
HAL Id: tel-01775848
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01775848

Submitted on 24 Apr 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

25 ans de relations germano-togolaises? : 27 avril 1960 -
27 avril 1985

Jean-Baptiste Ayité Amegavi-Attissou

To cite this version:
Jean-Baptiste Ayité Amegavi-Attissou. 25 ans de relations germano-togolaises? : 27 avril 1960 - 27
avril 1985. Histoire. Université Paul Verlaine - Metz, 1990. Français. �NNT : 1990METZ002L�.
�tel-01775848�

https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01775848
https://hal.archives-ouvertes.fr


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 



'  , . ! :
| i  a

' !

l i l r

(Dlgnior Enim Est Civltas Si Abundantiam

Renrm Habea t  Ex  Te r r i t o r i o  P rop r l o ,

Quam Sl Per Mercatores Abundeb.

Santi Tomae Aquinatis, De Regimine Prlncipum, Liber II, caput 3.

Digntré Sr Ette Ttre

Chou.s De Son Terrltotre

Que St Ell. Lee Reçolt Par Lee Marchandg>.

Saint Thomas, De Regime Prlnclpum, Liwe II, chapitre 3.

<tln. Crte A Pt



LIMVERSITE de METZ

FACULTE des LETTRES et SCIENCES HUTdAINES

"25 ANS DE REL ïONS GERMAI:,\O-TOGOLAISES "

27 AVRIL 1960 - 27 AVRIL 1985

TII$iitri

f)f itf

Doctorat d'Histoire et Civilisation

de I'Ilniversité de Metz

présentée et soutenue

par

Jean-Bapttste Aytré'l,MEGAvI-ATTIssou Exctu Du PRE?

Sous [a Dlrectlori de:

E[t0Trf5êi'E u$ËtvËt]${rrifEE
L"ElTÊâ$ . mgiz .

99oooy L
L/ tul z 9o/z

Monsleur Le Prqfesseur Alfred ÏVA#



A ti Mémolre De Mon PAPA

' ir13-

{;'iF



A ma grand-mère maternelle

A ma mère

A ma marâtre

A mes tantes et oncles

A mes soeurs et frères

A la mémotre de ma grand-mère paternelle

A la mémolre de mes beaux-parents

A Séna Enyonam Atsupul Céctlia, à ses soeurs et frères

A Mawuko, Sénam, Grégory et Phtllppe

Au Révérend Père Enzo Rossi

Au Révérend Père Plerre Amédjonékou

A Monsleur Albert Somado Atttogbévl

A la mémolre du Révérend Père Malglolre d'Almelda

Au peuple togolals

A tous ceux qui souffrent dans leur cot?s et âme



AVANT-PROPOS

Ma gratitude profonde unit tous ceux qui par leur arde
matérielle ou morare ont contribué efficacement à l,éraboration
de cette thèse.

Je I'exprime avec une chaleur toute spécrare à Monsieur re
Professeur Alfred Wahl, qui a bien voulu accepter, malgré ses lourdes
responsabilités, diriger ce travail de recherche.

Mes remerciements les plus vifs vont à Maria et
Hermann weisenstein pour re rôre de parents qu.irs ont touJours joué
pour moi pendant mon séjour en Ailemagne et surtout pour reur sou-
tien à l'aboutissement de ce travail.

Je remercre son Exc. Mgr Robert casrmrr Dosseh-Anyron,
Archevêque de Lomé, res Révérends pères prere Dovi Kondo N.Danu et
Grégoire Améganvie ainsr que tous les éducateurs de l,ancien séminai-
re saint Plerre-claver de Tokorn, pour avorr parttcipé à ma formation.

Je n'oublre pas non plus ceux dont re concours m,a permrs de
rassembler mes lnformations et surtout ceux qul ont mls leurs archi_
ves à ma disposrtion, notamment [e colonel sepp prentr, le Révérend
Père Anton Klug, M. te député Arwtn Briick, ra Fondation Hanns seider
et la Fondation Eyadéma.



- 6 -

Qu'il me soit permls d'adresser mes chaleureux remerclements

à Paula et comlavl Tamata Addra dont les enoouragements et les

conseils m'ont permis de mener à bien ce travail de recherche.

Mes remerciements vont aussi à la famille Dr. Timnaké et

Fousséni Mamatr ainsi qu'au Dr. Koml Kossl pour leur soutien et leurs

conseils au cours de mes multiplei recherches à Francfort.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Mlle Lauren-

ce Merland pour sa lecture criilque du manuscrit.

J'exprime également ma reoonnaissance à tous les btbllothécat-

res et archlvistes des blbliothèques et archives vlsitées dont I'attitude

compréhensive à mon égard et les facilttés qu'ils m'9nt accordées ont
perrrls de conduire ce travail à terme.

Aux familles Husunu et GroB à Yockgrim, Scherer à

Qulerschled, Je dis également merci.

Que M.Atatr Lassey-Assiakoley solt remercré pour ses remar-
ques critlques sur certalnes pariles du travail.

Que tous ceux qui de près ou de loin m'ont apporté leur sou-

tlen et que fe n'ai pas pu clter trouvent ici le témoignage de ma sincè-

re gratltude.

Saarbriicken, décembre 1988 J.-8. A. AMEGAVI-ATTISSOU



-7  -

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS........ ..............

INTRODUCTION....

PREMIERE PARTIE : FONDEMENTS ET INSTRUMENTS

DES REIÂTIONS GERMANO-TOGOIâISES....

I - Présentatlon du Togo..............

l.l. Aperçu économlque du Togo

1.2. Plan de développement économlque

et socid du Togo..

1.3. Polttique e:ctérleure du Togo.......

1.31. Réglementatlon ftscale et douanière...

1.32. Code des lnvestlssements.

1.321. Réelme À......

1 .322.  Réglme 8. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

t .323. Régfme C.... . . . . . . . .

1.324. Réglme D.... . . . . . . . .

l.Sf. Soctété nattonale d'lnvestlssement et

des fonds annexes.... . . . . . . . . . . . . .

l.S|1. Fonds natlond d'lnvestlssement......

1.332. Fonds de garantte des crédlts

aux entreprises togolalses

1.333. Fonds natlonal d'amortlssement

de la dette publlque..

1.34. Chambre de commeroe, d'agrlculture

t9

37

38

48

52

54

54

56

57

58

59

59

60

60

6l

et d'lndustrle du Togo....... 6l



-8 -

2 - Pésentatlon de la Républlque Fédérale

d 'Al lemagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Aperçu hlstorlco-géographlque... ... ... .......

2.2. Economle de la RFÀ...

23. Polttlque afrlcalne d'alde au

développement, de la RFA........

3 - Etabllssement des stnrctures.......'.

3.1. Relatlons bl latérales... . . . . . . . .  r. . . . . . . . .

3.11. Le minlstère des Affatnes Etrangères.

3.12. Relatlons dlplomatlques....

3.13. Bundesmlnlsterlum ftir

rùIlrtscùaftllche Zusammenarùelt... ...

3.131. Coopératlon technique...................

3.132. Deutsche Gesellschaft ftir

Technlsche Zusammenarbeit...........

3.133. Coopératlon flnanclère...,.......

3.134. Kredltanstalt fûr Wederaufbau......

3.14. Instruments culturels..

3.141. Educatlon

3.l4ll. Instltut-Goethe........

3.1412. Inter Natlones.... . . . . . . . . . . . .

3.1413. Deutscher Akademlscher

Austauschdlenst. ... ..

3.t414. Carl Dutsberg Gesellschaft..,.......

3.1415. Deutsche Stlftung flr

Internatlonale Entwtcklung..........

77

63

63

69

84

84

85

86

90

93

95

98

lo0

lo3

t03

lo3

r04

t05

107



- 9 -

3.142. Les Egl|ses.... . . . . . . . .

3.1421. L'Egllse cathollque.... . . . . . . . . . .

3.l4nl. Blschôfllches Hllfswerk Mlsereor..

3.14212. Aôeltsgemeinschaft fiir

Entwlcklungshllfe...

3.14213. Missio.....

3.14214. Piipstliches Mtsslonswerk der

Klnder in Deutschland.......

3.t421 5. Deutscher Carltasverband... ... ... ..

3.1422. L'Egllse évangéltfuue............

3.14221. Brot fiir dle Welt..

3,1+222. Dlenste in tibers€€...................

3.14223. Evangelische Zentralstelle flir

Entwùcklungshllfe...

3.1422+. Das Evangelische Mlsslonswerk..

3.14225. Ktrchllcher Entwicklungsdlenst...

3.143. Deutscher Entwtcklungsdlenst

3.144. Les Fondatlons 
- 
politlques.............

3.144t. [a Fondæ,lon l.rledrtch ].Iaumann...

3.14L2. [a Fondation Hanns Seldel..........

3.1443. l^a Fondatlon Eyadéma................

3.2. Relattons multllatérales..

321. La Communauté Economlque

Européennê.... . . . . . . . .

3211. Iæs accords de lomé.

3.212. Les lnstnrments des accords

de Lomé..

3.2121. Coopératlon commerciale. ...... ... ...

t09

l lo

lil

ll2

113

114

ll5

l l6

It6

117

It8

lt8

l l8

119

r20
120

l2l

122

126

126

128

l3t

l3r



- lo -

3.2122. Stabtlisation des recettes

d'exportation..........

3.22. L'Organlsatlon des Nations-Unies....

3.221. Le Groupe de la Banque Mondiale..

3.2211. [a Banque Mondiale..

3 2212. Internatlonal Development Agency.

3.2213. Internattonal Flnance Cotporatlon..

gerrnano-togolalses de 19@ à 1967.....

l.l. Relattons dlplomatlques entre

les deux pays.... . . . .  143

l.ll. Echange de dlplomates............ 143

l. l1l.  Du côté al lemand.... . . . . .  143

t.ll2. Du côté togolats......... 144

1.12. Vtsttes des personnalités du Togo

et  de la  RFA.. . . . . . . . . . . . . . . . .

l.l2l. Les personnalités togolatses...........

1.122. Lns personnalltés allemandes.. ... ... ..

132

136

137

137

138

139

i*

DEUXIEME PARTIE : EVOLUTION DES RELATIONS

GERMAT{O-TOGOLAISES......... 142

| - Lent démarrage des relatlons

t43

t45

r46

147



- i l -

1.2. Investlssements publlcs et privés

allemands au Togo de 196O à 1967..........

1.2t. Investlssements Publlcs.

l .2t l .  Agrlculture et élevage... : . . . . . . . . . . . . . . .
l.2lll. Vlllages pllotes....

l.2ll2. Coopération allemande pour

l'exploltatlon du manloc....

1.212. Port Autonome de lomé

1.22. Investissements Privés...

1.221, Brasserle du Bénln......

1.222. Uslne Te:ctlle de Dadfa..

1.3. Rapports commerclaux entre

les deux pays. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t.31. Evolutlon du commeroe extérleur

du Togo de 1960 à 1967.....

1.32. Part de l'Allemagne dans l'évolutlon

du commerce e:rtérleur du Togo

de 1960 à 1967......

2 - Intenslflcatlon des relatlons

gerrrano-togolalses de 1968 à 1985.....

2.1. Relatlons dlplomatlques entre

le Togo et la RFA

2.11. Les mlsslons

2.ltt. Les mlsslons

de 1968 à 1985. . . . . . . . . .

dlplomatlques.... . . . . . . . . .

dlplomatlques

allemandes.

2.112. Les mlsslons dlplomatlques

r48

149

t49

t49

155

156

r57

t59

t53

153

167

t69

159

t63

166

166

167

togolalses.



-12

2.12. Les fréquentes visltes des person-

nall tés togolaises et al lemandes.... . .  169

2.121. Les personnalités togolaises.... . . . . . .  169

2.122. Les personnalités al lemandes.... . . . . .  175

2.123. Les négociations lntergouvernemen-

tales germano-togolaises de

coopération économique.... . . . .  l8l

2.2. Investissements al lemands au Togo.... . . . .  l8s

2.21. lnvestlssements publics.... l8s

2,211. Aperçu des projets réalisés et

en état d'exécution....... lB7

2.2lll. Dans le cadre de la coopération

financière 187

2,2112. Dans le cadre de la coopération

technique.

2.2113. Etude de certains projets..

2.21131. Port Autonome de Lomé..

2.2ll3ll. Flnancement du Port Autonome

de Lomé

2.211312. Stnrcture du Port Autonome

de Lomé

2.211313. Trafic du Port Autonome

de Lomé 207

2.21132. Banque Togolaise de

Développement

r89

193

193

201

203

2.21133.

2.2n34.

2.2tr35.

Barrage de Nangbéto

Adduction d'eau de cinq villes

togolaises.

209

?tl

214

2t6Alde en marchandises



-13 -

2.21136. Promotlon de I'agrlculture

et de l'élevage avec l'aide

de la RFA.... . . . .  Zt7

2.211361. Agriculture

2.2113611. Senrice Phytosanitaire

de Cacavé1t... . . . . .  ZlB

2.21136lll. Le but du projet. Zlg

2.21136112. Les résultats obtenus..... ZZO

2.2113612. Projet de Développement

Agricole de la Régton Centrale.. 2Zl

2.21136121. Le Centre Semencier de

Sotoboua. zLs

2.21136122. Le Centre de Formailon

Agrlcole d'Ayengré. 224

2.211362. Elevage... ZZs

2.2113621. Centre Zootechnique

d'Avétonou.... . . . . . . . .  2Zs

2.2113622. Vulgarisatlon.......... ZZg

2.21136221. L'édification des travaux

villageois. 2gO

2.21136222. L'élevage intégré.... 2JO

2.21136223. L'embouche paysanne............ . Zgl

2.22. lnvestissements

2.221. Extenslon de la

prlvés. 232

Brasserie

du Bénin

2.222.

2.223.

Le Groupe Marox.

L'Entreprise Dyckerhoff und

Widmann

233

237

24r
2412.2231. I nfrastnrcture



2.22311.

2.22312.

2.2232.

- i 4 ' -

Les travaux de l'extension du

Port Autonome de Lomé..

La construction des ponts

Hôtels et bâtiments

admlnistrattfs... . . . . . .

241

243

244

244

244

3-

2.22321. Les hôtels

2.22322. Les bâtiments administratifs......

2.23. Redoublement des échanges com-

merciaux entre la RFA et le Togo... 246

2.231. Evolution des échanges commer-

claux entre la RFA et le Togo...... 246

2.232. Place de I'Allemagne

de I'Ouest Parmi les Partenaires

commerciaux du Togo 253

Relations indirectes entre le Togo et la RFA.. 255

3.1. Communauté Economique Européenne...... 255

3.11. Agriculture... . . .  255

3.12. Transports et communications.... . . . .  258

3.13. Commerce.... . . . .  259

3.14. Autres Prestations de la CEE

au Togo... 260

3.2. Le Groupe de la Banque Mondiale.. 263

3.21. Banque Internationale pour la

Reconstnrction et le Développement.. 263

3.22. Association Internatlonale de

Développement. 265

3.221. Agriculture... . . . . . . . . .  265



TROISIEME PARTIE :

- 15

3.2211. coton..-.. .  265

3.22t2. Café et cacao.... . .  266

3,222. Voies de communication... 27O

*

ÀMPLEUR DES RELATIONS

CULTURELLES.... . . .  273

Primauté de l'éducation...... 275

t.l. Enseignement de la langue

allemande au Togo.. 275

l. l t .  Les écoles al lemandes.... . .  275

t.12. Les écoles secondaires... . . . . . . . . .  277

1.13. Unlversité du Bénin... . . .  279

1.2. Intervention de certains instltuts alle-

mands dans la propagation de la langue

et la pensée allemandes au Togo 2Bl

1.21. Instltut-Goethe 281

1.22. Deutscher Akademischer

l -

Austauschdienst.

1.23. Carl Dulsberg Gesellschaft

283

286

2 - Les activités des Eglisês.... . . . . . . . .  287

2.1. L'Eglise catholique.... . . .  2BB

2.tt. Les organismes centraux 2BB

2.12. Les dlocèses et paroisses.... . . . . . . . . . . .  29O



- 16 -

2.2. L'Eglise évangéIique.... . . .

2.27. Brot fiir die Welt

2.22. La Norddeutsche Mission

Gesel l  schaf t . . . . . . . . . . .

liens d'amitié

291

291

3 -Les

3. t .

294

294

298

298

Le jumelage Duisburg-Lomé

3.2. L'assoclation bavaro-togolaise......

3.21. Fondation et but.....

3.22. Les activités de l'assoclatlon

bavaro-togolalse.....

3.221. Domaine médlcal....

3.222, Domaine social.. . . . .

3.223. Domaine agricole...

Deutscher Entwickl ungsdienst .

4 .1.  La santé. . . . . . .

4.11. La formation des auxlllaires

médicaux.

4.12. La lutte contre la lèpre

4.2. L'animatlon rurale

et la

300

300

304

304

304

305

305

307

307

301

303

4 -

4.3. L'enseignement technique

formation professionnel le

4.31. L'enseignement technique.

4.311. Le lycée d'enselgnement

technique de Sokodé 307



312

3t2

5 -

-17

4.312. Collèges d'enseignement

techn ique . . . . . . . . . . . . . . .  308

4.32. I-a formatlon professlonnelle... . . . . . .  308

4.4. Le développement rural.. 309

4.41. L'agrlculture... .  310

4.42. L'élevage... 310

Les Fondations poli t iques.... . .

5.1. Les Fondations Eyadéma et Seidel..

5.2. Les trols autres Fondations politiques

al lemandes. . . . . . . . . . . .

Le tour isme. . . . . . . . .

6.1. Capacité hôtel ière du Togo.... . . .  320

6.11. Equipement hôtelier de Lomé.. 321

6.12. Equipement hôtelier de l'intérieur.... 322

6.2. Programme tourlstique du Togo. 324

6.21. Sites tourlstiques togolais...... 324

6.22. Tounstes... 325

L'aide humanitaire 340

7.1. Llhôpital de Tokoin... .  340

7.2. Insti tut National d'Hygtène.... . . . . . . . .  344

7.3. Centre d'Appareillage Orthopédlque

de Lomé 348

316

6 -

7 -

I  -  Le spor t . . . . . . .  351



- 18 -

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE.

261

rc36L

395

TISTE DES TABLEAUX

DEVELOPPEMENT DES

TABLE DES MATIERES

SIGLES

476

479

7

*

*
*

ANNEXES



Iatrodrrottoa



-20 -

Lorsqu'au début du lgeme slècle, les pulssances européennes

sublrent de sérleux rievers dans les colonies amérlcalnes et se retour-

nèrent vers le continent afrlcain qu'elles se partagèrent avec empresse-

ment, I'Allemagne étalt enoore occupée à parfaire son unité natlonale.

PouÉant ll y avait eu plusleurs tentatlves faltes par les explorateurs,

les voyageurs, les mlsslonnalres et surtout par les commerçants alle-

mands ( tnstallés dans les colonles des autres pulssances ) aupês de

Blsmarck pour qu'll Intenrlenne dans la course achamée à la colonlsa-

tlon que les Anglals, les Belges, les Espagnols, les Françals, les Portu-

gals étaient en traln de mener dans les dlfférentes partles du globe,

notamment en Afrlque. Blsmarck, par contrr, demeura sourd à toutes

les doléanæs qui lul venalent des Allemands, parttsans de la colonisa-

tlon. Les demandcs se ftnent Blus pressantcs après la victolre sur la

France en 187t. Certalns Allemands proposèrent même l'annexion de

toutes les colonles françalses. Blsmarck ne prêta pas attention à leurs

revendlcations, ll travatllait plutôt à la stnrcturation et à la consolida-

tlon du lerReich (Emplre) allemand qul venait de volr le four le

l8 Janvier l87l à Versallles. Pour lul les ælonles représentaient un

gaspillage d'effotts et d'argent. Il préféralt en outre I'Alsace-Lorraine

anx colonles qu'll voulait lalsser aux autres pulssances afln de détour-

ner leur attentlon, et surtout celle des Françats de I'Alsace-l.orraine.

Mals la fondatlon de la "Soclété afrlcalne" en 1878 allalt rendre la

questlon des colonles encore plus vlve. A partf de 1880, Blsmarck

commença à s'intéresser aux colonles, car ces deralères devenalent de

plus en plus tndlspensables à l'extenslon des relatlons commerclales

et à l'accroissement de la population du Reich( t ).

t ) Source: Zlmmermann, Alfred, Geschlchte der deutschen

Kolontalpolltik, Berlln t9t4, page 21.
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L'Allemagne ne possédant pas de colonles avant 1884, ses

ressortlssants commerçante, chercheurs et misslonnalnes s'lnstallèrent

dans les colonies des autrcs pulssances européennes. Les commerçants

allemands, dont le premier représentant fut la famllle Vletor en

1856( I ) s'installènent à Kéta en Gold Coast ( aujourd'hui Ghana, volsin

occldental du Togo actuel ) zone d'occupatlon anglalse. En 1882 Vtetor

et les autres commerçants allemands lnstallés à Kéta quittèrent cette

réglon anglaise pour s'établir à Aného, car à partlr de 1874, les fonc-

tlonnaires anglais de la Gold Coast sous la dtrectton du fonctlonnalre

Flrmlnger lmposalent des taxes douanlères élevées, aftn de ltmlter le

oommerce allemand dans cette zone d'occupatlon anglalse et surtout de

les empêcher de fatrre du oommerce avec les Ashantt en guerrre contre

les conquérants anglals. Ceux-cl pensaient alnsi lsoler les Ashantl pour

venir plus rapldement à bout de leur réslstance. D'autre part, I'lnfluen-

ce anglaise étalt sl forte dans cette réglon que tout ce qul n'éralt pas

anglals était mal consldéré. Alnsi ll y avalt souyent des dlfférends

entre la populatlon et les commerçants non-anglals notamment les

Allemands. Ces demiers se touraèrent vers leur gouvernement pour lul

demander protectlon. Le gouvernement, à l'lssue des entretlens qu'll eut

avec les Sénats des vllles hanséatlques llbres et les oommerçants des

navlnes de guerre, fonda une commlsslon pour la repésentatlon des ln-

térêts allemands sur la côte ouest-africatne. Iæ premler navlre

"S.M.S. Sophie" arrlva à la rade de Petit-Popo ftn Janvler 1884( 2 ).

t ) Source: Cornevln, Robert, Hlstotre du Togo,

Parls 1969, page l3l.

2) Souroe: Schmldt, Rochus, Deutschlands Kolonten (rù/est-Afrtka und

Stldsee ), ihre Gestaltung, Entwlcklung und

Hllfsquelle, zwelter Band, Berltn 1895, page 174.
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Ayant quitté Kéta pour Aného, les commerçants allemands,

en échange de quelques prestatlons, acqulrent une totale llberté de

cpmmerce auprès de Kouadjovl ( sorte de fondé de pouvoir du rol à

Aného) en vertu du tratté stgné avec lui en 1882(|). Ttè" tôt cette li-

berté de commeree des Allemands dans la réglon fut remlse en

questlon par un certaln nombre des habltants.

Les Allemands se sentant en danger se toutrèrent vers la

canonnière "Sophle" du capttalne Stubenrauch qui croisalt à Petit-Popo,

dont nous ayons parlé plus haut. Le capltalne Stubenrauch lntenint et

rétabllt l'ordre à Aného début févrler 1884. te 2 Julllet de la même an-

née, Dr. Gustav Nachtlgal, commlssalre du' Reich et consul général à

Tunls, à bord de la canonnière "Môwe" ( Mouette) débarqua à son tour

à Aného. Le 4 Julllet tl partlt pour Bagutda oû tl slgna un tralté de

protectorat avec le rol Mlapa Premier du Togo (auJourd'hul Togovllle),

ce même Jour, le drapeau allemand fut htssé à Baguida et le 5 à Lomé;

et le nom Togo fut donné à tout le pays et devlnt protectorat

allemand.

Une fols le sud conquls sans éslstance, les Allemands

s'élancèrent vers le nord à la conquête de tout le pays selon le prlnci-

pe de l'<Hlnterland> établl à la confénence de Berlln ( qul dura du

l5 novembre 1884 aa 26 févrter 1885 ). Sl la conquête du sud s'était

effectuée sans difficultés, ll n'en fut pas de même pour les autres ré-

glons. Et c'est surtout au centre et au nord que les Allemands rencon-

trèrent des réslstances à l'occupatlon du pays. Ils durent falre face

surtout à des opposants Akposso, Konkomba, Kabré. Mals après quel-

t ) Source: Schmidt, Rochus, idem, page 175.
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ques guerres-éclair, les Allemands grâce â leur suprématie militaire,

purent réprimer toute opposition et devinrent miiltres du pays qui avait

alors une superficie de 9O 000 km2.

Les Allemands se mirent aussitôt â développer leur colonie,

â qul tls donnêrent le nom de "Musterkolonle", c'est-â-dire colonie

modêle, car le Togo pouvait se suffire â lui-même et n'avait pas besoin

de l'aide de l'Allemagne. Mais le développement de la "Musterkolonie"

fut arrêté par la Premiêre Guerre Mondiale. En effet en 1914, le Togo

était en Afrique de l'ouest la seule colonie allemande, limitée au nord

par I'axe françals Haut sénégal-Niger, â I'est par la colonie française

du Dahomey, â I'ouest par la colonie anglaise de la Gold coast et au

sud naturellement par la mer. Par surcrcilt, Lomé, sa capitale, se trou-

ve à la frontiëre de la Gold coast. cette situation joua un rôle impor-

tant en l9l4 dans la conquôte du pays qui fut rapidement menée, les

opérations mllitaires ayant été effectivement terminées le 27 août 1gl4

par la reddition allemande â Kamina. une fois la guerre terminée en

Europe en 1918, I'Allemagne renonça par l'article 119 du Traité de ver-

sailles â toutes ses colonies qui reviennent â la Grande-Bretagne et à

la France. Ainsi le Togo fut définitivement divisé en deux pariles: Togo

français, partie la plus vaste ( 55 OOO kmz ), mais la plus pauvre; et

Togo britannique, partie moins étendue ( 35 ooo kmz ), mais la plus ri-

che. Les Allemands venus tard dans la colonisation furent ainsi les

premiers â abandonner leurs colonies.

En confiant les deux "Togo" â la France et â la Grande-Bre-

tagne, la soclété des Nations ( sDN ) leur demandait de conduire le

pays e l'indépendance. Chaque puissance mandataire administrait sa par-

tie comme elle l'entendait. La Grande-Bretagne rattacha le Togo occi-

dental â sa colonie de la Gold Coast, tandis que la France, pour sa
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part, ne voulait pas tnféoder le Togo orlental â sa colonle dahoméenne,

et I'adminlstra comme une enttté. Malgré ce pattage, les deux parttes

luttérent durant des décennles pour leur unlflcation, car les populations

des ethnles séparées asplralent â une réunlflcatlon. La lutte pour la réu-

nlficatlon fut parttcullêrement vlolente du côté des Ewé ( population

du sud ), mals lalssa tndlfférentes les populations du nord. Afln de

réaliser ce déslr de réunlftcatlon, plusleurs assoclatlons vlrent le Jour et

cherchërent â falre reconnattre leurs revendlcations sur le plan

lnternational.

Les lntellectuels du sud, forurés dans les écoles allemandes,

favorables au retour de leurs anclens colonlsateurs, fondérent â Accra

le premler septembre 1924 le <Bund der deutschen Togolânden ( Ltgue

des Togolais Allemands ) plus connu sous le nom de "Togobund". Pour

contrecarrer les revendlcations colonlales allemandes aprês I'aruistlce

de 1940, le gouverneur français du Togo Montagné fonda le 13 mars l94l

le CUT ( Comité d'Untté Togolalse ). Le CUT Joua un rôle de premler

plan dans la lutte de réunlflcatlon du Togo. Comme ll fut lnterdlt en

|945 e Sylvanus Olymplo de fonder un partl pour représenter le Togo

"aa Parlement fnnçals devant ane qtmmlsslon charg& d'etçrlmer son

avls sar l'appllcatlon aa Togo des recommandatlons de la conférence de

Bnzzavtlle de 1944*ll ), tl flt adhérer ses amls au CUT présldé par

Augustlno de Souza, qut mit toute sa fortune au service du patti, et

Olympio lul-même assuma la vlce-présidence. En t9t[6, le CUT remporta

les élections et Sylvanus Ollmplo devlnt présldent de l'Assemblée repré-

sentatlve du Togo. En décembre 1947, ll défendlt la "questlon Ewé" à

t ) Le Monde, 4oeme Année, No tt 806 du feudt 13 Janvler 1983.

Cornevln Robert, ldem.
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I'ONU. Son dlscours flt lmpresslon. Le 9 mat 1956 I'ONU organlsa un

pléblsclte pour résoudre le problême du Togo brltanntque qul déctda

son rattachement â la Gold Coast devenue lndépendante le 6 mars 1956

sous le nom du Ghana. Les populatlons du nord du Togo brltannlque

plus nombreuses que celles du sud aocëp,têrent I'annexlon.

Les élections pour I'lndépendance du Togo orlental eurent lleu

le 27 avrll 1958 sous le contrôle de I'ONU. Le CUT remporta la majori-

té absolue. Mais I'indépendance ne fut pnoclamée que deux ans plus

tard, c'est-â-dire le 27 avril 196O par Sylvanus Otymplo( I ). Comme la

réunlftcatlon des deux partles êchoua, le Togo françats portera seul le

nom Togo et c'est de cette partte que nous traltenons dans nos recher-

ches. A ce Jour de I'indépendance du Togo, que reste-t-ll encore des

vestlges de l'époque allemande?

En t96O les réalités allemandes les plus lmportantes au Togo

( et Jusqu'â nos jours ) étaient les voies de communlcatlon notamment

les trois llgnes de chemins de fer: Lomé-Aného 44 km ( llgne des co-

cotiers ), Lomé-Kpallmé ll9 km ( llgne du cacao ) et Lomé-Atakpa-

mé 164 km ( ltgne du coton ). hrls vlennent les ponts sur les différents

fleuves, plusieurs Étlments qu'on reconnatt enoore aufourd'hul par leur

archltecture massive, en bdton, par exemple la cathédrale, l'école pro-

fesslonnelle et l'égllse évangéltque de [omé, la gare d'Aného, la misslon

cathollque de Kpallmé, le logement du préfet de Notsé, le palals des

gouverneurs allemands de lomé rénové, etc... . La présence allemande

au Togo en 196O dans le domalne culturel fut domtnê par I'alde de

l'Egllse évangéltque allemande â sa soeur du Togo, aide destinée

surtout â l'évangéllsation de la populatlon'Ewé".

I ) Sounce: Cornevln, Robert, idem.

Le Monde, 40eme Année, f.fo tt 806 du feudt l3 Janvier 1983.
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obligée de quitter le Togo en 1914, I'Allemagne durant des

décennies ne noua aucun contact avec le pays, du moins officiellement'

Et ce n,est qu'en 1960 qu'elle est de nouveau présente au Togo par son

ambassade et devlent un partenaire privllégié par le truchement de la

coopération ou de l'aide au développement. Mais avant d'aborder les

grandes orientations de nos recherches, ll nous a semblé lmportant de

préciser certains termes dont le sens auJourd'hui est confus et comple-

xe. comment parler au juste de relations ou de coopération lorsqu'on

est en présence d'un pays dit développé et d'un autre dit sous-dévelop-

pé? c,est pourquol une série de déftnitions et de précisions des termes

s'impose. Que faut-il donc entendre par relatlons entre pays développés

e tpayssous -déve loppés?Dans lecasp réc i sduTogo 'peu t -onpa r l e r

de coopération? Si oui, laquelle? Et si non' pourquoi?

selon le Petit Robert, la coopération est l"'action de partici-

per â une oeuvre commune. llne polittque par laquelle un pays appor-

t.e sa contributlon au dëveloppement économique' culturel de nations

molns développëes ". ceci nous améne aussi â expliquer ces derniers

concepts de développement et de sous-développement'

Le ,'sous-développement'. au départ ne fut que la traduction

de ,,under-development", notion mise au point par des politiciens amé-

ricains pour dénoncer la faim, la misére de la majorité de l'Humanité

aprês la Seconde Guerre Mondiale. Mais le mot est devenu un concept

passe-partout de la politique internationale' avec la décolonlsation qui

a amené sur la scëne lnternationale plusieurs pays qui avaient des pro-

blêmes êconomiques et politiques. Dës lors, les mass-media vont s'in-

téresser au sous-développement avant que I'opinion publique ne prenne

contact avec les réalltés économiques de ces pays. Plusieurs écoles et

théories ont vu le jour pour expliquer ce phénoméne de sous-dévelop-

pement, par lequel la vie de milliers de personnes est menacée.
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cettalas théorlclens afflrment que le sous-développement se-

rait causé par des condltions naturelles, cllmatlques, reltgleuses et dé-

mographtques qul empâchent certalnes régtons du globe de se dévelop-

per et d'attetndre le niveau de vie, sur tous les plans, des pays dlts

développés. D'autres vont même iusqu'â trouver dans le sous-dévelop-

pement des origlnes raclales c'est-â-dlre que les pays sous-développés

ne seralent habités que par la populatlon nolre et les pays développés

par la population blanche. Ils oubltent que beaucoup de pays d'Amérlque

[.atine, d'Asle et même d'Europe sont peuplés de Blancs et sont

sous-développés ou blen considérés oomme tels. LHlstolre nous ensel-

gne qu,un pays sous-développé peut devenlr développé: "sI le sous-dé'

veloppement et ses cr1ase.s étalent étetnels, Ies pys aufuurd'hal <dëve-

Ioppés>, sol-dlsant favorlsés Wr la natare oa de façon congënttale, vé-

rltables ëIus de Dlea, aunlent dû toulours présenter ane Inæntestable

avanoe sûr Ie reste du monde. Or Ia surtdortté de l'Eatope octldentale

ne s'est nettement établte que depuls Ie XWIIeme slécle' Pendant des

mtllénaires, Ie Moyen-Orlent, l'Inde, Ia Chlae ont conna des nlveaax

tæhnlques, sclenûrlqaes, caltarels lncontestablement supërteurs â ceux

de lpurcpe occldentalê, Qd, rétrospectlvement, appnlssent comme ane

sorte de Far West atTtéré*ll ). Pto" loln lacoste dlra: "Ce sont les n-

æs <de coalearD qat ont réallsé, Jasqa'aa XWUeme slêcle' Ièssenttel

des progtÉs dont a bénéftctë par Ia salte le reste de l'Hamanlté' Qu'au-

r?rtt été I'lmlnrtanæ de I'apprt de I'Afrlqae nolne sI cette partle du

monde n'avalt ps été sl prcfondément nuagé depuls le Vlilemu Jo"-

qa'au débat da XXeme sfecle par Ie tnftc des esclaves et les guerres

conunuelles qal en permettalent Ia captare ? Qa'.aanlt été Ie destln de

l) lacoste, Yves, Géographle du sous-développement'

Parls 1981, Page 254.
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I'Amérlque lndlenne sans Ia cassure provoqaée par Ia æIonlsatbn espa-

gno le " ( I ) .

- Pour les économlstes. le sous-déveloopement est caractérisé
par l'absence d'lndustrlallsauon. Alnsl lEurope avant la Révolufion In-
dustrtelle était sous-dévetoppée, c'est pourquol la sltuafion économique
et soclale des pays d'Afrlque, d'Asrérique Lailne et d'Asre d.aujourd'hut
représente un caractêre essentlel du sous-développement. D'autrres enco-
re, Ix)ur montrer le rôle prlmordlal que Joue l.tmpérlaltsme daas le

maintlen du sous-développement déflntssent ce dernler oomme consé-
quence dfrecte du coloniallsme et du néo-coloniallsme: ,'Ies npprts

entre pys développés et pys æas-développés sont marqaés pr des
phénoménes de domtaatlon, d'tmpértallsme; Ia strzrc/zarc de lears échan-

ges de prodalts et de capltaax est ortglnale, Ies pollttqaes nadonales

ne sont pas lndépendantes et galdées pr le seal obJectlf de Ia crols-

sanae éqatltbrée mals sonmjses â des presslons pabllqaes oa prlvées,

Internes ou ext&leanes, souvent déc-lslves"(21.

Mals I'explicatlon la plus slmpllste pour expllquer le sous-dé-

veloppement est la <pauvreté totaler d'aprës Robert Mac Namara, ancien

présldent de la Banque Mondlale. Selon le calcul de cette dernlere, prês

de 800 milllons d'hommes vlvent dans cette <panvreté totaler caractéri-

sée par un manque de besolns nécessalres â la survle des hommes

t ) Lacoste, Yves, ldem, pages 254-255.

2) Freysslnet, Jacques, Le concept de sous-développement,

Thëse pour le doctorat es sclences économlques

présentée et soutenue le 24 octobre 196J,

Unlverslté de Parls, Faculté de drolt et de sclences

économlques, page ll3.
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( lorsque ces besolns se situent en-dessous de 3 OO0 calorles et l0O

gmmmes de protéine par Jour et par personnu )( | ).

En résumé est pays sous-développé tout pays qul répond aux

crttëres sulvants: un retard économlque; un chômage dégulsé; une démo-

graphte galopante Inoontr'ôlée; la falm et la pauvteté de la majortté de

la populatlon. Mals le sous-développement avant d'être éoonomlque, est

d'abord culturel et mental, car la colonlsatlon de I'Aste et de I'Afrique

qul forment auJourd'hui le bloc des pays sous-développés a slgnifté la

soumlssion et la domlnatlon totale des groupes soclaux. Cette domina-

tlon a entravé et bouleversé leur évolutlon soclo-culturelle, tandls que

la colonlsatlon a été bénéflque pour certalns pays comme I'Australle, la

Nouvelle-Zélande, pour ne clter que ces deux, parce qu'au départ tl ne

s'agissalt que d'une colonlsatlon de peuplement, ce qui a fait que la co-

lonisatlon qul en a sulvl n'a êté qu'une maniêre de venir en alde aux

compatrlotes qul s'étaient e:<patriés.

Les pays sous-développés sont encore appelés le "Tlers-Mon-

de". Ce mot d'orlglne française a fait son apparitlon dans les mass-me-

dla vers les années 50, car la sltuatlon actuelle des pays sous-dévelop-

pés est compar{e â celle qu'e:dstalt dans le Tlers Etat avant la Révolu-

tlon Françalse de 1789. Ils sont encore déslgnés par le terme de "pays

en vole de développement" ou celul du "Sud" par opposltlon au "Nord"

occrÉ par les pays développés. Mais dans notre travall nous avons re-

futé le vocable de "pays en vole de développement", car nos recherches

I ) Source: NOHLEN / NUSCHELER, Handbuch der Drltten Welt,

Untercntwlcklung und Entwlcklung: Theorien,

Strateglen, Indlkatoren - Band | -

Hamburg 1982, pages 25-27.
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nous ont montré que la plupart des pays sous-développés surtout afrl-

cains n'ont pas progressé du tout depuls leur lndépendance Jusqu'â nos

Jours. Nous sommes plutôt tentés de dlre "pays en voie de sous-déve-

loppement". Parml les pays sous-dêveloppés, les Naflons-unles ont ca-

talogué certains pays tr6s pauvries en Least Developed Countrles ( LLDC )

et en Most Serlously Affested Countrles ( MSAC )( | ).

sur résolutlon de I'Assemblée pléntêre des Nailons-unles du

l8 novembre l97l fut formé le groupe des IJ,DC sur la base de trots

crltêres:

- Produit National Bnrt par habltant en-dlssous de l0o dol-

lars ( II.S. dollar );

- le pouroentage de la production lndustrtelle dans le p.N.B.

en-dessous de l0%;

- le nombre des analphabëtes en-dessous de ZOI poar la po-

pulatlon de plus de l5 ans.

Quant aux MSAC, le Sécrétarlat Gdnéral des Nattons-Unles a,

au couni de sa sesslon er<tr:aordinalre du 4 mat 1974, dëtemlné les crl-

têres sulvants pour les tdenûfier:
- Produtt Natlonal Brut par habttant trës fatble;
- montée vertlglneuse des prtx de l'lmportatlon par rapport

â l'exportation;

- expoËatlons lnsuffisantesi

- tres fort endettement;

t ) Sources: NOHLEN / NUSCHEIÆR, ldem, page 19.

Entwtcklungspolttlk, Vlerter Berlcht zur Entwlcklungspoligk

der Bundesreglerung, pages 54-SS.

Aktuell, Das Lexlkon der Gegenwart,

Dortmund 1984, page 173.
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- résenres monétalres trés fatbles.

Le Togo fait partle de Least Developed Countrles depuls

1982( t ).

Pour combattre tous ces problêmes et alder les pays

sous-développés â sortir de leur misére, furent créés sur le plan lnter-

national et dans chaque pays développé plusleurs organlsmes qul vlen-

nent en alde aux pays sous-développés. Cette aide est appelée alde au

développement. Pour le commun des mortels cette alde est en falt une

aumône. Mats I'aide au développement n'est 1ns du tout un don, mais

un pr"êt remboursable â long terme, c'est pourquol on parle de relatlons

ou de coopératlon entre les deux pa/s, car cette alde est octroyée selon

des accords régls par les rêgles lnternationales.

Blen que l'alde au développement solt un prêt, elle est mal-

heureusement devenue une arme polittque, économlque et même milltai-

ne pour ceux qui I'octroient. Par exemple, quand la RFA a comprls que

ses buts de la politlque d'aide au développement étalent dtfflclles à at-

teindre dans le cadre de la communauté, elle a refusé d'augmenter de

1960 â 1970 sa parttclpation aux aldes multllatérales que ce solt â la

CEE ou aux organlsmes de I'ONU, malgré les prcsslons amérlcalnes.

