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Photos 1.
Meule en cours de montage dans les plantations d’Acacia auriculiformis à 
Mampu (A) et de Grevillea robusta à Kirotshe (B), et calibrage en stères de bois 
dans une plantation d’Eucalyptus saligna à Butembo (C), RDC.
Grinding wheel being assembled in the Acacia auriculiformis plantation at 
Mampu (A) and the Grevillea robusta plantation at Kirotshe (B), and calibrating 
the wood into steres in an Eucalyptus saligna plantation at Butembo (C), DRC.
Photos D. Louppe (A) et D. K. Kasekete (B et C).
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RÉSUMÉ
Bois-énergie et plantations à vocation 
énergétique en République démocratique 
du Congo : cas de la province du Nord-
Kivu – Synthèse bibliographique

L’énergie d’origine ligneuse est largement uti-
lisée en République démocratique du Congo 
(RDC) où elle satisfait plus de 90 % des besoins 
énergétiques des ménages et de certains pro-
fessionnels. Cette étude dresse l’état des lieux 
des connaissances sur la filière bois-énergie et 
les plantations dédiées en RDC, en particulier 
dans la province du Nord-Kivu, et cherche à 
relever les éventuelles lacunes dans l’infor-
mation qui nécessiteraient d’être comblées. 
La revue des études a révélé un caractère 
fragmentaire de la recherche sur la filière. La 
consommation en bois-énergie n’est connue 
que pour quelques villes, avec des estimations 
questionnables pour certaines d’entre elles 
dont Butembo au Nord-Kivu. L’extraction du 
bois-énergie se fait dans toutes les zones boi-
sées accessibles dont les forêts naturelles, les 
terres agricoles et les plantations forestières. 
Certaines pratiques sont illégales et ont lieu 
dans les aires protégées. Depuis les années 
1980, environ 69 400 ha de plantations à voca-
tion énergétique ont été réalisés en RDC par 
15 projets. Ces plantations sont encore margi-
nales, trop jeunes et incapables de satisfaire la 
demande actuelle ou future. Elles fourniraient, 
combinées avec les plantations initiées hors 
projets, environ 9, 30, 32 et 54 % du bois-éner-
gie consommé respectivement à Kinshasa, 
Bukavu, Goma et Butembo. À part celles sur les 
plantations du plateau Batéké et du Nord-Kivu, 
il n’existe pas encore de publications scien-
tifiques sur les autres plantations à vocation 
énergétique de la RDC. Pour gérer durablement 
la ressource et sécuriser les approvisionne-
ments, des actions sont indispensables en 
ce qui concerne prioritairement  : la diversifi-
cation des sources d’approvisionnement en 
bois-énergie, à travers notamment de larges 
programmes de plantations forestières et agro-
forestières ainsi que l’aménagement des forêts 
naturelles ; l’amélioration des techniques d’ex-
ploitation du bois et de sa carbonisation  ; la 
réduction de la consommation en bois-éner-
gie grâce aux foyers de combustion amélio-
rés et au recours à des énergies alternatives 
au bois. Cela exige aussi la formalisation et la 
structuration de la filière bois-énergie suivant 
des dispositions réglementaires spécifiques à 
édicter. Des recherches complémentaires sont 
nécessaires en vue d’améliorer l’exploitation, 
la transformation et d’optimiser l’utilisation du 
bois-énergie.

Mots-clés : bois-énergie, charbon de bois, 
plantation à vocation énergétique, projet 
de reboisement, synthèse bibliographique, 
province du Nord-Kivu, République 
démocratique du Congo.

ABSTRACT
Fuelwood and fuelwood plantations in 
the Democratic Republic of the Congo: 
case study in Northern Kivu province – 
Bibliographic review

Fuelwood is widely used in the Democratic 
Republic of the Congo (DRC), covering over 
90% of the energy needs of households and 
certain economic sectors. This study reviews 
current knowledge on the wood-energy sec-
tor and fuelwood plantations in the DRC, with 
a focus on the province of Northern Kivu, 
seeking to identify any gaps in information 
that need to be filled. The review of studies 
shows that research on the sector is fragmen-
tary. Fuelwood consumption data only exist 
for a few towns, with questionable estimates 
for some, including Butembo in Northern 
Kivu. Fuelwood is extracted from all acces-
sible wooded areas, including natural forests, 
farmland and forest plantations. Some prac-
tices are illegal and occur in protected areas. 
Since the 1980s, around 69,400 ha of fuelwood 
plantations have been established in the DRC 
under 15 projects. However, these plantations 
are still too recent and too marginal to meet 
current or future demand. Total production 
from these and other plantations established 
outside the projects would cover around 9%, 
30%, 32% and 54% of fuelwood consumption 
in Kinshasa, Bukavu, Goma and Butembo res-
pectively. As yet, there are no scientific publi-
cations on fuelwood plantations in the DRC 
other than those concerning the Batéké Pla-
teau and Northern Kivu. In order to manage 
the resource sustainably and secure supplies, 
action must be taken to: diversify sources of 
fuelwood supply, in particular through large-
scale forestry and agroforestry plantation pro-
grammes and management of natural forests; 
improve wood harvesting and charcoaling 
techniques; and reduce fuelwood consump-
tion through improved stove design and the 
use of alternative energy sources. Sustainabi-
lity also requires formalising and structuring a 
fuelwood sector operating in accordance with 
specific regulatory provisions that are yet to 
be enacted. Further research is also needed 
in order to improve fuelwood extraction and 
processing and optimise its use.

Keywords: fuelwood, charcoal, fuelwood 
plantation, reforestation project, 
bibliographic review, province of Northern 
Kivu, Democratic Republic of the Congo.

RESUMEN
Leña y plantaciones para leña en la 
República Democrática del Congo: caso de 
la provincia de Kivu del Norte – síntesis 
bibliográfica

La energía de origen leñoso es ampliamente 
utilizada en la República Democrática del 
Congo (RDC), donde cubre más del 90 % de las 
necesidades energéticas de los hogares y de 
algunos profesionales. Este artículo presenta 
el conocimiento sobre el sector de la leña y 
las plantaciones de leña en la RDC, enfocado 
a la provincia del Kivu del Norte, y pretende 
poner de manifiesto las lagunas en la informa-
ción que habría que rellenar. La revisión de los 
estudios ha revelado el carácter fragmentario 
de la investigación en el sector. Solo se conoce 
el consumo de leña de determinadas ciudades, 
con estimaciones cuestionables para algunas 
de las mismas, como Butembo, en Kivu del 
Norte. La extracción de leña se realiza en todas 
las zonas boscosas accesibles, entre ellas los 
bosques naturales, las tierras agrícolas y las 
plantaciones forestales. Algunas prácticas 
son ilegales y tienen lugar en zonas protegi-
das. Desde los años 1980, se han establecido 
aproximadamente 69  400  ha de plantaciones 
con vocación energética en la RDC mediante 
quince proyectos. Estas plantaciones todavía 
son marginales, demasiado jóvenes e insu-
ficientes para satisfacer la demanda actual 
o futura. Combinadas con las plantaciones 
iniciadas al margen de los proyectos, propor-
cionarían alrededor del 9, 30, 32 y 54 % de la 
leña consumida en Kinsasa, Bukavu, Goma y 
Butembo respectivamente. A excepción de las 
plantaciones de la meseta de Bateke y de Kivu 
del Norte, todavía no hay publicaciones cientí-
ficas sobre el resto de las plantaciones con 
vocación energética de la RDC. Para gestionar 
de forma sostenible el recurso y garantizar los 
aprovisionamientos, son necesarias acciones 
prioritariamente en: la diversificación de las 
fuentes de aprovisionamiento de leña espe-
cialmente mediante amplios programas de 
plantaciones forestales y agroforestales, así 
como la ordenación de los bosques naturales, 
la mejora de las técnicas de aprovechamiento 
maderero y de su carbonización, y la reducción 
del consumo de leña gracias a los hogares 
con combustión mejorada y a la utilización de 
energías alternativas a la madera. Ello también 
exige la formalización y la estructuración del 
sector de la leña mediante la promulgación de 
disposiciones reglamentarias específicas. Son 
necesarias investigaciones complementarias 
de cara a mejorar la explotación, la transfor-
mación y la optimización del uso de la leña.

Palabras clave: leña, carbón vegetal, 
plantación con vocación energética, proyecto 
de reforestación, síntesis bibliográfica, 
provincia de Kivu del Norte, República 
Democrática del Congo.

D. K. Kasekete, N. Bourland, M. Gerkens,  
D. Louppe, J. Schure, J.-P. Mate
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Introduction

Ces dernières années, parmi les sujets en lien avec 
les changements climatiques figurent ceux ayant trait aux 
forêts et à l’énergie (FAO, 2008 ; Fortin et al., 2016 ; ADEME, 
2022). Selon des estimations, quelque 50 % des 3,7 milliards 
de mètres cubes de bois extraits des forêts mondiales en 
2015 ont été utilisés comme combustibles, principale-
ment pour la cuisine et le chauffage (FAO, 2017). En Afrique 
subsaharienne (ASS), l’énergie d’origine ligneuse compte 
encore pour plus de 70 % de l’énergie totale consommée 
(Madon, 2017  ; Banque mondiale, 2022), principalement 
par les ménages, les petites industries et le secteur artisa-
nal (Banos et Dehez, 2017 ; FAO, 2017 ; Dubiez et al., 2020a, 
2020b, 2020c, 2020d  ; Gazull  et  al., 2020a, 2020b, 2020c, 
2020d). Cette forte consommation en bois-énergie est due 
au fait que le bois est une ressource localement disponible 
à un coût abordable par rapport aux énergies modernes 
(Sander et al., 2011 ; Madon, 2017). Étant donné la croissance 
démographique, l’urbanisation et l’exode rural auxquels on 
assiste ces dernières années en ASS (Tabutin et Schouma-
ker, 2020), la consommation de bois-énergie continuera 
à augmenter, conformément aux observations de Mon-
tagne et al. (2016) et Peltier (2019). Face à cette situation, 
la gestion durable des forêts naturelles restantes ainsi 
que l’investissement dans des systèmes complémentaires 
d’approvisionnement en bois-énergie, que sont les planta-
tions à vocation énergétique, s’avèrent indispensables et 
devraient figurer parmi les priorités des pouvoirs publics 
et des bailleurs de fonds.

Les premières plantations forestières en ASS datent 
du début du XXe siècle (Chamshama et Nwonwu, 2004  ; 
Marien et al., 2014). Ces plantations étaient principalement 
initiées à des fins industrielles car à cette époque il y avait 
une très forte disponibilité en bois-énergie pour les popu-
lations (Chamshama et Nwonwu, 2004 ; Louppe, 2011 ; Gazull 
et Gautier, 2015). La réelle prise de conscience du problème 
de l’approvisionnement en bois-énergie date des années 
1960 avec le financement international de projets de 
plantations destinées à cette production, principalement 
en zones sèches (Chamshama et Nwonwu, 2004  ; Madon, 
2017). En zones de forêts denses humides, cette prise de 
conscience est arrivée plus tardivement sous l’impulsion 
essentiellement d’organisations internationales (Louppe, 
2011 ; Madon, 2017). Dès les années 1970, on a commencé à 
investir dans des plantations à vocation énergétique pour 
alimenter les grandes villes et limiter l’impact de l’exploita-
tion du bois-énergie sur les forêts naturelles (Marien et al., 
2008 ; Louppe, 2011 ; Peltier, 2019). Des plantations ont ainsi 
été installées dans de nombreux pays, essentiellement en 
zones sèches (Chamshama et Nwonwu, 2004 ; Madon, 2017), 
sans parvenir à satisfaire la demande qui continue à aug-
menter avec la croissance démographique et l’urbanisation 
(Montagne et al., 2016 ; Peltier, 2019). Ces plantations sont 
généralement récentes et/ou de petites superficies (Gazull 
et Gautier, 2015 ; Mallet, 2021) et ne fournissent qu’environ 
5 % du bois-énergie consommé en ASS (Gazull et Gautier, 

2015). Ce sont des boisements publics, privés ou commu-
nautaires créés autour des grandes villes et sur des terres 
dégradées ou peu productives pour un approvisionnement 
local ou non en bois-énergie et de service (Marien et al., 
2008 ; Louppe, 2011 ; Gazull et Gautier, 2015 ; Mallet, 2021).

