks et
ippalas qui fréquentent la plaine soient incapables de ralentir le boi-
Se;',ent,

Les plages de petits Dicrr^cstachys cinerea qui
tenderrt à s'étendre. Dans 1a partie 1a plus orientale,
oratiquement toute 1a largeur oe la zone herbeuse. Les
s'étalent en largeur mais peu en hauteur, probablement

borderrt 1a p1 ai ne
el les couvrent
Di chrostachys

des feux de brousse. Cette vallée peut être 1ar"
lusieurs années successives à I'occasion de sa

sous T-âatJon
ement inondée pendant
sons très pl uvi er,ses

I
ip

1968, 1969 et 1970 par exemplsl et deneurer à sec à l'occasion d'une
moins bonne répartition des pluies durant plusieurs années d'autre
part (de 1972 à 19iB notamnient).

3.7 !ç: marais de l'Ak

ar l'ensemble de la conmunauté an'imale de 1a région (ouver-
ouveau point d'eau. rodification des pâturages). Les marais
nsemble subissent des évolutions naturelles des comrnunau-
es plus ou moins raprcies selon les variations saisonnières
es eaux.

De nombreux marais 1e long des rives se sont ouverts pour former
de petits lacs qui tendent à s'étendre: à Lulama, Bilengero, l'4aziba,
l,iurambya, Kabondo, Rwamanyambo, (aburi, Kishanju, Ngerende. A partir
des lacs et autres étangs, les hippopotames creusent des chenaux qui
peuvent s'étendre et former de nouvelles flaques d'eau libre. l..a for-
mation de nouvelles étendues ô'eau libre et les modifications des ma-
rais entraînent des changements dans la répartition des hippopotames.
Ceux-ci orrt une jnfluence sur les rives proches de leur gîte aquatique
et peuvent entraîner des mcldificaiions dans 1a stratégie d'occupation
des ri ve
ture d'u
dans I eu
tés végé
du nivea

sp
nn
re
tal
ud

4.- Les facteurs anthrlp1qu§! (,:arte n' 7 )

?

Le Parc et le domaine de chasse subissent deux sortes 0e pt'es-
sion d'origine anthropique :

1a proximité et l'act'ivité oes populations riveraines,
le tourisme.

! q-P9P ulation riveraine

Une des caractéristiques rarquantes du Parc llationa'l oe 1'Akage-
ra est qu'i1 est cejnturé de c.lt.ur€S et de pâturages pour bétail co-
n:siique, La densjté du peuplei-En*" autour des frontières est en forte
croissance et l'influence des facteurs anthropiques est intportante sirr
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toute l'étendue du Parc. Elle srexerce principalement par
le feu,1a proniscuité entre troupeaux d'animaux sauvages
dome st i que .

'l 
e

et
braconnage,
le bétai I

4.i.1 Le_braconnagg

Etant donné la configuration allongée et étroite du Parc,
braconniers peuvent aisément, en une seule journée, attejndre la
gion des lacs. La zone la plus braconnée est celle qui s'inscrit
un triangle oont les limites sont:
a) frorrtière Sud-0uest, depuis le lac Nasho jusqu'à la route

Kagi tumba-Kayonza ( Sud-0uest) ;
b) route Kagitumba-Kayonza (jusqu'au Nord du lac Hago (Nord);
c) frontièr'e de la Tanzanie à I'Est.

Le doraine de chasse et la vallée de la Karangaza sont braconnés
irrtensivement durant la saison sèche. Les formes recensées de braconna-
ge sont: pièges à lacets d'acier pour tous 1es grands mamm.ifères, orr-
gulés et carnivores; piégeage au poison pour les l ions, 1es hyènes,
1éopards (très rares);
braconnage du poisson dans tous les lacs de 1a dépression de l'Akagera
par 1es pêcheurs Banyambos établis sur la rive tanzanienne de l'Aka-
gera. Les pêcheurs circulent en pirogue dans les marais, ouvrant un
réseau de chenaux qui peuvent modifier pet'it à petit 1es communautés
végéta1es de certains marajs. Certains pêcheurs Banyambos peuvent éga-
lement chasser 1es hippopotames, les sitatunga et 1es crocodi les. Cer-
tains aussi posent des cables d'acier et d'autres pièges sur les rives
du Parc. Les braconniers sont accornpagnés de chiens qui srattaquent
à des oiseaux, petits mammifères, singes.