Mais quand les dlfférents accords lul ont ouvert les frontlêres des co-

lonles françalses, anglalses et belges, sa particlpatlon a presque doublé

et dépassé de loln celle de la plupart des pays développés. Dës lors,

son alde au développement vlse un but plus économlque que polltlque

( comme nous le verrons plus loln ).

| ) Source: Bundesmlnlsterlum fûr wlrtschaftllche Zusammenarbeit,

Journallsten-Handbuch Entwlcklungspoltttk,

Bonn 1985, page lO9.
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Et pour ceux qul reçolvent cette alde, elle est un moyen de

survle, d'enrichlssement et parfols de cornrptlon. Alnsl I'alde au déve-

loppement au lleu d'alder la populatlon ( surtout les couches les plus

démunies ) â relever son nlveau de vte ou du moins â pouvolr manger

â sa falm, porte en elle une contradictlon dont les conséquences sont

et seront incalculables pour I'Humanité, car "res classes qul étalent

défi rtches devlennent plas rlches enaone et celles qal étalent puwes

shppaavrtssent encote plas"( I ). Duoot ce phénomëne, certalns théorl-

clens du sous-développement surtout mar:rlstes, consldérant que le

sous-développement est un produit de I'lmpérlalisme qul prend sa sour-

ce dans le capltallsme en vlennent â la concluslon que I'alde provenant

d'un pays sociallste est la meilleure pulsqu'elle ne chertheralt qu'â per-

mettre le décollage économtque du pays sous-développé, tandls que

I'alde capitaliste seralt entachée d'impértaltsme et d'exploltatlon systé-

matique du pays aidé. Une concluslon pour le molns dlscutable au re-

gard des réalttés de ces temps deraiers. Il seralt erroné de crolre de

nos Jours que les pays soclallstes sont prêts à aider les pays sous-dé-

veloppés â sortlr de leur mlsêre. L'exemple de la Gulnée et d'autres

pays est encone frais dans nos mémolres. Un pays sous-développé sur-

tout afrlcaln ne peut se développer qu'en comptant sur lui-même, en

tenant compte des réalttés locales et surtout que sl la classe dlrigean-

te devlent plus consclente des problëmes de la couche défavorisée de la

populatton. Car toute pollttque de développement d'un pays sous-déve-

loppé basée sur le remplacement d'une pulssance capltallste par une

pulssance soclallste est vouée dés le début â l'échec. Parce que sl le

I ) Negrepontl-Dellvanls, M, Influence du développement économlque sur

la répartltton du revenu natlonal,

Parls, 1960, page lOO.
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capitaliste est considêré comme l'impérialiste, le ptlleur le plus dange-

reux dont il faut se méfier comme de la peste, le soclaliste quant â

lui n'est pas en odeur de sainteté quant â ce qui concerne ses relations,

sa coopératlon avec les pays sous-développés. A ce propos nous pou-

vons rapporter ce mot de Omar Bongo, présldent du Gabon, qul, lors de

la "Rencontre franco-africalne sur la coopération" â Llbreville du 10 au

13 janvier 1987, disait "qu'en matiere de coopératlon, il n'y a en vërtté

qu'une constante: l'argent des donateurs et autres lnvestlsseurs n'entre

en Afrtque que wur mleux en ressortir"(1).

La RFA ne fait pas exception â la régle. Mais depuis que la

crise économique mondlale a mis les pays sous-développés, surtout

ceux au sud du Sahara, aux abols et a démontré que I'aide au dévelop-

pement suit un autre itinéraire que celui qui était prévu, la RFA a

adopté une nouvelle politique d'aide au développement comme l'a sou-

ligné le ministre fédéral de la coopération économlque Jiirgen Warncke:

"Noas n'encourageons pas les objets de prestlge, mais les mesures de

nature â renforcer â long terme I'autonomie économique des Etats par-

tenaires. Notre plitiqae de développement ne peut être qu'une aide

pour s'aider soi-ntêne. Toute coopératiort vouée au succés présuppose

que les pays en voie de développement consentent eux-nêmes des

efforts efflcaces(2). C'u"t pourquoi le gouvernement fédéral a mis

I'accent sur certaines priorités: "satrsfalre les besoins fondamentaux et

lutter contre Ia pauvreté absolue; Ie développement ntral et, en parLi-

culier, les mesures de garantie de I'alimentation par les bénéficiaires

euxtnêmes; Ia prontotiort de I'approvisionnement énergëtique; Ia sauve-

garde de l'environnement et l'exploitation parcimoniense des matières

| ) Afrique-Asie, No 392 du 26 janvier au I féwier 1987, page 27.

2l La Nouvelle Marche, No lB24 du vendredl 15 novembre 1985, page 3.
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premrdres;.res sectears de I'ëduætton et de Ia fonnatton,,(t).
D'autre part le mrnrstëre de ra coopératon propose de.( 2 )

ll "<désëtatiser> Ia coopëndon, par aagmenter Ia parttctpa_
tion crclssante des Egllses et da secteur prtvé3

2l coopérer avec les assoc'ratlons syndrcales et professronner_
les des pays partenaires, parfols plas concernées qae les autorttés
publiqaess

3l mettre l'accent sar des prorets tr6s précis, agrtcores ou
éducatifs"

Le Togo et l'Allemagne de l'ouest n'échappent pas â cette
rêgle de coopération. Les deux pays, I'un sous-dévetoppé et l,autre
développé, étant souverains, sont des partenaires égaux en droit dans
tous les domaines de la vie polittque et économrque. Les relations
qu'ils nouent ainsi que les accords qu,ils signent s,effectuent sur des
bases de relafions lnternailonales déflnies par les deux parties. En in-
tervenant au Togo, la RFA met â ra drsposiilon du pays ses expérlences,
des ressources financiêres et techniques pour son développement. Ainst
notre étude n'est qu'une tentative modeste de rassembrement de recher-
ches de "25 Ans De Relations Germano-Togolalses - zz Avrtl 1960 _
27 AvrtI 1985".

En chorsrssant ce suJet, nous avons voulu apporter notre
contribution â la connaissance du Togo et de la République Fédérale
d'Allemagne et â l'étude de ta coopéraflon polifiquê, économlque et

I ) ldem.

2 ) Jeune Afrtque, No tSZg du 14 mat t9g6.
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culturelle entre les deux pays. Le cholx de la période est llé â la con-

Joncture internationale:

- 1960 : c'est l'année de la course aux indépendances des co-

lonles africalnes. Le 27 avrll lt)60, le Togo orlental ou Togo français

devtnt lndépendant. Devenu souverain, il pouvait tralter d'égal â égal

avec toutes les nailons du monde et n'avait plus besoln de passer p.rr

le tntchement de la puissance mandatalre. Le Togo n'étant plus une

,'chasse gardée" françalse, la RFÀ pouvait nouer les relatlons telles

qu'elle le souhaltalt avec le nouvel Etat. Sur le plan internatlonal, le

Togo Joulssatt de tous les drolts posstbles pour faire entendre sa voix.

- nous avons mené nos recherches fusqu'en 1985. Nous nous

sommes lntéressés parttcullêrement â cette pérlode parce que l'an-

née 1985 est déslgnée dans la planification togolaise comme celle du

<décollage économlque> du pays. Cela nous permet d'analyser ce <dé-

collage économique), ses résultats et les lnvestissements allemands

dans cette planlflcatlon.

Trols parties constitueront les pôles de notre étude:

- la premtére partie prendra en compte surtout un aperçu

hlstorlco-géographique des deux pays afin de mieux éclairer les secteurs

dans lesquels la coopération gerrnano-togolalse est la plus avancée.

pour mieux le comprendre, il faudra avoir prêsents â I'esprlt les lnstnr-

ments et les structures de la coopération gerrnano-togolalse.

- la seconde partle se bornera â une étude des variatlons et

de I'lntenstfication des relations gerrnano-togolaises'

- quant â la troisléme partte, elle sera consacrée au rôle que

Joue la culture dans les relatlons entre les deux pays'
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l. Présentatlon du Togo.

Le Togo avec ses 56 78S kmz et un peu plus de 2 5OO 000 ha-

bitants est I'un des plus petits pays de I'Afrique occidentale et I'un des

pays d'Afrique les plus densément peuplés: environ 4O hab/kmz. Sit,ré

entre le 60 et le llo degré de latitude nord, le Togo s'étend comme une

"sllhouette humaine" sur 600 km de long et 55 km sur le littoral. Il

est limité au nord par le Burkina-Faso ( ex Haute-Volta), au sud par

le Golfe du Bénin, â I'est par la République Populaire du Bénln ( ex Da-

homey ) et â I'ouest par le Ghana. Lomê, sa capitale a acquls au-

Jourd'hul une notorité lnternatlonale par les différentes conférences

qu'elle a accueillles et surtout pour avoir donné son nom aux trois

derniéres conventions signées entre la Communauté Economique Euro-

péenne ( CEE ) et les pays d'Afrique, des Caralbes et du Paclflque ( ACP )

( Lomé I, II et III ) en 1975, 1980 et 1984.

Le cltmat est caractérisé par des inégalltés de température.

On distingue deux types de climat tropical: au sud un climat humide

équatorial dit <llbéro-dahoméen> avec une double saison de pluies ( d'a-

vrll â jutn et de septembre â novembre ); et au nord un climat souda-

no-sahéllen avec une seule saison de plutes ( de mai â octobre ). Ce

qul permet de divlser le pays en deux $pes de végétation: les forêts

au sud et la savane au nord. Le régime des pluies et la végétation in-

fluent considérablement sur l'économie du Togo comme dans tous les

pays afrtcalns, parce qu'ils jouent un 6le détermlnant dans le rythme

des travaux champêtres et dans les productions de l'agriculture togolai-

se qul occupe envlron 85% de la populatlon, le Togo étant un pays

essentiellement agricole.
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l.l. Apercu économique du Togo.

Blen qu'une grande partle de la populatlon togolaise s'lntéres-

se â l'agriculture, comme nous venons de le dlre, malheureusement cet-

te derniére n'occupe qu'un tiers des terres culttvables. Les pédologues

répartlssent les sols du Togo en trois catégories,( I )

- les sols riches naturellement fertlles occupent 2O% de la

surface totale;

- les sols relativement riches, 40%, plus fragiles, qul néces-

sltent une bonificatlon par des travaux;

- les sols pauvres, 4O%.

Outre ces inégalités de sols, le Togo conndt également une

inégalité d'eau selon les régions. Exceptées certaines régions comme la

région des Plateaux, les monts ltédio, la pluviométrle ne dépasse pas

I O0O mm. L'agriculture togolalse souffre de l'lnsufflsance de I'eau mal-

gré I'existence de quelques cours d'eau comme le Mono et le Lac du

Togo au sud, I'Oti au nord, parce que ces derniers ne sont pas mis â

proflt pour irriguer les champs.

Depuis l'échec des industrles togolalses, et par allleurs depuis

la crlse économique mondiale et la chute vertlgineuse du prlx des ma-

tlêres premiêres, le Togo s'est tourné vers I'agriculture qui devient la

base de la politique de développement. Selon les lnformatlons que nous

I ) Source: République Togolalse, Annuaire Economique Offlciel, 1982./1983,

page 68.
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avons reçues du représentant êconomique de I'ambassade de la RFA â

Lomé en décembre 1984, lors de nos recherches au Togo, la RFA, étant

donné l'échec de I'industrlallsatlon du Togo, met l'accent elle aussi sur

l'agrianlture qul occupe la priorité dans les relatlons germano-togolai-

ses. Par exemple, les bourses de stage en RFA sont accordées davanta-

ge dans le domaine de I'agriculture que dans les autres domaines.

Aprês avoir fait un tour d'horlzon de quelques problêmes que

connalt I'agriculture togolaise, venons en maintenant aux productions

agricoles. Au Togo on distlngue quatre réglons agricoles: la région Ma-

rltlme, domalne de la cultute du mais, du manioc, de la nolx de palme

et de coco; la région des Plateaux, région la plus fertile du Togo, do-

mlnée par I'lgname et par les plus lmportants produits agrlcoles d'ex-

portatton â savolr le cacao, le café et le coton; la région des Savanes

sêche, montagneuse, avec la réglon de la Kara surpeuplée, sont occupées

par la culture du mll, de I'aractrlde et du sorgho et c'est également le

lleu de prédllectlon pour l'élevage. A part ces prodults lmportants on

trouve au Togo d'autres cultures comme le fonlo, le rlz, le harlcot sec,

le pols d'angol, le soJa, le kapok, le slsal, le tabac, la canne â sucre;

les tubercules: la patate douce, le taro, la pomme de terre; les oléagi-

neux: le ricin, le karité et le sésame; les firrlts: les agnrmes, les avo-

cats, les papayes, les bananes, les ananas, le néré; les légumes: le

gombo, le plment sec, les tomates(t).

| ) Sources: NOHLEN / NUSCHELER, idem - Band 2 - pages 538-552.

Républlque Togolalse, ldem.
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La quantlté de ces diverses productions n'est jamais constan-

te parce que I'agrlculture togolaise reste encore traditlonnelle c'est-â-di-

re qu'elle n'utilise pas les nouvelles techniques agricoles â savoir ".la

mécanisatlon, Ie labour attelé, Ies engrals chimiques, le fumler, Ies

technlques d'irrigation ou de dralnage, Ia sêlec-tion des graines ou des

plants, Ia culture en ternsse dans les régions ntontagtterrses"(l). D'un-

tre part elle est â la merci de la plule comme nous l'avons dit plus

haut. Pour remédler â ce phénomêne qui met la population togolalse dans

la dépendance totale des intempéries climatiques et surtout pour per-

mettre au pays d'atteindre I'objectif d'autosuffisance alimentaire qu'il

s'est assigné, plusieurs réformes de modernisatlon de I'agriculture ont

été entreprises entre autres le développement de l'hydraulique villageoi-

se pour la mdîtrise de I'eau et la mise en valeur des teres. D'impor-

tants projets hydro-agricoles ont vu le jour dans plusieurs régions. Des

fermes expérimentales ( Tové, Glidji et Sotoboua ) et des centres pilo-

tes ( Kabou, Kanté, Barkolssi, Toaga ) ont été créds dans le but d'expé-

rlmenter et de wlgariser les méthodes modernes. Des instituts de re-

cherche lrto, Irct et lrho sont mis sur pied:

a) l'Irto: lnstitut de recherche du Togo procëde, entre autres

actlvltés, â des études pédologiques;

b) I'lrct: Institut de recherche du coton et des textiles exo-

tlques entretient au Togo la station d'Anié-Mono â Kolokopé qui assu-

re la sélection et la multiplicatlon des semences de cotonniers;

c ) l'Irho: Institut de recherche des huiles et olCagineux four-

nit au Togo des semences de palmiers sélectlonnés et cherche les mo-

yens efflcaces pour lutter contre la omaladie de Kainkopé" qui ravage

la cocoteraie togolaise.

I ) République Togolaise, idem, page 69.
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Quant aux Sorad ( Soctétés régionales d'aménagement et de

développement ) qui ont remplacé les Spar ( Sociétés publiques d'action

rurale ), elles ont un rôle plus formateur que les autres instituts. Leur

but est de fonner des cadres et de mettre en valeur sur le plan agri-

cole et artlsanal la région dans laquelle elles 
"u 

trouvent(l).

Comme l'agriculture, l'élevage au Togo conndît aussi certains

problêmes notamment celui du fourrage, de I'eau et des maladies. Le

probléme crucial est celui du founage qui devient rare parfois inexis-

tant pendant la saison sêche. Des épidémles détnrisent quelquefois tout

le troupeau. Au Togo, on décéle les maladies suivantes qui nuisent sou-

vent au cheptel: la trypanosomiase transmise par la mouche tsé-tsé, la

peste bovine, la péri-pneumonie bovine, le charbon bactéridien, la tuber-

culose bovine et porcine, la typhose et la pulloro"u o"iuir."( 2 ). Le

cheptel togolais comprend les bovins, les ovins, les caprins, les porcins,

les équins, les asins et les volailles.

- Les bovins: environ 250 000 composés des races locales, la

<<race des langues> au sud, le zébu au nord. De Guinée est introduite la

race N'Dama. La production est insufflsante pour nourrir la population

en produits laitiers et en viande. Ainsi le Togo est obligé d'importer

chaque année des produits laitiers et de la viande.

- Les ovins et les caprlns: le Togo compte 700 0O0 ovins et

750 000 caprins. [l importe des ovins et des caprins du Bénin, du Bur-

kina-Faso et du Nlger.

- Les prorcins: environ 202 00O. Le Togo lmporte de la vian-

de de porc refrigérée ou congelée de France et du Danemark.

I ) Source: idem, page 70.

2 ) Source: idem, pages 76-77,
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- Les équins et les asins: t 500 chevaux et I 000 ânes. Ils

servent essentiellement d'anlmaux de monture.

- Les volailles: on estlme â 5 640 000 le nombre de volailles

au Togo.

Pour accroltre son cheptel, le Togo a commencé par moder-

niser son élevage en introduisant des races mieux adaptées au climat et

plus résistantes, en sélectionnant des anlmaux et en distribuant des gé-

niteurs. Un effort a été également entreprls pour que les paysans asso-

cient l'élevage â l'agriculture et â la pêche.

Cette derniêre est pratiquée dans les cours d'eau, les lacs et

I'océan atlantique. La pisciculture se développe surtout dans les régions

ofr l'absence des cours d'eau poissonneux ne favorise pas la pêche.

Dans son souci d'autosufflsance allmentaire, le Togo s'est doté d'un

port de $che â Lomé afin de développer la pêche marine.

Comme la plupart des pays sous-développés, le Togo a effec-

tué des prospections de recherches mlniêres dans son sous-sol. Ces

travaux de prospectlons ont abouti â la découverte de certains minerais

comme les phosphates, le marbre et le calcaire qul sont actuellement

les seules richesses miniéres exploitées.

a) Les phosphates: les phosphates du Togo constituent la

principale ressource mtniére du pays et intervlennent â plus de SO%

dans les exportations. Ils ont été découverts en t952 â la suite des tra-

vaux de recherches menés par la "mission du Comptolr des phosphates

d'Afrtque du Nord venue explorer l'ensemble des formations sédimentai-

res de I'Afirtque occidentale frança[se... . La prospectlon a étë méthodi-

quement poursulvle dans Ia région d'Akoumapé et a permls Ia mise en

place d'une aslne pilote. Les gisements constltuent une résene de plus

de 100 ntllllons de tonnes... , I-a teneur en phosphat.e trlcalclque classe
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Ie mlnerai togolals Wrmt les metlleurs da monde"( | ). Poo" exploiter le

minerai fut créée en 1954 la Société Miniêre du Bénin qui devint le

14 octobre 1957 la Compagnle Togolaise des Mines du Bénin ( CTMB )'

La CTMB, nationalisée le 4 février 1974, est devenue Office Togolais

des Phosphates ( OTP ).

De 500 000 tonnes en 1960, la production est passée â 3 mil-

lions de tonnes actuellement malgré la chute vertigineuse des cours sur

le plan international. Toute la production est exportée par le wharf

phosphatier de Kpémé(z). Le bon sens voudrait qu'une partle soit utili-

sée pour la fabrication des engrais pour l'agriculture togolaise.

b ) Le marbre: le Togo recéle d'importants gisements de mar-

bre. Le gisement de Gnaoulou ( environ 2 millions de résen'es ) est

exploitê depuis 1970.

c ) Le calcaire: on le trouve au sud de Tokpli exploité déjâ

pendant la Seconde Guerre Mondiale pour la fabrication de la chaux.

On en trouve également â Tabligbo ( 200 millions de tonnes de réser-

ves ) exploité par la Société des Ciments de I'Afrique de I'Ouest ( CIMAO )'

société regroupant le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivolre. C'est la plus

grande usine de ciments de I'Afrique noire francophone.

Outre ces trois matiéres premiêres exploltées, le sous-sol to-

golais recéle d'autres ressources minlêres de faible teneur: le fer â Bas-

sar et Dapaong; la chromite dans les monts HaIto et dans les collines

t ) République Togolalse, ldem, page 9O.

2) Source: Le Flash Africain, Speclal Togo Nouveau No 22, Année 1975,

pages 32-37.
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de Djett et Moliendo; la bauxite dans le mont Agou; le manganêse â

Basadagebi et â Dapaong; l'or dans la Kéran, le Mono, I'Amoutchou,

dans la région d'Agbandi, dans l'Àdélé et I'Akébou, la dolomie dans les

monts Haïto.

Avec la flambêe des cours de phosphates en 1974-1975,1e To-

go a voulu en profiter pour s'industrialiser, et surtout pour transformer

ses ressources minléres et diversifier alnsl ses sources de revenus. Il a

été préw d moyen terme des actlons devant tendre,( I )

"-a la restntctuntlon de certalnes unités de maniêre â re-

Iancer Ia production industrlelle et â fovorlser I'lntégration des dtffé-

rentes branches â travers an procÊssus d'échanges lnterindustrtels;

- â Ia transformation sur place des matiêres premiêres d'orl-

glne agricole et miniêre en vue de safisfaire Ia quasl-totalité des be-

so/ns de la populatlon en artlcles divers et en denrées alimentaires de

premiêre nécessltë, et d'amorcer une politique cohérente d'exportation

de produits plus ëIaborës;

- aa renforcement de Ia posltion de certalnes entreprises ^sar

Ie marché international en procédant â I'extension de capacités de pro-

dacilon",

Le pays s'est alors lancé dans le développement des indus-

tries. Beaucoup d'investissements ont été réalisés â partir de 1976 et

qui ont permis la modernisation et I'extension des industries qui exis-

| ) République Togolaise, idem, page 84.
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talent déJâ et la mise en place de nouvelles industnur,{ I )

a) les industries extratives: l'extension de I'OTP et de la So-

ciété des Salines du Togo ( créée en 1969 ) a été entamée. Deux autres

industries nouvelles, la fabrique de clinkers de la CIMAO et la fabrica-

tion de chaux â partir des gisements de dolomie ont vu le jour.

b ) les industrles alimentaires: la féculerle de Ganavé de la

compagnie du Bénin avec la fabricatlon de fécule oxydée et la Société

des Grands Moulins du Togo ( créée en 1972 ), sociétés déjâ extstantes

ont été agrandies. Parmi les autres industries alimentalres on compte

la Brasserie du Bénin ( le fer de lance de la coopêration germano-togo-

laise ), la société des produits laitiers du Togo ( Soprolait ), I'Hullerie

de palme â Tafié ( prês d'Agou ), la fabrique de pâtes alimentaires â

Lomé.

c) les industries textiles: il existe au Togo deux industries

textiles â Dadja et â Kara ( la compagnie togolaise de textiles,Togotex).

Elles fournissent des tissus â partir du coton. La plus grande partie de

la production est destlnée aux marchés extérieurs tels que I'Europe, les

Etats-Unis et le Canada.

d ) les industries chimiques: elles comprennent la Société To-

golaise des Hydrocarbures ( STH ) qui explolte une raffinerie de pétrole

I ) Sources: Les atlas Jeune Afrique, Atlas du Togo,

Paris 1981, Pages 39-41;

Voir également Bulletln de I'Afrique No 868 du 19 mai 1976,

pages 16 930 - 16 933.
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â Lomé bien que le Togo ne posséde pas de pétrole; l'Industrie Togo-

laise des Plastiques ( ITP ); la savonnerie de la SOCITO; la manufacture

d'allumettes.

Le Togo s'est doté également d'une métallurgie ( société Na-

tionale de Sidérurgie ) qui exploite une acierie-laminoir â Lomé.

La plupart de ces industrles ont été fermées â cause de la

conjecture internationale et surtout â cause d'une mauvaise planification.

La raffinerie de pétrole et la sidérurgle ont été les plus touchées' Le

Togo, étant un pays essentiellement agricole, doit avant tout développer

son agriculture, surtout les produits alimentalres de base â savoir le

manioc, le mais, le mil, le riz et les lgnames, et ce n'est qu'aprês cela

que les produits d'exportation comme le cacao, le café, les produits de

palme et du coton pourront trouver une place dans l'économie du pays,

car plus le Togo se suffit â lui-même sur le plan alimentaire, plus

il y a de forces pour produire les produits d'exportation et pour déve-

lopper tout le pays. Malheureusement le Togo est obligé aujourd'hui,

comme la plupart des pays sous-développés, d'lmporter des produits

alimentaires de base comme le riz, les prodults de blé'

sur la plan des échanges commerciaux avec l'extérieur, le To-

go pratique une politique de "porte ouyerte" c'est-â-dlre que tout pays

ou toute personne peut exporter et importer du Togo, sauf I'Afrique du

Sud et I'Israël car les exportations ves ces deux pays sont officielle-

ment interdites( I ).

| ) Source: Bundesstelle fÛr Aussenhandelsinformation - Togo -

rwirtschaftllche Entwlcklung 1982, Kôln, Oktober 1983,

page 18.
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C'est avec les pays européens de la CEE que le Togo a con-

clu jusqu'â ce jour le plus de conventlons et d'accords d'échanges com-

merciaux. La part des pays européens socialistes et celle des pays afri-

cains et asiatlques dans les échanges commerciaux du Togo sont trés

faibles.

Quant au systême éducatif, il est calqué sur le modêle fran-

çais: ".Les systemes d'enselgnements en Afrtque ont hértté, jusqu'â la

cartcature, de tous les défaats du systême llvresque, scl&osé, coupë du

nilleu, c/asses surchargées, ntûtres mal fornés, nranque tragique de

moyens matériels, programmes inadaptés aux besoins aûssi blen pour Ie

développement. économique des Etats que pour Ie développement intel-

Iectuel des indiuidus, etc..."( I ). Le français étant la langue officielle du

pays, tout I'enseignement se fait en français dés le premier jour de l'é-

cole primaire. Pour la Franceril faut: "prolonger Ia sltuation de l'ëre

néo-colonlale afin de naintenir Ia sacro-sainte <influence française> â

travers l'enseignement et Ia culture"lzl, Certes il y a eu des réformes

au niveau de l'enseignement d'histoire et de la géographie pour pouvoir

adapter les programmes aux réalités nationales mais I'essentiel est tou-

jours basé sur le systême français. Tous les diplômes togolais sont re-

connus par la France.

L'enseignement est divisé en quatre degrés. Le premier degré

c'est-â-dlre l'école primaire dure slx ans sanctionnés par le C.E.P.D.

( certificat d'études du premier degré ), le deuxiéme va de la sixiéme

en troisiême, le troisiême de la seconde en terminale, le quatriéme de-

I ) Charte de la coopératlon pour le développement,

Paris 4eme trimestre t983, page 12.

2 ) ldem, page 13.
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gré est l'université. Cette derniêre, créée en 1972 et dénommée llniver-

sité du Bénln ( UB ) n'était constituée que d'une école de Lettres et de

Droit. Aujourd'hui elle compte toutes les grandes écoles et même l'éco-

le de médecine.

1.2. Plan de développement économique et social du Togo.

Le Togo, dës son indépendance, est confronté aux dlfficultés

économiques comme la plupart des pays africains devenus souverains.

L'lndépendance économique aprës I'indépendance politique devient une

nécessité. Pour l'atteindre, il faut conndltre ses besoins, ses ressources

et ses capacités économiques. A I'issue de cet inventaire, le Togo a mis

sur pied un plan de développement économique et soclal qui permet

une élaboratlon de projets et de programmes â financer en partie par

l'épargne ( épargne publique, êpargne des entreprises et épargne des

ménages ) et par les apports de l'aide extérieure. Cette derniére I'em-

portera sur les sources locales comme c'est le cas le plus souvent

dans l'économie sous-développée.

Le plan est quinquennal et le premier n'a vu le jour que six

ans aprês I'indépendance, c'est-â-dire en 1966, point de départ d'une

stratégie <duo-décennale,, 1966-1985 (en tout quatre plans), dont I'hori-

zon 1985 amorcera le "décollage économique> du Togo. Le premier et

le deuxième plans désignaient cet horizon en ces termes: "PIus que les

objecttfs de 197O, trop proches pour être parlants, I'hortzon 19BS évo-

qae les rêsultats des effons qa'une génératlon peut permettre d'attein-

d.e*(l). Air,"i les objectifs de l'horizon 85 doivent viser â,

I ) République Togolaise, Plan de développement économique

et soclal 198l-1985, page 22.
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- "assurer la véritable indépendanæ économlque nationale;
- faire de I'administration une admlnistration du développe-

ment;

- accroltre Ia capacit.ë productlve des facteurs de productlott;

- assurer |'équilibre rëglonal au niveau de Ia nailon;
- adapter les mentalitës au t1rye nouveau de citoyen"(l).

L'indépendance économlque que le gouvernement togolais ap-

pelle de tous ses voeux et qui est contenue dans les objectifs de I'ho-

rlzon lgBS vise,( 2 )

- " I'autosuffisance étatique;

- I'autosuffisance des collectlvltés;

- l'autosttfflsance des entreprlses publiques et privées;

- I'autosufflsance des catégorles soc-lo-ëconomiques ef so-

cio - pro fe s s lo nne I I es ;
- I'autosuffisance des individus".

Aprês avoir énumêré les objectifs que les quatre plans quin-

quennaux se sont assignés, voyons briêvement le contenu de chaque
r 1 )

plan: '  " '

a) le premier plan 1966-197O a posé les jalons de la planifica-

tion de l'économie togolaise. Il a jeté les stnrctures de base du déve-

loppement économique. Dans ce premier plan, il a été notamment prévu

de développer le milieu rural par la création d'organismes de mise en

oeuvre des programmes et d'encadrement des paysans, d'aménager les

I ) et 2 ) idem, pa'ge 27.

3) Sources: République Togolalse, Plan de développement économique

et social 1966-1970; 1971-1975; 1976-1980; t98l-1985.
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infrastnrctures de communication. Le montant des investissements pu-

blics a été évalué â 20 milliards FCFA et celui des investissements pri-

vés â 8,5 milliards pour I'ensemble du plan.

b ) le deuxiême plan 197l-1975 avec des investissements de

76 milliards FCFA devait élever le taux de croissance du produit inté-

rieur brut â, 7,7'l par an et permettre la création d'emplois supplémen-

taires. Dans ce second plan, l'agriculture a occupé une place de choix

puisqu'elle est le fer de lance de l'économie togolaise.

Malgré les efforts fournis, les buts escomptés n'ont pas été

atteints car le taux de croissance du revenu natlonal ( produit intérieur

bnrt ) n'a atteint que 5%ilaproduction agricole, de son ôté, a diminué

â cause de la sécheresse qui n'a pas épargné I'agriculture.

c) en 1976, le Togo aborde son troisiême plan de développe--

ment économique et social. Le troisiême plan de 1976 â 1980 a prévu

une somme d'investissements d'environ 251 mllliards FCFA dont

162,5 milliards ( 64,8% ) devrait provenir des sources nationales et le

reste serait financé par l'étranger. [.a priorité de ce troisiéme plan est

consacrée â I'infrastnrcture ( Bl milliards ), l'industrle ( 75 mllliards )

et â I'agriculture ( 56 milliards ). Un cinquiême des investissements est

destiné â augmenter la production de I'huile de palme, des fmits, du

café, du cacao et du coton par les compagnies étatiques.

Parmi les grands projets du troisiême plan, on trouve la raf-

finerle, la sldérurgie â Lomé et la cimenterie â Tabligbo. Mais la baisse

du cott des phosphates, du café et du cacao a fait monter les dettes

extérieures du Togo, et c'est pour cette raison que le FMI ( Fonds Mo-

nétaire Internatlonal ) a accordé un crédit de t9 milliards US dollars en

1979 au Togo, afin qu'il puisse réaliser une partle de ses projets du

troisiéme plan.
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d ) le quatriême plan lgBl-l9BS est composé d'un programme

Priorltaire Minimum ( PPM ) avec des investissements de 2s0,9s mil-

liards FCFA et d'un Programme complémentaire optionnel ( pco ) avec

des investissements de 117,54 milliards FCFA. 16l miltiards des lnvestis-

sements seront financés par des crédits consentis â I'extérieur.

Il a été prévu dans ce plan de porter la production des phos-

phates â 300 000 tonnes par an, de construire une usine d'engrais â

partir des phosphates, d'élargir le port de Lomé, de constnrire un bar-

rage sur le fleuve Mono qui donnera 60 MW d'électricité. A partir de

ce barrage, il sera aménagé une superficie de 42 ooo ha pour I'agricul-

ture avec un investissement de 3B,B milliards FCFA, dont ls,Z mil-

liards FCFA pour la région des Plateaux afin de planter du café, du ca-

cao. Il a été envisagé d'accrcjltre la production du sucre, d'ananas, d'a-

rachides, du coton et du maTs pour I'auto-suffisance d'abord ,et ensuite

pour I'exportation dans les pays voisins.

A I'issue du quatriême plan, le pays dolt atteindre son auto-

suffisance, car selon les rédacteurs de ce plan: "Le décollage économi-

que en lgBS auquel doit préparer Ie lVeme plan s'rdentifie â ra phase

de développenent de notre écononie qui doit être narquée par I'appa-

rttion d'automatlsme de crolssance. Avec son amorce, Ie pays est appe-

Ié a briser définitivement Ie ærcle vicieux dn sous-développement"(1).

Le pays n'a pas pu gagner son pari, parce que tous les buts

fixés n'ont pas été atteints. Dans certains domaines, notamment I'agri-

culture, beaucoup de progrës ont été faits, mais c'est surtout I'industrie

qul a échoué. Les difficultés flnanciéres que connaissent de nos jours

I ) République Togolaise, Plan de développement économique et

social 198l-1985, page 25.
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les pays sous-développés, avec la crise économique mondiale et la chu-

te vertigineuse des prix des matiéres premiéres ne sont pas étrangéres

â cet échec. Il faut ajouter â cela certains investlssements faits â tort
r t )

et exagérément" .

1.3. Politique extérieure du Togo.

Bien que le Togo, devenu indépendant, se soit tourné vers la

France pour lui demander assistance comme I'ont fait la plupart des

colonies â l'égard de leurs anciens mdtres, il a pourtant toujours vou-

lu diversifier ses relations. C'est pourquol le pays méne une politique

de coopCration sans exclusive avec I'ensemble des pays de la commu-

nauté interirationale qu'ils soient de I'Est ou de I'Ouest, du Nord ou du

Sud, comme I'a défini le premier prdsident du Togo Sylvanus Olympio

dans son discours du jour de I'indépendance le 27 avril 1960:*5I l'unité

afrlcaine, tant ëconomique que politique, est Ie but qui nous tient Ie

plus â coeur, cela ne slgnlfie point que nous borderons nos hortzons â

Ia seale Afrtque. Dêsireux de pratiquer Ia politique de la porte ouverte,

nous entendons, au contralre, entretenlr avec tous les Etats, de quelque

contlnent qu'ils solent, des relations d'amitlé basées sur une mutuelle

| ) Source: Conférence des bailleurs de fonds pour le développement

du Togo, Lomé juin l9BS Volume lV - Situation et Perspec-

tlves de Développement ( 1985-1990 ) - Résumé et Conclu-

sions, Ministëre du Plan et de I'Industrie, pages 5 et 6.
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cfrmpréhension et Ie respect réclproque des lnstltatlons de 
"hutun"(l) 

.

Ceci explique Ia politique de non-alignement du pays prônée depuis

25 ans.

Exceptée la rupture des relatlons dlplomatiques entre le To-

go et I'Israël en 1973 sur l'initiative de I'Organisation de l'Unité Africai-

ne ( O1IA ), entre le Togo et la Chine nationaliste et la Corée du Sud

en 1975 â cause de la reconnaissance de la Chine Populaire et de la Co-

rée du Nord, le Togo entretlent dlx-sept représentations diplomatiques

â l'étranger dont six en Afrique ( Ghana, Gabon, Libye, Nigeria, Zaire,

Zimbabwe ), six en Europe ( Belgique, France, Grande-Bretagne, R.F.A.,

U.R.S.S. et Vatican-UNESCO ), quatre en Amérique ( Etats-Unls, Cana-

da, Brésil et Nations-Unies ) et une en Asie ( couvrant â la fois la

Chine et la Corée du Nord ).

Le Togo est membre de presque tous les organismes sous-rè-

gionaux et internationaux. De nos jours le Togo est I'un des pays qui

entretient le plus d'amitlés â I'extérieur.

Comme Sylvanus Olympio, tous ses successeurs,

Nicholas Gmnitzky et Eyadéma Gnassingbé vont se réclamer de cette

politique de la "porte ouverte" et surtout d'un libéralisme économique

qui permet le développement d'un secteur privé lndustriel important.

Pour favoriser la venue des capitaux privés sur le marché économique

togolals, le pays s'est doté d'une réglementation fiscale et douaniëre,

d'un code des investissements, d'une société nationale d'investissement

et des fonds annexes, bref d'une solide administration qui garantit des

avantages fiscaux aux investisseurs.

| ) Revue française d'études pollttques africaines, No 82 oûobre 1972,

pages 64-65.
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1.3.1. Réglementation fiscale et douaniêre.

Au Togo il n'y a pas de drorts de douane proprement dits, il

n'existe que le droit fiscal et la taxe forfaitaire représentative de la

taxe sur les transactions ( TFRTT ). L'assiette du droit fiscal est la va-

leur cFA de la marchandise; le taux de perception est variabte suivant

les marchandises, seules les denrées comme les boissons fortement al-

coolisées, le tabac et les animaux vivants ont des taux spécifiques.

Quant à I'asslette de la TFRTT, elle est consfituée par la valeur cFA

augmentée des divers droits et taxes.

Il existe outre les droits flscaux et la TFRTT d'autres taxes

telles que la taxe de recherche et de conditionnement: la taxe de tim-

bre douanier; les amendes et les confiscailons; la taxe au proflt du

Fonds routler ( perçue sur l'essence et le gas-oil ); la taxe phyto-sani-

taire { perçue â I'exportation de tous produits agricoles et â I'importa-

tion du thé, riz, de la pomme de terre et des fnrits frais ); la taxe de

phare; le péage; les taxes de wharfage et de magasin.gu( | ).

1.3.2. Code des investlssements.

Le code des investissements du Togo, promulgué le 2l juil-

let 1965 par ordonnance tF 0s - lo, subit un premier réaménagement le

l0 janvier 1973 pour favoriser les exportations de produits fabriqués. Il

fut de nouyeau réaménagé le ler février lgz8 afin de "ganntir les droits

et Inscrire des obligations de chacune des parties, qai, dans leur volon-

| ) Source: République Togolaise, Annualre Economique Officiel lgBZ/lgBJ,

pages 236 et 237.
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té de æopërer dans les domaines de I'Industrle, de l,agrtculture, de
I'artlsanat, du tourisnte, des opératlons lmmobilleres ou des seryrces
jugés d'utilitë publlque"( 1 ). Le code des investissements vient d,ôtre

réaménagé pour Ia troisléme fois par ordonnance l.to gs - o3 du 29 jan-

vier 1985. Ce nouveau code accorde une large place aux investissements
prlvés étrangers. Il se présente comme un instnrment permettant d'atil-

rer les investisseurs étrangers, c'est pourquoi il est si incitatif, attrac-

tif et prometteur. Il est garanil â toute personne physique et morale

étrangêre qul a procédé ou participé au financement d'un investissement

au Togo, le droit de transfert des caprtaux et de ses revenus. Malgré

I'initiative privée que l'Etat togolais prône, il peut toutefois intenrenir

dans les investissements pour les orienter vers les domaines qu'il juge

importants et rentables. Il participe également au capital de certaines

sociétés installées sur le sol togolais.

Il existe quatre régrmes d'rnvesilssementsr( 2 ) re régime de

droit commun constitue le régime A, le régime des entreprises priori-

taires ou régime B, le régime fiscal de longue durée ou régime c, et le

régime des entreprises conventionnées ou régime D.

Répubfique Togolaise, idem, page Z2l.

sources: République Togolaise, code des investissements et charte

des entreprises togolaises, Ministëre du Plan et de

I'Industrie, Loi No 85 - 02 du 29 janvier et Loi No gS - 0g

du 29 janvier 1985.

r)
2)
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1.3.2.1. Régime A.

Le régime A concerne les entreprises d'exploitation agricole,

d'élevage, de pêche et de forôt; les entreprises artisanales, industrielles

de transformation et de montage, les industries de travaux et de servi-

ces jugées d'utilité publique. Ce régime exige un lnvestissement mini-

mum de 5 millions de FCFA. Pour bénéficier des avantages du régime A,

les entreprises doivent être dirigées par un Togolais qui détient la ma-

jorité absolue du capital, et elles doivent avoir leur siêge social au Togo.

Les avantages fiscaux du régime A:

- Exonération du droit fiscal d'entrée et de la TFRTT pen-

dant une période de cinq ans à I'importation sur les matériels et équi-

pements ainsi que sur les pieces détachées des machines et appareils

destinées â la création ou â l'extension de l'une des entreprises du

régime A.

- Exemption pendant cinq ans des taxes et droits sur I'im-

portation des matiéres premiéres nécessaires au fonctionnement des in-

dustries au cas où elles n'efstent pas au Togo.

- Renouvellement de I'exonération des droits et taxes â I'im-

portation sur les matiéres premiêres aprês avis de la commission des

investissements.

- Exonération du droit fiscal de sortie et de la TFRTT â

I'exportation sur les produits fabriqués par les entreprises du régime A.
- Les entreprises agréées au régime de droit commun bénéfi-

cient de l'exemption de l'impôt sur les bénéfices industriels et commer-

claux ( BIC ). Les exonérations varlent selon les zones industrielles.

- Toute entreprise du régime A bénéficie en outre d'une pos-

siblllté d'amortlssement accéléré des matériels et outlllages neufs, d'une
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possibllidé de report des déficits, de I'exonération de certaines plus-va-

lues, de I'exonération de la contribution des patentes des concession-

naires de mines.

1.3.2.2. Régime B.

sont agréées au réglme B, dit régime prioritaire, les entrepri-

ses d'exportation agricole, d'élevage, de pêche et de forêt; les entrepri-

ses de cultures industrielles, les industries de pêche, les entreprises

connexes; les entreprises industrlelles de préparation, de conservation

et de transformation mécanique ou chlmrque des productions végétales

ou animales; les industries de fabrication et de montage des articles et
objets de grande consommation; les Industries miniêres d'extraction,

d'enrichissement ou de transformation de substances minérales et les

entreprises connexes de manutention et de transport ainsl que les en-

treprises de recherche pétroliêre. En outre, elles doivent avoir leur sié-
ge au Togo et effectuer des investissements au moins égaux â

100 millions de FCFA.

!_":_ll3l3_c_":li'_:tl__dy_19_cia__?._
- Exemption du drolt flscal d,entrée, de la TFRTT et de la

tarce locale pour les machines et matériels d,équlpement pendant une
période de dix ans.

- Exonération des mêmes droits pendant une période de dix

ans sur les piêces détachées et les matiêres premiêres non disponibles

au Togo.

- A l'exportation, les entreprlses du régime B sont exonérées

du droit fiscal de sorile et de la TFRTT.
- Exonération temporaire de l'impôt sur les BIC Jusqu.â la
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fin de l'exerclce clos au cours de la cinquiême année suivant la mise

en service.

- Exonératlon de la contrlbution des patentes pendant I'année

de mise en marche et les cinq années suivantes.