En raison de la taille de sa population et de l’accès 
limité aux énergies modernes (Banque mondiale, 2020), la 
République démocratique du Congo (RDC) est le pays le 
plus grand consommateur de bois-énergie d’Afrique cen-
trale (Schure et al., 2012 ; CAFI, 2015). En dépit de l’impor-
tance énergétique de la ressource en bois et des recom-
mandations de gestion formulées à travers des études 
localisées qu’il est essentiel de mettre en relation, le 
gouvernement congolais a porté peu d’intérêt au secteur 
du bois-énergie. Depuis quelques décennies, le pays s’est 
lancé dans des plantations à vocation énergétique grâce 
notamment aux projets Mampu (Bisiaux et al., 2009), Eco-
Makala (Lejeune et al., 2013), Makala (Dubiez et al., 2012  ; 
Péroches  et  al., 2019), AFODEK (Boldrini  et  al., 2017), Ibi 
Village (Ibi Village, 2022), FORETS (CIFOR, 2022), etc. ; mais 
l’impact de toutes ces actions récentes sur l’approvision-
nement en bois-énergie n’est pas encore connu. Cet article 
présente une synthèse bibliographique des données dispo-
nibles sur la filière bois-énergie et les plantations dédiées 
en RDC, en particulier dans la province du Nord-Kivu. La 
focalisation de l’étude sur le Nord-Kivu est due au fait que 
l’approvisionnement en bois-énergie des agglomérations 
riveraines du parc national des Virunga (PNVi), notamment 
la ville de Goma, se fait en grande partie par des abat-
tages illégaux dans le parc (Lejeune  et  al., 2013), lequel 
se dégrade rapidement, et qu’il est urgent de trouver des 
solutions au bois-énergie pour le sauver. En se basant sur 
un corpus chronologique des recherches menées sur la 
filière bois-énergie et les plantations dédiées à l’échelle 
nationale, l’étude vise à relever les éventuelles lacunes 
dans l’information qui doivent être comblées. Spécifique-
ment, l’étude cherche à répondre aux questions suivantes 
concernant la RDC :
• Quel est l’état des lieux de la recherche sur la filière 
bois-énergie et les plantations dédiées ?
• La consommation en bois-énergie est-elle connue à 
l’échelle nationale en général et de la province du Nord-
Kivu en particulier ?
• Quel est le bilan des projets de plantations à vocation 
énergétique réalisés ou en cours ?
• Quelle est la part des plantations dans l’approvisionne-
ment énergétique des ménages ?
• Comment rationaliser l’utilisation du bois-énergie et 
sécuriser durablement les approvisionnements ?

Les résultats de cette synthèse permettront d’orienter 
les débats/recherches scientifiques et/ou politiques, ainsi 
que les futurs projets en rapport avec la filière bois-énergie 
de la RDC en général, et de la province du Nord-Kivu en 
particulier.
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Méthodologie
Principaux concepts 

Nous désignons ici par « bois-énergie » le bois uti-
lisé comme combustible sous la forme de bois de feu (ou 
bois de chauffe) et de charbon de bois, et par «  planta-
tion à vocation énergétique », toute plantation forestière 
ou agroforestière à base d’espèces exotiques ou indigènes 
établie dans le but de produire du bois-énergie. Selon 
la FAO (2021), une plantation forestière est toute forêt 
équienne plantée à des écartements réguliers et gérée de 
manière intensive à des fins de production. Une plantation 
agroforestière est une plantation où des arbres sont déli-
bérément associés à des cultures ou de l’élevage, simul-
tanément ou en séquence temporelle (Torquebiau  et  al., 
2002). Les plantations établies par plusieurs planteurs sur 
des parcelles de petites superficies et non contiguës ont 
été qualifiées de «  plantations villageoises  ». Toutes les 
plantations initiées hors projets sur des parcelles privées 
et/ou appartenant aux communautés religieuses ont été 
classées dans cette dernière catégorie. Enfin, nous avons 
désigné par «  énergies modernes  » les énergies alterna-
tives au bois pour la cuisson des aliments et le chauffage. 
Ces énergies comprennent l’électricité, le pétrole et le gaz.

Revue de littérature

La présente synthèse a rassemblé les études qui 
traitent de la filière bois-énergie et des plantations affé-
rentes ainsi que des projets de reboisement énergétique 
en RDC. Les articles scientifiques et les rapports consultés 
proviennent des bases de données de référencement d’ar-
ticles scientifiques Scopus, ScienceDirect, de la littérature 
grise disponible sur le moteur de recherche Google Scho-
lar et d’autres sites web pertinents, tels que des archives 
publiques numériques, en français comme en anglais. Nous 
avons utilisé les termes de recherche suivants, toujours en 
combinaison avec « République démocratique du Congo ou 
République du Zaïre – Democratic Republic of (the) Congo 
or Republic of Zaïre  »  : «  bois-énergie – wood energy / 
fuel wood », « énergie domestique – household energy », 
« plantation – (forest) plantation », « bois-énergie et plan-
tation – wood energy / fuel wood and (forest) plantation », 
« reboisement énergétique – energy reforestation », « res-
tauration forestière – forest restoration  ». Les références 
citées dans les articles et rapports consultés ont permis 
d’identifier d’autres documents pertinents. Des spécia-
listes de la foresterie en Afrique centrale ainsi que ceux 
qui ont participé à l’élaboration de la politique énergé-
tique ont été contactés et ont fourni de la documentation 
supplémentaire. Deux contraintes d’ordre méthodologique 
ont été rencontrées : la focalisation de l’étude sur la RDC 
n’a permis d’obtenir qu’un corpus scientifique limité ; cer-
taines références identifiées dans les documents consultés 
ne sont pas disponibles en ligne ni n’ont pu être obtenues 
de leurs auteurs.

Au total 116  documents comprenant des articles 

scientifiques, des rapports d’étude ou d’évaluation, des 
présentations de conférences, des documents non publiés 
ou encore des travaux de fin d’études ont été obtenus. 
Ces documents ont ensuite été classés puis examinés 
selon qu’ils traitent  : de la filière bois-énergie en RDC 
(consommation, approvisionnement, aspects institution-
nels et/ou réglementaires, etc.)  ; des projets de reboise-
ment énergétique initiés en RDC (présentation du projet, 
objectifs, localisation géographique, itinéraires techniques, 
période d’exécution, réalisations, etc.)  ; spécifiquement 
des plantations destinées à la production de bois-énergie 
(gestion, exploitation, production, impacts sur les écosys-
tèmes, etc.), quel que soit le cadre ou la motivation de leur 
mise en place (projet de reboisement financé ou initiative 
locale/privée). Pour éviter la redondance des sources, les 
présentations de conférences, les chapitres de livres ou 
encore les notes de perspectives/informations reprenant 
les contenus d’articles scientifiques et de rapports déjà 
consultés ont été écartés. Des travaux de fin d’études ainsi 
que les rapports moins pertinents en contenu ont aussi 
été exclus. À l’issue de cette démarche, 69  documents, 
dont  17  articles scientifiques, ont pu être exploités. Les 
pages web de différents projets et contacts avec leurs 
responsables ont permis de compléter et d’actualiser les 
données/informations. Enfin, divers documents traitant du 
sujet dans d’autres pays ont permis de consolider la dis-
cussion.

Facteurs de conversion, estimations de la consommation 
en bois-énergie et des superficies à reboiser

Afin de faciliter la lecture et la comparaison des 
chiffres en rapport avec la consommation et/ou la produc-
tion de bois-énergie, mais aussi réaliser les projections de 
la consommation future et des superficies nécessaires à 
reboiser en fonction des besoins de la population, les fac-
teurs moyens de conversion et formules suivants ont été 
utilisés :
• un mètre cube de bois rond = 725 kg de bois sec à l’air 
et 1 000 kg de bois = 1,38 m3 (Schure et Hunhyet, 2014) ;
• une tonne de charbon de bois  =  8  tonnes d’équivalent 
bois, pour un rendement massique de carbonisation tradi-
tionnelle estimé à 12,5 % (Gazull et al., 2020c) ;
• la consommation en bois-énergie par habitant a été obte-
nue en divisant la consommation totale estimée de chaque 
ville par sa population ;
• la consommation en bois-énergie en milieu urbain a 
été estimée en multipliant la consommation individuelle 
annuelle par la population urbaine à l’échelle natio-
nale ou de la province du Nord-Kivu supposée utiliser du 
bois-énergie ;
• les superficies nécessaires à reboiser à des fins énergé-
tiques ont été estimées à l’échelle des villes de Kinshasa et 
Goma en divisant la consommation urbaine en bois-énergie 
estimée au point précédent par la productivité moyenne 
des plantations mises en place en périphérie de chacune 
de ces deux villes ;
• les projections de la population urbaine nationale et celle 
du Nord-Kivu ont été calculées par la méthode basée sur 
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l’extrapolation des tendances en considérant une crois-
sance exponentielle à partir de l’équation 1 ci-après :

Pt = P0 × eαt (équation 1) 

où P0 est la population estimée au moment de l’évaluation ; 
Pt la population projetée en 2030 ; α le taux annuel de crois-
sance démographique ; t le nombre d’années de la période 
de projection et e la base des logarithmes naturels (Pelle-
tier et Spoorenberg, 2016).

État des lieux de la recherche  
sur la filière bois-énergie  

et les plantations à vocation 
énergétique en RDC 

La filière bois-énergie et les initiatives de plantations 
à vocation énergétique sont peu documentées en RDC 
(figure  1). La plupart des informations disponibles sont 
contenues dans la littérature grise  : rapports d’étude ou 
d’évaluation, présentations de conférences, chapitres de 
livres, guides techniques, travaux de fin d’études.