4.1.2

Les feux de brousse sont pratiquement incontrô'lables au Parc de
1'Akagera étant donné la densjté de population humajne jnstallée à ses
frontières et la facilité d'accès à l'intérieur du Parc. Les feux sont
allumés volontairement à I'intérjeur du Parc, ou b'ien ce sont des feux
qui sont allumés à l'extérieur des frontières et qui se propagent dans
les savarres du Parc. Certains feux de savane peuvent être allumés ac-
cidentellen,er:t aussi par des braconniers qui incendient des arbres
creux pour récolter du miel.

Le problème de l'utilité des feux de brousse sur l'évolution des
écosystèmes et de leur utilisation à des fins de gestion est très dis-
cuté et les avis restent partagés quant à'leur utilité ou leur effet
néfaste. Tor,t ce que 1'on peut en dire pour 1es savanes de 1'Akagera
est que les feur précoces n'empêchent pas 1a repousse des jeunes arbres
Les feux tardifs, rapides et chauds tuent.les jeunes arbres. Les feux
sont indispensables à la régénération de certaines granrinées, notam-

1a graminée dominante au Parc de 1'Akagera, et
de feux. Cette graminée est appréciée par de

nombreux herLivores pendant 1es

les
ré-
dans

Le_f ei, _

nent Themeda triandra,
qui meurt en-T'absence

est dédai grrée dès
sence de feux, Pan

u'el le a atte
cum max imum
lacer Themeda triandra

q
j

, graminée à haute teneur en éléments

uelques mois de sa croissance, mais
nt s0n stade cie floraisorr, Err lrab-q

i
nutritifs, peut remp
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4. 1. 3. Bétai l_domestique

L.es interférences les plus fréquentes et les contacts 1es plus
étroits entre gibier sauvage et bétaj1 domestique ont ljeu dans le do-
rnairre oe chasse. Il en résulte urre corrcurrence pour l'eau et les pâtura-
ges, urre dégradation des pâturages par surexploitation et des possibili-
tés de transmission de maladies te.lles que peste bovine, pyroplasmose,
brucellose, verminose, etc... Les animaux 1es plus sensibles à ces con-
tacts sont les élands qui sont en diminution constante dans le Parc.

4. ).4. !enace_de récupération_de certaines zones pour_l'agriculture,
goupe du_bois et_l'élevage_

Les zones 1es plus menacées sont actuellement :

le doraine de chasse pour 1'élevage et 1'agricu'lture (décernbre 1976:
toute la zone située au Nord de la route de Nyagatare-Ntoma est aban-
donnée à 1a population et retranchée du domaine de chasse);
l'extrême Nord du Parc pour 1a coupe du bois;
I 'extl'ême Sud pour I a cul ture.

4,i.5. Destruction des habitats_aux_frontières du_Parc

Cette action se manifeste surtout aux frontières Sud du Parc.

La forêt xérophile qui couvre les sommets de collines est rapi-
dement oéfrjchée pour en fajre du charbon de bois. Il en résulte notam-
ment une destruction de sites de reproduct'ion pour de nombreux oiseaux,
dont le vautour à dos blanc q ui njche sur les Euphorbia dawei. Les ba-
bouins se multiplient près des cultures dans lei zones frontières et
envahissent le Parc.0r, un trop grand nombre de babouins peut devenir
néfaste pour les autres espèces car ces animaux sont des prédateurs
de jerines o'i seaux, d'oeufs, de ieunes antilopes, l'i onceaux, etc...
Les petites vallées sorrt asséchées ...

'I 
a_

4.2.- ! s: - 
prgi ç!: - 9!- Prger 3[[e! - 

qÊ- qÉv9]gppgsc l!
4.2 e touri sme

Le développenrent de I'industrie touristique au Rwanda n'en est
qu'à ses débuts, encore mocestes; 1e nombre d'entrées dans le Parc de

1'Akagera reste errcore faib'le (environ 5.000 par an).

Àttirer des touristes demande un effort d'infrastructure: hô-
tels,:îtesd'étape, pcints C'observation, terrains de camping, multipl i-
catior .es r0utes d'accès et des pistes permettant de vo'ir un iraximum
de spectecle de qualité: paysages,flore, animaux' Ces infrastructures
rie coir=rrt pas détruire 1'objet dont elles sont sensées faciliter l'ac-
cès et i: jouissance. Ceci inrplique que l'on connaisse d'aboro la stra-
tégie;'utilisation des habitats par 1es animaux, de façon que 1es im-
plantaticns d'hôtels et les tracés rje pistes ne dégraoent pas les pay-
sages Ét la végétation et ne gèner;t ni rle perturbent les animaux'