- Les entreprises agréées comme prioritaires bénéficient d'une

réductlon de 50 % du tarif des droits d'enregistrement.

1.3.2.3. Régime C.

Le régime C constitue le régime fiscal de longue durée et in-

téresse les mêmes catégories que les entreprises prioritaires du régi-

me B. Ce régime concerne les entreprises dont les investissements sont

égaux ou supérieurs â 500 millions de FCFA et inférieurs â un miliard

de FCFA pour une période de dix ans ainsi que les entreprlses dont les

investissements sont égaux ou supérieurs â un milliard de FCFA pour

une période de quinze ans.

Les avantages fiscaux du régime C:

- Exemption pendant quinze ans du droit fiscal d'entrée, de

ta fpnff et de la taxe locale pour les machines et matériels d'équipe-

ment et les piéces détachées.

- Exonération pendant quinze ans des droits et taxes sur les

matiêres premiéres et autres produits nécessaires au fonctionnement de

l'entreprise.

- Exonération de l'impôt sur les BIC et celle des patentes

dans les mêmes conditlons que les entreprises que les entreprises prio-

ritaires.
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1.3.2.4. Régime D.

Les entreprises conventlonnées qui constltuent le régime D

bénéficient des avantages et des dispositions du régime C. Ses avanta-

ges fiscaux sont déftnis pendant une période de vlngt ans avec des in-

vestissements de un â deux milliards de FCFA ou vingt-cinq ans avec

des investissements supérieurs â deux milllards de FCFA.

1.3.3. Société nationale d'investissement

et des fonds annexes ( SM-FA).

LA SNI-FA fut créée par ordonnance No 53 du 29 décem-

bre l97l pour financer ou participer au financement des projets de déve-

loppement, pour favoriser les opérations d'investissements d'intérêt éco-

nomique et soclal. Bref c'est un établissement financier qui est chargé

du,{  1)

a ) promouvoir I'entreprise togolaise en facilitant son accés

au crédit bancaire;

b ) soutenir le rythme de I'expansion économique par un mé-

canisme d'investlssement auto-entretenu;

c ) rationaliser la politique d'endettement de I'Etat par une

structuration adéquate de la gestion de la dette publique;

d ) accrciître les moyens d'astion de la natlon grâce â une

politlque appropriée de mobilisation de moyens financiers de l'épargne

nationale et des lnvestisseurs étrangers, publlcs ou privés, ainsi que

| ) Source: Le Flash Africain, Spécial Togo Nouveau, No 22, Année 1975,

page 22.
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des institutions financiêres internationales, en vue de la réalisation des

investissements aptes â promouvoir le développement économique et

soclal du Togo.

La SNI gëre trols fonds urrnu*"",( I ) l" forrds nailonal d'tnves-

tissement, le fonds de garantie des crédits aux entreprises togolaises

et le fonds national d'amortissement de la dette publique.

1.3.3.1. Fonds national d'investissement ( FNI ).

Le FNI est alimenté par un prélêvement remboursable de

0,50 % du chiffre d'affaires annuel des entreprises réalisant des bénéfi-

ces non commerclaux et des entreprises industrielles, commerciales,

agricoles et immobiliéres qui sont astreintes â la tenue d'une compta-

bilité réguliëre et complête; il est délivré au contributaire un certifi-

cat FNI. Ce prélêvement n'est remboursé que lorsque l'entreprise peut

justifier d'avoir réalisé des investissements.

1.3.3.2. Fonds de garantie des crédits aux entreprises

togolaises ( FGCET ).

Ce fonds est destiné â favoriser la promotion des petites et

moyennes entreprises commerciales, industrielles et artisanales. Il ga-

rantit les crédits bancaires â court, moyen et long terme â toute entre-

prise togolaise dont le capital social est détenu â concurrence de 50 %

au moins par les nationaux togolais. Cette garantie ne peut excéder

I ) Source: idem, pages 23-24.
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80 % du montant accordé et I'entreprise bénéficlaire doit justifier d'un

auto-financement de l0% au moins du montant de crédlt demandé. Les

activités du fonds n'ont démarré qu'au cours de I'année 1973.

1.3.3.3. Fonds national d'amortissement de la dette

publique ( FNADP ).

Le FNADP assure la dette de I'Etat, des collectivités et des

établlssements publics. Il a la charge d'émettre des emprunts d'Etat et

d'assurer le servlce des empnrnts dont il a pris la charge.

1.3.4. Chambre de commerce, d'agriculture et d'lndustrie

du Togo ( CCAIT ).

La Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie du To-

go, créée en l92l et réorganisée par le décret No SgZZg du 23 octo-

bre 1958, regroupe toutes les sociétés industrielles opérant au Togo

pour une meilleure coordlnation des actions du secteur privé. La CCAIT

a pour oblet,( I )

a) la promotion de l'expansion économique et sociale;

b ) la création et la gestion des établissements nécessaires au

bon fonctionnnement des entreprises commerciales et lndustrielles;

| ) Source: République Togolaise, Annualre Economtque Officiel, 1982./1983

page ll9.
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c ) la rep résen ta t i ondusec teu rp r l véauprêsdespouvo i r s

publlcs;

d ) l asugges t i onaugouvernemen tde recommanda t ionssu r

la politique économique et soclale:

e ) I'information des adhérents et des lnvestisseurs sur la po-

Ittlque du gouvernement. 
(

La CCAIT a édité le code des lnvestissements, le tarif des

douanes et le code des impôts. Elle fonctionne sur subventions du

gouvernement.
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2. Présentation de la République Fédérale d'Allemagne.

2.1. Apercu hlstorico-géographique.

De nos jours, on ne saurait parler de la Républtque Fédêrale

dAllemagne sans étudier les circonstances historiques de sa fondation.

Ce qui nous oblige â sortlr quelque peu du cadre de nos recherches.

Aprês la Premiêre Guerre Mondiale ( 1914-1918 ), l'Empire al-

lemand ( Reich fondé le lB janvier l87l â Versailles ) s'effond et la

Weimarer Republik, mise en place après la défaite, conndt de graves

crises polltiques, économiques et sociales qu'elle ne sait résoudre.

Adolf Hitler, avec son parti le <National-soclalisme, { N.S.D.A.P. )ap-

pardt aux yeux des Allemands comme le "sauveur" pour répondre aux

problémes qui submergent I'Allemagne. Et cette confiance aveugle que

les Allemands ont alors en Hitler, encourage ce dernier â se prendre

pour le miiître incontesté du troisiéme Reich et du monde entier, com-

me le soulignent Alfred Grosser et Henri Menudier:"Il ( Hîtler ) est â

Ia fois chef de I'Etat, chef de l'armée et clrcf du partl unique, Ie

N.S.Dâ.P. . Ies bases dénocratiques de Ia premiere république, celle

de Weimar ( 19t9-1933 ), ëtaient conplêtentent détruites, l'Allentagne se

trouve soumise â une dictature absolue et totalitaire, rendue possi-

ble, ne I'oublions pas, gÂce au concours de ses citoyens conne Ie

:rrpplle Ia devise: <Etn Reiclt, ein Volk, ein Fiilrer)"( I ).

I ) Grosser, Alfred /

Fédérale,

Menudier, Llenri, La vie politique en Allemagrre

Paris 1978, pages 6-7.
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Son désir fou de conquérir I'espace vltal pour le peuple alle-

mand provoque le ler septembre 1939 la Seconde Guerre Mondiale. Le

troisiême Retch recuellle les succês escomptés au début de la guene.

Mais son ambition de gouverner le monde entler pousse lndirectement

les Etats-Unts â entrer en guerre aprês I'attaque Japonaise de la flotte

amérlcaine â Pearl Harbor le 7. décembre 1941. L'attaque allemande de

I'Union soviétique le 22 juin l94l brise d'abord le pacte germano-sovié-

tique stgné le 23 août 1939 â Moscou, et occasionne ensuite la création

d'une alliance entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et

l'Union soviétique, bien que leurs idéologies et leurs centres d'intérêts

soient différents. De conférences en conférencesr les Alliés cherchent

â obtenir la capitulation de l'Allemagne nazle. Les plus importantes de

ces conférences au cours desquelles est décldé I'avenir de I'Allemagne

sont celles de Yalta et de Potsdam. A la conférence de Yalta, en Cri-

mée ( 4-ll février 1945 ) participent I'Angleterre, les Etats-Unis et I'U-

nlon soviétlque. Les trols Grands d'alors dêcldent ensemble de la poli-

tique d'aprés-guerre en Allemagne, ils prévoient l'abolition du Natio-

nal-socialisme, le partage de l'Allemagne en zones d'occupation, la

création d'un Consetl de Contrôle Allié, le démontage des usines, des

réparations, la cession des territoires. A la conférence de Potsdam

( 17 juillet - 2 août 1945 ), ces trois pays plus la France confirment les

accords de Yalta, auxquels lls aJoutent d'autres déclsions,( I )

r ) la démilitarlsatlon totale de I'Allemagnei

2) les régions situées â I'est du flewe Oder-Nelsse revien-

nent â la Pologne;

s ) expulslon des Allemands de la Pologne, de la Tchéchoslo-

| ) Source: Grosser, Alfred / Menudler, Henrl, ldem, pages lO-12.
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vaquie et de la Hongrle;

a ) instauration de la démocratie en Allemagne.

Le sort de l'Allemagne ainsi décidé, les Alllés n'attendent que

sa capitulation sans condltions qui est signée d'abord le 7 mai 1945 e

Reims par Jodl, puls le I mai 1945 â Berlin-Karlshort par Keitel( I ).

Aprês la guerre, I'Allemagne est divlsée en quatre zones d'oc-

cupation: I'Angleterre reçoit le Nord-Ouest, les Américains et les Fran-

çais le Sud-Ouest et I'Est revlent â I'Union sovlétique. La premlère

conséquence d'un tel morcellement est I'entrave politlque â toute action

oommune d'occupation par le Conseil de Contrôle Allié. A cela, il faut

aJouter la mise en place de dlfférents systêmes politiques des occu-

pants, ce qui met en danger I'unité allemande.

Sur cette premiêre situation d'éclatement du pays, vlennent

se greffer les questions relatives aux réparations de guere. Elles met-

tent â dure épreuve l'unité économique allemande. En effet il avait été

décidé que chaque puissance percevait les réparatlons dans sa zone

d'occupation, I'URSS recevait en plus de cela 251" de I'industrie des zo-

nes occldentales â cause de ses pertes au cours de la guere. Elle per-

çoit également des vivres et des biens de consommation des zones oc-

cidentales. Ces différentes llvralsons causent de permanentes tensions

entre les pulssances de l'Ouest et I'URSS. Pour y mettre fln, les

I ) Source: Klnder, Hermann / Hllgeman, Werner, Von der Franzôsischen

Revolutlon bis zur Gegenwart, dtv-Atlas zur

Weltgeschlchte - Karten und chronologlscher AbriB -

Band II, Blelefeld septembre 1977, page 2lS.
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Etats-Unts et la Grande-Bretagne créent le ler luln 1947 la Blzone qui

n'est rlen d'autre qu'une fuslon économlque des zones d'occupatlon

amérlcatne et brttanntque. L'[IP.SS répond par la créatlon de la Commls-

slon Economlque Allemande dans sa zone.

Le programme de la reconstroctlon européenne du 5 Juln 1947,

Gonnu sous Ie nom de "PIan Marshall"( I ) est un nouvel élément de di-

ylslon, â cause du refus que lui opposent les pays de I'Est. La confé-

rence des slx puissances de Londres en févrler 1948 ( y sont présents

les trols Alllés oc'cidentaux et le Benelux ) recommande dans son com-

muniqué flnal, la formatlon d'un Etat démocratique et fédéral ouest-al-

lemand. En réponse, l'tIRSS quitte le Conseil de Contrôle Allié. La mise

en application de la réforme monétalre ( Deutsche Mark ) dans les zo-

nes occldentales ainsi qu'â Berlln-Ouest pousse l'Unlon sovlétlque â or-

ganiser le "Blocus de Berlin". GÉce au pont aérien des Alliés occiden-

taux, la tentatlve sovlétlque de rattacher Berlln-Ouest â sa zone d'oc-

cupatlon échoue. [a signature du pacte de l'Organlsatlon du Traité de

l'Atlantlque Nord le 4 avrll 1949, l'entrée en vlgueur du "Gnrndgesetz"

( Lot Fondamentale ) de la RFA le 23 mai 1949 et enfln la constltutlon

des organes étatlques le 7 septembre 1949 consacrent la dlvlslon de

I'Allemagne en deux Républiques.

I ) George Catlett Marshall, général et homme polttlque amérlcaln, né â

Unlontown ( Pennsylvanle ) ( 1880-1959 ), fut chef d'Etat-major de

I'armêe de 1939-1945, puls sécrétaire d'Etat du préstdent Tnrman de

1947 à 1948. Il a donné son nom au plan amérlcain d'alde au redres-

sement économique de l'Europe occldentale. Il reçnt le Prlx Nobel

de la Patx en 1953.
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La République Démocratlque Allemande fondée le 7 octo-

bre 1949 avec une superficie de 108 trt O-z 
( I ) passe dans le camp

sovlétlque tandis que la Républlque Fédérale d'Allemagne, appelée enco-

re Allemagne de l'Ouest, avec ses 248 7l?,lg km2(2) reste dans le bloc

occldental( 3 ).

La RFA est située entre le 55o degré ( List sur Sylt ) et le

47o degré de latitude Nord ( Oberstdorf dans l'Allgâu ). La plus grande

distance Nord-Sud entre List sur Sylt et Oberstdorf dans l'Allgâiu est

de 876 km et celle Ouest-Est entre Sarrebnrck et Furth im Wald est

de 425 km. Avec ses 6l O2O OO0 d'habltants en t98S( 4 ), l" RFA est en-

tourée du Danemark, de la mer du Nord et de la Belgique au nord, de

la Suisse et de I'Autrlche au sud, du Benelux et de la France à I'Ouest,

de la RDA et de la Tchéchoslovaquie â l'Est.

D'aprês l'Article 2O du "Gnrndgesetz" l Loi Fondamentale ),

la RFA est un Etat constitutionnel, fédéral, démocratlque et social

composé d'un Bund ( Fédération ) et de onze Lânder ( Etats ) y com-

Source: Statistisches Bundesamt/Wesbaden ( Hrsg ), Statistisches

Jahrbuch 1986 fûr die Bundesrepublik Deutschland, page 588.

Source: ldem, page 53.

Sources: Thomas, Rûdlger, Modell DDR - Dte kalkullerte Emanzipa-

tlon, Mtinchen, Wien 1977, Page 16.

Grosser, Alfred, L'Allemagne en Octtdent - La République

Fédérale 40 ans aPrès,

Paris 1985, Pages 56-72.

4 ) Source: Stuttgarter Nachrichten, Donnerstag, 31. Jull 1986,

r)

2 l

3 )
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pris Berlin-Ouest bien que les conditlons des Alllés limitent sa totale

souveralneté comme onziéme Land de la RFA. Exceptés la Baviëre et

les Etats-villes comme tsrême et Hambourg' tous les autres Etats sont

des créations des puissances d'occupation. Citons ces onze Lânder de

la RFA:

Bade-Wurtemberg, capitale Stuttgart

Basse-Saxe, câpitale Hanowe

Bavlêre, capitale Munich

Brême, capitale Bême

Hambourg, càpltale Hambourg

Hesse, capitale Wiesbaden

Rhénanie du Nord-Westphalle,

capitale

Rhènanie-Palatlnat, capitale

Sarre, capitale

Schleswlg-Holstein, capltale

Berlin-Ouest

Dûsseldorf

Mayence

Sarrebruck

Kiel

( r000)

I 241,1

7 216,3

lo 957,5

665,6

I s92,4

5 535,2

t6 703,9

3 624,0

| 050,8

2 613,8

| 848,6

l )

superfict[l ) Populatiof,2 )

en km2

35 751,39

47 449,95

70 552,90

404,23

754,69

2l 114,12

34 067,88

l9 847,23

2 567,93

l5 726,74

480,13

Le Bund et les Lânder sont des Etats souverains avec leur

propre constitution, juridiction, parlement, gouvernement et droit â la

législation ( séparatton des pouvoirs ). La légtslatton des Lânder est li-

Source: Stattsttsches BundesamV\ù/iesbaden ( Hrsg ), Statlstisches

Jahrbuch 1986 fiir die Bundesrepubllk Deutschland, page 53.

Source: idem, page 53 ( chiffres du 3l décembre 1984 ).2 '
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mitée â l'lnstructlon publlque, â la poliilque culturelle et â leur propre

admlnistratlon. Pour le reste, lls doivent se conformer â la léglslatton

de la Fédératton. A la tête de cette derniêre se trouve le chancelier fé-

déral ( Kanzler ), chef du gouvernement, élu pour une pérlode de quatre

ans par la majorlté du Bundestag ( le parlement ) sur proposiflon du

président fédéral. Ce dernier ne Joue qu'un r'ôle représentatif ( et non

polltlque ) au plan natlonal et lnternational. Iæ dtxtême Bundestag des

élections du 6 mars 1983 comprend 520 députés, élus au suffrage uni-

versel, ( dont 22 de Berlln-Ouest, avec voix consultailve seulement ).

La coalition cDU/csu./FDP détlent la majortté des slëges ( 2TB ), la

SPD ( 193 slêges ) et les Griine ( Verts 't | 27 siêges ) fomenr I'oppo-

sltlon. Quant au second organe parlementalre de la Fédérafion, le

Bundesrat, porte-pnrole des Lânder, il ne comprend que 45 membres
( dont 4 de Berlin-ouest ) et exerce un pouvoir de cont6le sur les

travaux législattfs du Bundest g( I ).

Actuellement, Rlchard von Welzsâcker ( CDU ) est le présl-

dent fédéral et Helmut Kohl ( CDU ) le chancelter fédéral.

2.2. Economle de la RFA.

En 1945, l'Allemagne de l'Ouest est dans une situailon três

t ) Sources: Grosser, Alfred / Menudler, Henrl, ldem, pages Z6-8l,

Grosser, Alfred, LAllemagne en Occldent, ldem, page 313.

Statlstisches Jahrbuch 1986 fiir die Bundesrepublik

Deutschland, page 90.
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dramatique â cause des énormes pertes humalnes et matérlelles de la

Seconde Guerre Mondiale et de I'accuell de plus de dix mlllions de ré-

fuglés et d'expulsés. Mals sl la RFA est devenue de nos Jours la pre-

miére pulssance économique de l'Europe ( I'IIRSS exceptée ), c'est grâce

d'abord au plan amértcaln d'alde au redressement économlque de I'Euro-

pe occidentale, appelé <Plan Marshall>, puls â la présencc de la houllle,

â la remise en fonction de pulssantes soclétés lndustrlelles et flnanclê-

res et enfln, la dtscipllne de la populatlon est un facteur tmportant de

la reconstruction. Ce prrgrés économlque a été appelé amlracle alle-

mand> dans les anndes 60, car d'un Etat valncu et en nrine â la fln de

la Seconde Guerre Mondlale, I Allemagne de I'Ouest est devenue un Etat

florissant et économlquement três pulssant. Cecl a été faciltté par un

réseau de voles de communlcatlon três dense et surtout par un effort

soutenu pour l'expanslon de l'agrlculture et de I'lndustrie.

Blen que I'industrle s'adjuge la part du lton dans l'économle

de la RFA, I'agriculture n'est pas pour autant négllgée. Car "sa haate

tæhnlclté eÉ ses hauts rendements en font une des plas lntenslves du

globe. Par I'emplol masslf de matérlel, de machlnes et de prodults cht-

mlqaes eIIe ænstftae tn déboaché appréc-lable par de nombreases

branches lndustrtelles. les flrmes estprtatrlces y troavent an champ

d'e:<pérlenæ lear pmettant de mettre aa polnt les prodatts qai pea-

vent êtte, par Ia salte, es<portés"11'.

L'agrtculture allemande a subi de profondes modtftcatlons au

oours des trois dernléres décennles. Les petltes exploitatlons qul sont

les plus touchées, ont une superflcle lnférieure â 5 ha et sont lnégale-

| ) Reltel. Françots. Les Allemaenes. Parts 1969. paee 105.
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ment réparties sur le territoire. Les exploitations de 20 â 5O ha occu-

pent aujourd'hui les 2/3 de la surface cultivable de la RFA ( 30 % en

lgso )(l ).

Le tableau sulvant lllustre l'êvolutlon des exploitatlons agri-

coles de la RFA.

I ) Source: Seibt, Ferdinand / Htldebrandt, Reiner / Herold, Alfred /

von Bredow, Wilfrted ./ Wundram, Manfred,

Deutschland, Remseck bei Stuttgart 1984, pages 135-140.
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En l9ti0, 4 375 800 personnes travaillaient dans l'agrlcultu-

re( I ), actuellement elles ne sont plus que | 634 5oo( 2 ) et prattquent

une agrlculture três mécanisée. L'utlllsatlon des chevaux a considérable-

ment dtminué entre 1949 et 1976 de | 620 000 â 340 O0O pour laisser la

place aux machines. C'est ainsl qu'au cours de la même période le

nombre des moissonneuse-batteuses a augmenté de l8 000 â 17 100, ce-

lul des machlnes â traire de 6 000 â 460 000 et celul des tracteurs de

30 OOO â | 453 OOO(3). "S* 7 explottatlons, 6 dlsposent d'an tncteur,

dont Ia palssance moyenne est de 22 CV ( | 339 0O0 tnctears en 1969 ).

II etdste an tnctear par t ha de terres agrlcoles. En réallté chaqae

Tnysan â temp's eomplet dlspose d'aa molns un tnctear. Dans Ia vallée

da Rhln et dans celle de Ia Moselle les vlgnetons exploltaût an hectare

de vlgne possffe pfiesqae sans exceptlon un tncTcur, Les maavalses

Iangues aJoatent qaâ parttr d'un hectare de vlgne Ie vlgaeron roule

en Merdd€s..."( 4 ).

La mécanlsatlon, l'lntroductlon de la technique moderne dans

I'agrlculture, l'emplol des engrals et la solllcltude du gouvernement â

l'égard des paysans permettent des rendements trés consldérables. La

I ) Source: Statlstlsches Jahrbuch 196l fiir dle Bundesrepubllk

Deutschland, page 164.

2 ) Source: Statistlsches Jahrbuch 1986 ftir dle Bundesrepublik

Deutschland, page 144.

3) Sources: Seibt, Ferdlnand ( Hrsg ), ldem, page 140.

DLG e.v. ( Hrsg ), Unsere Landwlrtschaft: elne Zwischen-

bllanz, Frankfurt/Main 1985, pages lO9-122.

4 ) Reltel, Françols, ldem, page 109.
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RFA produit sur de grandes surfaces des pommes de terre, du colza, de

la betterave â sucre, des céréales comme l'orge, l'avoine, le mais, le blé

et le seigle. Une grande partie des céréales sert â nourrlr les anlmaux.

Des cultures spéciales â savoir la vigne, les fruits, le houblon ( pour la

préparation de la biere ) et les légumeç sont produits sur de petites

surfaces. Les régions viticoles sont la vallée de la Moselle, la Sarre, le

Ruwer et Nahe, la région du Haut Rhin, la Rhénanie-Palatinat, le lac de

Constance, la vallée du Main ( Wurzbourg ), la région de Margrave au

pied de la Forêt-Noi..(l).

Quant â ce qui concerne l'élevage, il a également profité de

la modernisation. Les porcs occupent une grande place dans l'élevage

allemand. Ils sont estimés â prês de 24 28'2 loo têtes. on dénombre

l5 626 600 bovins et ovlns. Les volailles sont élevées en masse et éva-

luées e 7l o57 lo0. L'élevage de chevaux progresse d'année ur, 
"r,r,é"( 

2 ).

Comme nous I'avons dit plus haut, I'industrie est le secteur

le plus important de l'économie de la République Fédérale d'Allemagne,

qui est le second pays tndustriel du monde derrière les Etats-Unis de-

vançant les anclennes nations industrielles comme I'Angleterre et la

France.

L'Allemagne possêde beaucoup de ressources miniéres mais

Source: Dloczik, Manfred / Schiittler, Adolf / Sternagel, Hans,

Der Fischer Informationsatlas Bundesrepublik Deutschland,

Fischer Taschenbuch Verlag 1982, page 7O.

Source: Statlstisches Jahrbuch 1986 fûr dle Bundesrepublik

Deutschland, pages 158-159.

l )

2 '
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leur quantité est très limitée, seuls la houille, le llgnite, la potasse et

le sel gemme suffisent aux besolns du pays, aussi la RFA est-elle tri-

butaire de l'extérieur quant â ce qui concerne les matie-re" pr.*i.-ru"( I ).

Grâce aux gisements houlllers ( Ruhr, Salre ) et. aux gisements

de fer ( Peine, salzgltter ), la sldénrrgie allemande a développé une

puissante métallurgfe de transformation multlple, et prodult des aciers

de qualité. La production de l'industrie automobile ne cesse d'augmen-

ter: Daimler-Benz, Porsche â stuttgart, BMW â Munich, Audl â Ingol-

stadt, Volkswagen â Wolfsburg, Ford â Cologne, Opel â

Rûsselsheim, .tc... 
( 2 ).

Les constnrctions navales, quant â elles, sont localisées dans

les estuaires de I'Elbe et de Weser, dans les ports de la Balttque et de

la mer du Nord â savoir Hambourg, Brême, Bremerhaven, Kiel, LÛbeck

et Emden etc...

L'industrle chimlque qui constitue le second pilier de l'écono-

mie allemande est concentrée le long du Rhin, prês des glsements de

potasse, de sel gemme, de pétrole et de gaz naturel. Quatre grandes

entreprlses se partâgent le monopole de ce secteur: Bayer, Hôchst,

BASF, I.G. Farben. A I'origine I.G. Farben ( Interessengemelnschaft

Farbenindustrie ) était une fusion de BASF et de Bayer en 1925. Ces

dernlêres ont repris leur autonomie en 1952, et I.G. Farben a changé de

Source: Dloczlk, Manfred / SchÛttler, Adolf / Sternagel, Hans,

idem, page 76.

Source: Statlstisches Jahrbuch 1986 fiir dle Bundesrepublik

Deutschland, pages l9O-194.

l )

2 l
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directlon mais pas de nom.

Lâllemagne de I'ouest est aussl réputée pour la mécanique
de préclsion et la fabrlcatlon du matériel électrlque et électronlque. La
renommée de la Forêt-Noire dans le domaine de l.horlogerie est légen-
dalre.

Pour écouler tous les produits de son lndustrie, la RFA com-
me toute nation lndustrlelle a besoin du marché e:<térleur. c'est pour-
quoi l'infrastructure des transports ( routes, voies ferrées, fluviales et
aériennes ) est dense et trës développée, car elle joue un rôle prépon-

dérant dans ses relailons commerciales avec le monde extérieur. Les
ports que nous avons énumérés plus haut sont les portes d'ouverture
des produits "made ln Germany" sur les marchés des pays étrangers. Le
trafic de la Lufthansa ( compagnie aérienne de la RFA ) n'est pas non
plus â négliger. Malgré de fortes importatlons de matiêres premléres et
de denrées alimentaires, la RFA les compense, grâce â son commerce

extérleur florissant, par les exportations de ses prodults industriels.

C'est la ralson pour laquelle sa balance commerciale est excédentaire.

Son commerce e:<térieur s'est accru ces derntëres années avec la politi-

que d'ouverture sur les pays de I'Est européen. Toutefols les pays de
la CEE sont ses principaux partenaires commerclaux. Etant la premiêre

pulssance exportatrice mondiale, la RFA ne perd pas de vue que son

avenlr économique ne dépend que de ses échanges commerciaux avec le

reste du monde et surtout avec le Tiers-Monde qut représente de nos

Jours un important marché de débouchés pour les nations industrielles.

C'est pourquoi la RFA ne cesse d'accroltre ses assistances, ses Investis-

sements et son influence en Afrlque. pour y arrlver elle a dt franchir
plusleurs étapes pour se falre conn:iltre sur le plan internafional par
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les pays africains en tant que seul représentant du peuple allemand, en

excluant la RDA comme représentant également le peuple allemand. ce

qui nous amêne â parler de la politlque afrlcaine d'arde au développe-

ment de la RFA.

2.3. Politique afrlcaine d'aide au développement de la RFA.

De 1949 jusqu'en octobre 1969, c'est-â-dire jusqu'â l,avé-

nement de la sPD au pouvolr, la polltique afrlcaine de la RFA est pla-

cée entre le conflit Est-ouest et ne poursuit qu'un seul but, celui de

peruettre la réunlflcation des deux Allemagnes. Ces choix répondent â

l"'Hallstelndoktrtn" ( la doctrlne de Hallsteln ), comme I'appela
rvVilhelm Grewe au cours d'une conférence des ambassadeurs accrédités

â Bonn le B et le 9 décembre lgSS( t ), déftnirsant alnsl une llgne de

conduite de la politique étrangêre de la RFA. I^a "doctrine de Hallstein"

lnterdit â tous les pays ( surtout africains et asiatiques ), exceptée

l'llnion soviétique, de nouer des relatlons diplomatiques avec la Répu-

blique Démocratique Allemande sous peine de sanctions politiques et

économiques. L'alde au développement ( Entwicklungshilfe ) devenait un

instrument politique. cette doctrine ne falt que confirmer les lignes

polittques de I'Ere-Adenauer ( chancelrer de la RFA de 1949 â 196l ).

Les Allemands de l'ouest en sont venus â cette doctrrne,

lorsqu'ils ont ouvert en septembre tgss leur ambassade a Moscou qui

t ) Sources: Grewe, Wtlhelm, Deutsche Au8enpoltfik,

Stuttgart t960, page 16l.

Besson, Waldener, Die AuBenpolttik - Erfahnrng und

Ma8stâbe, Miinchen 1920, page l9g.



- 78 -

avait auparavant noué des relatlons diplomatlques avec I'Allemagne de

I'Est. Mais ils ont Jugé bon que I'URSS solt une exceptlon, car elle fai-

sait partie des quatre puissances d'occupatlon qul en 1945 assuraient le

pouvoir suprême en Allemagne. Sans le concours de I'Union soviétique,

la réunification des Allemagnes est imposstble. C'est pourquoi, nouer

les relations diplomatiques avec elle étatt inévitable pour la RFA. En

lmposant la "doctrlne de Hallstein" aux pays africains, la RFA espérait

ainsi gagner la majorité de ces pays de I'Assemblée Générale de I'ONU

qui la soutiendralent pour atteindre son but, celul de la réuniflcation

des deux Allemagnes. C'est pour cette ralson que le mlnistére des Af-

falres Etrangêres s'était assignd les devoirs 
"uivants,( 

I )

r ) Rechercher des soutiens pour la RFA comme seul repré-

sentant de l'Allemagnei

z ) Interdire les relations dlplomatiques entre l'Afrique Noire

et la RDA;

s ) Protéger l'Afrique contre l'lnfluence communiste;

a ) Etabllr des relatlons durables et amicales entre l'Europe

de l'Ouest et I'Afrique indépendante;

s ) Maintenir de bonnes relatlons avec l'Afrique du Sud.

La "doctrine de Hallstein" ne demeura pas lettre morte. Elle

fut appliquée dés que le besoin s'en fit sentir. La RFA rompit ses rela-

tions diplomatiques avec la Yougoslavie en octobre 1957, avec le Cuba

en 1963. Deux pays africains â savoir la Tanzanle et l'Egypte en 1965

connurent le même sort, parce que le président Nyerere changea l'am-

I ) Source: Bley, Helmut / Tetzlaff, Rainer, Afrlka und Bonn,

Relnbeck bei Hamburg 1978, page 28.
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bassade de la RDA â Sanzlbar en consulat général â Dar-es-Salam en

1965, et le président Nasser d'Egypte accueillit en févrler-mars 1965 au

Caire Walter Ulbricht, chef d'Etat de la RDA( I ). La politique africaine

de la RFA fut couronnée de succés, car exceptés ces deux pays aucune

natlon africaine ne reconnut la RDÀ jusqu'en 1969. Atnsl la politique

d'aide au développement de la RFA n'avait qu'un but politique, celui de

gagner des amls qui la soutiendraient sur le plan international le mo-

ment venu. Le but économique ne vint que plus tard avec le <mlracle

économique> allemand dans les années 60. L"a RFA avait alors besoln

des matiêres premiêres et des débouchés dans ces pays devenus indé-

pendants.

Demeurée au début réticente vis-â-vls de I'Afrique, la RFA se

précipita vers le continent noir quand elle eut des garanties. C'est I'in-

dépendance des anciennes colonies qui lut ouvrlt les portes, car ces

pays devenus indépendants n'étalent plus la ,<chasse gardée> des Anglais

et des Français et pouvaient des lors traiter dlrectement avec toute

pulssance étrangére. La Communauté Economlque Européenne fut la

derniêre étape qui leva les dernléres difficultés et donna plus d'élan

aux relations gennano-afrlcalnes en général et germano-togolaises en

partlculier.

L'Allemagne occidentale va d'abord dans un premier temps se

fonder surtout sur le fait qu'elle n'a pas d'héritage colonial en Afrique

| ) Sources: Bley, Helmut / Tetzlaff, Rainer, idem, pages 29-30.

Menudler, Henri, L'Allemagne et I'Afrlque,

Défense Nationale, Aott-Septembre 1981, L t636.
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et que par conséquent elle n'a rlen â se reprocher et les Africains in-

versement n'ont rlen â lul reprocher et elle profite de cet anvatage pour

s'installer sans gêne en Afrlque. Et elle va réussir; en témoignent les

dtfférents propos qu'ont touJours tenus les vlellles générations du Togo

en partlculler et des anciennes colonies allemandes en général, propos

que tlennent encore de nos Jours certalns Intellectuels et dirigeants po-

litiques afrlcains lorsqu'lls comparent la colonisation allemande â celle

de la France ou de l'Angleterre. La preuve la plus èclatante de cette

conception fut la célébratton le 5 jutllet 1984 du "Centenalre de I'amitlë

germano-togolalse ". Nous ne pourrions mleux faire que de rappeler â

ce propos les termes mêmes dont fit usage l'éditorialiste de la "Nou-

velle Marche" dans son numéro spécial du 5 juillet 1984: "Cet événe-

ment hlstorlque, sars cesse renouvelé par Ia coopératlon entre les deax

pays, retroave ces Jours-cl du regain par la célébratton du centenaire

des relations gennano-togolar'ses. Une céIébntton pour commémorer les

tnoubltables années que passe-rent ensemble nos grands-prents et pour

renforcer I'amitlé séculaire alnsi tlssée entre nos deux peuples...... . il

suffit de prcourtr nos camqgnes ponr s'en convalncre, pour réallser

I'lmmense crédit dont Jouit I'Allemagne aa Togo C'est toute cette

æopératlon rtche et multiforme, profitable aux puples allemand et to-

golais, que noas magniflons auJourd'hul par la célébratlon du centenalre

de l'amltlé germano-togolaise...... , C'est anssJ le désir du peuple togo-

Ials, qul ne noarrlt aacune halne contre Ie colonisateur d'hier"( I ). En-

tre protectorat ( pour ne pas dire colonisation ) et amitlé, il y a lâ la

même différence qu'entre un poisson et un quadrupêde.

l ) Lâ Nouvelle Marche, Numéro Spécial du 5 Julllet 1984, page 3.
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Pour gagner des amis en Afrique, la RFA va jouir d'un second

atout. Comme elle n'a jamais joué un rôle politique de premier plan sur

la scëne politique internationale, elle proclame avec fierté, qu'elle n'a

jamais été tentée de prendre part active aux guerres et conflits sur le

continent africain dans les années 50 et 70. Ce qui explique qu'elle n'a pas

d'intérêts politlques de force en Afrique. Il serait intéressant de savoir

pourtant ce que pense Bonn â propos de son alde militaire au Portugal

dans ses guerres coloniales avec l'Angola et le Mosambique, â l'ancien-

ne Rhodésie de Ian Smith et â I'Afrique du Sud. Tous ces atouts font

croire aux Afrlcains que I'aide au développement de I'Allemagne est dé-

sintéressée. Mais ne pouvons-nous que souscrire â cette observation

selon laquelle "Un pays n'a jamals d'amls, ll n'a que d'intéÉts".

Grâce â ce second atout, l'Allemagne a développé sur Ie con-

tinent noir des idées et thêses généreuses en faveur du progrès de l'A-

frique, â savoir l'égalité des peuples, des races, afin d'effacer des esprits

les idées racistes de la dictature nazle, abattue par la démocratie. En

Afrique, elle est bien accueillie parce que Ies pays africalns aprês leur

long contact avec la France et I'Angleterïe ont trouvé dans le nouveau

venu un ami, un libérateur ou mieux encore une puissance européenne

sur laquelle ils peuvent compter. La RFA a alors fondé et stnrcturé des

organismes pour s'occuper de sa polittque africaine d'aide au développe-

ment. Les lnvestissements publics ont prls le pas sur les investisse-

ments privés demeurés encore pnrdents et sans expérience. Pour les

encourager le gouvernement fédéral a accordé des avantages flscaux,

des crédits â taux réduits aux investisseurs privés dans les pays

sous-développés. Il a créé aussi "des conditlons favorables pour les

investlssements dans les pays en développment en prenant en charge

Ies rlsqaes non-commerciaux, c'est-â-dire essentiellement les risques

<politlques, ( expropriation, gaerre, émeutes, révolutlon ), II accorde
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également, au moyen de ressoarces provenant du budget fëdéral, des

garantles pour les pertes pouvant résulter de moratolres, Interdlction

de palements, lmposslbtltté de transferts alnsl que dëpréctatlon de deui-

ses pouvant en être Ia conséquence ( rlsque de tnnsfert ). Ces gafitn-

tles ne sont en princlpe consenties que s'il s'agit de placements partl-

caliêrement dignes d'encoungement"( I ). Toutes ces garanties ont inci-

té les milieux d'affaires allemands â partir â la conquête des marchés

africains. Leurs prestations et actlvités sur le continent noir sont

auJourd'hul légion.

Jusque dans les années 70, cette coopération avec I'Afrique

n'a pas échappé â la "doctrine de Hallstein". Et ce n'est qu'avec I'arri-

vée en 1969 du chancelier Wlly Brandt ( SPD ) et de la coalitlon

SPD-FDP â la tête du pays, comme nous l'avons dit plus haut, que la

RFA entame une ouverture vers les pays de l'Est appelée "Ostpolitik"

( Politique de I'Est ), par la signature du traité de Moscou du

12 août 1970 et celui de Varsovle du 7 décembre 1970. Avec l' "Ostpoli-

tik", elle se libêre des contraintes de la "doctrine de Hallstein" et pra-

tique une politique extérieure digne de son expansion économique et de

son lnfluence croissante dans les relations intemationales. Par ce traité

de Moscou, l'Allemagne de l'Ouest reconndt l'inviolabilité des frontiê-

res existantes en Europe y compris la frontiêre Oder-NeiBe en tant que

frontiére séparant la RFA et la RDA. Ceci est suivi par la signature du

"Traité Fondamental" I Gnrndvertrag ). avec la RDA le 2l juln 1973, I'Al-

lemagne de l'Ouest reconniilt ainsi l'existence de l'Allemagne de I'Est.

l ) Marchés tropicaux et méditerranéens, Samedl t6 octobre 1965,

2leme Année, tto t O*0, LAllemagne et l'Afrique, page 2 482,
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Et ce n'est pas du goût de tous les partis politiques ouest-allemands,

surtout de la GDLI et de la CSU qui ne cessent de prôner la politique

de la réunificatton. Par ailleurs, certains journaux ouest-allemands com-

me le 'lBlld" et la '\Melt" n'acceptent par la RDA en tant qu,Etat, c'est
pourquoi ils l'écrivent toujours entre gulllemets( I ).

c'est grâce â ces rapprochements interuenus entre les deux

Allemagnes, que le Togo a reconnu la Répubtique Démocratique Alle-

mande le 27 février 1973 tout en souhaitant la réunification des deux
pays par des moyens paclfiques( 2 ). Apres fentrée e l'oNu des Ailema-
gnes le l8 septembre 1973, elles peuvent être représentées chacune sé-
parément sur le continent africain.

Source: Kinder, Hermann / Hilgeman, Werner, idem, page 291.

Sources: Togo-Presse du 28 février 1923.

Bulletin d'Afrique, No B OJS du ler mars 1923.

r)
2)
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3. Etabllssement des structures.

La plupart des stnrctures de la RFA d'aide au développement

existent bien avant 1960, mals I'arrivée massive des pays sous-dévelop-

pés sur l'échiquier lnternational et vu également I'ampleur des buts et

objectifs de la présence allemande dans ces pays, la RFA avait alors

besoin de modlfter et de solidifter ses instruments d'aide â ces pays.

Ce chapitre vise â expllciter les stnrctures des relatlons bllatérales et

multilatérales de la RFA.

3.1. Relations bllatérales.

Les Etats sont appelés à avoir entre eux des relations cons-

tantes dans la vie lnternationale moderne. Ces relations s'effectuent

par I'intermédiaire d'organes qualifiés qui expriment la volonté des

Etats et agissent en leur nom. Dans ce chapitre nous mettons I'accent

sur I'aide bilatérale, c'est-â-dire I'aide directe que la RFA accorde au

Togo. Cette aide peut être publique ou privée. Elle est publique quand

elle s'effectue entre le gouvernement fédéral allemand et le gouverne-

ment du Togo, prlvée quand elle est accordée par les sociétés privées

allemandes aux sociétés prlvées togolaises ou â I'Etat togolais. La plu-

part des projets se font en accord avec les ministêres des Affaires E-

trangêres, de la coopératlon ( BMZ ), des finances et de l'économie, et

avec des lnstitutions non-gouvernementales â caractëre culturel.
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3.1.t. Le ministêre des Affaires Etrangéres.

Le ministre des Affaires Etrangêres est un membre prépon-

dérant du gouvernement. C'est lui qui, en pratlque, dirige les relations

extérieures de l'Etat; il est investl du pouvoir hiérarchique â l'égard des

agents diplomatiques. En tant que chef de la diplomatie, il a la mission

d'lnformer son gouvernement sur l'évolution intérieure de la politique

des Etats avec lesquels il s'efforce de maintenir les meilleurs rapports

possibles. Il négocie de plus en plus fréquemment des accords interna-

tionaux, il veille â l'éventuelle ratification et â la publication de tous

les traltés et il représente I'Etat dans de multlples conférences dont

certaines sont lnstitutionnallsées. Le ministre des Affaires Etrangéres

devient souvent un ministre de coordinatlon que de déclsion. Il engage

I'Etat soit en signant les accords en forme simplifiée, soit en faisant

des communications ou des déclarations sur la politique gouvernemen-

tale.