Les études disponibles revêtent un caractère fragmen-
taire et intermittent. En effet, les études en rapport avec 

l’approvisionnement des ménages congolais en bois-éner-
gie ont débuté dans la région minière du Haut-Katanga et 
sont restées longtemps concentrées dans cette zone (voir 
par exemple : Misson, 1954 ; Schmitz, 1957 ; Schmitz et Mis-
son, 1960  ; Schmitz et Debra, 1961, Malaisse  et  al., 1980  ; 
Malaisse et Binzangi, 1985). Ces études indiquent que le 
bois-énergie consommé par les ménages et les mines 
du  Haut-Katanga est principalement extrait du miombo. 
En 1982, Sindani et Ndjele ont publié la première liste des 
essences forestières utilisées pour produire le charbon 
de bois consommé dans la région de Kisangani (province 
de la Tshopo). Cette étude révèle que, à part les espèces 
à bois plus légers comme Anonidium mannii (Oliv.) Engler 
& Diels, Musanga cecropioides R. Br., Pycnanthus ango-
lensis (Welw.) Warb. ou encore Ricinodendron heudelotii 
(Baill.) Pierre ex Heckel, la plupart des essences forestières 
locales étaient carbonisées. Néanmoins, le charbon à base 
de Gilbertiodendron dewevrei (De Wild.) J. Léonard était le 
plus apprécié des consommateurs en raison de sa qualité 
et de l’abondance de cette espèce autour de la ville (Sin-
dani et Ndjele, 1982). En 1995, la publication de Tshibangu 
et Malaisse a donné les premières indications sur l’appro-
visionnement de la ville de Kinshasa en produits ligneux 
dont le bois-énergie. Selon ces auteurs, la consomma-
tion moyenne annuelle en bois-énergie de Kinshasa était  
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Figure 1.
Chronologie des documents obtenus sur la filière bois-énergie et les plantations à vocation énergétique en République démocratique 
du Congo.
Chronology of documents obtained on the wood-energy sector and energy plantations in the Democratic Republic of the Congo.



d’environ 160  kg de bois sec par personne en 1990. L’ap-
provisionnement se faisait suivant deux principaux axes 
routiers : Kinshasa-Matadi et Kinshasa-Kikwit (Tshibangu et 
Malaisse, 1995). Entre 1995 et 2008, aucune étude n’a été 
publiée sur la filière bois-énergie de la RDC. Les études ont 
redémarré avec l’analyse de la filière effectuée entre 2009 et 
2011 dans les villes de Kinshasa et de Kisangani par le pro-
jet Makala (Schure et al., 2011). Entre 2010 et 2022, d’autres 
études ont été conduites à travers le pays (tableau I). Ces 
études ont essentiellement été réalisées avec des finan-

cements extérieurs par des institutions, des centres de 
recherche ou encore des organisations non gouvernemen-
tales, souvent étrangères en collaboration avec certaines 
institutions locales. Elles restent localisées à l’échelle de 
quelques villes dont Bukavu, Butembo, Goma, Kananga, 
Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi et Mbuji-Mayi. 
Ces villes sont les plus grands centres urbains (population 
proche ou supérieure à un million d’habitants, excepté la 
ville de Kindu) où la consommation en bois-énergie (plus 
spécifiquement le charbon de bois) est importante. Ce sont 

Tableau I.
Études sur la fi lière bois-énergie et les plantations à vocation énergétique en République démocratique du Congo.
Studies on the wood-energy sector and energy plantations in the Democratic Republic of Congo.

Thèmes des 
documents

Nombre
Cible(s) Bailleur(s) de 

fonds Références bibliographiquesArticles 
scientifi ques

Littérature 
grise Total

La fi lière bois-
énergie (sources 
d’approvisionnement, 
production, 
techniques de 
carbonisation, 
consommation, 
réglementation, 
options de gestion de 
la ressource, etc.)

9 37 46

Villes de 
Kinshasa, 
Kisangani, 
Lubumbashi, 
Bukavu, 
Kindu, Goma, 
Kananga, 
Mbuji-Mayi et 
Butembo

UE, GIZ, 
CAFI / 
FONAREDD, 
auteurs

Misson, 1954 ; Schmitz, 1957 ; Schmitz et Misson, 
1960 ; Schmitz et Debra, 1961 ; Malaisse et al., 
1980 ; Sindani et Ndjele, 1982 ; Malaisse 
et Binzangi, 1985 ; Tshibangu et Malaisse, 
1995 ; Schure et al., 2010 ; Trefon et al., 2010 ; 
Schure et al., 2011 ; Dubiez et al., 2012 ; Mvula et 
Schure, 2012 ; Pinta et al., 2013 ; Marien et al., 
2013 ; Mate et Ndjele, 2013 ; Schmitt et Larzillière, 
2013a, 2013b ; Gerkens, 2014 ; Schure et al., 
2014b ; Schure et Hunhyet, 2014 ; MEDD/
PIF, 2015 ; Münkner et al., 2015 ; Schure et al., 
2015 ; Balomba et al., 2018 ; Djibu et al., 2018 ; 
Mulondi et al., 2019 ; Péroches et al., 2019 ; 
Schure et al., 2019 ; Dubiez et al., 2020a, 2020b, 
2020c, 2020d ; Gazull et al., 2020a, 2020b, 2020c, 
2020d ; Gerkens, 2020 ; Dubiez et al., 2021a, 2021b, 
2021c ; Ihalainen et al., 2021 ; Imani et Moore-
Delate, 2021 ; Péroches et al., 2021 ; Schure et al., 
2021a, 2021b.

Les projets de 
reboisement 
énergétique 
passés et en cours 
(localisation, 
motivation et 
objectifs, bailleur, 
itinéraires 
techniques, 
réalisations, etc.)

0 14 14

Projets 
Mampu, 
EcoMakala, 
Makala, Ibi-
village, Ntsio, 
PGAPF, PIREDD 
et AFODEK

UE, FAO, 
BAD, CAFI / 
FONAREDD

Lillelund, 1982 ; Mille, 1989 ; Ducenne, 2009 ; BAD, 
2013 ; Bisiaux et al., 2013a, 2013b ; Bouyer et al., 
2013 ; Lejeune et al., 2013 ; Gouvernement de la 
RDC, 2015 ; Boldrini et al., 2017 ; Dubiez et Peltier, 
2019 ; ONFI et WWF, 2019 ; PIF-RDC, 2019 ; CAFI, 
2021.*

Les plantations 
à vocation 
énergétique (gestion, 
production / 
productivité, impacts 
sur les écosystèmes)

8 1 9

Plantations 
du plateau 
Batéké, 
plantations 
EcoMakala

UE, UNESCO, 
auteurs

Gerkens et Kasali, 1988 ; Bisiaux et al., 2009 ; 
Kasongo et al., 2009 ; Maurice et Le Crom, 
2014 ; Paul et Fraser, 2014 ; Proces et al., 2017 ; 
Dubiez et al., 2019 ; Kasekete et al., 2022a, 2022b.

Total 17 52 69 – – –

* Les informations concernant les autres projets ont été tirées de leurs sites web respectifs (voir le tableau III et la liste des 
références bibliographiques).
AFODEK : Agroforêts pour le développement de Kipushi ; CAFI : Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale ; BAD : Banque africaine 
de développement ; FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ; FONAREDD : Fonds national REDD+ ; 
GIZ : Coopération allemande ; PGAPF : Projet de gestion améliorée des paysages forestiers ; PIREDD : Projet intégré REDD+ ; UE : 
Union européenne ; UNESCO : Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.
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également des entités où des enquêtes sur les circuits de 
commercialisation du bois-énergie semblent pouvoir être 
menées plus ou moins facilement.

Concernant les plantations à vocation énergétique, 
la première étude fut celle présentée en 1982 par la FAO 
pour le compte du gouvernement zaïrois (Lillelund, 1982). 
En 1988, la publication de Gerkens et Kasali sur Acacia auri-
culiformis A. Cunn. ex Benth. planté sur le plateau Batéké 
a apporté les premières indications sur sa productivité et 
la gestion à lui appliquer. En 1989, le plan d’action pour le 
reboisement au Zaïre a été publié après que le pays ait offi-
ciellement adhéré au Plan d’action forestier tropical de la 
FAO en 1986 (Mille, 1989). De 1990 à 2008, aucune étude en 
rapport avec les (projets de) plantations à vocation énergé-
tique n’a été publiée sur la RDC. À partir de 2009, les études 
ont repris avec le rapport d’évaluation des réalisations 
du projet Mampu par Ducenne (2009). La même année, 
Bisiaux et al. (2009) et Kasongo et al. (2009) ont publié les 
résultats de leurs recherches en rapport avec les planta-
tions de ce même projet. Entre 2010 et 2021, d’autres études 
ont été menées sur les plantations du plateau Batéké (voir 
par exemple  : Maurice et Le Crom, 2014  ; Paul et Fraser, 
2014 ; Proces et al., 2017  ; Dubiez et Peltier, 2019). En 2022 
(juin et septembre), les premiers résultats des recherches 
en cours sur les plantations du projet EcoMakala (au Nord-
Kivu) ont été publiés (Kasekete et al., 2022a, 2022b).

Le bois dans la consommation 
énergétique des ménages congolais 

en général et de la province du 
Nord-Kivu en particulier

À l’échelle nationale, des études sur la consom-
mation et l’approvisionnement des ménages congo-
lais en bois-énergie existent pour quelques villes 
(tableau  II)  : Bukavu (Schmitt et Larzillière, 2013a  ; Gui-
dal et al., 2015 ; Gazull et al., 2020a ; Dubiez et al., 2021a), 
Butembo (Mulondi et al., 2019), Goma (Gazull et al., 2020b ; 
Dubiez  et  al., 2021b), Kananga (MEDD/PIF, 2015), Kindu 
(Schmitt et Larzillière, 2013b  ; Schure et Hunhyet, 2014), 
Kinshasa (Tshibangu et Malaisse, 1995 ; Schure et al., 2011 ; 
Gazull  et  al., 2020c  ; Dubiez  et  al., 2021c), Kisangani (Sin-
dani et Ndjele, 1982  ; Schure et al., 2011  ; Mate et Ndjele, 
2013 ; MEDD/PIF, 2015 ; Imani et Moore-Delate, 2021), Lubu-
mbashi (Malaisse et al., 1980 ; Malaisse et Binzangi, 1985 ; 
Münkner et al., 2015 ; Schure et al., 2015 ; Djibu et al., 2018 ; 
Gazull  et  al., 2020d  ; Péroches  et  al., 2021) et Mbuji-Mayi 
(MEDD/PIF, 2015). Ces études ont été conduites dans le 
cadre de différents programmes ou projets  : Programme 
Biodiversité et Forêts (PBF), Programme de consomma-
tion durable et substitution partielle au bois-énergie, pro-
jet Makala, projet intégré REDD+ à travers le Programme 
d’investissement pour la forêt (PIF), projet Gouvernance 
des paysages multifonctionnels (GML), ou encore de la 
recherche scientifique (tableau II).

Ces études révèlent que le bois est une ressource 
énergétique très prisée en RDC où il fournit plus de 90 % 

de l’énergie consommée principalement par les ménages 
et certains professionnels dont les ferronniers, brique-
tiers, boulangers, restaurateurs, vendeurs de brochettes, 
etc. (Schure et al., 2011 ; Dubiez et al., 2020a, 2020b, 2020c, 
2020d  ; Gazull  et  al., 2020a, 2020b, 2020c, 2020d  ; Belani 
Masamba  et  al., 2023). Ce bois est principalement utilisé 
sous la forme de charbon de bois, mais le ratio char-
bon/bois de feu dans la consommation énergétique des 
ménages varie selon les situations (figure 2). L’analyse de 
l’évolution de la consommation en bois-énergie montre 
qu’elle fluctue parallèlement à la démographie (figure 2A) 
et certainement avec le passage du bois de feu au char-
bon de bois en milieu urbain. Cependant, si l’on se réfère 
à la FAO (2001) pour qui la consommation moyenne en 
bois-énergie dans les pays en développement est d’un 
mètre cube par habitant et par an, on constate que cette 
consommation est proche ou supérieure à la moyenne 
dans certaines villes alors qu’elle est sous-estimée dans 
d’autres (figure  2B). Les différences dans les estimations 
s’expliqueraient, d’une part, par des difficultés d’accès 
au flux total dans certaines zones car la production et la 
commercialisation du bois-énergie se font essentiellement 
dans l’informel et, d’autre part, par la non-adaptation de 
la méthode d’enquête utilisée au contexte local de chaque 
ville.