l
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L'afflux même de touristes n'est pas un bjenfajt sans mé'lange,
car tout en aprrortant des devises étrangères au pays, les visiteurs
exercent une pression qui n'est pas sans danger sur les écosystèmes.
Le moindre danger n'est pas que 1es autorités finissent par considérer
les desjderata des touristes en priorité par rapport aux exiqences de
la flore et de la faune. llombre de problèmes se posent déjà: multipli-
cat.ion des pistes, circulation répétée de véhicules entraînant une po1-
lution, abandon de détritus aux sites d'arrêt ou de repos, dérangement
répété d'aninraux entraînant des perturbations soc'iales et des drames
familiaux.... La plupart de ces désagréments peuvent se résoudre par
une attitude de fermeté auprès des visiteurs afin de les obliger à

respecter 1es règiements en vigueur dans le Parc. Les pressions les
plus importantes découlent de f implantatiorr de bâtirnents et de l'amé-
rragernent des pi stes.

a. Hôtels et corrstructions à I'intérieur des zones proté 9 ée s

1. Gabiro : Côté 0uest de la route Kagitumba - Kigali: Un hôtel de 60
Etran6-res avec toutes les jnstallations annexes (logements du per-
sonnel), un centre de découpage de la viande de chasse, un entrepôt,
une tannerie, une chambre froide,
Logements de passage : 2 maisons.

Côté Est de la route Kagitumba - Kigali : un camp militaire,
logements des gardes et des guides du Parc et installations annexes,
iogements des autorités du Parc et annexes, bureaux, garage.

En contrebas des constructions, 1a vallée de l'Uruvijndi est
un site très irnportant pour les mammjfères et oiseaux. Il s'y éche-
lonne une série de salines fréquentées par des oribis, reedbucks,
topis, zèbres, impalas, phacochères, tout à proximité, ainsi que des
points d'eau permanents et des zones marécageuses. Cette région est
fréquentée par de nombreux buffles solitaires et par des groupes de
lions (8 à 25). De la vallée de I'Uruwjndi part vers le Mutara une
importante voie de migration pour les zèbres, 1es é1ands, 1es topis.
Une attention toute particuiière doit être apportée à cette zone
afjn d'éviter tout dérangement inutile des anjmaux (pas de nouvel-
les constrrrctions autour de la val lée, interdiction de circuler
sans raison valable dans et autour de la vallée),

L nt Kionza: Un hôtel avec toutes les installations annexes dont
s To§ements pour 1e personnel de l'hôtel. Le fait que 1es iogements
nt installés à I'intér'ieur du Parc présente un danger certain pour
intégrité des paysages et de .la tranquill ité des animaux (risques
extension des constructions, d'installat'ion de cultures, de cou-
s de bois, de circulation à pied des personnes attachées à l'hô-
I et de leurs familles).

b. Le-s routes_et les pistes_

tvlo

de
SO

t,
d'
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te

La Rout
du pays EaF

.e liagi tumba-K igal i estjl relie 1'Uganda à Kiga
axe important pour l'économie
La plupart du gros trafic en

un
ti
a)
le

emprunte cette route. La route
Parc et le Domaine de chasse

provenanc€. du port de l,lombassa (Keny
actuel 1e représente I a I imi te entre
du Mutara. ille coupe en deux une région naturelle particulière
(Mutara) et 1a grande vallée giboyeuse de la Karangaza. L'ensemDle
du Mutara revêt une irrportance capitale en saison sèche, car c'est
dans cette région que migrent'les grands herbivores de toute 1a par-
tie l,lord et centrale du Parc: zèbres, topis, é1ands. Actuellement,
la route en terre ne constjtue pas un obstacle pour ces animaux
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bien que, occasionnellement, l'un ou l'autre animal sojt tué par urr
véhicule. Si cet axe devait être asphaité et élargi, des problèmes
pourraient se poser. En effeto une route asphaltée permet un trafic
plus dense et plus rapide. Le fait que de grands animaux traversent
la voie pourrait devenjr dangereux et pour eux-mêmes et pour 1es
véhicules; si cela était possible, jl serait préférab1e de déplacer
un axe Kagitumba-Kigali modernisé vers l'0uest.

tn généra1, une route ma1 conçLre, trop 1arge, mal située, peut
modifier les écosystènres, par exenrple err détournant l'ecoulement na-
turel des pluies ou en perfi]ettant une vitesse trop grande dangereuse
pour 1es animaux. Dans le Parc de 1'Akagera. ia plupart des pistes
sont bien situées à flanc de coteau; elles sont étroites et ne per-
mettent jamais d'atteindre des vjtesses excessives.