Le ministêre des Affaires Etrangéres de I'Allemagne de

l'Ouest a joué un rôle três important dans la RFA d'aprés-guere en ce

qui concerne ses relations avec I'extérieur et surtout dans sa reconnais-

sance sur l'échiquier international. Il jouait également le rôle du minis-

têre de la coopération avant d'en être déchargé en 1961. Bien que diffé-

rents minlstêres de l'Allemagne Fédérale s'occupent de l'aide au déve-

loppement, cette derniêre est toujours patronnée par le ministëre des

Affaires Etrangéres qui intervtent au niveau des décisions les plus im-

portantes.
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Au Togo, le ministêre des Affaires Etrangëres représente
également le ministêre de la coopération. Ir s,occupe de ra coopération
politique, économique et culturelle du Togo avec le reste du monde.
C'est le ministêre le plus important du Togo.

Le ministêre des Affaires Etrangëres est cerui qui travailre
plus intimement au niveau des relations diplomatiques avec l,ensemble
des chefs de mrssions diplomatiques accrédités auprès d,un Etat. Les
chefs de missions drpromatiques constituent re corps Dipromatique pré-
sldé par un doyen qui, dans res pays de chrétienté, est traditionnelle-
ment le nonce.

3 . I . 2. Rel a!r:_1"_ _lf_r_"_t1ig:: :

Le terme diplomatie vient. du mot grec .,E[r Àu,pc!., = ,,diplôme,,,

c'est-â-dire document. selon Littré te diplôme signifiait: ,,acte plié en
double et émanant des souverains", pôrcê qu",an temps de l,Empire ro-
naln, tous les passeports, /es lalssez-passer de clrculailon sur les rou-
tes lmpérlales et les sauf-condults des voitures étaient timbrês sur
plaques métalllques doubles, pltées et coasues d,une maniére spêciale.
ces permls métallrques étaient appelés <drploma>. par Ia surte, ce mot
vint à slgnifler d,autres documents officiels;, molns métalllques, en par_
ticulier ceux qul conféraient des prtvilêges, ou concernaient des accords
avec les trtbus oa les communaatés étrangêreo,,(t). I_a diplomatie si_
gniftalt alors la lecture des documents. "res dipromates, comme le dit
Marcel Merle, étaient donc les agents qualtfiés pur Ia transmission

| ) Nicolson, l{arold, Dipromatie, Neuchâter ( suisse ), r94s, pages 23-24,
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des *dtplônes" et I'histoire diplomatiqae avait pour tlche de russembler

et de commenter les documents diplomatiques, c'est'â-dire l'ensemble

des documents offlciels ou secrets par lesquels /es Prlnces communi-

quaient entre eux, ou avec leurs représentants â I'étranger. Ces docu-

ments, d'accês souvent dlfficile, ertgealent un traltement spbifiqae et

justiftaient par Iâ même, semble-t-ll, I'autonomie de cette branche de

Ia science hlstorique. Par Ia sulte, Ie champ d'lnvestlgatlon des hlsto-

riens spëcialisés s'est éIargi, a partlr de l'étude des documents officiels,

â l'ensemble des relations établles entre les aatort#s qualifiées pour

dirtger les affaires ertérieu-e" "( 1 ;.

Au cours des siêcles, le mot a évolué signifiant tantôt <poli-

tique extérieure>r, <<négociation>, <branche des affaires étrangêresr>, tan-

tôt uhabileté>, <rouerie>, etc... . Ainsi deux courants vont se partager

la diplomatie: I'un de conception mllitalre et politique, l'autre de con-

ception bourgeoise de profit. Pour le premier toute négociation doit

être couronnée de succês, un échec serait une défaite. Quant au second,

il préfêre la négociation basée sur le bon sens et la confiance. Pour lui,

il est préférable d'avoir une paix durable avec I'adversaire, la compré-

hension et l'amitié du rival que de le détnrlre. Ces deux conceptions

ont influencé la diplomatie jusqu'â nos jours. Mals quant au sens que

nous voulons donner aux relations diplomatiques au cours de notre

étude, nous avons préféré la définltion suivante de l'Oxford English

Dictionary "La diplomatie est Ia condaite des relatlons internationales

l ) Merle, Marcel, Théorie générale des relations internatlonales,

Les cours de droit - Fascicule I, Paris 1973-1974, page 37.
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par voîe de négocration; Ia maniêre dont ces reladons sont réglées par
Ies amhssadeurs et les envoyés; Ihcttvtté oa l,art du dipromate,,fi).

Quand deux Etats nouent des rerations dipromatiques, des
missions diplomatiques y sont envoyées. Elres constituent les organes
de communication par exceilence des rerations entre fEtat dont elres
émanent et qu'elles représentent ( Etat d'envoi ) et I'Etat auprës du_
quel elles sont envoyées ( Etat local ou Etat d,accueil ). Les mrssrons
diplomatiques sont devenues permanentes au X!Ême et au XVIeme siè-
cles: "Za premiêre mlssîon permanente dont on retrouve Ia mentlon est
ælle qul fat ëtablte â Gênes en r4ss pr Franæsco sfona, duc de Mt_
Ian. clnq ans aprês, Ie dac de savore envoyart â Rome, comme repré-
sentant permanent, Eusêbe Margarra, archidracre de vercerl,,(zl, Même
le saint-siêge érigea sa premiêre nonciature permanente â Venise en
1500' Le premier nonce chez l'empereur fut nommé en lst3.

Mais l'échange des représentants permanents drpromafiques
entre des Etats amis n'est devenu un drolt qu,avec le Traité de paix
de westphalle en 1648. L'obsenration des normes fondamentales du di_
plomate, ainsi que la garanfie de certains prrvilëges et re respect de
I'immunité existaient déjâ. ce n,est qu,au réglement établi lors du con_
grês de Vienne en l8ls et au protocole mls au point â Aix-la-chapelle
en l8l8 que les régles du drott diplomattque furent lnternagonalisées.

"Diplomacy is the management of international relations by negocia_
tlon; the method by whtch these relafions are adjusted and mana_
ged by ambassadors and envoys; the business or art of the diplo_
matlst" - Cité par Nlcolson, Harold, ldem, page 14.

Nicolson, Harold, ldem, pages 26-22.

r)

2'.)
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Mais les rëgles modernes telles que nous les connaissons aujourd'hui

furent codifiées par la Conventlon de vienne du lB avril 196l sur I'im-

munité et les relations diplomatiqo"r(1).

Les fonctions de I'agent diplomatique sont complexes. C'est

un "fonctlonnaire au senrice de son Etat. II obétt aux instructions qu'il

reçoit de son gouvernemenL II est tout â Ia fols un intermédiaire, un

représentant et un obsewateur. En tant qu'lntermédiaire ll porte â Ia

connalssance du goavernement étranger les notes et communications de

son gouvernement et réciproquement. En tant que reprêsentant iI est

appelé â ortenter une cettalne actlon plittque, â préparer et â signer

des conventlons lnternationales"( 2 ). A"tuellement l'agent diplomatique

est un "espion légal", selon la formule de Condillac, â cause de la no-

mination, auprês du chef de la mission diplomatique, d'un nombre tou-

jours croissant de conseillers ou d'attachés d'ambassade, la plupart du

temps spécialisés dans un domaine três particuller: militaire, économi-

que, commercial, culturel et même sportif. La mission de ces "diploma-

tes" tourne plus souvent â I'espionnage pur et simple qu'â une informa-

tion acceptable pour I'Etat d'accueil. Dans ce cas, celui-ci n'a souvent

d'autre ressource que d'expulser l'agent concerné comme "persona grata"

pour violation du statut diplomatique en vigueur.

Depuis la Conférence de Vienne ( 196l ), les agents diploma-

tiques sont classés en trois catégories:

I ) Source: Fischer / Kôck, Allgemeines Vôlkerrecht - Eln GrundriB,

Eisenstadt 1983, pages l7l-173.

2) Colliard, Claude-Albert, Institutions des relations internationales,

Paris l9BS, page 250.
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t ) les ambassadeurs ou nonces pour le Vatican accrédités

auprês des chefs d'Etat;

z) les ministres plénipotentlaires, les lnter-nonces ou les

envoyés extraordinaires accrddités auprês des chefs d'Etat;

e ) les chargés d'affaires accrédités auprês du ministre des

Âffaires Etrangêres.

3.1.3. Bundesministerium fûr wirtschaftliche

Zusammenarbeit t BMZ ).

L'aide au développement de la RFA se faisait jusqu'en 196l

par le truchement du ministêre des Affaires Etrangéres. Ce n'est qu'en

196l sur la demande de Walter Scheel, approuvée par Konrad Adenauer

chancelier d'alors, que le "Bundesministerlum fûr wirtschaftliche

Zusammenarbeit" ( BMZ ) ( ministêre fédéral de la coopération dcono-

mique ) fut fonde( I ). Wulter Scheel, devint le premier ministre de la

coopération économique Jusq'en 1966( 2). Lu BMZ "couwe l'essentiel des

1) Source: Dennert, Jiirgen, Entwicklungshilfe geplant oder verwaltet?

Bertelsmann, Bielefeld 1968, pages 5O-53.

2 ) Les ministres de la coopération économique:

r) Walter Scheel ( 196l-1966 );

z) Hans-Jtirgen Wschnewski ( 1966-1968 );

s) Erhard Eppler ( 1968-1974 );

a) Egon Bahr ( 1974-1976 );

s) Marie Schlei 11976-1978 )

c ) Rainer Offergeld ( l978-t982 );

z ) Jiirgen Warncke ( depuis 4 octobre l9B2 ).
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rapprts, autres que polittques, entre I'Allemagne et I'ensemble des

pays afrtcains. II ortente et coordonne, selon des prtncipes rtgoureuse-

ments déftnis par Ie goavemement fiédéral, I'action des organlsmes pu-

blics oa panpabllcs chargés de promouvorr, sar les plans nailonal ou

lnternatlonal ( alde bt' ou multllatërale ), Ie développement de ces pays.

II encoarage et favorise, en outre, I'actlon de nombrenses jnstrtutlons

privées, Ialqaes ou confesslonnelles, uisant aux mêmes oblectrfs"(l).

c'est le BMZ qui formule les principes, coordonne la politique de dé-

veloppement, programme, planifie et dirige les projets( 2 ). L,a plupart

des projets se font en accord avec les ministêres des Affaires Etrangê-

res, des finances et de l'économie en ce qui concerne les subventions

et, les partictpattons financlêres.

Depuis décembre 1972, le BMZ s'occupe également de I'aide

technique et de l'aide flnanc'lêre. Avant de nous consacrer â l'asslstance

technique et financiêre, voyons d'abord la structure du BMZ sur le ta-

bleau sulvant.

Marchés troplcaux et médltelranéens, Vendredi ler décembre l9ZB,

34eme Année, No I 725, page 3 174.

Sources: BMZ, Politik der Partner, 5. Auflage, Bonn 1981, pages S2-S9.

Kebschull, Dietrlch, Entwtcklungspolitik - Eine Einfûhnrng,

Bertelsmann, Diisseldorî 1971, page 92.

r)

2 l
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STRUCTURE du BMZ

I ) Sous-section

source: Polittk der partner, Fûnfte Auflage l9gl, décembre l9gl, page s3.
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3.1.3.1. Coopération technique.

Le but de la coopération technlque est l'amélioration, par un
soutien moral et matérlel, des conditions de vie des populations des
pays sous-développés par leurs propres moyens. Les mesures de la
coopération technique sont de transmettre les connaissances et les ca-
pacités techniques, économiques et organisatrlces. L'aide technique peut

être onéreuse ou payée en partle ou en totalité par te pays sous-déve-

loppé receveur. L'aide technique de la RFA aux pays sous-développés

est accordée selon les maniëres suivantes,( t )

- envoi ou flnancement des conseillers, des instnrcteurs, des
experts et d'autres spéciallstes;

- llvraison ou flnancement d'équipement et de matériel pour

l'équipement des installafions et de spécialistes envoyés, des moyens de
productlon industriels et agricoles;

- allocafion de subventions et paiement de salalres aux spé-
ciallstes autochtones et étrangers que le pays sous-développé a enga-
gés par contrat;

- formation et perfectionnement des spécialistes et dirigeants

autochtones dans le pays même, dans d'autres pays sous-développés, en
RFA ou dans d'autres pays lndustrialisés;

- subventions du cott de la formation gue les entreprises

allemandes entreprennent dans les pays sous-développés.

t ) source: BMz, Journalisten-Handbuch Entwrcklungspolitik lggs,
pages 153-154.
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Pour compléter les instnrments de ra coopération technique,

le ministêre de la coopératlon et celul des Affaires Etrangêres se sont

mis d'accord pour charger les représentations allemandes dans le pays

du Tiers-Monde de réallser certains projets locaux. Ceci doit permettre

d'apporter une aide raitde et efficace dans certains cas lsolés. Pour bé-

néficier de I'aide aux petits projets de la coopération technique, il faut

satisfaire les conditions suivart.",( I )

- Ies projets doivent être réalisés dans I'intérêt et avec |ac-

cord du pays partenaire;

- il faut être str d'abord du succës de ta rapide réalisation

du projet et ensuite qu'il ne peut pas être financé soit par les autori-

tés locales, soit par la coopérailve, soit par les églises, etc... La par-

ticipation active de la population est vivement souhaitée;
- le coût d'un projet ne doit pas dépasser lS 000 DM ( la

somme maximun accordèe â un pays par an dans le cadre de petits

projets de la coopdration technique ne dépasse pas 60 000 DM );
- les projets doivent être orientés de telle maniêre que les

matériaux nécessaires puissent être obtenus dans le pays même ou

dans un pays voisin du Tiers-Monde;

- les projets ne doivent pas avoir une liaison directe avec les

autres projets allemands en cours de réallsation dans le cadre de la

politique d'aide au développement.

Tout ce programme est parachevé par la coopération techni-

que â titre onéreux destlné aux pays sous-développés qui sont en me-

sure de supporter les coûts du projet. Elle permet au pays partenaire

| ) Source: idem, page 156.
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de se servlr des organisations de la politique d'aide au développement

de la RFA. Le gouvernement fédéral ne participe pas directement au fi-

nancement du plan de la coopération technique â titre onéreux, n'assu-

me pas non plus la responsabilité de sa réallsation. La coopération

technique â titre onéreux peut comporter les mêmes prestations de

serryice que la coopération technique, entre autres: l'activlté du person-

nel qualifié, des études, des planifications; livraison de l'équipement,

formation et perfectionnu-.nt( I ).

Pour l'exécution des projets de ta coopération technique, le

gouvernement fédéral charge en premier la "Deutsche Gesellschaft fûr

Technische Zusammenarbeit"( GTZ) .

3.1.3.2. Deutsche Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit.

La "Deutsche Gesellschaft fiir Technische Zusammen-

arbeit"( GTZI GmbH ( Société allemande pour la coopération technique),

issue de la fusion entre "Bundesstelle fiir Entwicklungshilfe" ( BfE ) et

"Deutsche Fôrderungsgesellschaft fûr Entwicklungslânder" ( GAWI ), a

été fondée le ler janvier 1975 et a son siêge â Eschborn prês de

Francfort. La GTZ est chargée d'aider le BMZ â remplir son devoir et

â mettre en pratlque la politique d'aide au développement.

Les mlssions de la GTZ sont les suit.nt.s,( 2 )

| ) Source: idem, page 157.

2) Sources: idem, pages 153-155.

BMZ, Politlk der Partner, 5. Auflage Bonn l98l, pages 60-61.

Deutsche Unternehmen und Entwicklungslânder,

Bonn 1982, pages 63-64.



- planifier, mener â

programmes de la coopération

pays sous-développés;

- conseiller d'autres

projets de développement, Par

étrangers ou privés;

- chercher le personnel qualifié, le sélectionner, le former et

I'envoyer dans les pays sous-développés et s'occuper de lui sur le plan

professionnel et personnel pendant son séJour;

- planifier techniquement les projets et acheter l'équipement

des projets et I'envoyer dans les pays sous-développés;

- examiner toutes les conditions pour I'octroi des crédits

non remboursables provenant des fonds de la coopération technique,

payer par contrat les coûts aprês l'avancement des projets et contrôler

leur utilisation ainsi que conseiller les institutions associées dans les

pays sous-développés;
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bonne fln et survelller les projets et

technique avec les associés dans les

organismes qui réalisent également des

exemple les organismes allemands,

- avec I'agrément du gouvernement fédéral

mais dans un domaine limité, d'importants projets de

développement â partir de ses propres fonds.

la

la

GTZ mêne,

politique de

Elle s'occupe en outre du développement de I'agriculture, de

la sylviculture, de la médecine vétérinaire, de la pêche et de la produc-

tion allmentaire dans les pays sous-développés( | ).

En lgBS la GTZ a reçu du gouvernement fédéral l9B4 missions

d'une valeur de 1,200 milliard de DM et est représentée dans 77 pays

par 625 personnes. L'Afrique a occupé la premiêre place avec 287 per-

I ) Source: Afrique Contemporaine, mars-avril 1980, page 4.
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sonnes pour 42 pals, puls vient l'Asie avec 212 personnes pour l3 pays,

I'Amérique avec l0l pesonnes pour 17 pays, I'Europe ayec 23 personnes

pour 3 pays et enfin l'Océanie avec 2 personnes pur 2 pays. A la mê-

me êpoque elle a recrrrté t 621 collaborateurs étrangers et 46 assistants

de projets pour la mlse en oeuwe des projets. En outre la GTZ a signé

| æ7 contrats avec des experts de longue et courte durée avec un vo-

lume de 31,56 milllons de DM.

Pour powolr satisfaire certains devoirs spéclaux, la GTZ a

fondé avec d'autres organisations des groupes de travail:

- Le GATE ( C'erman Approprlate Technology Exchange ) en

allemand "Deutsches Zentrum fûr Entwicklungstechnologlen" créé en 1978

sur ordre du BMZ en accord avec le Bundesmlnlsterlum fiir Forschung

und Technologie ( BMFT ) ( le ministére fédéral de la recherche et de la

technologie). Sa misslon conceme l'échange de technologle, les proJets

de recherches et de développement ( planification, réallsation et surweil-

lance des projets et programmes de la coopératlon technique). Le

GATE assiste le BMZ et le BMFT dans les questlons du transfert et

du développement dans les pays du Tiers-Monde.

- Quant au CIM ( Centrum fûr internatlonale Migration und

Entwlcklung ) fondé par la GTZ et la "Zentralstelle fûr Arbeits-

vemrittlung" (ZAV), son devoir est de couvrir le besoin du personnel

qualifié des pays sous-développés, et surtout de factliter le retour au

pays de tous ceux qui, orlglnaires des pays sous-développés, ont terml-

né leurs études 
"r, 

RFA(I).

| ) Sourcet BMZ, Journallsten-Handbuch Entwicklungspolitik 1985,

pages 159-160.
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3.1.3.3. Coopération financiêre.

L'aide financlêre, appelée encore I'aide au caprtar, est l'lnstru-

ment Ie plus lmportant de la coopération de la RFA avec les pays

sous-développés. Les principes de la coopératlon flnanciêre furent éta-

blis dans les directives de l'aide au capital bilatérale allemande du

9 juln 1975. selon ces principes, l'alde financlêre conslste â mettre â la

dispositlon des pays sous-développés des capitaux pour permettre leur

développement économique et social. I-a plupart des capitaux allemands

sont Investis pour flnancer les projets dans les pays du Tiers-Monde

dans des domaines comme l'infrastnrcture: constnrcHon des routes,

chemlns de fer, ponts, ports, aéroports; comme l'agrrcrrlture et I'indus-

trie, par exemple la constnrction des barrages et le ravltaillement en

eau.

Pour financer efficacement ces projets que nous venons de

mentionner, la coopération financiêre répartit son aide sous différentes

formes. [a plus grande partie des fonds de la coopérafion financiëre

est consacrée â l'alde aux projets, c'est-â-dlre financement de projets

slmples, délimltés, par exemple financement de la route A â B, de la

distrtbution de courant dans la région c, de l'usine d'engrais. euant â

l'aide aux programmes, il ne s'agit plus de projets lsolés, mais de la

totalité de plusleurs projets qui se concentrent plus ou moins dans un

domaine détermtné et qui doivent être coordonnés, p:!r exemple le dé-

veloppement tntégré des régions, les progftrmmes de crédits pour les

petits paysans, servlce de santé de base.

La troislëme forme d'aide de la coopérailon flnanclére est
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I'aide aux marchandlses. Dans ce type d'aide, les devises nécessaires

sont mises â la dlsposition des pays sous-développês pour l'importation

de certalnes denrées. La liste de ces derniéres est fixée en commun ac-

cord avec le gouvernement fédéral et le pays receveur. L'aide doit être

utilisée avant tout pour le développement et la bonne utilisatlon des

capacités de production agro-industrielles, ainsi que pour l'équipement

des installations scienttflques, techniques, médicales et autres du do-

maine socio-écono*iqo" 
( I ).

Les capltaux allemands sont accordés selon quatre

critëres,( 2 )

r ) les "least developed countries"( LLDC ) ( qui recevaient

leurs crédits depuis 1972 selon les conditions de crédits de I'IDA ) ne

reçoivent plus de crédits allemands depuis 1978, mais de subventlons

non remboursables.

z ) les conditions favorables de crédits sont accordées au

groupe de "most seriously affccted countries"( MSAC ): ils palent seule-

ment OJS% d'intérêt avec 50 ans de durée dont l0 ans libreS d'amortis-

sement. ces conditions sont également appelées conditions IDA.

e) quelques pays sous-développés qui connaissent un déve-

loppement un peu plus poussé ont des conditions plus dures: 4,5 7.

d'intérêt, 2O ans de durée dont 5 ans libres d'amortissement.

a) les autres pays sous-développés connaissent des condi-

tions "standard": 2L d'intérêt, 30 ans de durée dont 10 ans libres

d'amortissement.

Source: ldem,

Source: idem,

pages 146-147.

page 147.

r)
2 l
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3.1.3.4. Kreditanstalt fiir Wiederaufbau ( KfW).

L'aide financiêre est toujours accordée â un pays tiers par

l'intermédiaire de la Kreditanstalt fiir wlederaufbau ( Kfw) ( Institut

bancaire de crédit pour la reconstruction). La Kfw, appelée couram-

ment banque de coopération, a été fondée â Francfort en l94B pour

promouvoir l'économie allemande détruite par la guerre. Son premier

but était de reconstruire I'Allemagne et ensuite de financer les expor-

tations allemandes. Aprês la fondatlon du BMZ en 1961, la Kfw a essa-

yé de modifier ses activités jusqu'alors nationales et s'est tourné vers

les pays sous-développés pour le financement des exportations alle-

mandes et de divers projets. Le 16 août 1961, en effet, une loi complé-

tée par un texte du 23 juin 1969, prévoyait dans son article 2, deuxiëme

paragraphe, que la Kfw avut "outre pour nissiotr d'octroyer des plêts

seruant au linancement de projets, soit dignes d'encouragement et réa-

Itsés â I'étranger, notamment dans Ie cadre de I'aide au développement,

soit nécessaires â Ia conversiort de créances de débiteurs étrangers â

I'égard de créanc:lers allemands, soit présentant pour Ia République FC-

dérale d'Allemagne un intérêt politique ou économique partict liur"{7).

IIn proJet n'est financé par la KfW qu'après I'accord des mi-

nlstêres des Affalres Etrangêres, des finances, de l'économie et de Ia

coopératlon économique. Mais I'accord définitif n'est donné que par le

gouvernement fédéral. La KfW peut â tout moment examiner le projet

dans le pays comme le fait la Banque Mondiale, car le gouvernement

I ) Marchés tropicaux et méditerrancens, vendredi rer décembre l9z8,

34eme Année, No I zzs, page 3 199.
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fédéral exige un rapport assez détaillé de la réalisation du projet.

La KfW a financé plusieurs proJets au Togo comme nous le

verrons dans la suite de notre travall. A part cette banque, interyien-

nent aussi d'autres banques allemandes dans la politique d'aide au dê-

veloppement aux pays pauwes. Elles octroient également des prâts pour

soutenir la coopératlon entre la RFA et les pays étrangers. Parmi les

banques allemandes qui coopêrent avec I'Afrique, seule la "Deutsche

Bank AG" est en relation avec le Togo. La "Deutsche Bank" de

Francfort "possêde des particîpations dans 25 établissements de crédit

allemand (dont 5 â 1007.),34 établissenrenfs de crédit ëtrangers et 3O

etrtreprtses allemandes ou étrangêres"( 1 ). Ell" participe e B% à

l'Union Togolaise de Banque ( UTB ) â Lomé.

Le tableau suivant illustre comment un projet de développe-

ment est préparé et réalisé.

l )  i dem,  page  3 l  96 .



PREPARATION et EXECUTION d'un PROJET d'AIDE au DEVELOPPEMENT
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3.1.4. Instruments culturels.

La RFA insiste sur la coopération culturelle dans toute sa

politique étrangére. Dans ce cadre-lâ, elle met l'accent surtout sur

l'élargissement de la langue et la culture allemandes. Elle a mis sur

pied un certain nombre d'organlsmes non-publics par l'intermédiaire

desquels le gouvernement fédéral assure sa politique culturelle et le

développement de ses échanges culturels avec d'autres pays. C'est pour

cette raison que l'éducation occupe une place prépondérante dans les

échanges culturels entre le Togo et la RFA. Les instituts ou sociétés

comme I'Institut-Goethe, I'Inter Nationes, le Deutscher Akademischer

Austauschdienst t DAAD) { Office Allemand d'Echanges Universitaires ),

la Carl Dulsberg Gesellschaft ( CDG ) et la Deutsche Stiftung fûr

Internationale Entwicklung ( DSE ) ( Fondation Allemande pour le Déve-

Ioppement International ) jouent les rôles prédominants dans ces échan-

ges. Ce sont des véhicules précieux de la propagation et de la diffusion

de la culture et de la pensée allemandes. La coopération culturelle est

soutenue aussi par les Eglises, le Deutscher Entwicklungsdienst ( DED )

( Serulce Allemand pour le Développement ) et par les Fondations poli-

tiques des quatre partis représentés au Bundestag.

3.1.4.1. Education.

Cet institut qui

Goethe, fut fondé en l95l

porte le nom

et est chargé

célébre écrivain allemand

vulgarlser la cul ture al le-

du

de
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mande dans le monde entier. A partir de 1959, I'Institut-Goethe a pris

en charge tous les domaines culturels qui incombaient auparavant au

ministêre des Affaires Etrangêres. Pour la propagation de la pensée et

de la culture allemandes â l'étranger, I'Institut-Goethe mêne "une

ac-tion dynamlque, persévërante et fructueuse: aide et conseil permanent

aux professenrs d'allemand étrangers, enseignement dlre:ct de Ia langue

allemande, séafinaires, colloques, sfages pratiques, festivals de théâtre,

de musiqae, utilisat.ion des mêdlas locaux pour l'information culturelle,

expsitions, nfise en place et gestion de bibliothêque, envois de livres,

revues, films, battdes magnétîques, etc...( 1 ). L'institut qui travaille en

étroite collaboration avec l'lnstitut-Goethe est I'Inter Nationes.

Inter Nationes, organisme â caractére privé placé sous la tu-

telle du ministere <les Affaires Etrangères et de I'Office de presse et

d'information, est né en 1952 et a pour but de transmettre les connais-

sances sur la RFA â l'étranger et de permettre une meilleure compré-

hension de la vie culturel le, sociale, économique et poli t ique al lemande

â travers les mass-mCdias ( films, bandes-vidéo, disques ).

Par les livres, les brochures, les périodiques et les posters,

Inter Nationes informe des événements de la scêne politico-culturelle

de la RFA. Toutes les oeuvres, produites par Inter Nationes lui-même

ou en collaboration avec I'Institut-Goethe, la Voix de I'Allemagne,

Radio-Allemagne et Radio-Munich, sont mises â la disposition de I'Ins-

titut-Goethe ou des centres culturels allemands â l'étranger. Cet orga-

| ) Marchés tropicaux et méditerranéens, idem, page 3 220.
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nisme offre aux revues et journaux étrangers des services de presse en

plusleurs langues sur les activités politiques, économiques, sociales et

culturelles de I'Allemagne occidentale.

sur l'ordre du gouvernement fédéral, Inter Nationes organise

des voyages d'informations â travers la République Fédérale d'Allemagne

pour les publlcistes, les politiclens et les chargés de la culture des

pays étrangers. Tous ces programmes doivent donner â l'étranger de

bonnes impressions et une bonne image de I'Allemagne et des

Allemands.

3.1.4.1.3. Deutscher Akademischer Austauschdienst ( DAAD ).

Le DAAD ( office Allemand d'Echanges universitaires ) a vu

le jour une premiére fois en 1924 pour les échanges culturels avec I'ex-

térleur. Mais victlme des crises allemandes qui ont suivi la premiëre

Guerre Mondiale, il n'a pas pu atteindre les buts escomptés. Aprês la

Deuxiéme Guerre Mondiale, il a repris un nouveau souffle en l9s0 pour

permettre un échange culturel entre les étudiants et les professeurs

des universltés allemandes et le reste du monde entier. Il est devenu

aujourd'hui un instnrment allemand d'échanges culturels assez fiable

sur le plan international. Il est financé par le gouvernement fCdéral. Le

DAAD octroie des bourses d'études aux étudiants étrangers pour les

universités de la RFA ou d'autres pays sur la base de la coopération

entre le BMZ et le DAAD.

Il s'occupe également d'échange entre les professeurs alle-

mands et ceux des autres pays. A partir de t963, le DAAD, par autori-

sation du BMZ, a entamé un programme de bourses ,,sur place,, orr

"in-country" c'est-â-dlre qu'il accorde des bourses â des étudiants qui
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poursuivent leurs études dans leur propre pays ou dans les pays voisins.

Le DAAD a opté pour cette voie au cours de la conférence de

I'UNESCO â Tananarive (aujourd'hui Antananarivo) (Madagscar) en

septembre 1962; conférence au cours de laquelle I'UNESCO a suggéré

d'accorder des bourses aux étudiants africains pour étudler dans leurs

propres universités plutôt que dans les universités européennes. En

1970, le DAAD tirant un bllan global de ses boursiers "sur place" est

arrivé aux obsetryations *t.tirnurrt"",( I )

a) la durée des études "sur place" est plus courte que les

études dans une université ouest-allemande;

b ) les succês sont relativement plus élevés;

c ) le probléme de la reconnaissance des diplôrnes ne se

pose plus;

d ) le problême du "brain drain" est épargné et l'étudiant

n'est pas éloigné de sa Patrie.

De tels propos, par leur lucidité et leur franchise, ne peuvent

que recevoir notre tOtale approbation. C'est une grosse ereur d'accor-

der des bourses ( nationales ou internationales ) â des étudiants togolais

pour venir étudier en Europe les matiéres qui existent déiâ â I'universi-

té du Bénin.

I ) Source: Kasprzyk, Peter, Die Fôrderung afrikanischer Studenten durch

den DAAD, Bonn Bad Godesberg 1974,

page 27.
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3.1.4.1.4. Carl Duisberg Gesellschaft ( CDG).

Comme le DAAD, la Carl Duisberg Gesellschaft ( la Société

Carl Duisberg ) poursuit aussi des objectifs d'échanges culturels entre

la RFA et les autres pays du monde. La CDG est une organisation pri-

vée fondée en 1949 en souvenir de l'initiative de Carl Duisberg, qui en

1920 a permis â plusieurs étudiants allemands d'effectuer un stage de

formation de deux ans aux Etats-Unis. La société est financée par le

Bund, les Lânder, les mllieux économiques de la RFA et les institutions

multilatérales, parce que "l'essenfiel de I'activité de Ia société consiste

en prestations réalisées â Ia demande de Ia Rëpublique fCdérale, des

Lânder, de I'OCDE, des Nations llnies et des organismes qui en dëpen-

dent ( IINESCO, IINIIDI, etc...). La mission de Ia CDG consiste, sur Ie

plan global, oâ encourager Ie perfectionnentent professionnel dans Ie

cadre des ëchanges culturels internationaux, de Ia politique de dëvelop-

pement et de Ia coopération économiqae internationalerr"( I ). t sociétC

a son siege â Cologne. Elle dispose d'un bureau dans chaque Land et

de plusieurs services â I'extérieur.

La CDG reçoit des étudiants et des stagiaires en vue de leur

perfectionnement et leur formation dans les domaines suivants: moyens

de diffusion, perfectionnement général dans les domaines de la techni-

que et du commerce, santé, sport, pédagogie sociale, administration

technique et spéciale, tourisme, hôtellerie, promotion de l'exportation,

salons et expositions, fabrication des produits alimentaires, économie

de I'entreprise etc...

I ) Marchés tropicaux et méditerranéens, ldem, page 3 2lt.
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La Société Carl Duisberg

"sur place" comme le DAAD.

organise également des programmes

3.1.4.1.5. Deutsche Stiftung fiir Internationale

Entwicklung { DSE ).

La Fondation Allemande pour le Développement International

est créée en 1959 par des fractions du parlement allemand en accord

avec le gouvernement fédéral. Elle reçoit son soutlen financier de I'Etat

fédéral. La Fondation a son siêge â Berlin. Elle s'occupe de la forma-

tion des professeurs d'enseignement technique et de perfectionnement

des pays sous-développés. Elle prépare également les experts allemands

avant leur envoi dans les pays du Tiers-Monde. Elle organise des con-

grés et séminaires internationaux dans ses six centres: centre des sé-

minaires ( Seminarzentmm ftir Wirtschafts- und Sozialentwickltrng ) â

Berlin; centre de promotion en matiêre d'administration publique (Zen-

tralstelle fûr Ôffcntliche VerrvaltunC - ZÔV ) à Berlin-Tiergarten; cen-

tre d'orientation règionale â Bad-Flonnef; département d'éducation, de

science et de documentation â Eschborn; centre de promotion des mé-

tlers ( Zentralstelle fûr Gewerbliche Berufsfôrderung - ZGB) a

Mannheim; centre de développement pour I'agriculture et I'alimentation

( Zentralstelle fiir Ernâhrung und Landwirtschaft - ZEL) â Feldafing

prês de Munich. C'est dans ces six centres, chacun étant spécialisé, que

se réalisent les programmes de Ia DSE. Leurs tâches principales com-

prennent: I'approfondissement des problémes Nord-Sud et du dialogue

Sud-Sud; la réalisation des programmes d'éducation générale, de .science,

d'agriculture et de sylviculture; le planning de développement; le déve-
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loppement de petites et moyennes industries; la documentation sur les
.  { 1 )pays étrangers"' .

Le Togo entretient de rapports cordiaux avec la DSE. "En

1962 des reprësentants de cet Etat alrtcain ( Ie Togo ) ont pavticipê

pour Ia premiêre fots â un sémlnaire spécialtsé. Depais, plus de zo dé-

Iégués ont asslst.é â des congrês, conférences et rëunions de travail

ayant pour objet prtncipalement les problêmes de planification et de

développement de I'agricalture, Ies quesilons de transports, de prono-

tlon des exportations, d'informatlons génërales et tourisfiques ainsi que

Ies divers aspects de Ia politique de l'enproi, ou de I (ntéenilon de Ia
fenmte afrtcaine dans le proæssus socio-éconoilfique,,

Parmi les stnrctures culturelles qui prennent une place non

négligeable dans la coopération germano-togolaise, on notera également

les Eglises.

3.1.4.2. Les Eglises.

Les Eglises catholique et évangérique allemandes participent

activement â la politique d'aide au développement du Tiers-Monde.

Leurs possibtlités d'aide ont commencé â prendre de I'ampleur â partir

| ) Sourcez BMZ, Politik der Partner, idem, pages 63-64.

2) Bulletin d'Afrique, No 7 499 du 26 mai l97l.
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de 196O lorsque le chancelier d'alors Konrad Adenauer promit publique-

ment que le gouvernement fédéral mettrait des moyens â la dispositlon

des deux Eglises pour accroltre leur participation d'aide au développe-

ment des pays sous-développés. Cette proposition ne fut acceptée qu'à

la condition que le gouvernement fédéral ne leur impose pas de lignes

politiques. Le gouvernement exigea aussi de son côté que les moyens

mis â leur disposition ne servent pas â l'évangélisation. Bien que la

plus grande partie de leur aide soit consacrée â la christianisation des

populations aidées, les deux Eglises sont néanmoins actives dans

plusieurs projets de développement.

3.1.4.2.1. L'Eglise catholique.

La plupart des projets importants de I'Eglise catholique dans

les pays sous-développés se concentrent dans le secteur de la forma-

tion, la formation professionnelle et la formation des adultes, et dans

celui de la santé par les programmes de l'éducation sanitaire et de la

médecine préventive. Outre ces proiets de grande envergure, I'Eglise ca-

tholique allemande s'occupe également, avec une moindre participation,

des programmes de ravltaillement en eau, en énergie et de ceux du dé-

veloppement des transports. L'infrastructure sociale, I'agriculture, la

pêche, l'artisanat et la petite industrie font l'objet d'une attention par-

ticuliêre dans I'aide au développement de I'Eglise catholique allemande.

Porrr réaliser ses programmes, I'Eglise catholique s'est dotée

de plusieurs institutions: "Bischôfliches Hilfswerk Misereor" â Aix-la-

Chapelle, c'est le noyau central autour duquel travaillent les autres or-

ganismes cathollques comme "Zentralstelle fiir Entwicklungshilfe",

"Ârbeitsgemeinschaft fiir Entwlcklungshilfe" ( AGEH), "Missio" â
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Aix-la-Chapelle et â Munich, "Pâpstliches Missionswerk der Kinder in

Deutschland", "Deutscher Caritasverband" â Freiburg ( RFA), "Adveniat"

et plusieurs autres dans presque chaque diocêse allemand.

3.1.4.2.1.1. Bischôfl iches Hilfswerk Misereor.

Au cours de la réunion de la conférence épiscopale allemande

du 19 au 2l août t958, il fut décidé de mener pendant le carême 1959

une Action contre la Faim et la Maladie sous la désignation de

Misereor. C'est pour cette raison que I'oeuvre est connue plus sous le

nom de Misereor que de I'oeuvre d'assistance épiscopale. La gestion in-

terne et les directives incombent â une commission de la conférence

épiscopale allemande.

Selon la conférence épiscopale, les catholiques devraient re-

noncer â une paftie de leur consommation. Le revenu provenant de ce

renoncement doit être versé dans un fonds commun. La relation de

cette demande avec l'idée du renouvellement du carême chrétien montre

clairement que Misereor n'a pas été fondé seulement pour serwir d'or-

ganisme catholique d'aide au développement, mais aussi pour ouvrir un

chemin au renouveau religieux. Les moyens de ce fonds doivent servir

â vaincre la faim et la maladie c'est-â-dire toutes sortes de misêre

sociale.

Pour coordonner ses projets avec les moyens que le gouver-

nement fédéral met â la disposition des Eglises, I'Eglise catholique a

créé la "Zentralstelle fiir Entwicklungshilfe" dont les moyens financiers

proviennent du gouvernement fédéral, des Lânder et de la Commission

de la CEE. Tandis que la somme mise â la disposition de lvlisereor

pour la réalisation des projets provient des collectes de carême, des
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dons, de l"'Aktlon Brûderllch Tetlen" ( c'est une actlon oecuménique

avec I'Eglise évangéllque ) et de I'aide de la fédération des dloceses

de l'Allemagne de l'Ouest( I ).

3.1.4.2.1.2. Arbeitsgemeinschaft fiir Entwicklungshilfe ( AGEH ).

L'AGEFI ( Groupement de travail pour I'aide au développe-

ment ) est le plus ancien de tous les services allemands d'aide au déve-

loppement. Sa fondation fut une réponse â I'appel du Pape Pie XII, qui

exigea une collaboration plus lntensive des laTques dans le service de

l'Eglise mondiale. En 1954 déjâ, le "Katholikentag" de Fulda, sous le

mot d'ordre "Ihr sollt mir Zeugen sein" I Vous serez alors ntes të-

molnsll2 ), a décidé la création d'une institution allemande pour la for-

mation et le soin des lalques. L'AGEH représente donc une partie de

I'engagement mondial des catholiques allemands. C'est un "service de

personnel" des organismes catholiques comme Mlsereor, Missio,

Adveniat, le Caritasverband, les Sociétés des Missions, les diocêses et

les associations catholiques.

L'AGEH s'occupe du recrutement et de la formatlon des coo-

pérants avant leur envoi dans le Tiers-Monde et travallle également les

projets avec les responsables dans le Tiers-Monde, mais ne finance

lui-même aucun projet et programme. Il n'offre que ses services de

personnels. Son devoir est de chercher, de conseiller, d'engager et de

s'occuper des experts catholiques qui sont prêts à travailler avec ses

l )

2 )

Source: Misereor Jahresbericht

Les Actes des Apôtres l./8, La

1981, Informatlons-Prospekt.

"Bible de Jéntsalem", Paris 1961.
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parternaires catholiques en Afrique, en Asie et en Amérique Latine,

bref il sert d'intermêdiaire pour la passation d'un contrat entre le coo-

pérant et le responsable juridique du projet et garantit leur sécurité

sociale. Sont recherchés avant tout les experts dans les domaines de

I'artisanat, de la technique, de l'agriculture et de la médecine. Le con-

trat dure trois ans, mais est souvent prolongé ( c'est le cas pour la

plupart des coopérants ) pour une période de six ou plusieurs

arrrré""( I ).

Missio est né d'un mouvement des laiques. Créé en France en

lB22 par Marie-Pauline Jaricot, ce mouvement misslonnaire s'est dévelop-

pé dans les pays voisins. C'est ainsi que le roi Ludwig ler fonda en

l83B en Baviëre "Ludwig-Missionsverein". C'est la même idée qui pous-

sa le médecin Dr.Heinrich Hahn â créer â Aix-la-Chapelle en lB42

"Franziskus-Xaverius-Verein zur Unterstûtzung der Katholischen

Missionen", pour venir en aide aux missions catholiques. Les deux mou-

vements furent transformés en 1922 par le Pape Pie XI en "Pâpstliche

Missionswerke der Glaubensverbreitung ( oeuvres vaticanes de la Propa-

gation de la Foi ) connu sous le nom de Missio â partir de 1972.