Les bassins d’approvisionnement en bois-énergie 
s’étendent sur des dizaines voire des centaines de kilo-
mètres autour des villes selon les régions et les moyens 
de transport utilisés (tableau II). Suivant les situations, le 
bois-énergie est issu des terres agricoles, des forêts denses 
humides de la Cuvette centrale, des forêts des montagnes, 
des forêts claires (miombo), des savanes boisées, des 
plantations villageoises ou encore des plantations à voca-
tion énergétique. Même les aires protégées ainsi que les 
plantations expérimentales sont illégalement exploitées à 
des fins énergétiques, notamment au Kivu (Lejeune et al., 
2013  ; Schmitt et Larzillière, 2013a) et dans la Tshopo 
(Schure et al., 2010 ; Kyale Koy et al., 2019). En outre, l’ex-
traction du bois et la carbonisation se font encore selon 
des modes traditionnels et informels (Pinta  et  al., 2013  ; 
Schure et al., 2014a, 2019). Le rendement de la carbonisation 
est ainsi particulièrement faible, induisant un gaspillage de 
bois. Cela conduit, ensemble avec l’expansion agricole par 
abattis-brûlis et l’extraction artisanale du bois d’œuvre, à 
la disparition accélérée de la ressource en bois autour des 
grandes villes (Lootens-de Muynck  et  al., 1982  ; Malaisse 
et Binzangi, 1985 ; Boulogne et al., 2013 ; Gond et al., 2016 ; 
Sikuzani et al., 2017).

À l’échelle de la province du Nord-Kivu, la quantité 
globale de bois-énergie consommée n’est connue que pour 
la ville de Goma et partiellement pour Butembo (figure 2 
et tableau  II). En 2019, la consommation annuelle en 
bois-énergie par les ménages de Goma (un million d’habi-
tants) a été estimée à 1,26 million de tonnes d’équivalent 
bois (Gazull  et al., 2020b), soit 1 260 kg d’équivalent bois 
par personne et par an. Concernant la ville de Butembo 
(900 000 habitants), la consommation annuelle de charbon 
de bois est estimée à 4 877  tonnes (Mulondi et al., 2019), 
soit 43 kg d’équivalent bois par personne et par an. Si la 
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Tableau II.
Consommation en bois-énergie des ménages et sources d’approvisionnement pour quelques villes de la 
République démocratique du Congo. Les noms de villes ont été présentés suivant l’ordre alphabétique.
Household consumption of wood fuel and sources of supply for a number of towns in the Democratic Republic of 
Congo. Town names have been listed in alphabetical order.

Ville

Population 
en millions 
d’habitants 

[année 
d’estimation]*

Quantité de 
bois-énergie 
consommée 

en tonnes 
d’équivalent 
bois par an 

[bois issu des 
plantations]**

Consommation 
en bois-énergie 
par habitant (kg 

d’équivalent 
bois par an)

Sources 
d’appro-

visionnement

Distance 
moyenne 
d’appro-

visionnement 
(km)

Moyens de 
transport utilisés

Projets/ programmes et références 
bibliographiques

Bukavu

0,8 [2012] 729 149 [NP] 911

FM, J, TA, 
PV, AP ≈ 100

Camion, 
camionnette, 

pirogue, à pied

Programme Biodiversité et Forêts 
(Schmitt et Larzillière, 2013a ; 
Guidal et al., 2015), Programme 
de consommation durable et 
substitution partielle au bois-énergie 
(Gazull et al., 2020a ; Dubiez et al., 
2021a).

1,0 [2019] 917 000 
[30 %] 917

Butembo 0,9 [2016] 39 016 
[54 %]*** 43*** FDH, FM, J, 

TA, PV ≤ 150
Camion, 

voiture, moto, 
vélo, à pied

Recherche scientifi que 
(Mulondi et al., 2019).

Goma 1,0 [2019] 1 260 000 
[32 %] 1 260 FM, J, TA, PV, 

PVE, AP ≤ 200
Camion, moto, 
pirogue, vélo, 

à pied

Programme de consommation 
durable et substitution partielle au 
bois-énergie (Gazull et al., 2020b ; 
Dubiez et al., 2021b).

Kananga 1,1 [2015] 69 336 [NP] 63 FDH, SB, 
TA, PV ≤ 120 Camion, vélo, 

à pied
Projet intégré REDD+ à travers le 
Programme d’investissement pour la 
forêt – PIF (MEDD/PIF, 2015).

Kindu 0,3 [2014] 94 200 [NP] 314 FDH, J, TA ≤ 25 Vélo, pirogue, 
à pied

Programme Biodiversité et Forêts 
(Schmitt et Larzillière, 2013b ; Schure 
et Hunhyet, 2014).

Kinshasa

3,7 [1990] 599 847 [NP] 162

SB, FDH, J, 
PVE ≈ 500

Camion, bus, 
pick-up / 
voiture, 

baleinière, 
pirogue

Recherche scientifi que (Tshibangu 
et Malaisse, 1995), projet Makala 
(Schure et al., 2011), Programme 
de consommation durable et 
substitution partielle au bois-énergie 
(Dubiez et al., 2020c, 2021c).

5,8 [2010] 3 480 000 
[NP] 600

11,2 [2019] 11 377 000 
[8,7 %] 1 015

Kisangani

1,1 [2010] 145 000 [NP] 132

FDH, J, TA, 
PEI ≤ 100

Pirogue, 
baleinière, 

camion, vélo, 
à pied

Recherche scientifi que (Sindani 
et Ndjele, 1982 ; Mate et Ndjele, 
2013), projet Makala (Schure et al., 
2011), projet intégré REDD+ à 
travers le PIF (MEDD/PIF, 2015), 
projet Gouvernance des paysages 
multifonctionnels (Imani et Moore-
Delate, 2021).

1,2 [2015] 166 266 [NP] 138

1,8 [2021] 1 975 850 
[NP] 1 098

Lubumbashi

0,5 [1980] 470 376 [NP] 940

FC, J, TA, PV ≈ 300
Camion, 

camionnette, 
bus, vélo, à 

pied

Recherche scientifi que 
(Malaisse et al., 1980 ; Malaisse et 
Binzangi, 1985 ; Djibu et al., 2018), 
Programme Biodiversité et Forêts 
(Münkner et al., 2015 ; Schure et al., 
2015), Programme de consommation 
durable et substitution partielle au 
bois-énergie (Gazull et al., 2020d ; 
Péroches et al., 2021).

1,3 [2008] 77 318 
[NP]*** 60***

1,8 [2014] 2 330 000 
[NP] 1 294

2,3 [2019] 2 870 000 
[< 1 %] 1 258

Mbuji-Mayi 1,3 [2015] 92 144 [NP] 71 FDH, SB, 
TA, PV ≤ 150 Camion, vélo, 

à pied
Projet intégré REDD+ à travers le PIF 
(MEDD/PIF, 2015).

* Les données de la population pour la ville de Butembo sont tirées de l’Atlas des populations et pays du monde, disponible sur 
https://www.populationdata.net/pays/republique-democratique-du-congo/. Celles des autres villes proviennent des statistiques 
des Nations unies telles que reprises dans les documents consultés. ** NP signifi e que la quantité de bois-énergie issu des 
plantations n’est pas précisée. *** Le chi® re concerné se rapporte seulement à la consommation en charbon de bois.
AP : aire protégée ; FC : forêt claire (miombo) ; FDH : forêt dense humide ; FM : forêt de montagne ; J : jachère ; PEI : plantation 
expérimentale à vocation industrielle ; PV : plantation villageoise ; PVE : plantation à vocation énergétique ; SB : savane boisée ; 
TA : terre agricole.
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consommation des ménages de Goma a été déduite d’une 
méthode adaptée aux conditions locales, celle de Butembo 
est très largement sous-estimée, remettant ainsi en cause 
la méthode d’évaluation basée sur la concentration des 
enquêtes uniquement au sein des marchés de vente du 
charbon de bois dans cette ville. Même si la consomma-
tion urbaine en bois de feu n’est pas incluse dans cette 
évaluation, les  habitants n’ont qu’un accès limité aux 
énergies modernes. Le bois est loin de devenir une source 
secondaire d’énergie malgré le raccordement de certains 
ménages à l’électricité par la société Énergie du Nord-
Kivu (ENK) ou l’installation de panneaux solaires privés 
dont l’électricité produite n’est pas suffisante pour assurer 
l’alimentation de cuisinières électriques, par 
ailleurs trop chères pour la majorité de la 
population.

Il n’existe pas de données de consom-
mation en bois-énergie pour les autres villes 
et encore moins pour les zones rurales de 
la RDC. Toutefois, les estimations récemment 
réalisées en adaptant la même méthode aux  
villes de Bukavu (Gazull et al., 2020a), Goma 
(Gazull et al., 2020b), Kinshasa (Gazull et al., 
2020c), Kisangani (Imani et Moore-Delate, 
2021) et Lubumbashi (Gazull  et  al., 2020d) 
ont révélé que, dans les faits, la consom-
mation individuelle en bois-énergie dans 
ces villes congolaises est supérieure à la 
moyenne FAO (cf. figure 2B). Si cette consom-
mation urbaine est approximativement fixée 
à 1 000 kg d’équivalent bois par habitant et 
par an, soit 1,38  m3 d’équivalent bois rond, 
et sachant que la population urbaine repré-
sente environ 43 % (Banque mondiale, 2018) 
de la population congolaise totale estimée à 
99 millions d’habitants en 2022 (Pison et al., 
2022), la consommation annuelle en 
bois-énergie par 94  % de cette population 
urbaine (Schure  et  al., 2014b  ; Kusakana, 
2016), soit environ 40  millions d’habitants, 
serait de 55,2  millions de mètres cubes 
d’équivalent bois rond en 2022. Particulière-
ment pour la province du Nord-Kivu avec ses 
2,1 millions d’habitants vivant dans les villes 
de Goma, Butembo et Beni (Villeret, 2022) et 
dont environ 99 % utiliseraient du bois-éner-
gie (Lejeune et al., 2013 ; Dubiez et al., 2021b), 
la consommation annuelle urbaine serait 
évaluée à 2,9  millions de mètres cubes 
d’équivalent bois rond en 2022. Avec un taux 
de croissance démographique estimé à 4,1 % 
par an en milieu urbain (Banque mondiale, 
2018) et toutes choses restant égales par ail-
leurs, d’ici 2030 la demande urbaine pourrait 
approcher les 76,6 millions de mètres cubes 
de bois rond à l’échelle nationale dont envi-
ron 4 millions de mètres cubes pour les trois 
villes de la province du Nord-Kivu.

Les plantations à vocation énergé-
tique en RDC, quel bilan pour les 

projets réalisés et en cours ?