i.. La circulation hors pi stes_

Certains visiteurs ont I'habitude de quitter les pistes et de
circuler au gré de leur fantaisie pour approcher des lions, pour
poursuivre 1es grands ongulés. Cette attjtude est préjudiciable à
pius d'un titre. En saison sèche,1es grandes plaines à fond p'lat,
parcourues par 1es feux, se recouvrent d'un gazon très ras permet-
tant ce genre de circulation sauvage hors piste. Les sols de ces
piaines (vertisols) sont plus sensib"les que ies autres à ia pression
des véhicules et les traces des roues restent marquées pendant des
périodes assez longues, jusqu'à deux ans;'les herbes y restent jau-
nes, inutilisables pour 1a consommation par les animaux, et n'attei-
gnent pas le stade de floraison (plaines de K.ilala, Kamakaba,
Nyamwashama ) .

Si le nombre de visiteurs devait augmenter, il sera'it nécessai-
re de faire respecter les interdictions de circulet^ hors p'iste.
Par aj11eurs,1es grandes plaines sont des sites particuliers de
reproduction des topis, qui se réun'issent sur des arènes de parade.
Le dérangement par des véhicules circulant en tous sens peut entraî-
ner des désordres sociaux préjud'iciables à 1a reproduction.

Les sites riches en sels minéraux (sa1 ines),qui jouent un rôle
important porrr 1a nutrition et la distribution des animaux, ne peu-
vent être traversés ou approchés de trop près par 1es pistes ou les
visjteurs. Ces précautjons sont spécialement opportunes pour 1es
pistes dites "du Nord" qui longent 1es plaines de Rt^rengara et Karan-
gaza.

Elevqsg de_bétai 1 domestique_

indépendamment de 1'élevage traditionnel, des installatjons
rojet ou sont établies dans la zone située
ord-0uest du Domaine de chasse du ivlutara.
vcyait en 1976 I'installation de 81 ranches
eu plus de 30.000 hectares. Les zones de dé-
en contact immédiat avec les terres du

ooiiaine de chasse exploitées par les anitraux sauvages, dont des grands
carnivores : lions, léopards, hyènes. 0r, lors de l'établissernent des
buogets de tels projets, aucun prograntme n'est prévu pour protéger 1e

oétail domestique cor,tre les influences éventuelles des prédateurs sau-

agro-pastorales sont en p

1e long de Ia frontière N

Le proJet de 1'OVAPAM pré
srrr une superficie d'un p

veloppenrent pastora.l sont
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vages. Bien entendu, des lions en provenance du domaine de chasse ou du
Parc de 1'Akagera tout proche, s'jnstallent épisodiquement le iong des
frontières des ranches et effrayent ou attaquent le bétail. Des plain-
tes sont alors déposées auprès du Conservateur du Domaine de chasse.
Certains dirigeants de l'0VAPAM souhaitaient obtenir des permis pour
effrayer ou détruire les groupes de lions qui s'établissent à proximi-
té des ranches. Cette solution est inadmissible;1e fion se raréfie
dans le Parc National et dans le Mutara par suite du braconnage et de
la réduction des zones tampons disponibles. C'est un aninral intégra1e-
ment protégé qui figure au tableau 1 des lois sur la protection de la
nature, au Rlanda. Les responsables de projets à caractère agro-pasto-
ral en sont jnfornrés dès le début des études préparatoires et dojvent
bien se douter que des concentrations de bétajl à proximité d'un Parc
National vont attirer 1es grands carnivores.

Les deux seules solutions sont:
1) Installer un dispositif de protection efficace mais qui ne nuit pas

à la survie des carnivores;
2) Accepter d'abandonner une petite partie de 1a production aux préoa-

teurs sauvages et en tenir compte dans les calculs de rentabilité
(solution souvent choisie comme la moins onéreuse en Afrique de
1'Est).

La décision quant à 1a
dépend de la fermeté des autor
problèmes qui peuvent se poser
suffisante entre les Parcs nat
hommes, comme c'est 'le cas pou
limite entre les fermes d'élev
gereuse pour f intégrité de 1a

solution à choisir est politique et elle
ités du Parc, mais ceci montre bien les
lorsqu'il n'existe pas de zone tampon

ionaux et les régions exploitées par 1es
r le Parc National de 1'Akagera. La zone
age et le Domaine de chasse est donc darr-
réserve.