Missio n'est pas un organisme d'aide, mais un mouvement

missionnaire au senrice des diocêses et des paroisses de I'Allemagne

fédérale et en collaboration avec la centrale des "Pâpstliche Missions-

| ) Source: AGEH - Text fûr Informations-Prospekt

"rrl/eltkirchliche Aufgaben", pages l-5.
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werke" â Rome. Missio est astreint â nouer des contacts etrtre I'Eglise

catholique de la RFA et les jeunes Eglises d'Afrique, d'Asie et d'Océa-

nie dans le brrt de leur accorder des aides pour l'évangélisation de

leurs populations.

Missio travaille três intimement avec les oeuvres épiscopales

Adveniat et Misereor. Il est financé par les collectes des églises, par

les dons et les fonds des impôts ecclésia*tiqo.s( I ) '

3.1.4.2.1.4, Pâpstliches Missionswerk der Kinder

in Deutschland ( PMK ).

Au début des années 1840, plusieurs rapports sur la misêre

des enfants de la Chine et de I'Afrtque ont incité Charles Auguste de

Forbin-Janson, évêque de Nancy â inviter les enfants français â venir en

aide aux "Petits Chinois et Africains" en fondant en 1843 I'oeuvre de

I'aide â I'enfance. Un enfant, Auguste von Sartorius, apporta I'oeuvre en

Allemagne en 1846. La devise du PMK est "/es enfants aident les en-

fants" sur le chemin de l'évangile. Les enfants en Asie, en Océanie' en

Afrique et en Amérique Latine perr leurs priêres, par leur religiosité,

leur amour et leur reconnaissance aident les enfants allemands. Ces

derniers aident les enfants d'outre-mer par leurs actions.

Le PMK vit des collectes effectuées par les enfants le jour

4e I'Epiphanie et de la contribution de ses membres. Ses fonds sont

destinés aux petits séminaires, aux jardins d'enfants, bref aux oeuvres

I ) Source: Informations-Prospekt ûber die Organe und Fachstellen der

Kirche in der Bundesrepublik Deutschland fiir weltkirchliche

Aufgaben, Missio Àachen, Missio Mtinchen.
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aux jardins d'enfants, bref aux oeuvres

3.1.4.2.1.5. Deutscher Caritasverband ( DCV ).

I.e Deutscher Caritasverband ( DCV ) fut fondé en 1897 par

Lorenz Werthmann et est devenu une organisatiott internationale (Cari-

tas internationalis ) avec son siége â Rome. Le DCV fut chargé en 1967

par la confêrence épiscopale allemande de mettre I'accent sur les aides

d'urgence et de catastrophes â savoir les éptdémles, la sécheresse, les

intempéries, les conséquences de confllts.

Le DCV coordonne ses aides d'urgence et de catastrophe sur

le plan national et international avec d'autres organismes chrétiens et

non chrétiens comme Katholischer Katastrophenrat en RFA, la Caritas

Internationalis, Cor llnum, Diakonisches Werk, le conseil oecumCnique

des Eglises, le comité chargé des catastrophes.

Dans sa politique de développement, le DCV s'est assigné

certains devoirs sociaux dans les pays sous-développés en aidant les

enfants, les jeunes, les handicapés, les vieux et les marginaux de la

société c'est-â-dire les drogués et les prostituées( 2 ).

L'Adveniat, créé en 1961, par la conférence épiscopale alleman-

de pour aider les catholiques en Amérique Latine, n'exerce aucune actl-

I ) Source: Pâpstliches Missionswerk der Kinder in Deutschland,

Informations-Prosoekt, pages l-2.

2) Source: Archives de Deutscher Caritasverband de Freiburg.
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vité au Togo et en Afrique.

3.1.4.2.2. L'Eglise évangélique.

L'action de I'Eglise évangélique dans le Tiers-Monde a connu

un changement avec l'aide au développement aprês la Seconde Guerre

Mondiale. A cet effet furent fondés plusieurs organismes pour intensi-

fier I'aide aux pays pauvres d'abord sur le plan religieux et ensuite

dans le domaine laTc. Chaque organlsme s'occupe d'un domaine précis.

Leurs structures et leurs rôles ne sont pas différents de ceux de

I'Eglise catholique. C'est pourquoi nous ne voulons pas rentrer dans les

détails comme nous I'avons fait pour l'Eglise catholique afin d'éviter

les répétitions. Toutefois les organismes évangéliques suivant.s "Brot

fûr die \Melt" (Pain pour le Monde), "Dienste in iibersee", l"'Evange-

lische Zentralstelle fiir Entwicklungshilfe", "Das Evangelische Missions-

werk", le "Kirchlicher Entwicklungsdienst" méritent une attention par-

ticuliêre 
( 1 ).

3.1.4.2.2.1. Brot fûr die Welt ( BfdW).

Brot fiir die Welt ( Pain pour le Monde ) fut d'abord une

action commune des Eglises évangéliques des Etats-tlnis, de la Suisse,

des Pays Scandinaves et d'autres pays vers les années 1945 et l94B pour

I ) Source: Toutes les informations concernant les organismes de I'Egli-

se évangélique nous ont été fournles par les archives de la

Norddeutsche Mission de Brême.
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venir en aide à I'Allemagne de I'C)uest détruite par la gueffe. Il devint

un organisme évangêlique allemand d'aide aux pays du Tiers-Monde â
partir de 1959, c'est pourquoi on donne cette date comme celle de sa

fondation. Son champ d'action se cristallise surtout autour des projets

<l'aide aux plus pauvres parmi les plus pauvres. Brot fiir die welt est

opérationnel dans les secteurs de la santé, de l'artisanat, de l'éducation,

de l'industrie. Il est financé par "Das Diakonlsche werk" de stuttgart.

3.1.4,2.2.2, Dicnste in Ubersee.

Le Dienste in ubersee fondé en 1960 cherche res coopérants

et les experts de I'Eglise évangélique et les envoie dans le monde. Ils
"sottt recnttés sur Ia base de leurs qualiftcations professionnelles et en

lonction des demandes exprlmées par les employeurs d'outre-ner ( es-

sent.iellenent les églises, Ies agences ecclésiastiques, Ies gouverne-

rnents, Ies établissements d'enseignentent, Ies sertrices sociaux, Ies coo-

përants de pays déterminës ou divers organlsmes de caractêre interna-

tional et dont I'activitë est orientée vers I'oatre-merl"(l). Ils sont en-

gagés pour une période de trois ans, parfois quatre ans et doivent se

conformer aux principes moraux et philosophiques de l'Egtise évangéli-

que. Les coopérants doivent mettre en pratique la devise du Dienste in

iib.rsee, "Denken, lernen, arbeiten fûr die welt von Morgen" (Rdflé-

chir, apprendre, travailler pour le monde de demain).

Le Dienste in iibersee est financé par I'Etat fédéral, les

Lânder, le KED, le BfdW et les collectes de fonds.

I ) Marchés tropicaux et méditerranéens, idem, page 3 216.
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3.1.4.2.2.3. Evangelische Zentralstel le fiir Entwicklun gshil fe.

Quant â I'Evangelische Zentralstelle fiir Entwicklungshilfe,

son rôle est de plarrifier intégralement l'économie, la santé, l'agricultu-

re et l'éduction d'une région d'un pays sous-développC. C'est elle qui

coordonne aussi les fonds accordés par le gouvernement fédéral â

l'Eglise évangélique. Sur ce dernier plan, elle joue le même rôle que la

Zentralstelle ftir Entwicklungshllfe de l'Eglise catholique. Son siêge est

â Bonn.

3.1.4.2.2.4. Das Evangelische Mlssionswerk.

Das Evangellsche Missionswerk s'occupe surtout de l'évangé-

lisation. Son secteur est tout ce qui concerne le domaine religieux de

l'Eglise êvangélique au Togo, comme la formatlon des théologiens; l'ai-

de au développement de la Bible et des journaux de I'Eglise évangéli-

que; la subvention de la mission et de la propagation de la foi dans

les régions les plus retirées afin de les amener dans le giron de

l 'Egllse.

3.1.4.2.2.5. Kirchl icher Entwicklungsdlenst.

Le Kirchlicher Entwicklungsdienst intervlent dans les secteurs

que les autres organismes n'ont pas pu développer, mais qui sont né-

cessaires, par exemple les frais des centres d'apprentissage, des hôpi-

taux. Il octroie des bourses d'études en Allemagne ou au Togo ou bien

encore dans d'autres pays. Les bénéficlaires de ces bourses le plus sou-

vent ne sont que des fils ou des parents de pasteurs.
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Parmi les coopérants alremands â r'ctranger, le Deutscher
Entwicklungsdlenst occupe une placc importante.

3.1.4.3. Deutscher Entwicklungsdienst ( DED ).

Le service ailemand pour le développement, apperé communé-
ment le seruice des volontaires allemands du développement dont Ie
siége est â Berlin-ouest, est une société d,utillté prrblique fondée en
196.3. Les associés sont ra Répubrique Fédérare et le centre de travail
"Lernen und Hclfen in iibersee". ce service est financé par le budget
fédéral' Le DED recrute les "volontaires" coopérants et les envoie dans
les pays du Tiers-Monde. ces "vorontaires" vrennent de différentes pro-
fessions: ils sont médecins, infirmiers ou infirmiéres, sages-femmes, as_
sistants médico-techniques, laborantins, imprimeurs, maçons, charpen-
tlers, ingénleurs agronomes, techniciens agricoles et horticoles, méca_
niciens, enseignants, animateurs ruraux, diplômés de gestion d'entrepn_
se etc...  .

Le Togo a slgné son premier accord avec le DED le
28 août 1968 â Lomé. A l'issue de cet accord le DED envoya en 1968
six coopérants au Togo. D'autres suivirent au cours de" unrré.s( I ).

Aprés avoir énuméré les institutions gouvernementales, reli-
gieuses et privées des relations gerrnano-togolaises, venons-en mainte_
nant aux quatres grands partis politiques de la RFA qui jouent un rôle

I ) Source: Archives

â Lomé.

de Deutscher Entwicklungsdienst â Berlin et
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prépondérant chacun de son côté et â sa maniére dans la politique

d'aide au développement.

3.1.4.4. Les Fondations Poli t iques.

Les Fondations portent les noms d'éminents personnages, qui

inspirés de Ia doctrine de leur parti, ont jclué un rôle de prernier plan

dans la réussite de la politique de leur parti. La plus ancienne de ces

Fondations est la Fondation Friedrich Ebert ( Friedrich Eben.-Stiftung )

de la SPD ( Sozialdenrokratische Partet Deutschlands ). Créée en 1925, la

Fondation Friedrich Ebert, interdite par les Nazis, refit surface en 194s.

Trente-trois ans aprês sa créatlon, la Fondation Friedrich Naumann

( Friedrich Naumann-Stiftung ) voit le jour, elle est affiliée â la FDP

( Freie Demokratische Partei ), ce qui donne un caractëre libéral â l'ins-

titution. La Fondation Konrad Adenauer { Konrad Adenauer-Stiftung ),

créée en 1962 et contrôlée par la cDU ( christlich-Demokratische

Union ), est plus active en Amérique Latine qu'en Afrique. La quatriê-

me Fondation politique allemande est la Fondation Hanns Seidel ( Hanns

Seidel-Stif tungi l iée â la CSU ( Christ l ich-Soziale Union).

De ces quatre Fondations, seules la Fondation Friedrich Nau-

mann et la Fondation Hanns seidel jouent un rôle du premier plan au

Togo. C'est pourquoi nous voulons concentrer nos études sur leurs

actlvités au Togo.

3.1.4.4.1. La Fondation Friedrich Naumann.

Le Pasteur Friedrich Naumann né le 23 mars 1860 â Stôrmthal,
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un faubourg de Leipzig, fut député au Reichstag pendant vingt ans et a

consacré toute sa vie â la FDP. Aprês sa mort en 1919, ses idées libéra-

les, sociales et nationales ont imprégné longtemps la vle polittque de

son parti et de ses membres. Pour faire comprendre ses idées au peu-

ple allemand et pour les affermlr fut créée le 19 mat l9sg, la Friedrich

Naumann-stiftung par le premier président de la RFA re profes-

seur Théodore Heuss et ses amls libéraux. Les buts de la Fondation

sont d"'encounger Ia compréhenslon et Ia coopération entre les peu-

ples et de contrtbuer â I'accëlërailon da processus de développement

soclal et ëænomiqae des pays â partir de leurs lnitiatives propr"",.(l),

Au Togo, la Fondation Friedrich Naumann s'rntéresse uniquement â

l'éducation ouvriêre.

3.1.4.4.2. La Fondation Hanns Seidel.

Le Dr. Hanns seidel fut une éminente personne et un ancien
président de la csu, et un des premiers ministres de la Baviêre. "rI a

Iaissé un fonds par Ia formation plitique et clvîque au sens Ie plus

uaste, c'est-â-dire dans les domalnes politique, économlque, social, cul-

turel, et en tenant compte de I'tnterdépendance de ces dffférents do-

maines"( 2 ). c'est pour exécuter son voeu testamentaire que fut créée

| ) Fondatton Eyadéma, Rapport sur I'essenfiel des évênements en ma-

tlêre de politique extérieure,

Lomé Janvier 1929, page Sl.

2 ) Fondation Eyadéma, Rapports du quatriême séminaire de formation

politique tenu â Atakpamé du 30 aott au lerseptembre r9z8,

Editlon novembre l97g, page l2l.
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en 1967 la Fondation Hanns Seidel. Elle s'occupe de la coopération in-

ternationale. Pour réaliser ses objectifs, la Fondation Hanns Seidel s'est

dotée de trols organismes â savoir: I'Akademie fiir Politik und Zeit-

geschehen (Instttut de politique et d'actualité), le Bildungswerk ( Cen-

tre de formation pour la diffusion des connaissances civiques ) et I'Ins-

titut fÛr Internationale Begegnung und Zusammenarbeit { Institut de

rencontre et de coopêration internationales). Ce dernier organisme doit

permettre la reconnalssance internatiOnale de la Fondation, car "ses

buts sont de promouvoir I'entente intentatlonale et d'entretenir I'ëchan-

ge de vue et d'expértence sur Ie plan politlque. II entretient des rela-

tions avec les milieux internationaux les plus divers, assure une infor-

ntation circonstanciée et conçoit des prograntlnes spécialisës pour des

tâches futures 'I I ) .

C'est la plus importante Fondation qui coopére avec le Togo.

Elle a permis la création de la Fondation Eyadéma dont nous parlerons

plus bas. En plus de la Fondation Eyadéma, la Fondation Hanns Seidel

soutient plusieurs proiets au Togo entre autres I'Ecole Nationale d'Ad-

ministration et la formation des Togolais, tout cela par le truchement

de la Fondation Eyadêma.

3.1.4.4.3. La Forrdation Eyadéma.

Arrivé â Lomé le ler mars 1977 ( c'était sa cinquiême visite au

Togo ) Franz-Josef StrauB, prêsident de la CSU et mlnistre-président de

la Baviére fut reçu le 2 mars par le président Gnassingbé Eyadéma du

Togo. En sortant de l'audience qu'll avalt eue avec Eyadéma, Strau$,

| ) Fondation Eyadéma, idem, page 122.
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apres avoir expliqué â la presse les projets agricoles et industriels
fnrctueux entre la Baviêre et le Togo, poursuivit: ,,Norrs voulons ap_
porter aussi notre contrtbftion dans Ie domaine politique. pour cette
raison, nous avons dlscutê avec Ie présldent de l,installation, demain,
d'une fondatjon dénommée Ia <Fondation Eyadêna>. c,est ule fondation
pollttque pour I'éducatiott polltique, sociale et culturelle, pour Ia prépa-
ratlon de proJets écortomiques,'( I ).

C'est un lnstitut de Sciences Politiques et d'Education perma-

nente, créé le 3 mars lgzz â Lomé par I'accord signé par Gnassingbé E_
yadéma et Franz-Josef StrauB. Ce dernier dans son allocution avant la
signature a notamment insisté sur le but de la Fondation: "La coopéra-
tion dêcidée ce iour dans Ie cadre de Ia Fondatlon Eyadéma doit contri-
bner â assurer I'avenir du pays. Notre objectif prtmordial sera Ia forma-
tion des' adultes et particuliêrement des jeunes, avec Ie but de les aider
â retnplir au ntieux, Ieurs devoirs au sereice de leur pays. votre pays
aura et renforcera sa position éminente et remarquable panni les Etats
afrtcains... . Je voudrais bien vous (Eyadéna) assurer que cette coopé-
ration revêt une lnportance particuliêre pour vous; pour Ie Togo et

wur lAl lemagrre"(2).

Pour atteindre ses buts, la Fondation a â son service diverses
institutions entre autres le département de formation des adultes dont
le but est "de jeter /es bases scientifiques, méthodiques, thëoriques et
dldactiques de Ia promoi.ion de I'éducation politique des rnasses,'( 3 ), et
la division de l'éducation et de formation dont re rôte est d,assurer un

Togo-Presse du 3 mars l9ZZ.

Togo-Presse du 4 mars 1977.

Fondatlon Eyadéma, Archives Livre vert.

r)
2)

3 )
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travail de formation extra-scolaire.

La formatton poltttque et clvique vlse surtoutt( I )

- la promotion de l'unité et de la cohésion nationales

- l'éveil de la responsabilité civique

- la promotion de I'lnitiative et de la conscience profession-

nelle tant dans le secteur privé que public

- la mobilisation de la solidarité nationale dépassant le ca-

dre de la famille, du clan, de I'ethnie

- la sauvegarde de I'authenticité sur la base des valeurs

traditionnelles

- le développement d'un esprit critlque face aux lnfluences

et développements venant de I'extérieur

- l'adaptation de I'enseignement aux conditions et aux be-

soins économiques, sociaux et culturels du Togo

- la création d'une administration efficace par I'intermédiaire

d'une gestion rigoureuse et une coordination du travail des différents

services.

Le département de formation des adultes entreprendrur(21

- des enquêtes scientifiques sur des sujets d'ordre politique

et social spécifiques au Togo;

I ) Sources: Gepperth, Rainer, Les projets de la Fondation Hanns Seidel

en République Togolaise, l.B.Z., page 6.

Nouvelle Marche, No t ggg du lundi 2 décem-

bre 1985, page 4.

2 ) Source: Fondation Eyadéma, Archives Livre vert.
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- des analyses de la situation politique â l'étranger au re-
gard des intérêts du Togo;

- de concevoir en vue de leur amélioration, I'organisation

et I'infrastructure du développement social et de la politique agricole;
- d'élaborer des conceptions tendant â encourager le dévelop-

pement des terres arables et des petites entreprises;
- d'organiser des séminaires-types pour les diverses couches

sociales du pays.

Qrrant â la divtsion de l'éducation et de formation, elle

doit,{ I  )

- promouvoir un programme d'éducation des adultes;
- améliorer la qualité de la vie et la production agricole

dans les zones rurales;

- promouvoir les petites et moyennes entreprises et assurer

I'amélioration de l'infrastructure du pays.

Les objectifs seront atteints grâce e.(2)
- I'organisation et I'exécution de séminaires et de conféren-

ces conçus â I'intention des groupes déterminés â savoir: étudiants, pé-

dagogues ( enseignants ), fonctionnaires, journalistes, agriculteurs, petits

et moyens entrepreneurs;

- l'amélioratlon des plans d'études scolaires et universitaires

en matiêre de formation civique;
- la partlcipation aux réunions et stages organisés avec des

institutions et groupes similaires de la République Fédérale d'Allemagne;

| ) Source: Fondation Eyadéma, Archives, Liwe vert.

2 ) Source: idem
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- I'envoi en Allemagne des cadres supérieurs et spécialisés

pour y effectuer des visites d'information ou participer aux séminaires

et cours donnés au centre de formation de la Fondation-soeur,

Hanns Seidel, â rWildbad-Kreuth;

- I'envoi au Togo d'experts allemands.

La Fondation Eyadéma s'occupe également des secteurs agri-

coles et industriels. Elle a son siêge â Lomé et est financée par la

Fondation Flanns Seidel qui lui fournit aussl son appui technique.

Nous avons mis un accent particulier sur cet instnrment cul-

turel car il joue un rôle primordial dans la politique actuelle du Togo

ainsi que dans les relations germano-togolaises.

3.2. Relations multilatérales.

La participation de la RFA est également importante dans la

coopération multilatérale c'est-â-dire par I' intermédiaire d'organismes

internationaux. Elle est représentée dans presque toutes les organisa-

tions internationales qui viennent en aide aux pays sous-développés à

savoir  la Communauté Economique Européenne (CEE), I 'Organisat ion

des Nations Unies et ses institutions spécialisées â caractêre économi-

que et financier, le Grorrpe de la Banque Mondiale.

3.2.1. La Communauté Economique Européenne.

Tandis que les organisations régionales d'autres continents,
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notamment Africain et L;rtino-Américain, tendent toutes vers I'unité, les

organisations européennes de coopération quant â elles demeurent le

reflet de la division de I'Europe en deux blocs issus de la Seconde

Guerre Mondiale: d'un côté se trouve l'Europe de I'Est soumise a Ia

domination soviétique, et, de I'autre côté nous avons l'Europe de

I'C)uest largement influencée par les Etats-llnis.

Aux environs de 1950 l'Europe de l'Ouest connaît deux impé-

ratifs: assurer son redressement économique d'une part et d'autre part

réconcilier la France et I'Allemagne de I'Ouest pour aboutir â une uni-

fication européenne. La déclaration de Robert Schumann du 9 mai 1950

est le premier pas sur la voie de I'intégration européenne: en effet, il

invitait tous les Etats de I'Europe occidentale â former une commtlnau-

té européenne et proposait de faire un essai dans les domaines du

charbon et de l'acier. La confërence de Messine du ler au 3 juin 1955

relance I'idée européenne en affirmant dans la résolution finale "qu'il

faut poursuivre I'établissenrcnt d'une Europe unie, par le développetnent

d'itrstitutions coùr:rnfines, Ia fusion progressive des êconomies nationales,

Ia création d'un narchë cotrttnun et I'harmonisatlon progressive des po-

Iitiqaes sociales"( I ). Aprés de longs et difficiles travaux, le Traité de

Rome du 25 mars 1957 crée la Communauté Economique Européen-

ne ("Marché Commun"). Les articles 2 et 3 de ce Traité définissent le

but et les devoirs de la Communauté. La Commission de la Communau-

té a son siêge â Bruxelles et a pour mission d'élaborer la synthêse du

point de vue communautaire. C'est la plus grande puissance commercia-

I ) Colliard, Claude-Albert, idem, page 547.
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le du *ordu( I ).

Dês sa naissalrce, la Communauté

tion de ses futures relations avec les Etats

aboutit aux accords de Yaoundé I et II, puis

s'est penchée sur la ques-

non-européens, et cela

Lomé I, I I  et I I I .

3.2.1.1. Les accords de Lomé.

sur les 248 articles du texte du Traité de Rome, six ( de l3l

â 136 ) sont consacrés aux relations des Etats membres de la cEE avec

les Etats d'outre-mer. L'article t3l dit notamment: "...... re but de I'as-

sociation est Ia promotion du développement écononique et social des

pays et territoires, et I'établissement de relations économiques étroites

entre eux et Ia Communauté dans son ensen ble. conforntêment aux

principes énoncés dans Ie préantbule du présent traitë, I'association

doit en prenûer lieu pennettre de favortser les intéêfs des habitattts

de ces pays et territoires et leur prospérité, de maniêre â les conduire

au développenent écononique, social et culturel qu'ils attendent"(2).

L'article 136 prévoit pour .sa part une période de cinq ans

pour la durée de chaque convention avec les pays non-européens. Ainsi

I ) Sources: de Sainte Lorette, L., Le marché commun,

Paris 1958, pages 80-82.

colliard, claude-Albert / Manin, A., Droit International et

Histoire Diplomatique, Documents choisis,

Tome II, Europe, pages 460-479.

2 ) Reuter, Paul / Gros, André, Traités et documents diplomailques,

Paris 1976, page 291.
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les bases de la coopération avec le Tiers-Monde étaient déjà jetées bien

avant I'indépendance de la plupart de ces pays.

Avant les accords de Lomé I, II et III, il y eut les accords

de Yaoundé I et II qui ont mis en place les fondements réels d'une

coopêration entre les nouveaux Etats indépendants d'Afrique et drr Pa-

cifique et la CEE. La premiére convention d'assoclation entre la Com-

munauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache as-

sociés ( E.A.M.A. ) à cette Communauté fut signé â Yaoundé (capitale

du Cameroun) le 2O jrrillet 1963 et dénommée Yaoundé I. Elle entra en

vigueur le ler juin 1964. Yaoundé I prévoyait un régime de libre-échange

entre les signataires et abaissement du tarif extérieur pour les prlnci-

paux produits locaux. La conventlon de Yaoundé I expirant cinq ans

aprês, fut signé de nouveau â Yaoundé, le 29 julllet 1969 Yaoundé II

qui entra en vigueur le ler janvier l97O( I ).

Parmi ces dix-huit Etats africains et malgache signataires de

la convention ne figure aucun Etat africain anglophone. C'est pourquoi

un accord fut signé le 16 juillet 1966 créant une association entre la

CEE et la République du Nigéria, mais il ne fut jamais ratifié. Un se-

cond accord fut signé le 24 septembre 1969 créant une association en-

tre la CEE et la Répttblique Unie de Tanzanie, la République de I'Ou-

ganda et la République du Kenya, accord entré en vigueur en même

temps que Yaoundé( 2).

| ) Source: Nême, Jacques et Colette, Economie européenne,

Paris 1970, pages 441-453.

2) Source: Mallard, Henri-Victor, La Communauté Economique Euro-

péenne, Paris 1975, pages 271-272.
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Avant I'expiration de la convention de Yaoundé II les négo-

ciations avaient déjâ commencé en 1973 pour la signature d'autres ac-

cords et pour l'élargissement de I'association aux pays du Common-

wealth situés en Afrique, dans les Caraibes et dans le Pacifique. Ces

pourparlers aboutissent â la signature de Lomé I le 28 février 1975 en-

tre les neuf Etats de la CEE et les quarante-six Etats A.C.P. ( Afrique,

Caraibes, Pacifique). LomC I entra en vigueur le ler avnl 1976. Il fixa

le cadre des relations commerciales, créa un nouveau système de stabi-

lisation des recettes d'exportation et exigea le développement industriel

et le financement des projets de développement par le Fonds Européen

de Développement ( FED ). A Lomé I srrccéda le 3l octobre 1979 t,omé II

avec cinquante-huit Etats A.C.P.. Cette nouvelle convention prendra ef-

fet â compter du ler janvier lg8l et cortvrira cinq ans. A ce propos on

notera que Lomé II a le mérite non seulement de prolonger Lomé I,
(  l )mais surtout d'en élargir le contenu, au niveau agricole, par exemple'

Aprês plusieurs étapes de négociations qui avaient débuté en

octobre 1983, les différentes parties se sont mises d'accord le 22 no-

vembre 1984 sur la convention de Lomé ( Lomé III ) entre les dix Etats

de la CEE et les soixante-cinq Etats ACP. La convention fut signée â

Lomé le B décembre 1984. Bien que la convention de Lomé III ait repris

les différents domalnes des accords précédents, d'autres points ont été

Jetés. Il a été décidé de donner la priorité â la garantie d'approvision-

| ) Source: Focke, Katharina, von Lomé | zu Lomé 2, Texte

und der am 26. september l9B0 von der

Versammlung AKP-EWG angenommenen

EntschlieBung.

des Berichts

Beratenden
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nement cles pays sous-développés en denrées alimentaires, au dévelop-

pement agrlcole et â la satisfaction des besoins fondamentaux- Pour la

premiére fois la coopération culturelle â été évoquée. Quant â la coo-

pération technique plusieurs mesures de développement ont été pri-

""",( 
I  )

- lutte contre I'avance des déserts et contre la sécheresse,

- lutte contre les grandes épidémies qui frappent des hom-

mes et des animaux,

- économie d'énergie.

9.2.1.2. Les instruments des accords de Lomé'

3.2.1.2.1. Coopération commerciale.

Tous les produits industriels des Etats ACP ont libre accés

sur les marchés des Etats de la CEE. Quand on sait que plus de B0 %

des produits des Etats ACP ne sont que des matiéres premiêres, il

nous pardît évident que cet avantage n'en est pas un, par contre les

Etats de la CEE vont augmenter leurs exportations. D'autre part 96%

des produits agricoles des Etats ÀCP peuvent être livrés â la cEE sans

restriction aux importations. Sont exempts de cette régle les produits

que les Etats de la CEE produisent dêjâ.

I ) Source: Allgemeine Sonntagszeitung - WÛrzburg, Nr. SO/DT Nr. 150,

Freitag/Samstag, 14./15. Dezember 1984, page ll'
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3.2.1.2.2. Stabilisation des recettes d'exportation.

Elle est connue sous le nom de Stabex-System. Elle est con-

sidérée comme l'élément le plrrs important des accords de Lomé. Elle

permet de soutenir quarante-huit produits agricoles( 1) d"" Etats ACP,

produits dont les chutes de recettes d'exportation sont causées par une

calamité naturelle et un effondrentent de cours, â condition que les re-

venus de ces Etats ne proviennent que de l'exportation de ces produits.

Le systéme se met en oeuvre sur la base des éléments 
"uiu.rrt",( 

2 )

- le seuil de ddpendance: c'est le pourcentage que représen-

tent les exportatious du produit couvert par rapport aux exportations

totales. Ce seuil a été progressivement ramené de 7,S % ( Lomé II ) et â

6% lLomé III ); pour les pays les moins développés comme le Togo, il

n'est plus, sous Lomé III, que de 1,5 %. Autrement dit, il suffit que le

montant des recettes â venir, pour une année donnde, d'un des produits

du Togo éltgibles au STABEX soit égal â 1,5 Z dtt montant total des

recettes d'exportation pour que le systême puisse s'appliquer: c'est la

premiêre condition; nêcessaire, cette condition n'est pas suffisante;

| ) Le nombre des produits agricoles éligibles au STABEX est passé de

trente-quatre sous Lomé I â qrraranterquatre sous Lomé II et â quaran-

te-huit sous Lomé III - Sources: Focke, Katharina, idem, page 27.

Allgemeine Sonntagszeitung -

Wiirzburg, idem, page 11.

2) Sources: Focke, Katharina, idem, pages 27-31.

La Nouvelle-Marche, No 1 822 du mercredi 13 novem-

bre 1985, Page 6.



- 1.33 -

- le seuil de déclenchement: c'est la seconde conditiorr. Lors-
que les exportations vers la Communauté dtun produit donné, arr cours

de I'année de référence diminuent d'un certain pourcentage, la diffdren-

ce entre la moyenne et les recettes de I'année sert de base au trans-

fert. ( Les pourcentages ont suivi ici, la même évolution que ceux du

seuil de dépendance: 1,5 pour le Togo, pour l.omé III ). Il suffit donc,

pour que le Togo soit en droit, dans l'avenir, de demander un transfert,

que ses recettes, de cacao, par exemple, pour une année donnée, soient

inférieures d'au moins 1,5 % â Ia moyenne de référence.

Malheureusement, le stabex-system a démontré une fois de

plus qu'll est plus difficile de faire que de dire, car três peu de fonds

ont été mis â la disposition des Etats ACP pour le financement de la

stabilisation des recettes d'exportation et ces fonds ne sont concentrés

que sur un petit nombre de pays et de produits. ce systeme empêche

le traitement ultérieur et soutient la ddpendance de certains produits( I ).

La Commission des Communautés Européennes a financé, en
faveur du Togo dans le cadre de Lomé III, un nouveau transfert stabex

pour un montant de 2,725 milliards CFA. Ce nouveau transfert porte le

total des transferts dont a bénéficié le Togo, pour les conventions de

Lomé I et de krmé II, â 10,7 milliards CFA( 2 ).

l)  Sources: Bley, I{elmut / Tetzlaîf,  Rainer (Hrsg), idem, page 265.

Frankfurter Rundschau, Nr. ll2 Freitag, 15. Mai 1987, page 19.

2 ) Source: La Nouvelle-Marche. Irlo | 822 du mercredi 13 novem-

bre 1985, page 6.
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La coopération financiêre de la cEE àvec ses partenaires ACP

se fait par I'intermédiaire du Fonds Européen de Développement { FED }

et la Banque Européenne d'Investissement (BEI ).

Tableau récapitulatif de la procédure du FED.
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3.2.2. L'Organisation des Nations-tlnies.

L'idée de fonder une organisation internationale plrrs solide

et plus efficace que la Société des Natlons pour maintenir la paix dans

le monde entier est née au cours des différentes confdrences des Alliés

pendant la Seconde Guerre Mondiale. Les principes qui régiront la

Charte des Nations-Unies ont été formulés pour la premiére fois par

les Etats-Unis et la Grande-Bretagne lors de la Charte de I'Atlantique

du 14 aott t941. Mais le vocable même des Nations-Unies n'apparaît

qu'au 1l janvier 1942. Les conférences de Moscou ( 19-30 octobre 1943 )

et de Téhéran ( 28 novembre - ler décembre 1943 ) posent en 1943 le

principe d'une organisation nouvelle et internationale. Les conférences

de Dumbarton Oaks (21 août - 7 octobre 1944) et de Yalta (4 - 11 fé-

vrier 1945 ) préparent la rencontre de San Francisco qui adopte le

26 juin 1945 la Charte des Nations-Unies et qui crée I'Organisation de.s

Nations-Unies ( ONU ).'

L'ONU ne s'occupe pas seulement de la paix, mais a prévu

aussi une coopération économique et sociale entre les nations dans les

chapitres IX et X du Traité. C'est pourquoi elle a créé certaines insti-

tutions spécialisées pour participer au développement des pays du glo-

be. Le Conseil Economique et Social relie celles-ci à I'ONU par des ac-

cords déjâ anciens. Toutes les institutlons spécialisées disposent d'une

véritable autonomie institutionnelle. Nous répartissons les institutions

spécialisées de I'ONU en trois catégories:

r ) les institutions â caractêre économique et financier;

z ) les institutions â caractere technique;

s ) les institutions â caractêre social et humanitaire.
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Nous allons concentrer nos études sur les institutions à ca-

ractêre économique et financier et uniquement sur le Groupe de la Ban-

que Mondiale car elles jouent un rôle de premier plan dans les rela-

tions indirectes entre la RFA et le Togo.

3.2.2.1. I-e Groupe de la Banque Mondiale.

Le Grorrpe de la Banque Mondiale est composée de trois ins-

titutions financiêres: la Banque Mondiale, l'International Development

Agency et I'International Flnance Corporation. Les trois institutions ont

leur siëge â Washington.

3.2.2.1.1. [a Banque Mondiale.

Elle a été créée en 1944 par la conférence de Bretton Woods

pour la reconstruction et le développement de ses membres, c'est

pourquoi elle est aussl appelée la Banque Internationale pour la Re-

construction et le Développement ( BIRD ). Avec un capital total de

8l milliards de dollars environ, dont l0 % proviennent des capitaux

souscrits par les Etats membres et 90 % des empnrnts qu'elle lance sur

le marché des capitaux, la Banque Mondiale est un "organisme interéta-

tîque car les Etats lournissent son capital social et contrôlent son ad-

ntinistration par Ie moyert de leurs représentants"( I ). ntt. accorde des

crédits pour des projets de développement et ne les accorde qu'aux

pays sous-développés les plus avancés â des conditions proches de cel-

| ) Colliard, Claude-Âlbert, idem, page 855.
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les du marché. Ses prêts sont offerts sur vingt ans y compris cinq ans

de différé et un taux d'intérêt variable autour de dix pour cent. La

Banque Mondiale compte aujourd'hui 144 membres.

Créée pour financer la reconstruction de I'Europe aprês la

Seconde Guerre Mondiale, la BIRD s'est tournée vers les pays du Tiers

Monde vers la fin des années 50 pour financer leurs infrastmctures et

leurs secteurs d'énergie de base. Devant la crise économique mondiale

qui axphyxie l'économie des pays sous-développés et les mêne â la rui-

ne et au chaos total, la Banque Mondiale s'est assigné un autre devoir,

celui des programmes de redressement, c'est-â-dtre qu'elle octroie des

crédits dits d'ajustement structurel qui consistent â appuyer la balance

dcs paiements et â pernrettre l'équilibre du budget afin de redresser ou

de restructurer l'économie et la production du pays.

La RFA est membre de la Banque Mondiale depuis 1952 et sa

participation au capital s'éléve a 2,O3 milliards de dollars, ce qui repré-

sente 5,537" du capital de la Banque.

Le Togo est également membre de la Banque Mondiale. Cette

derniêre a une mission résidente au Togo depuls l9B3 dirigée par le

Suédois Sven Kjellstrom

3.2.2.1.2. International Development Agency.

L'International Development Agency ( IDA) en français Asso-

ciatlon Internationale de Développement ( AID ) a été crCée en 196O pour

permettre aux pays démunis qui ne peuvent pas payer les lourds taux

d'intérêts de la Banque Mondiale, car I'IDA prête â des conditions três
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avantageuses et souvent sàns intérêts: échéance cinquante ans y com-

pris un différé de dix ans et avec commission annuelle de 0,75 %. luri-

diquement, c'est tlne entité indépendante de la Banque Mondiale mais

constituée par tes mêrnes actionnaires, c'est-â-dire tous les pays mem-

bres de t'ONtI, â I'except-ion de la plupart des pays du bloc communis-

te. Aussi bien la considêre-t-on comme une filiale de la banque; en ou-

t-re, les activités, les politiques d'intervention, le personnel, le siége,

les bureaux, etc..., sont les mêmes pour les deux institutions.

L'IDA ne prête qu'aux pays les plus pauvres dont le revenu

annrrel par habitant ne dépasse pas 600 dollars: "L'Association a pour

objet d'encourager le dévelctppetnent éconorniqtte, d'accrdltre Ia produc-

tivitê et d'élever les niveaux d'ertstence dans les régions les noins a-

vancées du tnonde, qui sont couvertes par une affiliation â l'Associa-

tion...... , L'AID est autortsée â financer tout proiet susceptible de con-

tribuer etficacement au dëveloppement d'un Etat ou d'une zone, que ce

projet soit oa nott rentable ou directenertt productif "( 1 ).

Les ressources de I'IDA proviennent de troi.s sources princi-

pales: les transferts des revenus nets de la BIRD, ensuite le capital

souscrit par les Etats membres de l'association, et enfin les contribu-

tions versées par ses pays membres les plus riches. Au 30 juin l98l, le

capital souscrit de I'IDA s'êlevait â ll milliards de dollars.

3.2.2.1.3. International Finance Corporation.

Fondée en 1956 pour compléter la fonction de la Banque

l ) Colliard, Claude-Albert, idem, pages 865-867.
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Mondiale, I'lnternational Finance Corporation ( IFC ) { Société Flnanciêre

Intcrnationale ) a pour rôle de financer essentiellement les entreprises

privées.

Ses ressources proviennent de ses propres fonds et de la

mobilisation de capitaux sur les marchés financiers internationaux. Le

capital souscrit de I'IFC au 3O juin l9B4 s'élevait à 544 238 000 dol-

lur"( 1 ).

I ) Source: idem, page 863.
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l. Lent dCmarrage des relations

germano-togolaises de 1960 a 1967.

Devenu souverain, le Togo a fait ses premiers pas sur la scê-

ne internationale avec toutes les responsabilltés que cela exige. Ainsl

le Togo s'est tourné vers la République Fédérale d'Allemagne, â qui il

a demandé assistance. Les conditions historiques, dont nous avons par-

lé plus haut, ont favorisé dés le début les relations diplomatiques et

économiques entre les deux pays.

l.l. Relations diplomatiques entre les deux pays.

Entre le Togo et la RFA, les relations ont été toujours ex-

ceptionnelles et lêgendaires. L'excellence de cette coopération a débuté

dës 1960 lorsque les deux pays nouérent leurs relations diplomailques

par l'installation des ambassades dans leurs capitales respectives.

l . l . l .  Echange de diplomates.

1.1.1.1. Du côté al lemand.

La RFA est I'un des premiers pays avec lesquels le Togo a

noué des relations diplomatiques dês le jour de son indépendance, le

27 avnl 1960. Et la tâche est revenue au Dr.Alexander Tôrôk d'assumer

le poste du premier arnbassadeur de la RFA au Togo. Il est resté au

Togo jusqu'en 1963. En présentant ses lettres de créance au président

sylvanus olympio, Dr.Tôrôk, up.E"'avoir falt I'historique des relations
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qui ont uni le Togo et l'Àllemagne dans le passé et l'éloge de la sou-

veraineté nationale du pa.ys, a mis l'accent sur la tâche qui l'attendait,

c'est-â-dire renouer et sceller I'amitié entre les deux peuples. De toute

façon, il n'avait pas besoin de se donner beaucoup de peine pour gagner

la population togolaise â la cause de son pays, car cette derniëre sous

le mandat français a toujours lutté pour le retour des Allemands. Três

tôt, Dr.Tôrôk a remarqué la sympathie allemande non seulement chez

les dirigeants togolais mais encore parmi le peuple tout entier. Pour

I'actualiser et I'intensifier il a activé les accords de coopération entre

les deux pays et I'intervention financiêre { d'une maniêre timide au dé-

but ) de la RFA dans l'économie du Togo.

Son successeur Dr.Kad-Cerhard Seelinger, en présentant ses

lettres de crerance en 1963 au deuxiéme président du Togo

Nicolas Grunitzky, a qualifié les relations germano-togolaises de parti-

culieres aprés avoir résumé l'oeuvre de son prédecesseur et promis de

continuer dans la mênre voie que lui pour unir davantage les deux peu-

ples. Il est resté en fonction jusqu'au l0 mars 1967, date â laquelle

Dr. Rudolf von Wistinghausen a été accrédité en quallté d'ambassadeur

de la RFA au Togo( 1).

t.1.1.2. Du côté togolais.

Le premier

été Savi de Tové qui

ambassadeur togolais accrédité

a dirigé la chancellerie du Togo

â Bonn en 1960 a

jusqu'en 1964. Il

\
a1) Sotrrce: Ambassade de la République Fddérale d'Allemagne I-omé.
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a été secrétaire privé du dernier gouverneur allemand au Cameroun. Il

a joué un rôle três important dans la préparation de la premiere visite

officielle d'un présldent togolais ( Sylvanus Olympio ) en RFA( I ). Son

successeur Dr.Pedro Olympio, diplômé de la faculté de médecine de

Munich, a été nommé â lâge de 66 ans ambassadeur de la République

Togolaise auprês de la République Fédérale d'Allemagne Ie 6 août t90+.