À l’échelle nationale

En RDC, la question de l’approvisionnement en 
bois-énergie a vite attiré l’attention des chercheurs de 
l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo 
belge (INEAC). Dès les années 1950, des boisements expé-
rimentaux à base d’espèces exotiques à croissance rapide 
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Tableau III.
Quelques projets de reboisement énergétique en République démocratique du Congo. Les projets ont été présentés dans l’ordre chronologique 
de leur période de début de mise en œuvre. Les noms des projets en majuscules correspondent aux sigles et sont défi nis dans la légende.
Some energy reforestation projects in the Democratic Republic of Congo. The projects have been listed in chronological order of when 
implementation began. Project names in capitals correspond to acronyms and are defi ned in the legend.

N° Projet Bailleur(s) de 
fonds

Opérateur(s) ou 
structure(s) de 
mise en œuvre

Période 
d’exécution*

Localisation (province) Essences plantées Superfi cie 
prévue (ha)

Superfi cie 
reboisée 
(ha)

Type de 
plantation

Références

1 Mampu UE Hva et FHS 1987-1993 Kinshasa Acacia auriculiformis (avec 
un peu d’Eucalyptus spp.)

100 000 8 000 Forestier 
(industriel), 
agroforestier

Bisiaux�et�al., 2009�; Ducenne, 
2009�; FHS, 2021.

1994-2001

2 EcoMakala UE WWF 2007-aujourd’hui Nord-Kivu Eucalyptus spp., Grevillea 
robusta, Acacia mearnsii, 
etc.

60 000 17 500 Villageois et 
agroforestier

Lejeune�et�al., 2013�; ONFI et 
WWF, 2019�; Thierry Lusenge, 
com. pers.

3 Ibi Village Umicore et 
SUEZ-Tractebel 

Mushiete et Cie, 
GI Agro et les 
Amis d’Ibi Village

2008-2015 Kinshasa Acacia auriculiformis, 
Acacia mangium et arbres 
fruitiers

4 200 2 000 Agroforestier GI Agro, 2022�; Ibi Village, 2022.

4 Gungu UE FHS 2009-2017 Kwilu Acacia auriculiformis 1 550 1 550 Villageois FHS, 2022a.

5 Makala UE FHS 2009-2013 Kinshasa, Tshopo, 
Kongo-Central et 
Kasaï-Oriental

Acacia auriculiformis et 
essences locales

3 000 1 700 Villageois Dubiez�et�al., 2012�; 
Proces�et�al., 2017�; Émilien 
Dubiez, com. pers.

6 DEFIV-
DAFOMA

UE GRET 2010-2015 Kongo-Central Acacia auriculiformis Non 
précisée

14,5 Villageois Proces�et�al., 2017�; GRET, 2022.

7 PRGILT BAD WWF 2011-2013 Sud-Kivu Eucalyptus grandis, 
Grevillea robusta, Acacia 
mangium et essences 
locales

720 720 Villageois WWF, 2011�; Smith�et�al., 2012.

8 AFODEK UE GRET 2012-2017 Haut-Katanga Acacia auriculiformis et 
Acacia mangium

2 000 2 000 Agroforestier Boldrini�et�al., 2017.

9 Idiofa-Lobi Faja Lobi Faja Lobi 2012-aujourd’hui Kwilu Acacia auriculiformis et
essences locales

50 000 3 931 Agroforestier Faja Lobi, 2023.

10 Ntsio UE FHS 2013-2022 Kinshasa Acacia auriculiformis, 
Acacia mangium et 
rarement Maesopsis eminii

4 500 2 500 Agroforestier Dubiez et Peltier, 2019�; FHS, 
2022b.

11 PGAPF Banque 
mondiale 
et CAFI / 
FONAREDD

MEDD à travers 
l’UC-PIF

2015-2019 Kinshasa, Kongo-
Central, Kwango, 
Maï-Ndombe

Acacias et arbres fruitiers 20 000 17 166 Agroforestier PIF-RDC, 2019, 2022b.

12 PIREDD** CAFI / 
FONAREDD

MEDD à travers 
l’UC-PIF�; WWF et 
Consortium FRMi 
/ WWC

2015-aujourd’hui Maï-Ndombe, Lomami, 
Kongo-Central, Kasaï-
Oriental, Kasaï-Central, 
Tshopo, Ituri, Bas-Uélé, 
Kwilu, Équateur, 
Mongala, Sud-Ubangi, 
Maniema

Acacia auriculiformis, 
Acacia mangium et arbres 
fruitiers

30 000 7 000 Villageois et 
agroforestier

BAD, 2013�; Gouvernement de 
la RDC, 2015�; PIF-RDC, 2019�; 
CAFI, 2021�; FONAREDD, 2022�; 
PIF-RDC, 2022a�; WWF, 2020.

13 FORETS-
NPC

UE CIFOR 2018-2022  
(phase 1)

Tshopo Acacia auriculiformis, 
Acacia mangium et 
essences locales

2 000 1 840 Agroforestier CIFOR, 2022�; Nils Bourland 
et Principe Alowakinnou, 
com. pers.

14 APHK UE GRET 2019-aujourd’hui Haut-Katanga Acacia auriculiformis et
Acacia mangium

Non 
précisée

≈ 1 500 Agroforestier GRET, 2023.

15 BGF GIZ MEDD 2020-aujourd’hui Sud-Kivu Eucalyptus spp., Casuarina 
equisetifolia, Grevillea 
robusta, etc.

Non 
précisée

2 000 Villageois BGF/GIZ, 2021

* Dans ce tableau, « aujourd’hui » se réfère à la date du 20 janvier 2023. ** Les projets intégrés REDD+ (PIREDD) n’ont pas encore démarré 
dans d’autres provinces (au 20 janvier 2023). AFODEK : Agroforêts pour le développement de Kipushi ; APHK : Agroforesterie périurbaine 
dans le Haut-Katanga ; BAD : Banque africaine de développement ; BGF : Programme de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts ; 
CAFI : Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale ; CIFOR : Centre de recherche forestière internationale ; DEFIV-DAFOMA : Projet de sécurité alimentaire 
via le développement des filières agricoles vivrières de Mayanda ; FHS : Fondation Hanns-Seidel ; FONAREDD : Fonds national REDD+ ; 
FORETS : Formation, recherche et environnement dans la Tshopo ; FRMi : FRM Ingénierie ; GI Agro : Groupe d'initiatives pour l'agroforesterie en Afrique ; 
GIZ : Coopération allemande ; GRET : Groupe de recherche et d'échange technologique ; Hva : Hollandaise agro-industries ; MEDD : Ministère 
de l’Environnement et Développement durable ; NPC : Nouveaux paysages du Congo ; PGAPF : Projet de gestion améliorée des paysages forestiers ; 
PIREDD : Projet intégré REDD+ ; PRGILT : Programme régional de gestion intégrée du lac Tanganyika ; UC-PIF : Unité de coordination du Programme 
d’investissement pour la forêt ; UE : Union européenne ; WWC : Wildlife Works Carbon ; WWF : Fonds mondial pour la nature.
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dont les genres Eucalyptus, Pinus et Cupressus ont été 
installés d’abord à la station de Mulungu (Sud-Kivu), puis 
dans toutes les stations de recherche qui dépendaient du 
siège central de Yangambi (Pierlot, 2006). Ces expériences 
ont malheureusement été abandonnées lorsque le pays a 
accédé à l’indépendance et, jusque 1965, la RDC ne comptait 
qu’environ 5 000 ha de plantations d’Eucalyptus spp. (FAO, 
1982). Après l’indépendance, la pression d’une population 
en croissance rapide s’est faite sentir sur les formations 
forestières jusqu’à entraîner leur quasi-disparition autour 
des grandes villes dont Kinshasa (Boulogne  et  al., 2013  ; 
Gond et al., 2016) et Lubumbashi (Lootens-de Muynck et al., 
1982 ; Malaisse et Binzangi, 1985 ; Sikuzani et al., 2017). Face 
à cette demande croissante induisant un appauvrissement 
marqué du couvert arboré des zones facilement acces-
sibles, la mise en place d’un système complémentaire d’ap-
provisionnement est devenue indispensable. Vers 1970, les 
gestionnaires forestiers ont lancé les premières plantations 
à vocation énergétique près de Kinshasa (Gerkens, 2014). 
Ces plantations n’ont malheureusement pas subsisté car, 
trop proches de la ville, les surfaces allouées ont vite été 
converties en terrains d’habitation. L’amplification du pro-
blème d’approvisionnement en bois-énergie au cours des 
années a poussé le ministère de l’Environnement à recourir 
à une nouvelle approche. Dès 1976, des plantations indus-
trielles de production de bois-énergie sur les terres non 
cultivées du plateau Batéké ont été envisagées (Lillelund, 
1982 ; Gerkens, 2014). En 1978, ce ministère a créé le Centre 
forestier de Kinzono sous la tutelle du Service national de 
reboisement. Ce centre avait pour mission la mise au point 
de techniques d’installation et de gestion de plantations à 
vocation énergétique sur les sols sableux et chimiquement 
pauvres du plateau Batéké (Lillelund, 1982 ; Ducenne, 2009 ; 
Kasongo et al., 2009  ; Dubiez et Peltier, 2019). Sur plus de 
80 espèces locales et exotiques testées, seule A. auriculi-
formis a montré une croissance satisfaisante (Gerkens et 
Kasali, 1988 ; Ducenne, 2009 ; FHS, 2021). Cette espèce a été 
utilisée pour des plantations de démonstration dont les 
résultats ont été mis en application par le projet Mampu. 
Décidé en 1984, ce programme de reboisement a été mis 
en œuvre en 1987 par une entreprise privée pour le compte 
de l’Union européenne (UE) au bénéfice de la population 
kinoise (Gerkens, 2014 ; FHS, 2021). Pendant que l’essentiel 
des expérimentations se concentrait près de Kinshasa, le 
ministère de l’Environnement a démarché divers bailleurs 
pour développer des projets de plantations à vocation 
énergétique à proximité d’autres grandes villes. Les événe-
ments politiques des années 1990 ont mis un terme à cet 
élan (FHS, 2021), et il a fallu attendre 2007 pour qu’en RDC 
se développent à nouveau de tels projets (tableau III). Ainsi, 
entre 2007 et 2022, 14 autres projets de plantations ont été 
engagés dans 18 provinces de la RDC (figure 3).

Ces projets restent cependant limités et leurs impacts 
peu documentés. La quasi-totalité de leurs activités est exé-
cutée sur financements extérieurs, principalement de l’UE. 
Ils sont esentiellement mis en œuvre dans les provinces 
où se situent les moyennes et grandes villes (population 
urbaine  supérieure à 500  000  habitants). Certains de ces 
projets sont déjà terminés alors que d’autres sont en cours 

d’exécution. Les plantations initiées s’appuient souvent 
sur des filières existantes pour pérenniser leur dévelop-
pement et assurer leur durabilité en générant des revenus 
aux populations locales. Cependant, les terres potentielle-
ment reboisables ne sont pas accessibles à tous (Karpe et 
Dubiez, 2014  ; Péroches et al., 2019) et les programmes de 
reboisement se heurtent de front à des difficultés d’ordre 
politique, financier, technique, foncier ou encore socio-éco-
nomique (tableau IV). Cela compromet les objectifs visés et 
se traduit par un taux de réalisation faible, voire très faible. 
Sur près de 280 000 ha de plantations prévus dans le cadre 
des différents projets, seulement 69 400 ha environ ont été 
effectivement réalisés (figure 4), soit un taux de réalisation 
d’environ 25 %.