ô.?1. a chasse

is 1974 dans le Domaine du
des Parcs Nationaux. Des
de recensements terrestres

0 de la population de chaque
tégralement protégées : tous

les carn'ivof'es, élands, rouannes, rhinocéros, oréotragues

Cependant, la structure soc'iale des animaux chassés reste très
fragiie à cause des dérangernents r:ausés par'l es coups de feu. et arti-
ficielle du fajt qu'ii n'est pas pernris d'abattre des femelles. Le

sex-ratio, 1'âge-ratio et le mode de dispersion de la population s'en
trouvent perturbés spécialement chez 1es espèces chez qui le mâle adul-
te est responsabie du rnode d'crganisation sociale: impalas et topis
en particr.llier. Ces perturbations entraînent des nodifications de la
dynamique des populat'ions au niveau de 1a reproductjon, de la mortal'ité
il convient d' jnsister airprès des autorjtés pour que 1a prédaticn É)ier-
cée par la chasse sporti'.'e respecte aLitant que possible les ser.es et
âges ratio naturels des populations.

L

La chasse est bien réglementée depu
Mutara par l'Office Rwandais du Tourisme et
quota sont établis chaque année sur la base
et aériens qui autorisent l'abattage de 1/l
espèce autorisée. Les espèces rares sont in
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4.2.4 " La_pêcherie de-Lulama

La presqu'île de Lulama, au Lac Ihema, était équipée depuis
longternpi d'une maison de PglsaSq et de gîtes pour 1e personnel du Parc.
ùne'pèà[èrie y a été instailée iécemment. Ce dernier programme' instal-
ie-ràrr contrôle scient'ifique, a amené un certain nombre de personnes

Oani-fè périnrètre de ia pêcherie et crée une zone de trafjc permanent

ÀÀ1." r"'i rleux de pêchei,1es logements sur place, les vojes de sorties
vers les cetrtres commerciàux. Dani de notttbreux pays, et plus particuliè-
rÀ*ànt-Àn Uganda (Rvrenzori N.P.), des centres de pêche-se-sont transfor-
,àr progr.riive*eÀt en vér'itables petites vjlles avec école, centre com-

irài.iui, ààiugu, d'ispensaire, centres récréatifs, etc... fort préiudi-
ciables'à-la éonservation du Parc. Les profits cle la pêche ont entraîné
un esiaimage des campements de pêche qui,1'un après 1',autre, prennent

à; pl;t en"plus d,importance. Ce danger existe é9a1ement pour toute 1a

zone lacustre du Parc de 1'Akagera el particulièrement pour'le 1ac

ïf,ôru, àéjà cerné de tous côtéi par une population humaine de plus en

pirr à.nté et de plus en plus pr irlég de ressources (protéines, bois'
i.rru, de cultures, eau). Les entités les plus fragiles sur lesquelles
ià piètà..à humainé peut agir de manière catastrophique sont les forêts
qaleries et les gros'bosquéts, 1es marais à papyrus, ies rivages déga-

6és a, bord desquels les animaux viennent s'abreuver.

Les Autorités rwandaises exprintent la volonté d'assurer la con-
servation du Parc de 1'Akagera et d'y appliquer une stricte politique de

!estion. Celle-ci doit repôser sur une bonne connaissance des fluctua-
iiàns oes interrelations entre le cljmat, le sc1,1a végétation, la dis-
i.iùrtion, 1es déplacements et 1e comportement des animaux. En raison
à" là oiuérsité, be t,instabilité et de la fragilité des écosystèmes,
les connaissances acquises doivent continuellement être remises à iour.
Si l,avenir du Parc dépend de la validité des mesures prises pour assu-
rur rà gâstiôn intériàlre, son intégrité dépend aussi d'évéhements ex-
tér'ieuré. Les groupes d' intérêt (conrplexes agro-industliels, technocra-
tes du déve1opIernent, constructeurs de barrages, fournisseurs de mach'i-

nÀi O'équipemànt) font en effet peser sur le Parc convoitises et pres-
liànt. Ün prochain article fera spécialement le point sur l'irrtensjfi-
caticrn récente de ces pressior,s'

CONCLUSIONS

ABSTRACT

The Akagera lational Parc and the Mutara Hunting Reserve cover
300.000 l.1a in tÉe North-easterrr Rwanda. Eco-tthologists have tflied to
define a research and management policy. According to the diversity of
iànOscapes, the latitu,Jinai extension of the Park, and some climat'ic ir-
,àgulu.itiés, plant cover and animal populations show.quick modifica-
tiôns so that research and management programms have to be regularly
uLr-ud LUU '

This first corrtribution outlines general trends during the
196S-78 period; main charactepistics of the habitats, sensitive areas'
anthropic factors of disturbanCe and evoluti0il ere considered. A second

àne in'a forthcoming issue will stress the ecological inrpact of recent
human settlemerrts aid developmerit programnls (tourism, ranChinE, fishe-
ries, dan,-building). 

J.C.R.
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