C'est â lui qu'est revenue la difficile tâche de regagner la confiance

des autorités allemandes aprês les événements politiques interryenus â

Lorné le 13 janvier 1963 au cours desquels le président Sylvanus Olym-

pio, considéré comme un ami de l'Allemagne, a été assassiné( 2 ).

A ces contacts diplomatiques ont suivl des contacts politi-

ques et des visites officielles.

1.1.2. Visites des personnalités du Togo et de la RFA.

De 196O a 7967, les autorités politiques togolaises et alleman-

des ainsi que des hommes d'affaires de tous genres se sont rendus réci-

proquement de nombreuses visites offictelles et privées au cours des-

quelles plusieurs accords de coopération ont été signés. lci nous men-

tlonnerons d'abord les vlsltes des personnalités togolaises puis celles

des Allemands.

l )

2 l

Source: Saarbrûcker

Source: Ambassade

Zeitung, Nr. 98, Mlttwoch, 27. April 1960.

de la République Fédérale d'Allemagne â Lomé.
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1.1.2.1. Les personnalités togolaises.

Au lendemain de l'indépendance du Togo le gouvernement a

envoyé en RFA une délégation ministérielle et des hommes d'affaires

afin de prendre contact avec le gouvernement allemand et d'attirer des
investisseurs pour l'économle togolaise. Ce premier contact a préparé le

terrain â la vistte officielle que sylvanus olympio a effectuée en

mai-juin 196l en République Fédérale d'Allemagne. Au cours de son vo-
yage, le président du Togo a pris contact avec les milleux d'affalres al-

lemands désireux de participer au développement du pays. Il a visité
plusieurs firmes qui ont leurs filiales au Togo et certaines maisons re-

ligieuses qui ont envoyé des missionnaires au Togo pendant le protec-

torat allemand. Il a profité de son séjour de trois semaines pour signer

certains accords économiques et entamer les négociations de la cons-

truction du port de Lomé 
( I ).

Son successeur, Nicolas Gnrnitzky lui a emboîte le p:rs en

1965 â titre prlvé afin de raviver les relations germano-togolaises ter-

nles par le coup d'Etat du 13 janvter 1963.

A part ces deux visites présidentielles, certains ministres to-
golais ont séjourné en Allemagne pour dlfférentes mlssions. Le premier

a été Antolne Méatchi vlce-président et minlstre des finances togolais

qui s'est rendu en 1963 â Bonn pour tralter la quesilon du port de Lo-

mé. Au cours de son séjour ll' a signé le 9 juillet 196g un accord d,aide

| ) Source: Saarbrûcker Zeitung, Nr. ll, Montag, 14. Januar 1963, page 2.
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financlëre avec le gowerîrement fédéral( I ) . D"u* années plus tard c'est

le tour de Jean Agbdmdgnan" mlnistre du commerce, de I'industrie et du

tourisme de fouler le sol allemand. Il a été offlclellement invlté â as-

slster â une conférence organisée sur I'Allemagne et les pays sous-dé-

veloppés ainsi qu'aux cérémonles d'inauguratlon de la Foire-Exposition

industrielle allemande â Berltn <Partenalres du Progres 1965> qul a eu

lieu du 22 septembre au 3 octobre 1965. Un groupe représentant le To-

go a également exposé â cette foir.( 2 ).

D'autre part plusteurs minlstres togolais étaient â Bonn en

mai 1967 afin d'expliquer aux autorités allemandes les problêmes finan-

ciers qui se posaient au nouveau régime aprês le coup d'Etat du 13 jan-

vler l!)67.

1.1.2,2. Les personnalités allemandes.

La présence du Duc de Mecklemburg, dernier gouverneur al-

lemand au Togo ( 1913-1914 ), aux fêtes de I'indépendance a démontré la

bonne volonté des nouveaux dirigeants de maintenir des relatlons cor-

diales entre les deux pays. Sa visite â travers le pays et I'ac.cuell qui

lui a été réservé témolgnent la sympathie dont jouit encore I'anclen co-

lonisateur dans le pays. Ce fut pour la délégation allemande présente

Sources: AFP Spécial Outre-Mer, No 5 ll7 du lO juillet 1963.

Revue française d'études politiques africalnes,

If 82, octobre 1972.

Source: Marchés tropicaux et méditerranéens,

21eme Année, No t 038, Samedi 2 octobre 1965, page 2 4OO.

l )

2t
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I'assurance que I'on pouvait entamer la coopération entre les deux pays.

Mais la visite la prus importante d.une personnalité alleman-
de, au cours de la période que nous étudions, a été celle du président
de la RFA Fleinrich Liibke, en réponse â la visite officielle effectuée en
RFA par le président sylvanus olympio en 196r. Accompagné de
Mme Lûbke et de walter scheer, minlstre de la coopération, le prési-
dent allemand a commencé le 2l févrter 1966 son voyage africain qui l,a
condult au Kenya, â Madagascar, au cameroun, au Togo, au Mari et au
Maroc. Il s'est rendu au Togo du 4 au B mars 1966. Au cours de son
séjour au Togo il a été déctdé de développer et d'étendre certains pro-
jets allemands au Togo â savoir la Brasserie du Bénir, les fermes-pilo-
tes et les essais rg.i"ol."( t ).

1.2. Investissements publics et privés al lemands

au Togo de 1960 a 1967.

Au lendemain de I'indépendance du Togo, la RFA a investi
dans plusieurs secteurs de l'économie togolaise par le tnrchement de
l'aide flnanciere et technique dans le cadre de ses investissements pu-
bllcs et par I'lntermédraire de ses milieux d'affaires économrques pour
ses investissements privés.

| ) Sources: Frankfurter Allgemeine Zeitung,

Nr. 54, Samstag, S. Mtirz 1966.

Nr. .52, Mittwoch, 9. Marz 1966.
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1.2.1. Invest-issements publics.

L'Allemagne Fédérale a financé quelques projets en vue de

développer I'agriculture et l'élevage togolais. Dans d'autres domaines de

la coopération financiêre et tcchnique, elle a agi avec pnrdence en in-

vestissant dans les secteurs qui I'intéressaient dans I'immédiat. Parmi

les réalisations de 1960 â 1967 financées par la RFA viennent en tête

les travaux du port de Lomé, I'addtrction d'eau de Sokodé et la cons-

truction de l'émetteur-radio de Lomé.

1.2.1.1. Agriculture et élevage.

Dans I'agriculture et l'élevage, les Allemands ont créé des

villages expérimentaux dits "villages pilotes" ainsi que la coopération

allemande pour I'exploitation du manioc (SICA).

1.2.1.1.1. Vi l lages pi lotes.

Le projet a été élaboré en 1961 et a concerné trois villagesr

Agu-Nyogbo, Notsié et Kambolé. Le but premier de la coopérative fut

de promouvoir le développement de I'agriculture et de l'élevage dans un

pays essentiellement agricole, et "les revenus provenant de ces coopd-

ratives seraient consacrés â des travaux d'intérêt cotnnun de nature â

entrailner "l'amélioration 
progressive du niveau de vie des populatiotts>

villageoises concernées ( création d'hôpitaux, adduction rl'eàu, anénage-

ment de rues, ëclairage public, constnrction de centres comrnunautai-
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res etc...t( | ). L'iaee était bonne, voire exceltente, si les prévisions

avaient été atteintes. Malheureusement le début a étd três difficile â

cruse des malentendus des deux côtés (al lcmand et togolais), c'est

pourquoi le centre de Notsié a été fermé dés son ouverture. Les deux

autres ont pu continuer sans recueillir les résultats escomptCs, car Ie

démarrage du dCveloppement du Togo a Cté trop précipité sans tenir

compte des réalités locales et des conditions de vie réelles de la po-

pulation. Finalement c'est le village pilote d'Agu-Nyogbo qui a pu fonc-

tionner, puisque celui de Kambolé a été également fermé.

Les villages d'Agu-Nyogbo ont été choisis pour devenir coo-

pérative d'Agu-Nyogbo â cause du sentiment pro-allemand de la poptr-

lation pendant la période mandataire française. Les conditions climati-

ques favorables de la région ont permis pendant la colonisation alle-

mande la concentration d'une forte colonie allemande dans les villages.

A l'arrivée des Français, comme la population ne profitait plu.s des a-

vantages qu'elle avait, elle a commencé par manifester son sentiment

anti-français et lutter pour Ie retour des Allemands. Cette .situation a

pesé dans la décision des Allemands. Mais I'idée du choix décisif de.s

villages d'Agu-Nyogbo en tant que village pilote du Togo est venue

d'un pasteur allemand Viering vivant dans la région et ami personnel

de Otto Schnellbach. Ce dernler fut le conseiller détaché par le gou-

vemement allernand auprês du gouvernement togolais dans les an-

nées 1960-1963. Ainsi le pasteur a pu sans problême obtenir de son ami

| ) Konu, E., La coopérative agricole d'Agu-Nyogbo ou quelques problé-

mes du développement nrral au Togo, Centre de recherches

appliqrrées - Sciences Humaines - Institut d'Enseignement

Supérierrr du Bénin, Lomé 1969, page 2.
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le projet al lemand pour les vi l lages d'Agu-Nypgbo'

Le but du projet, mis en place en 1962, fut de lier I'artisanat

â I'agriculture et â l'élevage. A cet effet furent construits: une scierie,

une menuiserie, une menuiserie d'art, un atelier de mécanique, un gara-

ge prévu pour I'entretien des voitures, un magasin pour piêces de re-

change, deux magasins pour les planches, un magasin pour la conserva-

tion des engrais, un bureau d'oû I'ensemble du travail de la coopérative

est organisé et dirigé et un groupe êlectrogëne fournissant l'énergie

nécessaire aux travattx d'atelier. Tout cela est entouré des implanta-

tions destinées aux activités agricoles, â l'élevage et â la pisciculture.

Au début il a êté prévu d'associer les villageois d'Agu-Nyo-

gbo ou les coopérateurs { comme on les appelait ) non-seulement â la

direction de la coopérative mais encore â sa gestion. Le coopérateur

doit se sentir responsable de la coopérative. Son salaire n'est augmenté

que si la coopérative a fait des bénéfices. Le président et le directeur

de la coopérative sont choisis parmi les coopérateurs. Car selon les

autorités allemandes t'aide doit servir â la population â s'aider soi-mê-

me, c'est pourquoi les Allemands de I'assistance technique ne doivent

être que des conseillers. Le Togo a mis un ingénieur agronome togolais

â la disposition de la coopérative, puisque le pays participe aussi au

financement du projet.

En réalité la coopérative n'était dirigée que par les conseil-

lers allemands. La gestion et la direction étaient dans leurs mains. Le

président et le directeur et même I'ingénieur agronorne togolais

n'étaient pas au courant du financement annuel allemand et togolais du

projet et de la valeur des machines mises â la disposition de la coopé-

rative. Par ailleurs les coopérateurs n'étaient pas associés au projet

comme il était prévu, et de lâ proviennent les premiëres difficultds du
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village pilote d'Agu-Nyogbo.

La coopérative s'est consacrée d'abord â I'artisanat, surtout à

la menuiserie d'art pour la fabrication de gobelets, plats, bols, etc... à

cause d'importants revenus qu'elle rapportait. Bien que le projet ait dé-

mirrré en 1962, I'agriculture a été introduite seulement en juillet 1964

sur une superficie de 35 hectares. Ce début a permis la récolte de

l5 tonnes de maîs égrainé, 25 sacs de riz non décortiqué ( riz de mon-

tagne ), 4 sacs de haricot, 3 tonnes d'ignames et 4 tonnes de manioc.

La coopérative a pratiqué aussi certaines cultures industrielles comme

le coton et le palmier â huile. La mêrne superficie â cultiver a été re-

tenue pour les années qui ont suivi la premiêre récolte. Mais la coopé-

rative est allée d'échec en échec, car les coopérateurs qui devaient par-

ticiper au développement de la coopérative ne savaient plus Ie rôle

qu'ils y jouaient. L'enthousiasme du départ a été terni, car les villageois

qui ont travaillé au début bénévolement se sont sentis exploités. Cer-

tains ont exigé le remboursement de leurs terres et leurs journées de

travr i l (  1 ) .

Le développement agricole du village pilote d'Agu-Nyogbo an-

noncé â grand renfort de publicité a été un fiasco, parce que "/hssis-

tance technique allemande est tout â fait mal préparëe â comprendre

Ia mentalité vëritable de Ia population locale; elle a pris I'enthousiasne

des premiéres rencontres coilnne un éléntent pouvant de lui-nêne du-

| ) Sources: Wûlker, Cabriele,

Stuttgart

Konu,  E. ,

Togo - Tradition ttnd Entwicklung,

1966, pages t44 et 145.

idem.
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rer éternellement; elle a considérë la bonne volortté des premiêres an-

nëes connte un facteur susceptible de résister â toute ëpreuve; elle a

volontairement ou inconsciemment sons-estinté Ia capacitë de réflexion

et I'esprit critique des villageois. EIIe se crut en somme devant une

populatlon <sons-dCyeloppêe > exemplaire, frustre, ignorante, obëissante,

acceptant tout sans discernement, incapable de quelque réactiort que ce

soit, paresserse mais dont on peut tlrer beaucoup â condition d'enplo-

yer les nÉthodes adéquates"( 1). Ain"i la section agricole a été fermée

en 1967 parce qu'elle est devenue non-rentable.

1.2.1,1.2. Coopérative allemande pour I'exploitation du manioc.

Comparativement â la coopérative d'Agu-Nyogbo, ce projet

allemand prés de Ganavé n'a duré que I'espace d'un an. ll a débuté en

1962 avec le soutien du roi Àgbano II de Glidji et du chef de la cir-

conscription d'Aného. Le but est de produire assez de manioc pour ali-

menter la féculerie de Ganavé. Conçu et géré par deux jeunes Alle-

mands, le projet ne convenait ni au système agricole de la rêgion, ni

aux conditions de production de manioc. Le projet a èté abandonné un
, o l

an plus tard'o ' .

1.2.t.2. Port Autonome de Lomé.

Le port de Lomé, dont la pierre avait été posée enpremlere

r)
2)

Kontt ,  E.,  idem,

Source: Wiilker,

page 31.

Gabriele, idem, pages 145 et 146.
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1962 par Kalllwe von Hasser, minlstre fédéral allemand de la défense,
est le plus beau fleuron de ra coopérailon germano-togolaise. Les deux
parties en parlent avec fierté et orgueil.

L'idée de constnrire un port â Lomé en rempracement du
wharf dont le trafrc devenait pénibre et dangereux, était née bren avant
l'lndépendance du pays. Ir fut même projeté de construire uu port pour
le Togo et le Dahomey ( actue[e Répubrique populaire du Bénin ),
malheureusement des raisons d'ordre politique n,ont pas permis de réa_
llser ce profet commun qui fut abandonné au profit de la construction
du port de cotonou en l9ss. Et ce n'est que le 9 julllet t96J que le
contrat de la constnrction du port de Lomé a été stgné à Bonn entre
les autorités allemandes et les autorités togolaises représentées par
Antoine Méatchr. pour sa constnrction la RFA a accordé au Togo un
crédlt de 53 millions de DM. Ainsi les travaux de constnrction du port
ont pu démarrer en Juillet 1964 menés par trols entreprises allemandes.
Pour la continuation des travaux de construction, un autre crédit de
14 millions de DM a été signé entre res deux pays le z février 196z(1) .

Le port de Lomé, mrs en serwice en octobre rg67, comprenait
les installations suivantes,( 2 )

- une Jetée princ'ipale de I Z2O mêtres,
- un premier môle réalisé au Z/J,
- une contre-jetée construite sur 2S0 métres,
- deux magasins câres de 6 zso m2 édifiés sur le premier

môle.

Sources: AFP Spécial Outre-Mer, No S ll?, t0 jutllet 1963.

Handelsblatt, Nr. 28, Mtttwoch, g. Februar 1962, page S.
source: Archives du service Technrque du port Autonome de Lomé.

Archives de la capitainerie du port Autonome de Lomè.

r)

2 '
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Le port a été déclaré autonome et ddnommë <<Port. Antonone
de Lonté" par I'ordonnance no 72 du 7 awil 1967.

A part cette réalisation de grande envergure, les deux pays

ont signé le 3 mai 1966 un contrat de 5,2 millions de DM pour I'amé-

lioratlon de la distribution d'eau de la vllle de Sokodé. Pendant la sé-

cheresse, la ville et ses environs souffrent d'un manque d'eau devenu

chronique. Grâce â ce crédit, une canalisation d'eau de 30 km a pu être

construite du fleuve Bonalé â la ville de Sokode( I ).

L'Allemagne de I'Ouest a parttcipé aussi â l'agrandissement

de la station de radio de Lomé. Le projet a permls de constnrire un

poste émetteur d'ondes courtes de 100 KW et un studio. Pour cela

I'Allemagne a envoyé au Togo trois spécialistes: un technicien de haute

fréquence et deux ingénieurs d'émission. [a formation des Togolais qui

devaient prendre leur reléve a été effectuée en RFA. Le projet a été

remis aux autorités togolaises en 1967.

1.2.2. Investissements privés.

Les investissements privés allemands au Togo au cours de la

l) Source; Zajadacz, P. / Obermaier, H., Entwlcklung und Entwicklungs-

politik in Togo,

Mûnchen November 1967, page 155.
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période que nous étudions sont três lmportants et concernent les

branches d'activités suivantes: brasserie du Bénin, uslne textile de

Dadja.

1.2.2.1. Brasserie du Bénin.

La Brasserie du Bénin, la premiëre brasserie allemande instal-

lée en Afrique, a été fondée le 4 mal 1964 â Lomé par Joachim Haase

avec un investlssement de 187,5 millions de FCFA ( 3 millions de DM

selon le cours de change â l'époque ) souscrit par ta Holstein-Brauerei

de Hambourg avec 40 % des actions, par la schulthetss-Brauerei AG de

Berlin avec 35 7" eL par I'Etat Togolais avec 2s %. Les travaux de cons-

tnrction des installations ont démarré début 1965 et la production a

commencé fin févrler 1966 avec une capacité de 20 OOO hectolitres. Tres

tôt elle a été portée â 36 000 hl sans pour autant couvrir les besoins

locaux. C'est pourquoi le conseil d'administration a dû décider d'agrandir

la brasserie et les travaux ont ddbuté en octobre t966 pour faire passer

la production â 65 000 hl. ce premier agrandissement a exigé un autre

investlssement de 2,3 millions de DM. En augmentant la production, la

brasserie a pu réallser .son programme de "soft-Drink" ( soda, Tonic,

Limonade ) qui avait souffert de l'intérêt accordé â la biére et dont la

capacité n'avait atteint que 3 000 hl. Cette derniére a atteint lo 000 hl

en 1967.

Deux sortes de biére sont produites: la biêre pils avec t3 %

de moût de biêre, et la biëre Lager avec 1r % de moût de biêre et qui

constitue quatre-cinquiême de la production. S% de la production de la

biêre sont mis en tonneau. Au départ it étatt prévu d'exporter la biere

togolaise vers les pays volsins ( Dahomey, Ghana, Haute-volta, Niger,
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Nigeria, Gabon). Cette idée n'a pas pu être réalisée i cause des

besoins locaux.

Les bases du contrat sur lesquelles la Brasserie du Bénin

travaille au Togo sont três avantageuses pour l'entreprise. Car â cause

du second investissement, le délai de liberté de cinq ans d'impôt sur

le revenu signé au départ a été repoussé. L'entreprise a obtenu pour

l5 ans une franchise de douane sur I'importation des équipements et

des piêces de rechange. Il a été garantl â la brasserie que pendant

7 ans il nl aurait pas de modification de taux d'imposition â sa défa-

veur et qu'il ny aurait pas non plus pendant I ans d'installation au To-

go d'une autre brasserie qui fabrique les mêmes produits. Dans ces

conditions il n'est pas étonnant de constater que la Brasserie du Bénin

ne peut faire que d'énormes bénéfices. En 1967 son chiffre d'affaires

s'êtevait â plus de trois milllons de DM et elle étalt la troisiéme en-
r1 )

treprise du Togo'

1.2.2.2. Usine textile de Dadja.

A cause de la culture du coton dans la région des Plateaux

notamment â Notsié et. â ^takpamé, il a été prévu d'installer une In-

dustrle Textile Togolaise ( I.T.T. ) dans la région pour exploiter la pro-

duction cotonniére du Togo. C'est ainsi qu'a été fondée en 1966 I'usine

textile de Dadja avec un capital de 4 millions de DM dont le gouverne-

I ) Sourcesr llandelsblatt, Nr.

Nr.

Nr.

150, Dienstag, 9. August 1966, page 4.

186, Mlttwoch, 28. September 1966, page 6.

99, Freitag/Samstag, 26/27. Mai 1967, page 13.
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ment togolais détient 25 % des actions, un groupe allemand ( Frauenlob

und Wippermann de Clêves ) 60 % et les 15 % restants sont distribués

â des actionnaires privés togolais.

Au cours d'une visite du ministre allemand de la coopération

Walter Scheel et des actionnaires de la fabrique en 1966 auprês de

I'ambassadeur du Togo â Bonn Dr.Pedro Olympio, ce dernier leur a ex-

pliqué les raisons pour lesquelles I'usine est installée â Dadja prês

d'Atakpamé â 160 km de Lomé, tandis que I'administration et le bureau

de vente de I'entreprise se trouvent â Lomé. Afin de familiariser les

ouvriers avec les machines allemandes, quinze Togolais furent formés

en Allemagne pendant neuf mois. Pour la même formation les Alle-

mands ont besoin de lB mois. La formation des Togolais, y compris les

frais de voyage, était estimee l S 0O0 DM. Ceci revient moins cher â

I'usine, car s'il lui fallait faire venir des ouvriers qualifiés de l'Allema-

gne, le coût de la formation des 15 Togolais Cquivaudrait â ce qu'un

seul orrvrier qualifié allemand devrait percevoir au Togo pendant trois

mois sans compter les frais de voyage. A cause de leur performance,

un autre groupe a suivi leurs traces en Allemagne oû il a comnencd

la formation en janvier 1966.

La premiêre partie ( blanchissement et impression ) des trois

étapes prévues de l'lndustrie Textile Togolaise a débuté son activité en

janvier 1966. Quant aux sections filature et tissage, leur production a

démarré en avril 1966. Au début I'usine a commencé par travailler 850

â 900 tonnes de coton par an et a fourmi 800 emplois.
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De 1960 â 1967, le nombre des experts allemands envoyés au

Togo dans le cadre de I'assistance technique a été de 42, répartis com-

me suit: 5 experts conseillers pour les chemins de fer; 7 poar les vil-

lages pilotes; 6 pour les stations d'élevage et d'agriculture; 3 pour la

radio diffusion (techniques et programmes); 9 pour les projets sociaux

de I'Eglise évangélique; 7 rnédecins; .3 spécialistes pour I'imprimerie na-

Lionale; 2 pour la pêche rnaritime. Au cours de la même période, l'.,,\lle-

magne Fédérale a accueilli 142 stagiaires togolais bénéficiant de I'aide

du gouvernement et 120 de l'aide des firmes privées.

1.3. Rapports commerciaux entre les deux pays.

Les rapports commerciaux entre le Togo et la RFA de 1960 a

1967 ont été trés importarrts en volume et en valettr .  Pottr  les analy.ser,

norrs avons voulu d'abord étudier l 'évolut ion du commerce extdr ieur dtt

Togo et ensuite la part  de I 'Al lemagne FCdérale dans cette évolt t t ion.

1.3.1. Evolution dtt commerce extérieur

du Togo de 1960 â 1967.

Le commerce extérieur du Togo possêde les caractdristiques

des pays sotrs-développés c'est-â-dire que les exportations concernent

les matiêres premiêres et les produits agricoles tandis que les irnporta-

tions portent sur les biens d'équipement et de consommation. De 19fr0

a 1967, nous constatons sur les tableaux I et 2 que la balance commer-

ciale du Togo a torrjours été déficitaire vis-â-vis de l'extérieur, sauf en
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t966 â cause de I'augmentatlon de la vente du cacao, du coton, des a-

mandes et huile de palme et surtout â cause de la hausse des exporta-

tions des phosphates dont la vente a dépassé pour la premiére fois la

barriêre d'un milllon de tonnes. Iæ tableau I nous indique l'évolution

des prodults lmportés par le Togo de 196O a 1967 et le tableau 2 celle

des produits exportés, tandis que le tableau 3 nous montre le bllan et

la solde des importatlons togolaises.

Tableau l: Importations togolaises en mllllons de dollars US.

t960 t%3 1964 t965 1966 1967

Animaux vlvants et

Prodults al lmentalres... . . . . . . . . . . . . .  1,8

Bolssons et tabac... 2,2

Prodults pétroliers. .. 1,4

Textl les etconfection.... . . . . . . . . . .  2,8

Machlnes et apparells mécaniques.3,7

Machlnes et appareils électrlques. 1,7

Voitures et autres machines... 2,6

4,5

3,3

1,5

7,3

8,2

2,5

3,9

3,6

3,4

1,7

5,2

1,8

1,3

2,3

5,0

4,1

1,8

9,4

4,8

1,3

3,8

6,7 g, l

4,0 4,0

1,9 2,1

8,4 9,4

4,8 3,3

2,2 l ,g

3,6 3,9

TOTÀL 19,3 30,2 31,2 31,6 31,6

Sources: Statisttsches Bundesamt / Wiesbaden {Hrsg), Allgemeine

Statistik des Auslandes, Lânderkurzberlchte,

Togo 1968, pages 16 et 17.

Togo 197O, page 17

16,2
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Tableau 2a: Evolution des principaux produits exportés

en tonnes.

1960 t96l 1962 1963 t964 1965 1966 t967

Café 4 393 10 230 ll 541 6223 16 t40 8 700 12 900 s 620

Cacao I 414 11 134 ll 079 10 263 13 488 15 70O l7 100 l7 434

Amandes et

Huile de palme 14l8l ll 140 l0 400 12748 l4 477 14 300 16 200 12 000

Coton 7146 5677 3881 6539 2721 7500 9900 7 040

Phosphates - 57161 184721 441434 801466 974000 1152000 1020000

TOTAL 35134 95342 221624 477207 848292 1020200 t208r00 1062094

Sources: Reithinger, Anton, Togo als Wirtschaftspartner,

Bundesstelle fiir AuBenhandelslnformation,

Kôln 1965, page 27,

Statistlsches Bundesamt / rù/iesbaden, idem, Togo 1968, page 14.

Togo 1970, page 16.

Bulletin de l'Afrique Noire, du 23 janvier 1980, Dip I O2l,

pages 19 960 à l9 962.
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Tableau 2b: Exportatlons togolalses en millions de dollars US.

1967

Café

Cacao

Amandes et

Huile de palme

Coton

Phosphates

2,6

5,6

3,2

4,8

1,6

1,4

4,3

lo,2

6,6

1,8

o,7
7,9

5,5

6,8

2,4

1,2

8,7

7,9

6,8

2,2

l , l

15,3

3,4

9,5

1,7

1,4

12,3

2,O

'j

TOTAL ll,7 15,3 27,2 24,6 33,3 28,3

Sources: Statlstlsches Bundesamt / Wesbaden, idem, Togo 1968, page 17.

Togo 1970, page 17.

Tableau 3: Bllan et solde des lmportatlons et exportations

togolalses en mlllions de dollars US.

1963 1964 1967

Importations

Exportatlons

Solde

16,2

ll,7

19,3

15,3

æ,2

27,2

31,2

24,6

31,6

33,3

31,6

28,3

-4,5 -4,0 -3,0 -6,6 +1,7 -3,3
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t.3.2. Part de l'Allemagne dans l'évolutlon du commerce

extérieur du Togo de 196O e 1967.

Les échanges oommerclaux entre le Togo et la RFA au oours

de la période que nous étudlons ont augmenté d'année en année. Le

Togo a exporté en direction de I'Allemagne Fédérale du café, cacao, de

la fécule de manioc, du coton et des phosphates bnrts. Les ventes al-

lemandes au Togo comprenaient des automobiles, des cycles, du maté-

rtel destiné au port de Lomé et â I'lndustrie de DadJa, des produits

électroniques, des tissus, de la quincaillerte, des prodults chlmlques et

pharmaceutlques, du ciment et des boissons.

En 1967, les exportations togolalses vers l'Allemagne Fédéra-

le ont attelnt au total t9,4 milllons de DM, tandls que les lmportations

en provenance de la RFA s'élevêrent â 16,6 mllllons de DM. Le tableau 4

nous donne l'évolutlon des exportations allemandes vers le Togo et des

importations de produits togolais par I'Allemagne.
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Tableau 4: Evolution du commerce extérleur entre le Togo et

la RFA en milllons de DM.

1960 1961 1962 1963 1964 t965 t966 t967

Importatlons du

Togo de la RFA

Exportatlons du

Togo vers la RFA

Solde

4,46,2lo,t

3,11,41,3

6,1

s,2

17,8

ll,7

31,6

19,5

t8,0 16,6

15,8 19,4

-8,8 -4,8 -1,3 -0,9 -6,1 -12,1 -2,2 +2,9

Sources: Statlsttsches Bundesamt / Wesbaden {Hrsg), Statlstlsches

Jahrbuch 196l fiir die Bundesrepubllk Deutschland, page 316.

Jahrbuch 1964 fiir dte Bundesrepublik Deutschland, page 326.

Jahrbuch t967 fûr dle Bundesrepubllk Deutschland, page 318.

Jatrrbuch 1970 fûr dle Bundesrepubllk Deutschland, page 279.

Nous constatons grâce â ce tableau que l'augmentation des

exportations vers le Togo ont attelnt leur sommet en 1965 avec une

valeur de 31,6 milllons de DM avant de balsser par la sulte pour attein-

dre 16,6 mtllions de DM en 1967. Cette augmentatlon des lmportatlons

du Togo en provenance de I'Allemagne a lalssé la balance commerciale

déftcltaire. Elle n'a été excédentaire qu'une seule fols en 1967 â cause

de l'accroissement de la vente du café et du cacao sur le marché d'une

1nrt, et d'autre part â cause de la ftn des travaux de la premlêre tran-
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che du port de Lomê qul a freiné la llvraison du matértel allemand au

port de Lomé.

Par ailleurs la RFA fait partle des fournisseurs et des cllents

les plus lntéressants du Togo. Elle est passée du l4eme au 6eme rang

en tant qu'lmportateur et du loeme au SeEe rïrng en tant qu'exporta-

teur.

Les relatlons gennano-togolalses sous le premler présldent

du Togo, Sylvanus Ol;mrplo, ont débnté en grande pompe le Jour même

de l'lndépendance. Lâ vttallté des rapports de coopératlon ne se tradui-

salt pas seulement dans les discours mais surtout dans des faits con-

crets. Aprês l'assasslnat de Olymplo le t3 Janvler 1963, les llens entre les

. deux pays sont devenus plus dlstants sous Nlcolas Grunttzky malgré

toutes ses tentatlves pour regagner la confiance des Allemands. Même

le fatt d'avolr eu un pere allemand ne lul a pas facillté la tâche. Ce

n'est qu'avec l'arrivée de Gnasstngbé Eyadéma â la tête du pays en

1967 que les relatlons entre les deux pays vont connattre une êre nou-

velle.

Alnsl â cette lente progresslon des relatlons germano-togo-

lalses constituant une phase d'apprentlssage, suivra l'âge d'or qui fera

l'obJet de notre prochain chapitre.
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2, Intensiflcatlon des relatlons

germano-togolalses de 1968 â 1985.

En 1968 commence une ére nouvelle pour la coopération

germano-togolaise grâce à l'amitlé du président Gnasslngbé Eyadéma et

du minlstre-président Franz-Josef StrauB de Baviêre, et surtout grâce

aux nouveaux codes d'investlssements encourageant les investlssements

par I'exonératlon des drolts â l'lmportatlon. Les firmes allemandes vont

prendre d'assaut le marché togolais. Plusieurs accords ont. été slgnés

entre les deux pays pour renforcer les relations germano-togolaises.

2.1. Relations dlplomatlques entre le Togo

et la RFA de 1968 â t985.

Au cours de cette étape de la coopératlon germano-togolaise,

étape au cours de laquelle le Togo occupe une place de cholx dans le

cadre de l'alde sans cesse crolssante que la RFA apporte â son déve-

loppement économique et social, les deux ambassades à Bonn et â

Iomé Jouent un rôle du premier plan. C'est pourquoi nous voulons con-

sacrer une courte étude aux misslons diplomatlques des deux pays et â

la coopératlon poltttque â travers de fréquentes vlsites réciproques des

personnalités togolalses et allemandes.
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2.1.1. Les mlssions dlplomatlques.

2.1.1.1. Les misslons dlplomatlques allemandes.

Rudolph von tffistlnghausen en poste depuis le lO mars 1967

a quitté le Togo en 1970. Il a été remplacé par Gerhard Sôhnke, accré-

dité le 3 mars 1970. Ce demier a beaucoup aidé au renforcement des

relations germano-togolaises. Il fut l'lnitiateur du Jumelage entre Lomé

et Dulsbourg. Au cours de son séiour il n'a Jamais mênagé ses efforts

pour répondre aux demandes des autorités togolaises. C'est lul qui le

27 Jutllet l97l a remls aux autorltés togolalses deux avlons "Domier 27",

dons de I'Allemagne Fédérale au Togo. Prenant la parole â cette occa-

slon il a dlt en substance: "Ces deax avlons sont une contribution de

I'Allemagne Inar I'équlpment da Togo en moyens de transports mo-

dernes, domalne auqael I'Allemagne a toaJours pfête Ia plus gnnde at-

tentlon au Togo: volr nos efforts pour Ie port en eau profonde de Lo-

mé et les chemins de ler du Togo. Les avlons servlront dans Ie cadre

des forces armées togolalses, mals ils peuvent être uttltsés dans I'inté-

êt de toute Ia popalatlon, dans des cas d'urgenæ, comme pr exemple

fes seconrs aax malades, les catastrophes, etc..."(l). Iæs avions sont

arrtvés â Lomé en pieces détachées et montés par les forces arrnées

togolalses et les conselllers français. Le 16 mars 1973, C,erhard Sôhnke

a slgné avec Alex Mivedor, minlstre des travaux publics, un accord de

| ) Togo-Presse, 28 Julllet 1971.

Bulleun d'Afrlque, tlo 7 552, 29 Julllet t971.
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coopératlon entre le Togo et la RFA. Cet accord permet de contracter

auprês de la KfW ( instltut de crédtt pour la reconstructlon ) un

empnrnt d'un montant de trente mllllons de DM ( 2 milllards 400 mtl-

lions de FCFA) pour le flnancement des travaux d'extenslon du port de

Lomd( I ). c'""t également lui qui a remls le l0 mai lgzs a Louis Améga,

minlstre de l'économle nrrale, un lot important de matériel phytosani-

taire comprenant six bâtiments, des appareils, des véhicules spéciale-

ment équipés, don de la RFA ou Togo( 2 ). G"th*d Sôhnke fut décoré

commandant de I'ordre du Mono par Joachlm Hunlédé' mlnistre des

Affaires Etrangêres, au nom du présldent Eyadéma' â l'occaslon de son

départ du Togo aprês quatre ans de séiour. [a remlse de la décoration

a eu lieu le 28 février 1974( 3 ).

Hans-Hermann Haferkamp, nommé en avrll 1974 ambassadeur

plénipotentlaire de la RFA auprês de la Républtque du Togo, en rempla-

cement de Gerhard Sôhnke, a présenté le 22 avrll 1974 ses lettres de

créance au président Eyadéma. Ce dernler en répondant â Haferkamp a

fatt l'éloge de lq tradltion de relatlons amicales entre les deux pays

avant de poursuivre: "les réallsations déJâ faltes en aommun dans Ie

domalne portaalre et Ia recherche mlnfere, Ies études d'aménagements

hydraaltques, I'lmpalslon donnëe au toartsme sont la preuve, s'll était

enoore besoJn de Ie soullgner, de Ia coortndon efflcace qal ertste en-

trc nos deux peaplt""( 4 ). C"" mêmes idées et éloges revlennent au cours

| ) Source: AFP, 17 mars 1973'

2, Source: Togo-Presse, ll mal t973.

3) Source: Togo-Presse, lel mars 1974.

4) Togo-Presse, 23 avrll 1974.
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des cérémonies de présentatlon des lettres de créance de chaque nou-

vel ambassadeur allemand au Togo. Quant â Hans-Hertnann Haferkamp,

il resta au Togo Jusqu'en 1977, date de I'arrlvée du nouvel ambassadeur

Dr.Seldts. Ce demler fut remplacé en l98O par un Bavarois

Dr.Reitberger. Son successeur Dr.Scholz, accrèdllé en 1983 resta en

fonctlon fusqu'â la fln du cadre de nos recherches. Il joua un rôle trés

important dans I'organisation du jubtlé du "centanaire de l'amitié ger-

mano-togolaise", Jubllé célébré le 5 Juillet tgS4( t ).

Quant aux misslons dlplomatlques togolaises, elles jouls-

sent de la même importance que leurs homologues allemandes.

2.1.1.2. Les mlsslons dlplomatlques togolaises.

Bruno Savl de Tové est nommé ambassadeur plénipotentiaire

du Togo auprês de la RFA le ll février 1968. Il fut remplacé par

Asslongbon Agbénou qul présenta te l8 août 1976 ses lettres de créan-

oe au présldent du Bundesrat Albert Osswald, représentant le président

de la RFA, â la villa Hammerschmidt, résldence offlcielle du présldent

fédéral. Il a été de 1972 â juillet 1976 premier sécrétaire â l'ambassade

du Togo â Bonn. Il a été plusieurs années durant doyen des ambassa-

deurs afrlcains accrédltés â Bonn.

l ) Sources: Ambassade de la Républlque Fédérale d'Allemagne â Lomé.

Togo-Presse, 4 septembre 1976.
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2.1.2. Les fréquentes vlsltes des personnalités

togolalses et allemandes.

2.1.2.1. l,es personnalltés togolaises.

Sur l'invitation du gouvernement allemand, Gnassingbé Eya-

déma a effectué une vlslte offictelle en RFA en mai 1968. Aprês ce pre-

mier séJour d'Eyadéma en Allemagne de l'Ouest, blen que court, vont

sulvre d'autres visltes plus tmportantes par le nombre des accords sl-

gnés entre les deux pays. C'est ainsi que partl du Togo le 23 mal l97l

pour la RFA, Eyadéma y séjouma Jusqu'au 4 Juin. Cette seconde visite

ne fut ni privée, ni offlclelle, car le préstdent de la RFA

Dr.Gustav Helneman avalt lnvité son homologue togolals pour falre le

point sur la coopératlon entre les deux pays.Avant son départ de Lo-

mé, expliquant le but de sa visite, Eyadéma a déclaré: "Aa cours de

ætte vlslte, lauret des entretlens avec les antorltés allemandes. Ces

entretlens porteront sur la coopëratlon germano-togolalse. En marge de

cxs entretlens offlclels, nous prendrons contact avec les milieux d'af-

falres allemands dans Ie cadre des progremmes d'lnvestlssements pré-

vus wr notre deartême plan qulnquennal"( I ). Au cours de son séjour,

Eyadéma a rencontré Dr.Gustav Heineman, le chancelier Willy Brandt,

Erhard Eppler, le ministre fédéral de la coopération, Georg Leber, mi-

nlstre des postes et communications alnsl que plusieurs hommes d'af-

faires de l'lndustrie ouest-allemande.

Au cours de son entretien avec Wtlly Brandt le 24 mai, ce

dernier lul a exposé la polltique de Bonn â l'égard de l'Afrique et de la

I ) Togo-Presse, 24 mal 1971.

Bulletin d'Afrique, No 7 497, 23 et 24 mal 1971.



- l 7 l -

Guinée en partlculier qui n'est rlen d'autre qu'une politique de palx, de

développement et de non-interventlon dans les affaires d'autrui. Le

chanceller allemand était préoccupé par l'arrestation des ressortissants

ouest-allemands par les autorltés de la Gutnde â la suite de I'lnterrren-

tlon portugalse en Guinée en 197O.

Durant son séjour, Eyadéma a vlslté Bonn, Berlin, Hambourg,

Brême, Francfort et Wiesbaden. Au cours de ce voyage, des accords ont

été signés entre le Togo et la RFA et des crédits ont été accordés au

Togo pour son dèveloppement. Le jeudl 27 mal a été signé â Bonn un

accord sur les communlcations aériennes entre le Togo et la RFA par

Joachlm Hunlédé, minlstre des Affaires Etrangéres du Togo, et

Sigmund von Braun, sécrétaire d'Etat au mlnistêre des Affaires Etrangé-

res de la RFA. Les deux ont également stgné un autre accord d'assis-

tance en capital de l'ordre de deux millions de DM, crédit accordé â la

Banque de développement du Togo en vue de la promotlon des petites

et moyennes entreprises. Le port, important malllon de la coopération

germano-togolaise, n'a pas été oublié. C'est ainsi qu'un crédlt d'un mll-

liard et quart de FCFA a été mis â la disposltion de la délégatlon

togolaise pour I'achëvement des travaux du port en eau profonde de

Lomé. Les contacts ont été également prls avec les autorltés de la vil-

le de Berltn-Ouest pour la réalisation de I'universlté du Bénin( t ).

Faisant le bilan de son voyage peu aprês son retour le soir

du 4 jutn 1971, Eyadéma, conflant, a déclaré â la pressez "En dehors des

entretlens offlclels, J'al eu des contacts avec les mllleux d'affaires alle-

mands et ces contacts ont été tres fracî.ueux. Les résultats ne tarde-

ront Fs â se falre sentlr par I'arrivée d'hommes d'affalres dans notre

| ) Sourres: AFP, 24 mu 1971.

Bulletin d'Afrlque, Nos z 500 - 7 sol, 27 et 2g mal lg7l.
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Fïs poar dlscuter les proJets les lntéressant"(l). Ce qut prouve une

fois de plus que les relatlons gerrnano-togolaises sont alors au beau

fixe.