Les essences utilisées appartiennent majoritairement 
au genre Acacia, sauf au Kivu où l’on recourt principalement 
à Eucalyptus  spp. et Grevillea robusta A. Cunn. (photos 1a 
à 1c). Quelques essences locales sont aussi marginalement 
utilisées, par exemple par les projets Makala dans le Kon-
go-Central et sur le plateau Batéké (Dubiez  et  al., 2012), 
Idiofa Lobi dans le Kwilu (Faja Lobi, 2023) ou encore FORETS-
NPC dans la Tshopo à Yangambi (Nils Bourland et Principe 
Alowakinnou, com. pers.). La plupart de ces plantations sont 
essentiellement des systèmes agroforestiers développés 
selon le modèle Taungya (Dubiez et al., 2014).

Les études disponibles sur les caractéristiques des 
plantations initiées sur le plateau Batéké (proche de 
Kinshasa) et en périphérie du PNVi (au Nord-Kivu) révèlent 
que, dans les faits, la productivité varie avec l’espèce, les 
conditions de site et la sylviculture. Pour des écartements 
variant entre 2  et  3  m, la productivité moyenne est d’en-
viron 12  m3/ha/an sur 7 ou 8 ans dans les plantations 
d’A.  auriculiformis du plateau Batéké (Gerkens et Kasali, 
1988  ; Proces  et  al., 2017) et de 42  m3/ha/an sur 8  ans 
et  25  m3/ha/an sur  12  ans respectivement dans les plan-
tations d’Eucalyptus saligna Sm. et de G. robusta du Nord-
Kivu (Kasekete et al., 2022b). Sur la base de ces productivi-
tés moyennes et des estimations de la consommation en 
bois-énergie par les ménages de Kinshasa et de Goma réa-
lisées en 2019 (cf. tableau II), la satisfaction de la demande 
en bois-énergie nécessiterait environ 1,3 million d’hectares 
de plantations d’A. auriculiformis pour la ville-province de 
Kinshasa et  41  000 ou  70  000  ha de plantations d’E.  sali-
gna ou de G. robusta, respectivement, pour la ville de Goma 
dans la province du Nord-Kivu. En considérant un taux 
moyen de croissance démographique de 4,1 % dans les villes 
congolaises (Banque mondiale, 2018) et toutes choses res-
tant égales par ailleurs, d’ici 2030 le besoin en plantations 
pour satisfaire la demande énergétique pourrait appro-
cher 2 millions d’hectares d’A. auriculiformis pour Kinshasa 
et 64 000 ha d’E. saligna ou 110 000 ha de G. robusta pour la 
ville de Goma. Suite aux contraintes notamment foncières, 
techniques et financières, de telles superficies sont, dans 
le contexte actuel, «  irréalisables » tant en périphérie de 
Kinshasa que de Goma.

Des plantations d’arbres pilotées par des opérateurs 
privés ou des communautés religieuses existent aussi à 
l’échelle nationale et fournissent du bois-énergie et de ser-
vice. Ces plantations villageoises sont, depuis des décen-



nies, entreprises en dehors de projets, notamment dans les 
deux Kivu et au Kwango (Mille, 1989 ; Pierlot, 2006). Jusqu’à 
aujourd’hui, ces plantations n’ont fait l’objet ni d’études ni 
de publications scientifiques et ne sont donc pas documen-
tées. D’autres initiatives de plantations d’arbres à vocations 
diverses dont la production de bois-énergie existent depuis 
quelques années. C’est le cas de l’Initiative pour la restau-
ration des forêts et paysages forestiers en Afrique lancée 
en 2015 par les représentants des pays africains à la COP-21 
avec l’appui de partenaires techniques et financiers (AFR100, 
2017). La RDC a adhéré à cette initiative en lançant officielle-
ment le projet « Jardins scolaires pour un milliard d’arbres 
à l’horizon 2023  » (MEDD, 2022). Cette initiative politique, 
particulièrement rare en matière de bois-énergie, vise à 
reboiser 5 millions d’hectares dans les 26 provinces natio-
nales grâce à l’appui financier du Fonds forestier national 
(FFN). Le bilan disponible fin décembre 2022 fait état de 355 
millions d’arbres plantés sur 351 268 ha dans cinq provinces 
pilotes (Mudiayi, 2022). Ces chiffres restent sujets à caution, 
essentiellement en ce qui concerne la superficie plantée, 
car beaucoup de projets initiés et financés depuis des 
décennies n’ont planté qu’environ 69 400 ha (cf. tableau III).

À l’échelle de la province du Nord-Kivu

Des plantations villageoises à base d’E. saligna, Euca-
lyptus maidenii F. Muell., Acacia mearnsii (De Wild.) Pedley 
ou encore de G. robusta ont été installées dès l’époque colo-
niale (Pierlot, 2006 ; Dumont et al., 2015). La raréfaction de la 
ressource ligneuse ainsi que l’accroissement démographique 
et l’expansion urbaine sont les principales motivations pour 
ces plantations. Le bois d’E. saligna est principalement utilisé 
sous forme de bois de feu par les ménages, les boulangeries 
et pour la cuisson des briques alors que celui d’A. mearnsii 
est préférentiellement transformé en charbon de bois pour 
les ménages, les restaurants et les fonderies (Dumont et al., 
2015 ; Mulondi et al., 2019). Depuis les années 2010, E. sali-
gna est aussi carbonisé mais son charbon est peu apprécié 
des consommateurs car, léger, il se consume rapidement. 
Cela impacte négativement son prix sur le marché, comme à 
Butembo où un sac de 45 kg de charbon à base d’E. saligna 
se vendait, en septembre 2022, entre 10 et 12 USD selon les 
quartiers alors que le charbon à base de A. mearnsii coûtait 
entre 15 et 18 USD, soit 50 % de plus pour une masse similaire 
(Désiré Kasekete, obs. pers.). Les plantations d’E. maidenii 

Figure 3.
Cartographie des projets de reboisement énergétique en République démocratique du Congo. Les couleurs ont été attribuées sur la base du 
nombre de projets exécutés ou en cours dans chaque province jusqu’à la date du 20 janvier 2023. La période d’exécution de chaque projet 
est renseignée au tableau III.
Mapping of energy reforestation projects in the Democratic Republic of the Congo. The colours have been assigned on the basis of the 
number of projects completed or under way in each province until 20 January 2023. The implementation period for each project is shown in 
table III.

Sources de données : 
1. Références citées au tableau III 
2. https://www.geoboundaries.org
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et de G. robusta sont quant à elles principalement exploi-
tées pour produire du bois de menuiserie et de construc-
tion (Dumont  et  al., 2015). Les rémanents d’exploitation 
sont soit utilisés comme bois de feu, soit transformés en 
charbon de bois. Essentiellement installées sur des terres 
agricoles (Lejeune et al., 2013 ; Dumont et al., 2015), voire sur 
des domaines privés en milieu urbain comme à Butembo 
(photo 2), ces plantations n’ont jusqu’à aujourd’hui pas fait 
l’objet d’étude ni de publication scientifique. En consé-
quence, leurs superficies ainsi que leurs productivités ne 
sont pas connues, ni même estimées.

De nouvelles plantations à vocation de bois-énergie 
sont, depuis novembre 2007, entreprises dans les zones péri-
phériques du PNVi par le projet EcoMakala (Lejeune et al., 
2013). Ce projet financé par l’UE est mis en œuvre par le 
Fonds mondial pour la nature (WWF), qui accompagne tech-
niquement et financièrement les planteurs via des associa-
tions villageoises (figure 5).

Les essences plantées, dans l’ordre de préférence 
décroissant des planteurs, sont E.  saligna, E.  maidenii, 
G. robusta, A. mearnsii, Cedrela serrulata Miq. et Senna sia-
mea (Lam.) H. S. Irwin et Barneby. Le choix d’une essence 
est, pour certains planteurs, motivé par la capacité à pro-
duire un grand volume de bois sur une courte révolution. 

Pour d’autres, c’est la qualité du charbon de bois produit 
qui joue un rôle prépondérant. Certains planteurs préfèrent 
des systèmes agroforestiers (photo 3a) alors que d’autres 
privilégient les plantations forestières pures (photo  3b) 
pour de meilleurs rendements (Lejeune  et  al., 2013). 
Jusqu’en décembre 2022, 17 500 ha, dont 13 000 ha (74,3 %) 
de plantations pures et 4  500  ha (25,7  %) de plantations 
agroforestières, ont été installés sur les 60 000 ha prévus 
(Thierry Lusenge, com. pers.), soit un taux de réalisation de 
29,2 % en quinze ans. L’insuffisance de moyens financiers, 
le manque de semences et de plants, les problèmes fon-
ciers, l’insécurité ou encore la faible compétitivité du char-
bon produit en plantation par rapport à celui issu des forêts 
naturelles sont principalement à la base de ce faible taux 
de réalisation (Bouyer  et  al., 2013). Si la superficie réali-
sée était équitablement répartie entre les 9 370 planteurs 
regroupés en  80  associations sélectionnées par le WWF 
(ONFI et WWF, 2019), la surface moyenne plantée sur une 
durée de 15 ans serait de 1,8 ha par planteur. Les planta-
tions sont donc très souvent installées sur des parcelles de 
petites à très petites superficies. L’évaluation de la produc-
tivité d’une partie de ces plantations (Kasekete et al., 2022b) 
à Sake (environ 30 km à l’ouest de Goma) et Kirumba (envi-
ron 150 km au nord de Goma) a révélé que, dans les faits, 

Tableau IV.
Contraintes imposées aux projets de reboisement énergétique en République démocratique du Congo.
Constraints imposed on energy reforestation projects in the Democratic Republic of Congo.

Type de contraintes Conséquences Références bibliographiques

Politique :
• troubles politiques internes ;
• manque de sécurisation du foncier ;
• non-implication de l’administration dans la structuration 

d’un cadre politique et réglementaire stable ;
• faible prise en compte du secteur du bois-énergie aux 

plans politique et institutionnel.

Arrêt des travaux ;
rupture de fi nancement ;
réduction des surfaces à planter ;
confl its fonciers ;
caractère informel de la fi lière.

Schure et al., 2010 ; 
Louppe, 2011 ; 
Bouyer et al., 2013 ; 
Tonneau et al., 2013 ; 
Gerkens, 2014 ; Karpe et 
Dubiez, 2014.

Financier :
• insu�  sance ou manque des moyens nécessaires pour 

fi nancer les projets de reboisement énergétique ;
• limitation dans le temps du fi nancement alloué aux 

activités du projet par les bailleurs de fonds ;
• engagement des bailleurs de fonds limité dans le temps 

pour encadrer / accompagner les planteurs ;
• détournement d’une partie du fi nancement par les 

gestionnaires des projets.

Limitation des programmes de reboisement autour des 
grandes villes à cause du coût de mise en œuvre élevé ;
di�  culté à faire avancer les activités du projet ;
désintérêt des populations impliquées ;
abandon / arrêt du projet.

Schure et al., 2010 ; 
Louppe, 2011 ; 
Bouyer et al., 2013 ; 
Marien et al., 2013 ; 
Péroches et al., 2019.

Technique :
• compétences techniques insu�  santes (manque de 

forestiers qualifi és et expérimentés) pour la mise en 
œuvre des projets ;

• mauvaise compréhension des systèmes de production, y 
compris la conciliation de l’agriculture avec la plantation 
d’arbres.