Le 7 Jutn 1974, Eyadéma quitte de noweau Lomé pour un bref

séJour en RFA oû tl sutt un traitement médlcal(2). T.ois ans plus tard,

c'est-â-dlre en 1977, accompagné par le mlnlstre togolais des Affaires

Etrangêres, Edem Kodjo, ll se rend le 15 septembre â Bonn pour une

vlstte de deux Jours. Il a rencontré le lendemaln de son arrlvée, le pré-

sldent de la RFA Walter Scheel. Il s'entretlent, d'autre part, avec les

mlnistres des Affalres Etrangêres Hans-Dletrtch Genscher, de la coopé-

ratlon économlque, Mme Marie Schlel, de la défense, Georg Leber alnsi

qu'avec le minlstre â la chancellerle, Hans-Jiirgen Wischnewskl. Les en-

tretiens entre les autorltés allemandes et le président togolals et son

ministre des Affaires Etrangëres ont porté sur I'Afrlque centrale et la

coopération économlque.

Le président qultte Bonn le 17 septembre pour la Baviére ot

ll reste jusqu'au 25 septembre. Au cours de son séJour en Bavlêre il

vlslte plusieurs uslnes notamment Audi, BMW. L'apothéose de sa visite

a été le mercredl le 2l septembre, jour of ll s'est rendu â Nuremberg

e 2S0 kllomëtres de Munich ofr ll a vtsité la firme Adldas, et a slgné

le contrat de mariage entre la Fondation Hanns-Seldel et la Fondation

Eyadêma. C'est au cours de ce séjour en Bavlêre qu'a également été

créée l'assoclatlon bavaro-togolaise( 3 ).

Le I féwier 1982 Eyadéma arive pour la clnqulême fois en

l ) Bulletin d'Afrlque, No 7 so7, 5 juin 197t.

Marchés troplcaux et méditerranéens, 12 juin 1971, page I 825.

2 ) Source: Bullettn d'Afrique, No I 395, I iutn 1974.

3) Sources: Bulletln d'Afrlque, tP g 368, 16 septembre 1977.

No g 369, l7 septembre 1977.

Togo-Presse, 24 septembre 1977.
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RFA pour une vislte offlclelle de deux Jours. Dans son toast de bienve-

nue prononcé au cours du banquet que le prdsldent allemand

Dr.Karl Carstens a offert en honneur de son hôte togolais, le Jour mê-

me de son arrivée, dans la vtlla de Hammerschmidt, il a notamment

mls I'accent sur la coopératlon allemande basée sur le prlnclpe du res-

pect mutuel, du développement économlque et de la stabtllté politique.

Eyadéma a été reçu aussi par le chancelier Helmut Schmidt et par le

ministre ouest-allemand de la coopération éc.,onomique, Rainer offergeld.

Ce dernier lui a donné l'accord de princtpe de Bonn pour contribuer

avec d'autres pays â la construction du barrage de Nangbéto sur le

fleuve Mono. Il s'est entretenu aussl avec Franz-Josef StrauB, mlnlstre-

président de la Bavlére, et Wschnewski. Au cours de cette visite, deux

accords sur le rééchelonnement de la dette togolaise â l'égard de la

RFA ont été slgnés. Ils portent essentiellement sur l'étalement sur

neuf mols du remboursement de 34 millions de DM d'échéances exigl-

bles â l'origlne entre le ler Janvier l98l et le 3l décembre 1982(l).

Dans son discours lors de la commémoratlon du "centenaire

de I'amltié gerrrano-togolalse", Franz-Josef StrauB, représentant la RFA

atr cours de cette cérémonie, a remis au président togolals I'invitation

de Rlchard von WelzsËicker â effectuer une vislte offtclelle en Allema-

I ) Sources: Bulletln d'Afrique, No lO 696, 9 févrter 1982.

Kleler Nachrichten, t0. Februar 1982.

Marchés troplcaux et médlterranéens, 12 févrter 1982.

Offlce de Presse et d'Informatlon - RFA, 12 février 1982.

Trtbune d'Allemagne, 2l févrler 1982.

Afrlque Nouvelle, 17-23 mars 1982.
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gne de l'Ouest. En répondant â cette lnvltatlon, Eyadéma s'est rendu le

27 octobre 1985 en République Fédérale dAllemagne et ll a parcounr le

pays du nord au sud en passant par Berlln-Ouest. Eyadéma y est resté

Jusqu'au 2 novembre. Le président togolals s'est entretenu avec plu-

sleurs personnalltés de la polittque allemande entre autres

Rlchard von Welzsâcker; Helmut Kohl, chanceller fédéral; JÛrgen Warncke,

mlnlstre de la coopération économtque; Jtirgen Môllemann, mlnistre

adlotnt aux Affalres Etrangêres; lothar RÛhl, sécrétaire d'Etat au minis-

têre de la défense; Franz-Josef Strau8, mlnlstre-président de Bavlêre;

lothar Spâith, mlnistre-présldent de Bade-Wurtemberg;

Eberhard Dlepgen, malre régnant de Berltn-Ouest; Hans Danlels, maire

de Bonn et Wischnewskl, ancien mlnlstre fédéral. Il a rencontré égale-

ment certalnes personnalltés de l'lndustrle allemande. En marge de cet-

te vlsite, Jilrgen warncke et Koffl Améga, mlnistre togolals des Affaires

Etrangéres, ont sigUé le 29 octobre un accord de coopératlon financlêre

d'un montant de 16,5 millions de DM.

L'accueil que les dlrlgeants politlques et les mllleux d'affaires

allemands ont réseryé â Eyadéma et â sa sulte montre qu'entre Bonn

et lomé les rapports sont exceptionnels, et les deux pays p€uvent

compter l'un sur l'autre comme le témotgnent les dlfférents discours

prononcés par les deux parti""( I ).

| ) Sources: Nouvelle Marche, No t $tl, mercredl 3O octobre 1985.

No | 812, jeudt 3l octobre 1985'

No | 813, samedl 2 novembre 1985'

l.to t 8t4, lundt 4 novembre 1985.

No t 815, mardl 5 novembre 1985'

po I 8t6, mercredl 6 novembre 1985.

lS t 817, feudl 7 novembre 1985.
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Nous avons mis l'accent sur les visites d'Eyadéma, au cours

de la pérlode étudlée, sans parler de celles d'autres personnalités togo-

laises qul ont foulé le sol allemand car le caractêre de leurs séjours

ne nous permet pas de faire un commentaire, même bref de leurs visi-

tes.

2.1.2.2. Les personnalités allemandes.

Au cours du dlner offert le 12 juin 1978 a Franz-Josef StrauB,

en visite d'amitié au Togo depuis le lO juln, par le consell municipal de

Lomé, StrauB a fait cette confidence: "La premlêre fols qae J'étais â

Lomé en 1971, lat fait Ia connalssance de votre présldent...... Nous,

Nlemands et prttcaliêrement noas, en Bavlêre, qul avons donné corps

â une telle coopération pr la créatlon de Ia Fondatlon Eyadéma, nous

voalons ane coopëmtlon slncêre et honnête. Noas voulons établlr un

exemple tdéal de coopéntion entre deux pays l'un développé et lndas-

trlallsé comme Ie mlen, I'autre aomme Ie vôtre en développment. Et

revenant aa Togo pratlquement chaqae année, il est surprenant pour

mot de constater vos progrês"(l). Comme StrauB lui-même l'a affirmé,

depuis l97l il effectue une visite au Togo chaque année, mals sa pre-

mlére vlsite importante par son protocole et son but a été celle de

mars 1977 ( c'était sa cinquiême vlslte au Togo ) lorsqu'a été créée la

Fondatlon Eyadéma. A parttr de cette date, toutes ses visites au Togo

Togo-Presse, 13 jutn 1978.

Bulletln d'Afrlque, N9 9 597, 13 Juln 1978.

r)

No g s98, 14 juin t978.
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ont pris un caractére officiel et solennel, comme ce fut le cas lors de

son séjour au Togo en mai 1983. Dans ses différents discours il a mis

I'accent sur la confiance que le Togo jouit auprês des autorités alle-

mandes et la dlsponibilité de celles-cl â aider le pays. Il devait préciser

en mai 1983: "NOns avons conflance en vous et nous demandons d'avoir

également confiance en nous. L'êpoque du colonialisrne est termlnée et

ll n'y a pas de néo-colonîallsme comme Ie disent souvent les adversai-

res de la coopération ëconomique. Par une coopératlon llbre et basée

sur Ia confiance mut.uelle, nous voulons assrrrer l'assainissement écotto-

mique et financier du Togo. Dans Ia némoire des Allemands â Ia fin

du lgeme siêcle on 1mut. lire qu'â l'époque Ie Togo ëtait considéré

comme un pays modêle. Nors voulons faire tout notre possible pour

que le Togo demeure un pays ntodêIt"(l). C'est au cours de cette visi-

te que Strau$ a été élevé â la dignitê de Grand Officier de I'Ordre du

Mono par le président Eyadéma â la Maison du R.P.T. ( Rassemblement

du Peuple Togolais ).

La derniêre visite de strauB au Togo remonte en juillet 1984,

lorsqu'il a représenté la FRA au "centenalre de I'amitié germano-togo-

laise", dont nous avons parlé plus haut. Sa présence A la tête d'une

nombreuse délégation allemande montre l'intérêt que l'Allemagne a ac'

cordé â ce jubilé. En marge des festivités de ce jubilé la RFA a fait

don au Togo de sa dette de 280 millions d. Dt"t(2)'

la Nouvelle Marche,

Source: Blâtter des

No Spécial du 5 jui l let 1984, page 9.

lz3w, Nr. l l9, Âugust 1984, page 24.

l )

2 l
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De 196B â 1985, le président Eyadéma a visité slx fois I'Alle-

magne de I'Ouest, tandis que ni son homologue allemand nl le chance-

lier ne lui ont jamals rendu visite.

Exceptées ces fréquentes visites de strauB, d'autres person-

nalités allemandes se sont rendues au Togo' Deux ministres de la coo-

pération économlque ont déjâ foulé le sol togolais. Il s'agit de

Hans-Jûrgen Wischnewski en 1968 et JÛrgen Warncke en mai l9B3' Ce

demier a même été surnommé Jiirgen "Togo" Warncke, â cause de I'en-

gagement de StrauB 
"u 

Togo( I ).

Deux ministres adjoints ont visité également le Togo comme

eux. En octobre 1975, tlermann Schmidt vice-mlnistre de la défense de

la RFA, accompagné de son épouse et d'une suite d'une vingtalne de

personnes a effectué une visite de 48 heures au Togo. Cette visite, a

déclaré le vice-ministre ouest-allemand, est placée sous le signe du

renforcement de la coopération entre le Togo et la RFA. Il a remis aux

autorités togolaises un lot de matériel médical et dix motocyclett""( 2l

En 1978 c'était le tour de Mme Hildegard Hamm Bmcher, ministre

adjoint des Affaires Etrangëres de la RFA, qui a quitté Lomé le

6 mai 1978 aprês une visite de trois jours au Togo. Elle était de nou-

veau au Togo le 6 janvier l9B2 pour une visite de quatre jours au cours

de laquelle elle a vlsité quelques installations économiques et sociales

de l'Allemagrre Fédérale au Togo et inauguré les nouveaux bâtiments de

| ) Source: Stern, Heft No 39, lB septembre 1986'

2) Sources: Togo-Presse, 29 octobre 1975.

Marchés troplcaux et méditerlanéens, 7 novembre 1975'
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l'ambassade cle la RFA â Lome( I ).

Les experts allemands et togolais se sont rencontré,s le

B juin lg77 e la Maison du R.P.T. pour faire le point sur les projets fi-

nancés par la RFA et faire ressortir les problemes qu'ils rencorttrent. A

I'issue de leur séance de travail, le chef de la délégation allemande

Alwin Briick, sécrétaire d'Etat ouest-allemand â la coopération, a fait

une mise au point des relations germano-togolaises: "Ia coopération

entre Ia RFA et. Ie Togo est extêmentent bonne...... . Dans les relatiorts

entre Ie Togo et la RFA ,I n'y a pas de problême. Nofre coopération

est efficace. Noas nous rëiouissorrs beaucottp des rêsultats que nous a -

vorts obteltus en commult datts ceite coopération"l 2). C'est dans ce

même état d'esprit que Bernard Schweiger, chef de la division pour l'é-

conomie des pays au sud du Sahara au ministére de la coopdration du

gouverïrement allemand était arrivé le jeudi l0 mai 1973 â Lorné. Lui

aussi avait mis I'accent sur la bonne santé des relat-ions entre les deux

pays: "nul n'igttore, a-t-il dêclaré, que le Togo occupe une place priort-

taire dans Ie cadre de Ia coopération "( 3 ).

Le Togo a accueilli aussi des délégations officielles de cer-

tains Lânder. Mais la plus importante des délégations des Lânder qui

se sont rendues au Togo au cours de la période que nous étudions est

I ) Sources: Togo-Presse, 2 et 6 mai 1978.

Marchés tropicaux et méditerranéens, 15 janvier 1982.

Bullet in d'Afr ique, No l0 672, 12 janvier 1982.

2l Togo-Presse, 9 juin 1977.

3) AFP, l l  mai 1973.
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celle de la Baviêre conduite par Anton Jaumann, ministre bavarois de

l'économie et des transports, arrivée â Lomé le 2s novembre 19zB pour

une visite de trois jours. Au cours de .son séjour la délégation bavaroi-

se a visité le port autonome de Lomé, I'acierie, le <:entre national de

promotion pour les petites et moyennes entreprise.s et les construcrtions

de la f i rme munichoise Dyckerhoff  und widmann notamment le termi-

nal c l inker.  El le s 'e.st  rendue aur.ssi  â Togovi l le of a dté.signé le pro-

tectorat allemand et â Aného pour vi.siter le cimetiére allemand de la

v i l le .

l,e but de la vi.site était de faire participer l 'dcorromie bava-

roise au développement éconornique du Togo. Plusieurs projets ont été

soumis â la délCgat ion b:rvaroise y compris I ' instal lat ion d'rrne rr .s ine de

production d'appareils eilectroniques, une fabrique de production d'ana-

nas et de tomates, la construction d'un complexe agro-indrrstriel tlans

la région centrale, le renouvellernent du matériel des chernins de fer clu

Togo et la constntction d'une ligne ferroviaire de Lorné â la frontiere

du Burkina-Fa.so dans le cadre d'un projet commun entre re Togo, le

Mal i ,  le lJurkirra-Faso et Ie Niger(1 ) .  L."  Bavarois ont pr is note des

demandes de.s autorités togolaises cornme I'i l lustre la déclaration à la

presse du ministre Jaumann au terme de leur séjour au Togo: "ce qu'on

peut denander, c'est I'êlttrgissentent. du catalogue de voeux sur lequel

porte.ra notre aide. Cela permet.tra de renforcer Ia coopëration du point

de vue stntcturel, c'est-â-clire de I'organisation entre les cltarrtbres

d'Industrte et du commerce. Je peux déjâ promettre que nor^ç essale-

| ) Source: Archives de Bayerisch -.Togoische Gesellschaft, Rayerns

Aussenwirtschaftliche Beziehungen zu Togo,

pages 733A à 7BS.
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rons de ilrcttre sur pied an centfre de formation de meiltrise, c'est-â-di-

re de formation de cadres moyens entre I'ouvrter spécialisé et l'ingé-

nieur. Et notre grand intéÂt se porte sur les petites et ntoyenne,s et -

treprtses, car c'est lâ an choix excellent pour an paÏs...... . II s'agit

égaletnent d'lntéresser les indastrles allemandes â partlciper â ces pro-

jets puisque c'est ane éçonomie de marcltë et de coIrcurTence"(1)'

Aprês ces vlsltes politiques et économiques, nous arrivons

maintenant â une visite â but plus culturel du directeur de la "Deutsche

Welleo Walter Steiger qui a séjourné en novembre 1970 pour la secon-

de fois au Togo. Ses vlsites n'ont d'autres buts que le resserrement

des liens qul unissent Radio Togo â la Voix d'Allemagne: les deux sta-

tions ont signé en 1968 un contrat de coopération qui les oblige â s'ai-

der mutuellement, d'abord par des échanges de programmes de tous

genres ( varlétés, musique, sciences etc... ). Pour steiger, la <Deutsche

Welle> accepte et acceptera des stagiaires togolais dans le cadre de

cette assistance réciproque que les deux Etats amis veulent dévelop-

P""( 
2 ).

L'excellence des relations germano-togolaises, comme I'ont

déclaré les dlfférents discours que nous venons de voir, a reçu une réa-

llté palpable avec l'instauration des "négociatlons intergouvernementales

germano-togolaises de coopération économlque"'

l) Togo-Presse, 29 novembre 1978.

2) Source: Togo-Presse, 16 novembre 1970'
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2.1.2.3. Les négociations lntergouvernementales

germano-togolaises de coopération économlque.

Dans le cadre de la coopération flnanciêre entre le Togo et

la RFA, plusieurs délégations de la KfW ont séjourné au Togo afin d'é-

valuer les possibilités flnanciéres des projets dont le Togo a sollicité

le flnancement par le gouvernement allemand. Mais depuls que le Togo

et la RFA ont donné un autre cadre â la coopératlon entre les deux

pays en innovant le systéme des "négociations intergouvernementales de

coopération économique", la délégation de la KfW cherche plutôt â

évaluer et a identifier une aide sectorielle en marchandises et de nou-

veaux projets qui pourraient faire I'objet de prochaines consultations

germano-togolalses. C'est, par exemple, au cours du séjour du

29 août au I septembre 1983 que la délégation composée de Lange,

Abel et Peterhaensel a recueilli les documents nécessaires permettant

d'estimer les besoins financiers de la Caisse Nationale de Crédit Agri-

cole (CNCA) et son rôle dans le développement du pays. Un crédit de

820 903,76 DM fut accordé â la banque au cours des négociations in-

tergouvernementales de 1984( I ). C. montant n'est que le reliquat de

la llgne de crédit de deux millions de DM promis â la BTD.

Les Togolais de leur côté ne participent pas aux négociations

sans propositions. Avant chaque négoclation, se tient, sous la présiden-

| ) Source: Procës-verbal des négociatlons intergouvernementales

germano-togolaises de coopération économique,

tenues â Bonn du I au 9 mai 1984.
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ce du ministre du Plan, de I'Industrie et de la Réforme Administrative

ou du <lirecteur général du plan et du Développement, une réunion re-

groupant les services tectrniques ayant bénéflcié de la coopération avec

la RFA pour discuter des projets financés et des nouveaux proiets â

soumettre â la RFA'

Cesnég<rciationsintergouvernementalesgermano-t,ogolaises

offrent aux deux pays l,occasion d'examlner les projets réalisés et l'état

d ,exécu t i ondesp ro je t sencoursa ins ique le f i nancemen tdenouveaux

projets. Elles "constituent le cadre iristitutionnel dans lequel se dêrou-

l e l acoopé ra t i one t t t r e l esdeuxwys .E l l eson t l i eu tous lesdeuxans

dans l,une ott I'autre des deux capitales"( 
I ). c'est généralement le rni-

nistêre fédéral de la coopération économique qui intervient directement

dansce typedecoopéra t i on .D 'au t reso rgan ismes in te rvenan idansce

typedecoopéra t i onson t l aDeu tscheGese l l scha f t f i i rTechn ischeZa-

sammenarbeit, la Kreditanstalt fiir wiederaufbau ( Kfw ) et la Deut'sche

Gesellschaft fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit ( DEG ) qui s'intéres-

sen tbeaucoupp lusausec teu rp r i vé .Lesde rn iê resenda teson t l esné_

gociat ions intergouvernementa lesgermano-togola isesdes4et .5novem-

b re1980âBonn ,ce l l esdu16au lB ju i n |982âLomée tce l l esduBau

9 mai 1984 â Bonn.

Lors des négociations intergouvernementales des 4 et- 5 no-

I ) Archives, Ministêre du Plan, de I'Industrie et de

nistrative - Direction générale du Plan

Direction de la Coordinatlon du Plan'

f)ossier RFA-TOGO, octobre l9B2'

la Réforme Adrni-

et de DévelopPement-
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vembre l9B0 de Bonrr, la dêlégation allemande composce de 1l membre.s
sous la direction du Dr.Erich Ehm, tlirecteur général au ministêre 6e la
coopération économique, a fait savoir â la dctlégation togolaise forte de
6'membres conduite par Korrdjolou Dogo, ministre du plan et de la Ré-
forme Administrative, qrre la RFA accordait au Togo une aide de s0

rnillions de Dlvl pour la coopération financiere et de lz 100 000 DM
pour la coopératiorr techniqu"( I ). D.,r* ans prus ttrrd, <;'est-d-dire au
cours des négociations intergouvernenrentales du t6 au lB juin 1982,

cette aide étitit de 67 millions de DM répart-ie de la maniêre srrivante:

40 millions de DM pour la coopération financière et 27 millions de DM
porrr la coopcrati<ln technique. A ce montant vient s'ajouter un reliquat

de 3,1 millions de DM provenant des projets "Terminal clinker cIMAo"
( l ,B rni l l ion de DM) et I 'extension du port de Lomé, phase III  ( 1,3 mil-

liorr de DIu)( 2). Lu <lélcgation allemande rle B membres était diril3ée

par Dr.wolf Preuss, directeur pour I'Afrique au ministôre fédéral dc la

coopcration dconomique. La deildgation togolaise également de B mem-

bres tltait conduite par Koudjolou Dogo.

Source: Procës-verbal des négociations intergouvernementale.s

germano-togolaises de coopération êconomique,

tenues â Bonn du 4 et 5 novembre 1980.

sources: Archives, Ministère du Plan, de I'lndustrie et de la Réforme

Administrative - Direction géndrale du Plan et de Dévelop-

pement - Direction de la Coordination du Plan,

Dossier RFA-TOGO, octobre 1982.

Procès-verbal des négociations intergouvernernentales, idem,

tenues â Lomé du 16 au lB juin 1982.

r)

2)



Au cours des négociations intergouvernementcles tlu B au

9 mai 1984, la RFÂ a mis â la disposit ion du Togo une aide de 4o mil-

Ilons de DM dans le carlre de la coopcrat-ion financiêre et un montant

jusqu'â concurrence de 25 millions de DM dans le cadre de la coopéra-

tion technique. A cette aide viennent s'ajouter 20 millions de DM pour

le projet "centrale h.yrtro-électriqrre de Narrgbdto"( I ) , La deilcgation to-

golaise était forte de B nrembre.s sous la direction de Koffi Walla, mi-

nistre du Plan, de I'Industrie et de la Réforme Administrative. La délé-

gation allemande de 13 membres était conduite par Dr.wolf preuss.

Le cadre de n<ls études ne nous permet pas d'crvaluer les

coiits du séjour des délég;ations au cours des négociations intergouver-

nementales. A tit.re d'infbrmation, nous voulons donner brievement le

devis pottr le séjour de la délégation allernande des négociation.s inter-

gouvernernentales germano-togolaises du 14 au lB juin 1982,( 2 )

- lB4 -

Procês-verbal des négociations intergorrvernementales, idem,

tenues â Bonn du B au 9 mai 1984.

Proeës-verbal des négociations intergouvernementales, idem,

tenue.s â Lomé du 16 au lB juin 1982.

| ) Source:

2 ) Source:
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2 )

3 )

4 )

s )

Ctrambres Pour délégation

Repas â l'hôtel

Réception ( cocktail )

Dîner

Frais de carburant Pour 3

- déplacement Lomé:

- déplacement Sokodé:

Déjeuner â Sokodê

205 x 50 xS

l50xSx205

l0 000 x 20

-185 -

19 000

9 000

7 000

l0 000

voitures:

665 OOO FCFA

252 000 licFA

700 000 IrcFA

300 000 FCFA

5r 250 FCFA

153 750 FCFA

2OO OOO FCFA

présentent sous

coopération finan-

x 5 jours

x7  x4

x 100

x30

o i

TOTAL 2 322 000 FCFA

TOTAL ARRONDI A 2 350 000 FCFA

2.2 .  Inves t issementsallemands au Togo.

Les itrvestissements

investissements Publics et des

expliqués Plus haut.

2.2.1. Investissements Publics.

Les investissements Publics

deux formes essentielles: l'assistance

allemands au Togo se composent des

investissements privés que nous avons

allemands

en caPital

se

ou
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ciére regroupe les projets financés par les prêts du gouvernement alle-

mand et dont te remboursement est échelonné sur plusieurs années. Le

taux d'intérêt appliqué est géndralement de 27" et le remboursement se

fait en 30 ans avec lO ans de délai de grâce. L'assistance technique otl

coopération technique concerne les projets ayant plutôt un caractôre

"o"iol( 
| ).

| ) Source: Archives, Ministére du Plan et de la Réforme Administrative-

Direction générale du Plan et de Développement - Direction

de la Coordination du Plan,

Dossier RFA-TOGO, octobre l9B2'



2.2.1.1. AperCu des proJets réalisés et en état d'exécrrtlon.

2.2.1.1.1. Dans le cadre de la coopératlon ftnanclêre( I )

- r87-

ProJet

Port Autonome de Lomé ( Phase I )

Allmentation en eau de Sokodé

\Magon de marchandlses Pour le CFT

Ligne de crédit â la BTD( 3 )

lP au Pro;et(z)

62. 654,6. 6

64.6559. 5

69. 655s. 2

71.65+3. 4

DM

74 t40 000

5 200 000

r 800 000

2 000 000

I ) Sources: Bundesmlnisterlum fiir wlrtschaftliche Zusammenarbelt,

tibersicht Ûber dte bllaterale wlrtschaftllche Zusammen-

arbeit mlt der Republlk Togo, Referat lil'

Bonn lm April 1983, Page 20.

Procés-verbal des nêgoclatlons lntergouvemementales, ldem,

tenues â Bonn du I au 9 mal 1984.

2) Ce sont des numéros des archives du BMZ. Les proJets sans numé-

ros provlennent des archlves du Mlntstére du Plan, de I'Industrie et

de la Réforme Adminlstratlve - Directlon génërale du Plan et du

Dêveloppement - Dlrectlon de la Coordtnation du Plan'

3) De cette ltgne de crédlt de 2 mlllions de DM, seuls ll9 096,24 DM

ont été versês. Les 820 903,76 DM ont été versês pour le flnance-

ment de la llgne de crédlt en faveur de la CNCA - Procés-verbal

des nêgoclatlons lntergoweraementales, ldem,
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72. 6562. Z

75. 6602. 9

77. 6504. 3

77.  6s11.  B

77. 6539. I

77. 6606. 6

78. f iTt]9. B

79.  6779.  7

80. 6563. 3

81. 6j i4B, 2

82. 6521. 7

82. 6550. 6

82 .6777 .  5

82.  7018.  7

Extension drr Port Arttonome

de Lomé ( Phase II )

Adduction d'eau de Bassar, Mattgo et

Tabl igbo (Phase I )

Rernorqueurs pour le Port Autonome

de l,orné

2 cargos spéciaux Pottr le SOTONAM

Terminal clinker portuaire CIMÀO

Participation drt DIIG â la BTD

Aide en marchandises I

Aide en marchandises Pour le

Port Autonome de Lomé ( Phase III )

Extension du Port Atttonome

de Lomé ( Phase IV )

Aide en marchandises II

( Electrification d'Avétonou )

Adduction d'eau de llassar, Mango et

Tabligbo ( Phase II )

Extension du Port de Pêche

2 Remorqueurs Pour le

Port Autonome de Lomé

Experts nautiques au

Port Autonome de Lomé

Aitle en marchandises Pour des

secteurs déterminés I

Adduction d'eau de Tchamba

Adduction d'eau de DaPaong

Construction de ponts préfabrlqués

en milieu rural

45 000 000

t4 000 000

2 000 000

22 000 000

s7 865 000

866 000

l 200 000

3 676 000

50 000 000

334 000

13 500 000

22 000 000

5 500 000

600 000

t6 000 000

7 000 000

B 000 000

çr o00 000
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Centrale hydro-électrique de Narrgbrlto

lntervention d'un expert nautique en

faveur du Port Autonome de

Lorné ( mesure d'accompagnement )

Aide en marchandises III

Aide en marchandises pour des

r;ecteur.s déterminés II

Fonds d'études et d'experts

Proiet

Illectrification rle Dapaong

Irrst i tut National d'Hygiène

Nlddecins et équipement pour l'hôpital

de Tokoin ( chirrrrgie et gynécologie )

Conseil ler économique

Plan drr port

Centre d'apprentissage

Aide â la constnrction d'un

émettetrr â Lomé

Aide â l'installation d'une

imprimerie â Lorné

22 000 000

500 000

3 .500 000

000 000

000 000

l 6

2

2.2.1.1.2. Dans le caclre de la coopérat ion technique( |  )

No ou Pro;eti 2 )

56. 2003. 4

.56. 2028. I

59. 2054. r

60. 2029. I

60. 2030. 9

60. 2031. 7

61. 2021.'6

61.2022.  4

DM

37 000

I 572 000

rB BB0 q16

306 000

2 512 572

l5 314

2 723 000

997 t63

| ) et 2 ) Les tnêrnes sources que celles de la coopération financière.



2023. 2

2024. O

2025. 7

2026. S

2027 .3

2078. 4

2079. 2

2080. 0

2081,  B

2082. 6

2083. 4

2084. 2

63. 2029. s

2043. 4

350r. 0

65. 2039. 9

65 .  2040 .7

65. 2041. .s

67. 3516. l

2030. 2

2n6. I

61 .

61.

6t.

61 .

61 .

62.

62.

62.

62.

()2.

62.

62.

64.

64.

t2

68.

68.
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Expert en matiére d'assurances

Véhicules avec haut--parleur

pour I'UNFT

Urbanistes

Conseillers agricoles et pour

la petite industrie

Expert en hydraulique

Centre cle recherche et

d'expdrimentation d'Avétonou

Service des pôches

Ecole professiorrnelle de Sokodé

Personnel qualifié pour le

Port Aut-onorre de Lomé

Experts et équipement porrr CFT

Experts et équipernent pour PTT

Appareils radioscopiques pour

l 'hôpital de Lomé

Experts en trafic â courte distance

à Lomé

Construction du m:rrché de Kétao

Livraison de biens de production

agricoles

Médecin pour Pagorrda

Ecole des Infirmiers de Lomé

Etude de transports ( routes, rai ls )

Livraison de biens de production

agricoles

Pont routier â Dapaong

Fermes pilotes â Agou et Karntrolet

7

5

57 000

20 000

27 000

196 000

3t 000

lB 428 424

7 446 000

6 304 300

385 100

443 000

333 s00

r90 000

los 000

354 000

42 068

000 500

383 312

34 000

tgl 778

329 000

4t7 000



68. 3505. 2

b9. 2029. 2

69. 2030. 0

69. 203t. B

71. 2031. 4

71. 3538. 7

72. 2028. B

72.  3sO4.7

73. 2027. B

73 .  2096 .3

74. l i0(r3. I

74.  2153,  0

75. 21c)8. 2

2085.

2210.

78. 2157. 2

78. 2204. 2

79. 2034. I

79 .  2n4 .  I

79.  2138.  0

79.  22t8.  O

9

I

/  lJ .

'77

- l9l

Lutte contre le.s parasites

Eqrripement porrr I'hôpital de Lama-Kara

Forrnation pour DTG

Equipement- pour le projet "DED"

Equipement pour le service hydrologique

Cent.re phytosanitaire de Cacavéli 13

Âme{nagement d'Expertise

cle la circulation

l.ivraison de biens de production

a.gricoles

Centre National d'Appareillage

Ort.hopédique de Lomé

Etude d'adduction d'eau de 4 villes

llnvoi d'experts en géologie

eentre agricole de Tové

Développement intêgré de la

Région Centrale

Technologie en briques de latdrite

Latroratoire d'onchocercose â

I'lnstitut National d'Hygiêne de Lomé

Centre Zootechnique de

trypanotolérance d'Avétonou

Conseillers pour la BTD

Création d'une maternité â Bê

Hôpital de Tokoin ( chirurgie )

Reproducteurs pour le Centre

Zootechnique d'Avétonou

Assistance technique au

Ministére du Plan

7 439,75

18 000

53t 000

B 016

33 000

9Bl 026,36

360 000

402 803,1.5

7 362 l9l

400 000

35 000

15 000

33 923 :170

570 604

l 290 931

t4 913 672

| 933 000

3 24,9 4.54

r1 0 lB 973

331 175

4 il9 060



79 .  2502 .7

BO. 22t17. O

80.  2286.  5

82. 2071. 7

82.  2381.  0

BO/BI
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Prornotion de I'Ecole Supérieure

de Mécanique Industrielle de

l'(Iniversité du Bénin t ESMI )

Fonds d'études et d'experts

Reliquat de l9B0

Conseiller auprês du Ministére du Plan

Micro-réalisations pour l9B2

Cinq petits projets

Mesures complémentaires dans le

cadre du programme de développement

rural de la Région Centrale

Promotion du secteur forestier

et du bois

Promotion de la Production_Animale

Mesures de Suivi Pour des Proiets

dans le Domaine de la Médecine

Service Phytosanitaire de Cacavéli

Triangulation

Mission d'experts

Promotion de I'artisanat

Promotion de I'Ecole Supérieure de

Mécanique Industrielle de

I'Universitê du Bénin ( ESMI )

| 874 979

4 000 000

50 4.4.3

1 000 000

29 000

26 291,71

6 400 000

J100 000

000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

r 600 000

s00 000

4

4.

Après avoir énuméré les projets réalisés et en état d'exécu-

tion de la RFA au Togo, consacrons nous maintenattt .llrX détail's de

quelques projets.
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2.2.1.1.3. Etude de certains projets.

Dans ce chapitre, nous voulons mettre l'accent sur les projets

prloritaires et de grande envergure, exceptés les projets d'ordre culturel

que nous avons classés dans un chapltre ultérieur.

2.2.1.1.3.1. Port Autonome de Lomé.

Inauguré le 26 avril 1968, le port de Lomé, port artiftciel à

accumulation de sable, a été conçu pour être réalisé en tranches suc-

cessives en fonction de l'évolution économlque du Togo; en d'autres

termes la première partie ou Ie premier môle inauguré le 26 avril 196g

sera agrandi chaque fois que les besoins économiques du Togo et ceux

des pays voislns qui transitent leurs marchandises par le port de Lomé

I'exigent( t ). L"" prévisions du port ont été établis par la Kfw jusqu'en

l99O dans trois hypothèses: hypothèse I correspondant à l'évolution nor-

male du trafic jusqu'en 1975; hypothèse II corespondant à la mlse en

servlce de la rafflnerle en 1975-1976 et hypothèse III correspondant à la

mlse en service de la cimenterie et de I'usine d'engrais.

| ) Sources: Revue du Port Autonome de lomé No l, page ll.

Marchés tropicaux et méditerranéens, tP t ZZS au



- t94 -

Prévisions du trafic du Port Autonome de Lomé.

Enl000T

1976 1980 1990

Hyp.I Hyp.II Hyp.III Hyp.I Hyp.II Hyp.III Hyp.I H1p.II Hyp.III

EXPORTATIONS

Divers

Clinkers

Hydrocarbure

Engrais

IMPORTATIONS

Dlvers

Clinkers

Hydrocarbure

Produits

chlmlques

PECHE, TRANSIT

TOTAT 531 t 345

128 528

128 528

378 792 8r5

145 145 145

137 137

96 510 510

| 366

t28

738

300

200

252525

2 206

lsz 812 I 855

152 t52 ls2

863
- 660 540

300

499 1262 1242

182 t82 182

160 160

ls7 820 820

434343

694 2n7  2140

239  1109  2189

239 239 239

900
- 870 750

300

830  l 72 t  1756

3t6 316 326

205 205

309  1200  1200

878787

I t56 2 9t7 4 032

source: Bulletin de l'Afrique Noire, tto zsg du 6 juin lgzï, pges 14 483-14 4g4.
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C'est pottr cette raison que les travaux de constnrction du

deuxième môle qrri constitue la troisième phase d'extension du port ont

<lébuté le 15 février 1982. Aux appels d'offres de I'extension du port ré-

pondirent plusieurs firmes allemandes: Strabag tsau AG de Cologne,

Grûn urrd Bilfinger AG de Mannheim, ED. Zueblin AG de Duisburg,

Wayss rrnd Freytag AG de Francfort, DYckerhoff un{ Wiclmann AG de

lvlunich, Flochtief {'llssen, Philipp Holzmann AG de Francfort,

Alfred Kuntz und Ccl. de Munich, Polenski rrnd Zoeller de Frartcfort et

Jutigs Berger de Wiesbaden. C'est finalement la société Dyckerhoff und

Widmanl AG qui a obtenu I'adjudication de la constnrction du deuxiè-

r1e môle. Elle est associée à la société Bilfinger + Berger Bau AG ( issue

de la fusion des sociétés GrÛn und Bilfinger AG et Julius Bcrger AG).

Ce second môle aura une dimension de 450 mètres de longuertr

et 140 mètres de largeur avec une capacité de 525 000 tonne.s de mar-

chandises diverses par an et accueillera des navires de ll 000 à

l5 000 dwt (cargos et porte-conteneurs); la construction de la première

tranche ( 2.50 mètres sur 140 mètres ) est mise en seryice en 1984. Des

travarrx futurs pourront étendre encore le môle sur 200 rnètres. Le ti-

rant d'eau à ce môle est de 11 mètres. Les entreprises chargées de sa

construction sont: Dyckerhoff und Widmann ( allemande ) avec 65 % des

travaux, Campenon Bernard ( française ) avec 25% des travaux et

UDECTO{togolaise) avec 10%. Quant au port de pêche, ainsi qu'au pgrt

pétrolier avec 945 mètres d'appontement et le quai minéralier, leur cons-_

tnrction a été achevée en 1976.

Les tableaux suivants nous montrcnt les quatres pltase.s de l.r

construction et l'extension du port d. Lo-é,( I )

I ) Sources: Archives du Service Techniqrre du Port Autonome de l.onré.
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La position géographique du port est de oo08' N et lolT' E.

Les installations actuelles du port comprennent,( I )

- une jetée principale ottest en enrochement de gneiss d'ttne

longueur de | 72O mètres.

- une traverse ( contre-jetée ) en enrochement de gneiss d'une

longueur de 950 mètres.

- un môle I de 366,50 rnètres de long et 71,50 mètres de large

constitué par une dalle en béton armé sur pieux en béton précontraint

centrifugé de 7.5 cm de diarnètre et 12 cm d'épaisseur. [a capacité por-

tante des pieux est de 200 tonnes à la compression et de 7.5 tonnes à

Ia traction.

ut i l isable de 751 utètres

môle. Le tirant d'eau

nous avons parlé

- à la contre-jetée se trouve construit le qrrai pour produits

en vrac d'une longueur de 210 mètres sur 49 mètres de large et d'un

tirant d'eau de 12 mètres.

-  les instal lat ions du Terminal de cl inker:  s i lo et convoyettr .

- également à la contre-jetée se trouve érigé un appontement

pour pétrolier, son tirant d'eau est de 14 mètres.

- un quai potrr bateaux de pêche; c'est une amorce de port dc'

pêche réalisé sur 15 % de ce qui est prévu. Ce port de pêche otfre une

longueur utile de quai de 60 mètres, la longueur totale étant de 9.5 m

- ce môle I offre ttne longueur de quai

répartis en quatre postes à qtrai plus le bout du

à ce môle est 9,50 à 10,50 mètres.

- la prentière tranche du môle II, dont

plus haut.

| ) Sottrces: Archives

Archives

drr

de

Service Technique du Port Autonome de Lomé.

la Capitairrerie du Port Autonome de Lorné.
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irvec un fond de 4,50 m IGN.

- une halle couvette de 6o x 2s m pour la vente de poissons

à la crtée.

- un plan d'eau de Br,r hectares. Et un poste sur coffre.
- une zone portuatre de ZS0 hectares.
- un château d'eau de soo m3 alimenté depurs le château

d'eau de Tokoln ( Lomé ) par une condutte de 2s0 mm de dlamètre lnté-
rieur sur une distance de I 820 mètres et un réseau de dtstrtbufion

d'eau dans les prlnc':lpales artères de la zone portualre par de canallsa-

tlons de 2OO mètres de dtamètre lntérleur.
- un réseau de dlstrlbuilon d'énergle électtque à parttr d,une

llgne de haute tenslon de 20 kllovolts.
- deux magaslns-câle sur le môle I, l,un de 4 SO0 m2, l,autre

de 2 250 m2 solt 6 75O m2 et hult entrepôts sott dlx magaslns couverts,
sott 56 888 m2 d'entrepôts dont lo ooo .2 po,r, le Burkina-Faso,

5 IOO -2 poo, le Ntger et S 038 -2 poo. le Mall.

2,2.l.l.3.l.L Financement du Port Autonome de Lomé.

Selon la capitainerle du port, ce dernler a étê construit par les
Allemands qul en ont falt don au Togo. En d'autres terrres, le Togo a
contacté des dettes auprès de I'Allemagne et par la sulte aupês d'autres
pays ( notanment pour le môle II ) pour que I'Allemagne pulsse lui

construlre le port comme le montre le tableau sulvant sur la situailon

des dettes du port de Lomé,( I )

I ) source: Archlves du servlce Technlque du port Autonome de Lomé



- 202

Situation des dettes à long terme.

I ) FSD = Fonds Saoudien de Développement

2 ) BEI = Banque Européenne d'lnvestissement

INVESTISSEMENTS
Organisme

Financier

Montant du

Prêt
Durée Différé

Taux
'intérê

Constructiondu KFW 77 140 000 DM 36 ans B ans 2',f"

lere Exten.sion,

Contre-Jetée -

Port Minéralier -

Port Pétrolier -

Port de Pêche

KFW 45 000 000 DM 30 ans l0 ans 2T

Remorqueur

I ) Crédit financier

2 ) Crédit fottrnisseu

KFW 2 000 000 DM 30 ans l0 ans

KFW 3 584 000 DM B ans

Terminal Clinker KFW tro 000 000 DM 30 ans l0 ans 2%

Appontement

Remorqueur
KFW 5 000 000 DM 30 ans l0 ans 2%

Entrepôts E et F
Crédit

Lyonnais
2 633 000 000 FCFA 9 ans 2 ans 77 "

zeme Extension:

MOLE II

KFW 50 000 000 DM .30 ans l0 ans 2%

FSD( I ) 33 s00 000 Rs 20 ans 5 ans 27"

BEI( 2 ) r 276 000 000 FCFA 2O arrs 4 ans B%
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2,2.1.1.3.1.2. Structure du Port Autonome de Lomé.

Etant port autonome, ll vlt de ses propres ressources et la

gestion est assurée par un Consell d'admlnlstratlon composé de 16 mem-

bres dont 4 mlnlstres togolais et 4 représentants de la République

Populalre du Bénln, du Burklna Faso, du Nlger et du Malt. Ces trols

demlers, étant pays enclavés, font transiter leurs importattons et leurs

exportatlons par le port de Lomé.