Retard dans le démarrage des activités du projet ;
faible développement des plantations ;
recours à de la main-d’œuvre extérieure, avec comme 
conséquences la perte de marché et la fuite des 
capitaux ;
mauvaise exécution des travaux par une main-d’œuvre 
sous-qualifi ée ;
non-appropriation d’innovations techniques par 
quelques planteurs ;
ruptures dans l’exécution des projets, décourageant les 
acteurs et faisant perdre tout ou partie des acquis.

Lillelund, 1982 ; 
Bouyer et al., 2013 ; 
Marien et al., 2013 ; 
Péroches et al., 2019.

Socio-économique :
• mauvaise gestion / partage des bénéfi ces générés par 

les projets ;
• sous-information ou mauvaise sensibilisation de la 

population ;
• pas de réelle démarche participative.

Confl its d’intérêts entre les gestionnaires et, dans le cas 
extrême, arrêt des activités du projet ;
non-appropriation du projet et des techniques de 
plantation par la population cible ;
perte / fuite des capitaux.

Schure et al., 2011 ; 
Larzillière et al., 2013 ; 
Marien et al., 2013.
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les révolutions généralement appliquées par les planteurs 
(entre 6 et 10 ans) sont comparables à la révolution opti-
male préconisée dans les plantations d’E.  saligna (8  ans) 
tandis qu’elles sont plus courtes que dans les plantations 
de G. robusta (12 ans).

Part du bois de plantations dans 
l’approvisionnement énergétique 

des ménages

La contribution des plantations (villageoises et/ou à 
vocation énergétique) à l’approvisionnement énergétique 
des ménages congolais n’est jusqu’à aujourd’hui évaluée 
que pour les seules villes de Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, 
Goma et Butembo (cf. tableau II).

Selon Dubiez  et  al. (2021c), 8,7  % du bois-énergie 
consommé à Kinshasa (soit 1,49 million de tonnes d’équiva-
lent bois) est issu des plantations. La production annuelle 
des plantations du projet Mampu étant estimée entre 
8 000 et 12 000 tonnes de charbon de bois (Bisiaux et al., 
2009), soit entre 64 000 et 96 000 tonnes d’équivalent bois 
(0,04 et 0,06 % de la consommation de la ville), une grande 
partie (environ  8  %) du bois de plantations consommé à 
Kinshasa provient donc des plantations villageoises ou de 
celles portées par d’autres projets dont Ibi Village et Ntsio 
(FHS, 2022a, 2022b ; Ibi Village, 2022 ; Émilien Dubiez, com. 
pers.). À Lubumbashi, la contribution de quelques planta-
tions villageoises à l’approvisionnement énergétique des 
ménages est inférieure à 1 % (Péroches et al., 2021). Cette 
proportion pourrait toutefois être légèrement revue à 

la  hausse d’ici deux ou trois ans, avec notamment l’en-
trée en production des A.  auriculiformis des plantations 
agroforestières installées à Kipushi dans le cadre du pro-
jet AFODEK (cf. tableau  III). Concernant Bukavu, 32  % du 
charbon de bois et 100 % du bois de feu consommés sont 
issus des plantations villageoises (Dubiez  et  al., 2021a). 
Ces plantations principalement à base d’Eucalyptus  spp. 
sont depuis des décennies installées sur des parcelles pri-
vées et leur développement dans la région fait suite aux 
initiatives coloniales, notamment les plantations expéri-
mentales conduites à Mulungu par l’INEAC (Pierlot, 2006  ; 
Baraka et al., 2018).

Au Nord-Kivu, les plantations fournissent 39  % du 
charbon de bois et 66 % du bois de feu consommés à Goma 
(Dubiez et al., 2021b), et 54 % du charbon de bois consommé 
à Butembo (Mulondi et al., 2019). Une grande partie de ce 
bois-énergie proviendrait de plantations villageoises dont 
la superficie et le développement restent à évaluer. La 
production des plantations du projet EcoMakala n’est pas 
encore bien établie car la plupart d’entre elles n’ont pas 
encore atteint la maturité, et le circuit de commercialisa-
tion n’est pas bien structuré. Toutefois, les estimations de 
2018 font état de quelque 112  tonnes de charbon de bois 
(soit 896  tonnes d’équivalent bois) issues de ces planta-
tions et vendues à Goma par la société Goma-Stove (ONFI 
et WWF, 2019). L’implication de cette société partenaire du 
WWF dans la commercialisation de l’écomakala (charbon de 
bois produit par le projet) pourrait permettre de quantifier 
le charbon de bois réellement produit par les plantations et 
ainsi formuler des recommandations en vue de pérenniser 
les acquis du projet et de construire une chaîne d’approvi-
sionnement durable.

Photo 2.
Localisation de quelques plantations d’arbres (essentiellement Eucalyptus saligna par endroits en mélange avec Grevillea 
robusta) d’une partie de la ville de Butembo sur image Google Earth. Les concessions identifiées par les lettres sont celles 
de Dada à Mutiri (A), Dénis Paluku à Vungi (B), l’Évêché à la Procure (C), Pères Augustins de l’Assomption à Kambali (D), Sœurs 
Oblates de l’Assomption à Malkia (E), l’Auberge à Kyavuyiri (F), CAFEKIT à Mutsanga (G) et de Pères Croisiers à Ntwaga (H).
Location of some tree plantations (mainly Eucalyptus saligna in places mixed with Grevillea robusta) in part of the town of 
Butembo on a Google Earth image. The concessions identified by the letters are those of Dada at Mutiri (A), Dénis Paluku 
at Vungi (B), l’Évêché at la Procure (C), Pères Augustins de l’Assomption at Kambali (D), Sœurs Oblates de l’Assomption at 
Malkia (E), l’Auberge at Kyavuyiri (F), CAFEKIT at Mutsanga (G) and Pères Croisiers at Ntwaga (H).

Quelques plantations d’arbres en ville de Butembo (Nord-Kivu, RDC) 



Bien que d’autres plantations 
à vocation énergétique aient été 
initiées depuis près d’une décennie 
dans d’autres provinces de la RDC 
(cf. figure 3 et tableau III), leur contri-
bution à la satisfaction des besoins 
énergétiques des ménages n’est pas 
connue. L’absence de données scien-
tifiques tangibles sur le potentiel de 
ces plantations traduit un manque de 
suivi, leur non-entrée en production 
et/ou la difficulté d’accès aux don-
nées car la production et la vente 
du bois-énergie se font essentielle-
ment dans l’informel. Toutefois, étant 
donné la faible superficie des plan-
tations réalisées (cf. figure  4), leur 
production en bois-énergie reste très 
faible par rapport aux besoins.

Recommandations 
pour une gestion 

durable de la filière 
bois-énergie

Avec une population urbaine 
estimée à 43  % de la population 
nationale et un taux moyen de crois-
sance de 4,1 % par an (Banque mon-
diale, 2018), les villes congolaises 
accueillent chaque année près d’un 
million d’habitants supplémen-
taires. Cette croissance démogra-
phique s’accompagne de plusieurs 
défis majeurs, dont une demande 
croissante en bois-énergie (Mon-
tagne  et  al., 2016  ; Peltier, 2019). 
Comme les plantations à vocation 
énergétique sont moins dévelop-
pées en RDC – avec parfois des productions inférieures 
aux prévisions (cf. supra) – et qu’une grande partie des 
126,1  millions d’hectares de forêts naturelles restants à 
l’échelle nationale (FAO, 2021) est éloignée et/ou située 
dans les zones marécageuses de la Cuvette centrale (Bid-
dulph et al., 2023), certains grands centres urbains ne pou-
vant être alimentés en raison des difficultés d’accès et/
ou de transport, des interventions à l’échelle de la filière 
sont indispensables en vue de rationaliser l’utilisation du 
bois-énergie et d’en sécuriser les approvisionnements. Ces 
interventions devraient prioritairement être concentrées 
sur une série de dispositions dont  : la diversification des 
sources d’approvisionnement en bois-énergie en faisant 
appel à la fois aux forêts naturelles aménagées et aux 
plantations (forestières et agroforestières), car ni les pre-
mières ni les secondes ne pourront, prises séparément, 

satisfaire la demande future en bois (Louppe, 2011) ; l’amé-
lioration des techniques d’exploitation et de carbonisation 
du bois ; la réduction de la consommation individuelle en 
bois-énergie à travers notamment la promotion des foyers 
améliorés et le remplacement d’une partie de l’énergie 
domestique dépassant la capacité de production des bas-
sins d’approvisionnement par des énergies alternatives au 
bois (tableau V).

Ces dispositions requièrent la mobilisation des 
acteurs, tant de la société civile que des services gouver-
nementaux, et la mise en place d’une police forestière/
environnementale intègre et aux moyens suffisants pour 
juguler l’exploitation outrancière des peuplements natu-
rels, conformément aux dispositions actuelles du code 
forestier (dia Massamba et Lumpungu, 2013), en atten-
dant que les principaux axes stratégiques définis dans la  

Figure 4.
Superficies à reboiser prévues (en orange) et réellement reboisées (en vert) par projet, du plus 
au moins récent. NP signifie que la superficie concernée n’est pas précisée. Le présent veut dire 
que les actions du projet concerné continuent jusqu’à la date du 20 janvier 2023.
Areas to be reforested planned (in orange) and actually reforested (in green) by project, from the 
most to the least recent. NP means that the area concerned is not specified. The present means 
that the actions of the project concerned continue until 20 January 2023.
AFODEK  : Agroforêts pour le développement de Kipushi  ; APHK  : Agroforesterie périurbaine 
dans le Haut-Katanga ; BGF : Programme de maintien de la biodiversité et gestion durable des 
forêts ; DEFIV-DAFOMA : Projet de sécurité alimentaire via le développement des filières agricoles 
vivrières de Mayanda ; FORETS : Formation, recherche et environnement dans la Tshopo ; NPC : 
Nouveaux paysages du Congo  ; PGAPF  : Projet de gestion améliorée des paysages forestiers  ; 
PIREDD  : Projet intégré REDD+  ; PRGILT  : Programme régional de gestion intégrée du lac Tan-
ganyika.
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Tableau V.
Dispositions prioritaires proposées pour rationaliser l’utilisation du bois-énergie et sécuriser les sources 
d’approvisionnement en RDC.
Proposed priority measures to rationalise the use of wood energy and secure sources of supply in the DRC.

Disposition Actions à mener Acteurs à impliquer Exigences Références 
bibliographiques

Diversifi cation 
des sources 
d’approvisionnement 
en bois-énergie

Aménagement d’une partie des 
forêts naturelles restantes à des fi ns 
énergétiques ;
accompagnement technique et fi nancier 
des paysans dans la mise en place et 
la gestion rationnelle des plantations 
villageoises ;
conciliation de la production de bois-
énergie avec l’agriculture à travers 
notamment la promotion de l’agroforesterie 
car le bois-énergie est, dans la plupart des 
cas, un sous-produit de l’agriculture ;
démarrage, dans les bassins actuels 
d’approvisionnement, de projets de 
plantations industrielles à haute 
productivité comprenant une composante 
forestière sur les terres incultes ou 
peu productives et une composante 
agroforestière sur des terres agricoles.

Gouvernements 
central et 
provinciaux ;
bailleurs de fonds 
et institutions / 
organisations / 
ONG locales ou 
étrangères de 
développement ;
concessionnaires 
ou propriétaires 
fonciers ;
communautés 
locales ;
experts forestiers.

Compréhension des systèmes de 
production ;
mobilisation de fonds par le 
gouvernement et les bailleurs de fonds ;
compétences techniques su�  santes 
(forestiers formés et expérimentés) pour 
exécuter et assurer le suivi des 
plantations à réaliser ;
sélection des essences résilientes face 
aux e� ets des changements climatiques ;
renforcement des capacités des 
planteurs en termes de pratiques 
sylvicoles, de techniques d’exploitation 
et de transformation du bois ;
implication e� ective de toutes les 
parties prenantes dans la défi nition 
des objectifs des plantations à réaliser, 
l’identifi cation des sites, la sélection des 
essences, la gestion des fi nancements ou 
encore le partage des bénéfi ces futurs ;
suivi et évaluation.

Louppe, 2011 ; 
Larzilière et al., 
2013 ; Peltier, 2019 ; 
Péroches et al., 
2019 ; Brancalion 
et Holl, 2020 ; 
Gerkens, 2020 ; 
Fremout et al., 
2022 ; 
Péroches et al., 
2022.

Amélioration 
des techniques 
d’exploitation et de 
carbonisation du bois

Adoption de l’abattage sélectif ;
respect des quotas et des révolutions ;
formation des charbonniers à l’utilisation 
de techniques de carbonisation e�  cientes 
en insistant sur les facteurs – par exemple, 
le séchage préalable du bois, le suivi 
de la carbonisation – qui infl uencent le 
rendement des meules et la qualité du 
charbon, les types de meules et de fours et 
leurs rendements, etc. ;
amélioration de la traditionnelle 
charbonnière en meule (avec ou sans 
cheminée externe) et/ou investissement 
dans des cheminées ou des fours fi xes, le 
cas échéant.

Gouvernements 
central et 
provinciaux ;
bailleurs de fonds 
et institutions 
/ organisations 
/ ONG locales 
ou étrangères de 
développement ;
concessionnaires ;
bûcherons et 
charbonniers ;
experts forestiers.

Compétences techniques su�  santes 
(experts forestiers et charbonniers) et 
disponibles pour former les exploitants 
forestiers et les charbonniers ;
moyens fi nanciers su�  sants pour 
prendre en charge cette formation ainsi 
que les activités relatives au suivi.

Pinta et al., 2013 ; 
Schure et al., 2019 ; 
Ihalainen et al., 
2021 ; Schure et al., 
2021a.

Réduction de la 
consommation en 
bois-énergie

Promotion des foyers dits améliorés ;
révision, le cas échéant, de la qualité de ces 
foyers en vue d’augmenter leur e�  cacité ;
remplacement d’une partie de 
l’énergie domestique dépassant la 
capacité de production des bassins 
d’approvisionnement par des énergies 
alternatives au bois (électricité, gaz, 
pétrole).

Gouvernements 
central et 
provinciaux ;
bailleurs de fonds 
et institutions / 
organisations / 
ONG locales ou 
étrangères de 
développement.

Développement de partenariats qui 
permettraient tout d’abord de produire 
et/ou distribuer les foyers améliorés ou 
les énergies alternatives, et ensuite aux 
ménages de se procurer ces énergies ou 
des foyers adaptés / performants à des 
prix abordables ;
moyens fi nanciers su�  sants.

Schure et al., 
2014a ; Peltier, 
2019 ; Imani et 
Moore-Delate, 
2021 ; CAFI, 2022.

WWF
• Conception et mise en œuvre du projet
• Gestion des fonds
• Sélection des associations des planteurs
• Appui technique et financier des planteurs à travers les 

associations
• Vérification et validation des plantations réalisées par les 

associations
• Compilation de rapports des réalisations des associations 

et élaboration du rapport final à transmettre au bailleur

Associations des planteurs
• Mise en place des pépinières
• Sélection et formation des planteurs
• Distribution gratuite des semences aux planteurs
• Appui technique et financier des planteurs
• Suivi des plantations via les missions de terrain
• Élaboration de rapports des réalisations 

(plantations réalisées)

Planteurs
• Mise en place et entretien 

des plantations
• Récolte et vente du bois

Figure 5.
Organisation et rôles des principaux acteurs impliqués dans le projet EcoMakala.
Organisation and roles of the main players involved in the EcoMakala project.
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politique énergétique nationale en cours de validation 
(CAFI, 2020b) soient insérés dans les différents codes exis-
tants. Au Nord-Kivu, par exemple, le WWF en collabora-
tion avec l’Agence congolaise pour l’environnement (ACE) 
applique, depuis 2017, une taxe spéciale sur tout le charbon 
de bois produit en dehors des plantations et vendu dans la 
ville de Goma (Archippe Sivaghanzana, com. pers.). Même 
si l’impact de cette mesure sur la gestion de la ressource 
en bois reste à évaluer, elle devrait être encouragée dans 
d’autres régions où le bois-énergie est illégalement extrait 
des aires protégées (cf. tableau II) (Kyale Koy et al., 2019  ; 
Mangaza et al., 2022 ; Lonpi Tipi et al., 2023). Cependant, la 
mise en œuvre d’une telle mesure reste loin d’être aisée 
en raison du caractère informel de la filière et de la com-
plicité de certains agents étatiques (Mvula et Schure, 2012). 
Il faudrait, enfin, que le gouvernement congolais avec ses 
partenaires trouve des alternatives aux producteurs de 
charbon de bois qui sont en majorité des acteurs à faible 
voire très faible revenu et pour qui la production/vente de 
charbon constitue une source de revenus non négligeable 
(Schure et al., 2014b).

Conclusion et perspectives

La République démocratique du Congo (RDC) est très 
dépendante du bois comme principale source d’énergie 
pour les ménages. Cependant, les volumes de bois pro-
duits et/ou consommés sont mal connus aussi bien à 
l’échelle nationale que locale. Les données disponibles ne 
concernent que les grandes villes, avec des estimations dis-
cutables pour certaines d’entre elles dont Butembo dans la 
province du Nord-Kivu. Étant donné l’accès très limité aux 
énergies modernes et le faible développement d’une poli-
tique visant à réduire la consommation de bois-énergie en 
RDC, les besoins en bois pour l’énergie resteront considé-
rables durant des décennies du fait d’une capacité limitée à 
répondre à la demande en bois-énergie. Pour aider le pays 
à préserver et gérer durablement ses ressources forestières 
restantes, l’une des actions fondamentales que devraient 
mener les cadres forestiers est la création de plantations à 
vocation énergétique partout où cela est possible, tout en 
réalisant les études et le suivi indispensables à la réussite 
de ces peuplements. Depuis quelques décennies, des telles 
plantations sont initiées dans quelques provinces de la RDC 
dont le Nord-Kivu, mais les superficies allouées et leurs 
productions restent faibles par rapport aux besoins actuels 
et aux prévisions d’augmentation parallèlement à la démo-
graphie. Outre l’appui technique et financier, la conduite et 
la réussite de telles plantations exigent des stratégies de 
mise en œuvre adaptées aux contextes des zones ciblées : 
sols, climats, espèces adaptées ou convenant aux associa-
tions agroforestières et, avant tout, disponibilité en terres 
et en superficies plantables.

Pour améliorer les connaissances et permettre de mieux 
gérer l’ensemble de la filière bois-énergie, des recherches 
complémentaires sont à mener. Ces recherches devraient 
notamment se focaliser sur les questions ci-après  :

• L’actualisation des données de consommation des villes
de Butembo (au Nord-Kivu), Kananga (au Kasaï-Central),
Kindu (au Maniema) et Mbuji-Mayi (au Kasaï-Oriental), car
celles existantes sont manifestement sous-estimées. Pour
faciliter la confrontation de données, cette actualisation
devrait être menée en adaptant la méthode dernièrement
appliquée à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Bukavu et
Goma au contexte local de chaque ville.
• La filière bois-énergie d’autres villes et communes rurales
de la RDC, en précisant si possible la part du bois issue
des plantations, en référence à ce qui a été réalisé pour
Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu et Goma. Cela permettrait
d’estimer assez précisément la consommation nationale en
bois-énergie en tenant compte de la disparité des condi-
tions socio-économiques ainsi que de la disponibilité de
la ressource en bois de chaque région. Ces données ser-
viraient de base de réflexion pour une bonne organisation
de la filière, notamment l’élaboration d’une réglementation
et/ou une politique spécifique au secteur du bois-énergie.
• L’impact de la diffusion des foyers améliorés sur la
consommation en bois-énergie, les  habitudes de cuisson
des aliments et le revenu des ménages afin d’évaluer l’effi-
cacité desdits foyers et identifier, le cas échéant, le poten-
tiel des énergies alternatives au bois.
• Les possibilités d’aménager, à des fins énergétiques, les
forêts naturelles subsistantes dans les zones actuelles d’ap-
provisionnement en bois-énergie afin de limiter l’impact de
l’exploitation du bois-énergie sur ces massifs forestiers.
• La sélection d’essences (si possible indigènes et à den-
sité de bois élevée, à croissance aussi rapide que possible)
résilientes face aux changements climatiques et adaptées
aux conditions des sites, ainsi que l’évaluation de la pro-
ductivité des plantations établies en vue de déterminer
leurs productions potentielles et définir les itinéraires syl-
vicoles optimaux. La complémentarité entre les données
de productivité et celles de consommation en bois-énergie
permettrait de définir les superficies nécessaires à reboiser,
qui, a priori, sont considérables, pour satisfaire une partie
des besoins futurs sans surexploiter les forêts naturelles
restantes.
• L’utilisation de nouvelles technologies (imagerie drone,
Lidar terrestre et/ou aérien, télédétection, etc.) dans le suivi 
des plantations et l’évaluation de leur production poten-
tielle, en complément ou remplacement du suivi de terrain,
principalement dans les zones présentant des risques sécu-
ritaires et/ou sanitaires, comme en province du Nord-Kivu
(épidémie d’Ebola, groupes armés étrangers et locaux : ADF-
NALU, M23, FDLR, Nyatura, Maï-Maï, etc.).
• La complémentarité entre le bois-énergie, le bois de ser-
vice et le bois d’œuvre produits en plantations et en forêt
naturelle aménagée, et l’impact de la diversification de ces
produits sur la rentabilité économique, en vue de relever
les indicateurs/preuves qui inciteraient à investir davan-
tage dans les plantations à vocation énergétique et/ou
l’aménagement des forêts naturelles.
• L’évaluation des autres rôles/services joués/rendus par
les plantations entreprises en RDC afin de déterminer leurs
impacts potentiels sur les écosystèmes locaux (restaura-
tion et/ou conservation de la biodiversité, évolution de la
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fertilité des sols, lutte contre l’érosion, effets sur la res-
source en eau, etc.), la lutte contre les changements clima-
tiques (séquestration de carbone, régime des précipitations, 
etc.) et le développement socio-économique en termes de 
revenu des ménages, y compris de manière indirecte (par 
exemple, à travers la production de miel).

Les résultats et recommandations de ces recherches 
constituent une voie d’accès vers des informations clés qui 
permettront aux décideurs/gouvernements (central et/ou 
provinciaux) de formuler une politique énergétique ration-
nelle à long terme incluant l’énergie-bois, et aux acteurs du 
développement de bien orienter les futurs projets et inves-
tissements.
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