Le port gère: le pilotage, I'amarrage, le remorquage, la manu-

tentlon (bord et terre), le service des phares et balises, la vlgie et la

radto(l). Poor rempllr cette tâche, le port s'est doté de quelques engins

et équtpements de manutentloo,( 2 )

- 63 chariots élevateurs de 2 à 15 tonnes

- 6 charlots charge-conteneurs: Valmet 29 tonnes et Hyster H6 20
- 14 gnres mobiles de 4 à 12 tonnes

- 5 gnres mobiles de 20 à 55 tonnes

- | asplrateur de céréales

- 2 bennes preneuses

- 8 tracteurs agricoles de 70 CV
- I tracteurs routiers pour les conteneurs

- 2OO diables

- l0 remorques avec scellettes pour conteneurs de 20 tonnes

- 32 remorques plate-formes

- | remorqueur de 950 CV

I ) Sources: Archlves de la Capltalnerie du Port Autonome de Lomé.

Revue du Port Autonome de Lomé, hP t, page 29.

2) Sources: Archlves du Servlce Tectrtnlque du Port Autonome de Lomé.

Revue du Port Autonome de Lomé, l.lo t, gage 27.
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- l remorqueur de 3 000 CV

- 2 pilotines

- 3 vedettes Porte-amalres

-41 véhicules divers.

Le Port Autonome de Lomé est un port franc, c'est-à-dire que

les marchandises peuvent être déposées et transitées par le port sans

être soumises au service des douanes. Ainsi le port dispose d'une zone

franche et d'une zone industrielle hors du port franc. La zone franche

du port abrite 6 entreprises d'allumettes de la SAB. Quant à la zone

industrielle, elle a vu s'installer 55 entreprises dont la marbrerie de

SOTOMA, la minoter ie (SGMT), l 'usine de détergents de la SODETO, la

fabrique de boissons gazeuses de la STB, I'usine de béton TOBETON,

l'usine de broyage de clinkers de CIMTOGO, la raffinerie de pétrole ( STH ),

l 'abattoir frigorifique ( ONAF), I'usine de parfumerie, I'usine de produc;tion

t le lai t  (SOPROI,AIT),  t 'hui ler ie (ONAPH), le terminal c l inker de la ci-

rnent-erie de Tabligbo ( CIMAO ) et le domaine industriel de petites et

moyennes entreprises de Lomé avec des unités comme la clouterie de

MAMIITAL, la fabr ique de matelas et rnobi l iers de la SMAT, la carton-

nerie,  le rechage de pneus, . t" . . . (  I  ) .

L 'administrat ion drr port  emploie un personnel permanent de

I 200 personnes et 4 coopérants al lemands à savoir  le conrmandant,  le

capitaine, un pour le service technique et t ln pour la comptabi l i té.  Ajorr-

ter à cela quelques ouvriers ternpor.i.."( 2 ).

| ) Sortrces: Revue du Port Àtttonome de I.omé, No

Bulletin dc' I'Af'rique Noire, No 970 du

2 ) Source: Archives du Service Technique du Port

l ,  page 37.

2 juin 1976, page l(r  969.

Autonome de Lorné.
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Par ailleurs, selon des accords stgnés avec le gouvernement

togolais, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, pays enclavés, ont

constnrit des irrstallations dans la zone franche du port de Lomé pour

l'exportation et I'importation de leurs produits, ce qui facilite leur

accès à la mer sans engager des dépenses excessives'

Avant de passer au trafic du Port Autonome de Lomé, voyons

d'abord son organig.o*-"( I ).

I ) Source: Revue du Port Autonome cle Lomé, No I' page 35'
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ORGANIGRAMME du PORT AUTONOME de LOME

I

Mlnlstère du Commerce

et des Transports

I

Conseil

d'Administratlon

I

Dlrecteur

Secrétariat

Service

Economique

Servlce

Technique

Bureau de

main-d'oeuwe

portualre
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2.2.1.1.3.1.3. Trafic du Port Autonome de Lomé.

Tous les certiticats du navire doivent être prèts au contrôle.

A l'arrivée dtr navire, les docurtrents suivants doivent être présentés:

S l i s tes  c l 'équ ipage; .5  l i s tes  de  "Krew-boys" ,  S  l i s tes  de  passages;4 l i s tes

des p6rts rl 'es<;ale; I certificat international de santé; 2 listes de décla-

ration des armes à feu portatives et munitions à bord; manifestes de

cargaison et connaissements. Le port de Lomé étant un port franc, il

n'est pirs nticessairc que l'équipage présente en douane une déclaration

lxrur le tabac. l 'alcool 
"t 

outru"( 1 ) .

l,6r porf- assttre la quasi-totalité des échanges extérieurs du

pay,s. Avec les fiydrocarbures, les principaux produits importés .sont no-

tlrnrnent les clinkers et aiouts pour la fabrication de ciment, les rnaté-

riirux de construction divers, les ari.icles en tis.sus dont I' importance

s'expliqge Jrilr la friperie essentiellernent pour le transit, ainsi qtte, parmi

les produit .s al iment-aires, les poissons congelés, le r iz,  le sucre et les

boissons.

Dès I'entrée en serTice du port en 1968, les mouvernents des

navires et l 'évolrrtion du trafic des conteneurs sont en nette progression

( sarrf en 1974., 1977 et. l9B3 porrr les navires ) comme le montre le ta-

bleau 
"uiuarrtr{  

2 }

Source: Archives

Source: Archives

la Capitainerie du Port Autonome de Lomé.

Service Technique du Port Autonome de Lomé.

1 )

2 )
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2.2.1.1.3.2. Banque Togol aise de Dé'vel  oppement '

L'Institut des crédits du Togo, devetlu Banqtte Togolaise de

Développement ( BTD ) en 1967 , s'est donné comme mission d'accélérer

le développernent économiqtte et social du pays par la planification et le

flnancement des investissements et par la mobilisation des ressottrces

financières externes et internes. Le second but de la tsTD est de s'occu-

per de la liquidation bancaire ( prise des participations et des garanties,

allocation des prêts à court, moyen et long tertne, opération d'escompte )

et du <;onseil technique des projets prioritaires du plan de développement

économique et social du Togo.

Le 27 mai 1971 furent signés des accords entre le gouvernement

togolais et celui de la RFA afin que ce dernier pnisse participer aux

actions de la BTD. P<lur financer les petites et moyennes entreprises

( industr ie er art isanat )  un crédit  de deux mil l iorrs de DM( I  )  . lon" lo

cadre de la coopération financière fut accordé à la BTD le 7 iuin 1972'

Les cgn6itions du contrat du prèt sont les suivarttes: il sera rc'rnboursé

en 3O ans avec rrn différé d'amortissement de t0 ans et un taux d'inté-

rêts de Z%. Ce sont les mêmes condit ions des prêts que le gouvert temertt

1) De ce crédit, seuls | 179 096,2.1 DM sont versés à la BTD. Et c'e n'est

que le 12 avril l9B3 conformément à I'entretien mené avec le ministre

togolais des finances que les autorités allemarrdes ont accepté qrre le

reliquat du crédit soit versé au financement de la CNCÂ. Le reliquat a

été accordé à la CNCA au cours des négociations intergouverrtentetttales

germano-togolaises rle coopér:rtion économique du B au 9 mai lg$4.
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allemand, par le tnrchement de la KfW, a alloués au Togo dans le ca-

dre de la coopération financière et technique entre les deux pays. Le

crédit était ltmité à l'importation exclusive des biens d'équipement. Ce

fut un frein à son utilisation, car la plupart des entreprises togolaises

sollicltaient également du crédit de la BTD pour le financement de lerrr

fonds de roulement. Et par surcroit les matériels à acquérir devraient

être obligatoirement de fabrication allemande. Mais par la suite, vu les

difficultés auxquelles faisaient face la banque, les autorités allemandes

ont informé les responsables togolats qu'ils pouvaient importer des

biens d'équipement d'ailleurs, afin d'accélérer l'utillsation efficace du

crédit et d'assainir la gestion de la banque. Par ailleurs, la BTD, en éle-

vant son capital de 600 millions de FCFA à un milliard de FCFA en

1978, a renforcé sa base d'affalres. Avec une parttcipation de 866 000 DM,

la "Deutsche Gesellschaft fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit" ( DEG ) a

contribué à cette augmentation du capital et a détenu lO% du capital

général de la banque.

Comme la BTD depuis sa fondation n'a accordé la plus grande

partie des crédits qu'à la construction des bâtirnents et aux matériels

de constnrction, I'Allemagne a voulu dans le cadre d'une nouvelle orien-

tation de la politique d'affaires de la banque accélérer Ie développemerrt

de la petite et moyenne entreprise, ainsi qu'un engagement renforcé dans

le domalne des affaires bancaires. Pour réaliser ce projet, I'Allemagne a

alloué à la BTD en janvier l9B0 un crédit de I 933 000 DM pour I'entre-

tien des deux conseillers de la banque qu'elle a envoyés au Togo. L'un

des conseillers s'est occupé de la division de virement de la banque de

janvier 1980 à décembre l98l et le second s'est consacré à partlr

d'avril l98l au secteur "crédit à I'industrie". Tandis que le premier con-

seiller a pu mettre de l'ordre et de l'amélioratlon dans I'organisation et
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dans la politlque d'affalres et du personnel de la divlsion des virements

de la banque, le second n'a pas atteint le but fixé. L'Allemagne rejette

la responsabllité de l'échec sur la direction de la banque qui n'était pas

prête à accepter les conseils et à les mettre en pratique. C'est pourquoi

elle n'a plus tenu ses engagements en envoyant d'autres conseillers, et

surtout, selon I'Allemagne, à cause des erreurs aggravantes de gestion

du directeur général qui ont conduit la banque dans une situation déses-

pérée de finances et d'organisation. C'est pour cette raison qu'au cours

des négoclations intergouvernementales germano-togolaises de coopéra-

tion économique lenues à Lomé du 16 au 18 juin 1982, la délégation alle-

mande a annoncé la fin de son engagement vis-à-vis de la BTD, si le

Togo n'arrive pas à résoudre les difficultés de trésorerie de I'lnstitutlon.

Mais comme la situation s'est empirée, I'Allemagne a transféré gratui-

tement à la République Togolaise en l9B4 la participation détenue par

la  DEG( I  ) .

2.2.1.1.3.3. Barrage de Nangbéto.

- L'approvisionnement en énergie électrlque a été toujours un

problème crucial pour le Togo en partlculier et pour les pays sous-déve-

loppés en général. Les coupures quotldiennes d'électricité en vue d'éco-

| ) Sources: Bundesminlsterium fiir wlrtschaftllche Zusammenarbeit,

iiberslcht iiber dle bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbcit

mit der Republik Togo, Referat III, Bonn im April 1983,

pages 21,23 et 38.

Bulletin dlAfrique No" z 5oo - 7 sot, 27 et 2B mai.
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nomiser l'énergie électrique font partie de la vie courante de la popula-

tion. Même l'importation d'énergie électrique d'Akossornbo ( Ghana) et

les différentes productions locales ne suffisent pas à couvrir les 2/3

des besoins du pays. C'est pourquoi I'autosufflsance en énergie électrique

ne serait que souhaitable. C'est dans cette perspective que se situe la

construction du barrage électrique de Nangbéto, ouvrage commun au

Togo et à la Républtque Populaire du Bénin.

Le barrage de Nangbéto, au bord du Mono, fleuve qui consti-

tue la frontière naturelle au sud du Bénin et du Togo, est situé à quel-

ques kilomètres au sud-est d'Atakpamé. La reconnaissance du site du

barrage remonte en 1947, période au cours de laquelle la plupart des

sites des deux pays furent prospectés. Mais les premières études de la

construction du barrage ne furent effectuées qu'en 1966, et les différents

détails et décisions du projet furent étudiés entre l97B et 1984. Ainsi

sous le nom de la Communauté Electrique du Bénin ( CEB ), groupant le

Togo et la République Populaire du Bénin, les travaux de la construction

du barrage ont pu démarrer en septembre 1984 et seront achevés dé-

but 1988. Hochtief, une entreprise allemande, qui s'occupe des travaux'

de génie civll, emploie un personnel de 800 agents dont 80 Allemands.

Les turbines sont fournies par Escher Wyss, constructeurs suisses-alle-

mands, les alternateurs par la firme allemande Siemens, les équipements

hydromécaniques et de manutention par le consortium franco-allemand

Neyrpic-Knrpp-Forges dc Strasbourg. Les constnrcteurs français

Spie-Batignolles, Alsthom et Clemessy réalisent respectivement les équi-

pements électriques, les lnstallations de transformatlons et les postes.

Le groupement canadien Sintra Transelec Belt est chargé de la construc-

tlon de la llgne Nangbéto-Mome Hagou. On comprend alors, pourquoi

la constnrctlon du barrage a exlgé le déplacement de toute la population

de Nangbéto, près de huit mille personnes.
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Le barrage de Nangbéto vlse d'abord la production d'électrlci-

té et ensuite I'irrlgation de terres agricoles. C'est un banage en enro-

chement qui créera une retenue de l8O km2 de surface, sur sne lon-

gueur de 4O km envlron. Cette retenue d'un volume de 1,7 mtlltard de

m3, permettra la régulartsatlon du fleuve Mono et l'assainissement des

terres de la basse vallée, le développement de la pêche dans le lac,

l'aménagement hydro-agricole de près de 40 000 ha de terres. Une

centrale, équipée de deux groupes de 31 500 Kw chacun et d'une haute

tenslon de ll0 km raccordant Nangbéto au poste de Mome-Hagou à

l0 km en aval de Tabligbo, ilssurera une productlon moyenne de

l5O mtllions de Kwh par an. Il est également prévu la constlrrction de

plstes, de points d'eau, d'lnstallations communautaires, des aldes à la

reconstnrction de logements, le défrichement de nouveaux champs et

des actions de soutlen de la productlon agrlcole. Le débolsement de la

retenue produira du bois d'oeuvre, de chauffe et du charbon de bois.

Elle permettra le développement de la pêche pour une productlon an-

nuelle de I 000 tonnes environ de polssons et un revenu supérleur à

300 millions de FCFA. St de telles prévislons se réallsalent, le barrage

de Nangbéto pourrait véritablement lnnover en matière de lutte contre

le sous-développement, pour le plus grand bien de la populatlon des

deux pays. -

- Le flnancement du projet,, y comprls les actlons de recence-

ment, de déplacement et de rélnstallatton de la populatlon, s'élève à

clnquante quatre mllltards de FCFA et est soutenu par la CEB qul cou-

we l8% du cott global des ouvrages et équlpements pour un montant

de dix mtlltards de FCFA, par la Banque Mondlale ( 30 milltons de dol-

lars amérlcalns ), par le Fonds Koweltlen ( 20 mllltons de dollars amérl-

cains ), par la Banque Afrtcaine de Développement ( BAD ) ( t6 mtlllons

de dollars amérlcalns ), par la Banque Arabe pour le Développement
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Economlque de l'Afrlque (BADEA) (lO mllltons de dollars américains),

par 
le Fortds de I'OPEP ( 4 mllllons de dollars amérlcalns ) par le

PNUD ( 800 OO0 dollars amérlcalns ) alnsl que par des instltutlons de

crédit françaises (5 milliards FCFA), allemandes (44 mtllions DM) et

canadiennes ( ll milllons de dollars américalns ).

La productlon de NangMto couvrira le tlers de la demande

d'énergie dans les réglons du Centre et du Sud des deux pays. Avec

l'lmputation totale du cott du projet, le prix de production de Nangbé-

to est estimé à 30 FCFA envlron le Kwh( I ).

2.2.1.1.3.4, Adductton d'eau de clnq vllles togolalses.

L'alde allemande pour l'alimentatlon en eau de certaines villes

togolaises a débuté en 1977 avec les villes Bassar, Mango et Tabligbo.

Quatre villes y comprls Lama-Kara étalent prévues au départ, mals

I'Allemagne n'a pas accepté la demande du gouvernement togolals pour

le financement de l'adduction d'eau de la vllle de lama-Kara. C'est

pourquoi le contrat de prêt stgné le 28 jaln 1977 entre les deux gou-

vemements ne conceme que les trols vllles précltées. Selon ce contrat,

la Républlque Fédérale d'Allemagne a accordé un crédlt de 14 milllons

de DM pour la constrrrctlon des installatlons d'adductlon d'eau dans les

I ) Sources: La Nouvelle Marche, l.Jo | 567 du jeudt 3 janvler t985,

pages I et 4.

La Nouvelle Marche, No t 58t du vendredl tB fanvier 1985,

pages I et 4.

Marchés tropicaux et médlterranéens, 3t mat 1985,

page | 328.
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trols villes pour couvrir les besoins en eau potable de la population,

surtout pendant la salson sèche. Les travaux de construction ont com-

mencé en l97B et ont été termlnés en 1979. Mais comme les prévisions

n'arrivaient pas à satisfaire les besoins en eau potable de la population,

il a fallu agrandlr les installations. Aussl la RFA, lors des négociations

intergouvernementales tenues en 1982 à Lomé, a réservé un montant de

13,5 millions de DM pour l'extension des installatlons d'adduction d'eau

à Bassar, Mango et Tabligbo.

Quant à l'adduction d'eau de Dapaong, le projet a été confié

au prime abord à la coopération française. Le manque de moyens finan-

ciers empêchant le démarrage du proJet a obligé les autorités togolai-

ses à confier son financement à la KfW en 1983. Alnsi lors des négo-

clatlons intergouvernementales tenues du I au 9 mal 1984 à Bonn, I'Al-

lemagne a accepté de prévoir un montant de I millions de DM pour le

projet. C'est au cours de ces mêmes négociations que Ia RFA a accor-

dé un crédtt de 7 millions de DM pour l'adduction d'eau de Tchamba 
( I )

| ) Sources: Bundesminlsterium fiir wlrtschaftliche Zusammenarbeit,

iibersicht ûber die bilaterale wirtschaftliche

Zusammenarbeit mit der Republik Togo, Referat III,

Bonn im April 1983, pages 22 et 27.

Procès-verbal des négoclatlons intergouvernementales

germano-togolaises de coopératlon économique,

tenues à Bonn du I au 9 mai 1984.
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2.3.1.1.3.5. Alde en marchandlses.

L'aide en marchandlses conslste à mettre à la dtsposition du

Togo des fonds nécessalres pour I'achat des plèces de rechange tndis-

pensables à la réparation des équipements achetés en RFA, à I'entretien

des locomotlves allemandes des chemins de fer du Togo (CFT), pour

I'entretlen et le renforcement des réseaux de productlon et de distribu-

tlon d'eau des centres d'exploitatlon de la Régie Nationale des Eaux du

Togo (RNET). De 1960 à 1985, la RFA a accordé au Togo un crédit de

æ 7lO 0OO DM d'aide en marchandi"""( I ).

L'aide en marchandises prouve enoore une fols de plus com-

bien I'aide fait des asslstés permanents au lleu d'alder les pays

sous-développés à se développer et à s'autosufflre.

Par le flnancement de quelques proJets, l'Allemagne joue un

rôle prépondérant dans le développement de l'agrlculture et de l'élevage

des plans qulnquennaux. L'étude de ces profets fera l'obJet de notre

prochain chapltre.

I ) Sources: Procès-verbal des négociations lntergouverîementales de

ooopération économlque,

tenues à Lomé en Juln 1977,

tenues à Bonn du 4 au S novembre 1980,

tenues à Lomé du 16 au l8 fuin 1982,

tenues à Bonn du I au 9 mat 1984.
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2.2.1.1.3.6. 
lj_o_T_ojlql de l,agriculture et de l,él evage

avec I'aide de la RFA.

L'agriculture et t'érevage occupent une place de choix dans ra
coopératlon germano-togorarse, comme nous l,avons expriqué dans le
chapitre concernant la présentation du Togo, car l,autosuffisance ali_
mentalre est une condrilon indispensable au développement économique
du pays' Pour atteindre cette autosuffrsance arimentaire, r Allemagne
par le truchement de Ia GTZ veut aider re Togo à résoudre les problè_
mes que connaissent actuellement son agriculture et son élevag€, Ffo_
blèmes que nous avons mentionnés dans ra première partie de notre
étude.

2.2.l.l.3.6.L Agriculture.

L'agrrculture togoraise, rorn d'être catastrophique, se révère
néanmolns vulnérable à certarnes périodes de lannée, car des quaniltés
substantielles de produits arimentaires doivent être importées. L,Aile-
magne' en apportant son arde technique, veut promouvoir re développe-
ment de l'agriculture et permettre la drversiftcation des produits agri_
coles afln que le pays puisse nourrir à toutes les périodes de l.année
sa population en forte croissante sans importer des denrées allmentai_
res de base. c'est dans ce but qu'a été lnstalré re servrce phytosanitai_
re de cacavéli pour la protection des végétaux, car outre la sécheresse,
I'agrlculture togolarse a d'autres ennemis à savoir res rnsectes et res
acariens, les molsissures, les bactérles, les vinrs, les rongeurs, les oi_
seaux et les mauvalses herbes. pour lnnover d'autres techniques agrlco_
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les, la GTZ a mls en chantler le proiet de développement de la Région

Centrale afln d'augmenter la productlvité agricole dans la région et

participer ainsi au redressement agricole du pays.

2.2.1.1.3.6.L1. Servlce Phytosanitaire de Cacavéll.

Par I'accord du 26 aott 1971, le gouvemement allemand dans

le cadre de la coopératton technique, a entreprls avec un lnvestissement

de t3 981 026,36 DM la constnrction de la Directton de Protection des

végétaux en envoyant quatre coopérants allemands avec à leur tête le

Dr.Wolfram Zehrer, en livrant des matériels et en finançant les bâti-

ments.

2.2.1.1.3.6.L1.t. Le but du projet.

Le projet consiste à créer une lnfrastnrcture pour un travail

efflcace de la protectlon des plantes, et des récoltes emmagasinées par

des mesures de protection d'une seconde récolte. Il doit pemrettre d'a-

méllorer le niveau de connaissance des consetllers de I'agrlculture et de

la protectlon des végétaux et à wlgariser les connaissances acquises

au Togo et dans les pays voislns; bref le projet se oonsacre aux études

en phytopathologle et au traltement de ces maladles.

La pértode de l97t à t975 constitue la phase de mlse en mar-

che du proJet, période au cours de laquelle furent constnrits les bâti-

ments nécessaires ( les différents laboratolres, la bibllothèque, les lns-

tallatlons d'essai, les bureaux, I'atelier, les magaslns, etc... ) et furent

llvrés les véltlcules, les apparetls de la protectlon des végétaux, les

pesticldes et les engrais. Les travaux de consetl et d'essal alnsi que la

forzratlon du personnel togolals ont démalré en 1976. Les débuts étant
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prometteurs, l'Allemagne a signé un autre contrat de 300 000 DM avec

le Togo le 5 awil 1979 pour I'extension des bâtiments et des travaux.

Un autre accord d'un montant de deux mtllions de DM a suivi en 1984.

C'est I'une des raisons pour laquelle, le programme dont la fin initiale-

ment prévue pour le 3l décembre 1983 fut prolongée jusqu'en 1985. Les

objectifs fixés étant attelnts, une partie du proJet passa en 1980 sous

la régie des responsables togolais qui assumeront la pleine responsabi-

lité à partir de 1986, c'est pourquoi le Togo s'est engagé en l9B4

"à velller à ce que les expériences et les connaissanaes acqaises dans

Ie cadre de ce projet soient mleux utillsées par des sociétés de produc-

ilon agrtcole étatiques ainsi qae des proiets de développement rural

réalisés au Togo par d'autres fuillears dt fond""lll.

Le proiet se compose d'une centrale à Cacavéll à 7 km au

nord de Lomé et de trols services régionaux. La centrale à Cacavéli est

dlvisée en quatre parties: entomologie, phytopathologie et quarantaine,

phytomarcie, consultations et interventions phytosanitaires. Pour des

expériences concrètes comme I'essai et la démonstration, la centrale

dispose de deux petits champs d'essai dans ses environs immédiats

( Cacavéll, Agouévé ) et un grand à Davié, environ 20 km de Cacavéll. Les

trols services régionaux ont leur centre respectlvement à Sokodé { ré-

glon centrale), à Lama-Kara (région de la Kara) et à Dapaong (région

des savanes). Les deux régions du sud (région maritime et région des

plateaux) sont servies par la centrale de Cacavéll. Le but des serwices

régionaux est de communiquer aux stnrctures agrlcoles de leurs régions

I ) Procès-verbal des négociations lntergouvernementales

germano-togolalses de coopération économlque,

tenues à Bonn du I au 9 mai 1984.
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respecfives à travers des séminalres de formation et de perfectlonne-

ment les contenus de la protection des végétaux et des provlslons

alnsl que les mesures démonstratives du programme'

2.2.1.1.3.6.Lt.2. Les résultats obtenus.

Pour que les études en phytopathologie et le traitement de

ces maladies solent efflcaces, plusleurs chercheurs allemands, togolals

et afrlcains entreprennent des recherches sur le terrain. La plupart de

ces recherches constltuent des thèmes de diplômes et de doctorats. Ils

ont obtenu les ésultats sulvants:

r ) les maladles et les parasites des plantes cultlvées au

Togo, et les mauvalses herbes qu'on trouve dans les cultures de sub-

slstance et d'exportatlon ont été déterminés et catalogUés. Des collec-

tlons pour des besolns sclentlfiques et pratiques ont été constltuées;

z ) des préclsions ont été données sur la maladte de "Kalnko-

pé" qui détrutt les cocotiers, sur les maladies à vinrs du manioc, de

l'igname et sur les mycoses du mais et du rlz;

g ) des méthodes pratiques et approprlées à la lutte contre

les importants parasites et maladles des plantes sotrt réunles dans un

bullettn publlé périodlquement;

4) l'introduction de la méthode ULV dans la culture du co-

ton est blen accueillie, car les appareils LILV contre les parasites du

coton sont à bas prlx et plus efflcaces que les appareils utilisés aupa-

ravanÇ

s) quant à ce qul Goncerne la protectlon des récoltes des

paysans, un autre point du proJet, des recherches sur les pertes ont

été fattes. Les méthodes tradltionnelles et modernes ont été testées en

tenant compte des dlfférentes zones cllmatlques'
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2.2.1.1.3.6.1.2. Projet de Développement Agricole

de la Région Centrale.

La Région Centrale avec une populatlon de 27O 000 habitants

vlvant sur une superficie de t3 190 kmz est le grand bénéficiaire des

réalisations agricoles allemandes au Togo. L'espérance de vie des habi-

tants est très courte. La population est mal nourie et souffre d'une

mauvaise assistance médicale. Le manque d'infrastnrcture rend les acti-

vités économiques dans la réglon presqu'inexlstantes. Pour échapper à

la misère, I'exode rural, surtout de la Jeunesse, demeure la derntère so-

lution. Par ailleurs, I'agriculture de la Région Centrale est caractérisée

par un manque d'innovations appropriées à la région et un manque de

connaissance technique comme c'est le cas dans tout le pays. La pro-

duction agricole est handicapée par les aléas climatiques et la faiblesse

du sol. La région centrale ne connait qu'une seule saison de pluie de

mars à octobre avec une pluviométrie de 800 à I 300 mm d'eau.

C'est pour remédier à tous ces problèmes et améliorer les

conditlons de production et du niveau de vle de la population par des

mesures_ permettant d'accroitre le rendement de la productlon agricole

et animale que le Togo et l'Allemagne ont convenu en 1976 de cofinan-

cer le projet de développement agricole de la région centrale. Le coût

du projet est estlmé à 22 millions de DM. L'assistance flnancière et

technique de la RFA par I'lntermédiaire de la GTZ s'élève à 16 millions

de DM. La parttcipatlon togolaise destinée à payer les ouvriers sur le

chantler est de 6 mllllons de DM. Plus tard, I'Allemagne "a demandé

aa Togo de prendre en charge les frais de carburant qul avec les aug-

mentatlons récentes de prlx, s'élèvent à 50 millions de FCFA. Ce qut



"  ' L z

entraine comnrc conséquence directe Ia non utilisation des moyens de

transport et labour nris à Ia disposition du projet. C'est pour faire dis'

paraitre ce gofilot d'étranglement que Ia partie togolaise suggère que les

Allernattds reprerrnerrt en cltarge les tlépense.ç en carburani[ 1). Pour.

résoudre le problème les autorités allemandes ont accepté que le reli-

quat de l'aide en marchandises soit util isé pour la couvertttre des coiits

de fonctionnernent à prendre en charge par le Togo.

Les travaux de constnrction des installations ont comrnencé

en 1977. Ils ont concerné un parc d'automobiles et de machines agricoles,

deux centres de formation d'attelage de boeufs, un village d'apprentis,

deux af.el iers,  un magasin, les eqtr ipements de laboratoire, nne bibl iothè-

<1ue, etc. . .  I .a part ic ipat ion al lemancle est assurée jusqu'en l9BB. l .e pro-

jet ernirrasse tous les ilspects cle la vie en milieu rural à 
"o"oir,{ 

2 }

-  promorrvoir  de.s pet i tes expl<l i tat ions famil ia les et c les grou-

pements par des mcsrrres de développernent vi l lageois;

-  ln ise en plar;e t l ' infrastructr tres: pistes, pui ts,  mag;asins de

stockag;e et anrél i r>rat ion r lu .systèrne de commercial i .sat ion;

- rnaitrise de l'eau afin de réduire les dégàts causés par les

.rléas c:lirnatiqrres.

- mise en place

wtlgarisation

so(rteinue des terres;

des moyens de product ion: sernences, engrais,  etc. . . ,

de méthodes amél iorées pour la product iv i té

I ) Source: r\rchives du Ministère du Plan, de I'Industrie et de la Réforrne

Administrative - f)irection Générale du Plan et de Dévelop-

ment - Direction de la Coordination du Plan -

I)ossier RF^-TOCO.

2 ) Source: La Nouvelle Marche, Numéro Spécial dtr 5 iuillet 1984,, page 14.
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introduction et vulgarisation de la crtltttre ;tttelée;

amélioration de l'élevage et de la santé animale;

perfectionnement et recyclage des cadres togolais.

Le projet, intégré à la Direction Régionale du Développement

Rural, est orienté vers I'avenir vu les résultats obtenus actuellement.

20 personnels qualifiés et 60 conseillers agricoles ont tléjà été formés.

Des semences et des engrais sont distribués à la poprrl;rtion. tlne ferme

de 260 ha a été développée pour le traitement des grains de semences.

La production animale connait également une amélioratiort, plus de 200

attelages de boeufs ont été confiés aux paysans. Dans le cadre du pro-

jet ,  120 puits ont été forés, 23 magasins construi ts,  50 km de nouvel les

pistes créées et plus de 1.50 km d'anciettnes pistes ré.rménagées. Cons-

truct ion des centres, dénommés centres polylalents,  pour la déntonstra-

t ion et la formation des paysans et des consei l lers agricoles. Les plr ts

importants de ces centres polyvalents sont le centre semencier de Soto-

boua et le centre de formation agricole d'Ayengre.

2.2.1.1.3.6.1.2.1. Le Centre Semencier de Sotoboua.

Ce centre, initialement appelé Ferme d'Exploitation Agricole

de Sotoboua, fruit de la coopération gerrnano-togolaise fut créé en 1968

et transformé en qn centre semencier en 1977 dans le cadre du projct

de développement de la région centrale. Le but du centre est de sélec-

tionner et de traiter les semences, les stocker et les distribuer aux pay-

sans afin de les maintenir dans leurs zones nrrales et améliorer ainsi

leur production agricole. Le centre produit, sur une superficie de 300 ha

environ, 24,7 O93 tonnes de grains de semences par an: mais, riz, sorgho,

arachide, niébé et soja.
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2.2.1.1.3.6.1.2.2. Le Centre de Formation Agricole d'Âyengré'

Ce centre, érigé en 1979, a pour but de former les paysans

volontaires de la région centrale. Avant d'être recnrté au centre, le pay-

san doit posséder des terres agricoles. Le recrutement a lieu en <lécem-

trre de chaque année et se fait par couple. Les paysans ont le choix en-

tre le cycle long (un an) et le cycle court  (3 mois),  La formation du

cycle long est théorique et pratique, tanclis que celle du cycle court

n'est que pratique. L'enseignement concerne les méthodes modernes agri-

coles entre autres I'util isation d'engrais, I'emploi de pesticides et des

se[rences sélectionnées, I'entretien des animaux; etc... "La lormatiort

terminée, Ie centre remet à chaque couple une paire de boeufs' une

charr1e, une charrette, un corpS-btttteur, une herse, Une Chaine d'attela-

ge et un joug lui pennettant de s'installer à sorr propre compte dans sa

Iocalité. Ces divers e;quipenents d'une valeur de 30O O0O FCFA se font

sous Ia fonne d'un prt;t rciltboursable en cinq ans. Le it'une couple,

ainsi installct, bénéticie d'un nrois de suivi du centre qui constitue sctrr

ertcadrertrcrrt sltr plo".t | | .

D'autre part, au cours des négociations intergottvernementales

du B au 9 mai t984, les autor i tés togolaises et al lemandes ont discuté

les possibilités et les approches de mesures complérnentaires à la pro-

motion de l'agriculture visant le développement de la région centrale.

Elles ont convenu de ré.server des fonds d'un montant de 6,4 millions

| ) La Nouvelle Marche, Nrrméro Spécial drr 5 juillet 1984, page 15.
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de DM aux mesures suivantes:

- mesures agro-forestières, inclttant la plantation d'arbres

fnritiers par des paysans, la promotion de surfaces boisées apparte-

nant aux vilages;

- arnénagement de bas-fonds;

- promotion de la santé de base;

- prornotion de l'exploitation et de la transformation de ma-

tériaux de construction et matières premières locales, telles que les

arg i les ,  les  chaux ,  
" t " . . . (1 ) .

2.2.1.1.3.6.2. Elevage.

Comme I'agriculture, l 'élevage togolais souffre considérable-

ment à la fois de la sécheresse et des maladies. L'aide allemande dans c;e

secteur concerne la lutte contre les maladies épizootiques et I' intégration

de l'élevage dans les exploitations agricoles. C'est pourqucli I 'Allemagne

a introduit la zootechnie et la vulgarisation dans l'élevage togolais.

2.2.1.1.3.6.2.1. Centre zootechnique d'Avétonou.

En vue de promouvoir l 'élevage du gros et du petit bét.ail au

Togo, d'importants efforts ont été fournis par la GTZ pour lutter contre

la trypanosomiase des animaux. C'est dans ce brrt qu'a été créé en 1977

le Centre de Recherche et d 'Elevage d'Avétonou TCREAT). Le ct iut  total

| ) Source: Procès-verbal des négociations intergouvernementaleS

germano-togolaises de coopération économique,

tenues à Bonn du B au 9 mal 1984.
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du projet est de 14 913 672 DM. f,'accord a été signé en janvier 11)77. L,e

proiet a débuté en mai 1977. Quant à ce qui concerne le branclteutent

du centre sur le réseau de la CEET selon l';rccord signé à Bonn en

novernbre 1980, les arrtorités allernandes orrt drlbloqué un prêt de

300 O00 DM et le côté togolais y a participé avec près de

20 mil l ions de FCFA.

Le centre couvre une srrperficie de 650 ha dont 300 ha au

Parricum maximum, 150 ha au Cynodon et 20O ha de pâturages nature'ls

améliclrés. A tout cela s'ajoutent 200 ha de surfaces suppiément;rires

pâturables sous les palmiers à hrr i le de la Société Nat ionale pour le Dé-

veloppement de la Palmeraie et des Flui ler ie.s (SONAPII) .  Le centre est

si tué à 100 krn de Lomé vers Kpal imé et à 1.10 rnètres au-dessrrs du ni-

veau de la mer. Les précipitations annuelles de la région sont envirorr

I  100 mm. C)n y compt-e deux saisons pluvieuses: l lne gran<k'  saison

pluvieuse d'avril à juillet et une petite saisolr pluvieuse de .sept-enrbre à

noverntrre. L'htrmiclité relative rnoyenne de l'air est de B3o ct la ternpéra'

Lure rnoyenne annuelle est de 27o. Le risque de trypan<;sclttti.rse est tres

faible dans la région. Ce sont toutes ces conditions favorables à I'agri-

c:ul ture et à I 'e i lervage qui ont poussé les experts à choisir  Avetonou,

d'abr>rd en 1965 (;onrme un Centre Expérimental Agricole, deventt en 1975

un Centre Expérimental d'Illevage, puis Centre de Recherche et d'Eleva-

ge en i977.

l.e but du projet, comme I'indique le nom dlt centre, est tl 't i-

tudier des fondemerrts scientifiques perrnettant l ' introduction et I'cxten-

sion du bétail de boeufs dans la savane ouest-africaine et notamment

au Togo. En d'autres termes les techniciens togolais et allemands rnè-

neut des recherches en vue d'extirper les glossines ( les mou<:ttes

tsé-tsé ) qui nuisent à la proeluction bovine. La trypanosomiase ,rfricaine

appelée Nagama est transmise par des vecteurs provenant de <lifférentes

sortes de trypanosorlre.s: trypanosome bnrcei, trypanosome Nann congo-



lense, trypanosome vivax. Les microbes pathogènes sont transmis aux

boeufs par des insectes succeurs de sang comme les glossines, des

sortes de stomoxe et de tabamide.

Pour accomplir sa tâche, le centre travaille avec des cher-

cheurs de plusieurs spéclalités: la médecine vétérinaire, la zootechnie.

Le CREAT collabore avec la faculté d'agronomie et d'élevage

de Gôttingen, l"'Institut fÛr Tierproductlon" de Berlin-Ouest' l"'Institut

ftir landwirtschaftliche Betriebslehre" de Hohenheim à Stuttgart, avec

d'autres centres de recherches d'Allemagne, de France et d'Afrique notam-

ment I'ILRAD du Kenya et le CRTA du Burkina*Faso. Pour détntlre les

parasltes, trois possibilités s'offraient aux chercheurs: radier les vecteurs

par la vaccination des boeufs, lutter contre les microbes par lcs médi-

caments ou introduire dans l'élevage togolals des boeufs trypanotolérants.

Les deux premières solutions étant très cotteuses et inefficaces à cause

de nombreuses variatlons des parasites, on a retenu la troislème solution.

Le CREAT, pour élucider les mécanismes et les caractéristiques de la

trypanotolérance et déterminer le degré de persistance de la trypanoto-

lérance_ en milieu rural, a fatt des études sur des races autochtones bo-

vines, ovines et caprines, et sur certaines races ouest-afrtcaines impor-

tées: N'Dama de Guinée, Zebu du Burkina Faso, Baoulé de la Côte

d'Ivoire; et sur les Bnrnes des Alpes.

L'effectif total du cheptel du CREAT est estimé à plus de

2 2OO bovins dont I 053 N'Dama, 585 Zêbu,384 races locales et 178

Baoulé ainsi que 29 tnties, 72 porcelets et coureurs, 32 porcs d'embou-
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che et t  loo poulets(l).

Le centre a effectué plusieurs trayaux, entre autres I'infectlon

et le chancre trypanosomlens chez les bovlns. TrSpanosome Nann Con-

golense a été le t44panosome employé pour lnfecter trois ftlces bovlnes:

NDama, Zéba et Bnrne des Alpes. La peau, le gangllon lympathlque et

le sang ont été étudlés. Les résultats obtenus ont montré que la réac-

tlon cutanée vts-à-vls des trypanosomes semblait être liée à l'épaisseur

et surtout à la senslbllité de la peau de l'hôte concemé. Les chercheurs

sont arrlvés à la concluslon sulvante:

t) sur le plan de l'évolutlon de l'lnfection:

- les trypanosomes sont détectés plus tôt ( t à 2 Jours ) dans

la peau, les gangllons et le sang du Zébu et de la Brune des Alpes et

un peu plus tardlvement chez le NDama ( cecl avec la même méthode

de dlagnostic );

- ll nl a pas de dlfférence slgniflcative entre les trois races

bovines pour la date d'apparltlon des trypanosomes dans le sang sl I'on

tient compte de la moyenne dans chaque race;

z) du point de vue de l'évolutlon morphologique de la peau

et des gangllons:

- la plupart des chancres apparaissent plus tôt chez les Zébu

| ) Sources: Archives GTZ, Projet Nr. 78. 2157. 2.

Archlves GTZ à Lomé, Projet: Centre de Recherche et

d'Elevage d'Avétonou.

Johnson, Benlssan Blova, Untersuchung iiber systemafische

Elnflussfaktoren auf dle Lelstung welbllcher Rlnder der

Zuclrtstatlon Avetonou ln Togo, Berlln 1985, pages 3-10.
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que chez les Bnrnes des Alpes et les N'Dama;

- le Zébu présente peu de chancres cllnlquement décelables

alors que la Brune des Alpes en présente le plus;

- l'épaisseur de la peau lnfectée augmente très peu chez le

Zébu contrairement au N'Dama et à la Bnrne des Alpes;

- du polnt de nue de la sensibllité, la peau de la Bnrne des

Alpes réagit plus facilement à I'infectlon que celle du Zébu et du N'Dama;
- pour ce qui est des gangllons, les réactions sont plus vives

chez le N'Dama que chez le Zébu et surtout chez la Brune des Alpes.

Le CREAT a mené d'autres recherches sur le comportement

sexuel des bovins mentlonnés ci-dessus, sur la trypanosomiase des mou-

tons et chèwes de race naine DJallonke dans le secteur d'Avétonou, .tr...( 1)

Pour que la populatlon paysanne pulsse proflter du fnrlt de

toutes ces recherches, le Togo et l'Allemagne ont entamé le proJet de

rrolgarlsatlon.

2.2.1.1.3,6.2.2. Vul garisation.

- L'objectif du proJet est d'lntrodulre des bovlns trypanotolérants

élevés à la statlon expérlmentale d'Avétonou dans les petltes explolta-

tlons paysannes, dans le but d'amener les paysans à assocler l'élevage

à I'agrlculture, à accroltre et varler leurs revenus. La vulgarisatlon de-

vralt permettre I'amélioratlon du nlveau de vle de la population rurale

| ) source: Républtque du Togo, Trypanotolérance et Production Anrmale,

Publtcatlon tlo g/1984, pages 2l-25,
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et frelner alnsl I'exode nrral. Le contrat a été signé en 1979. Un an plus

tard le profet a pu démarer et est dirlgé par le Dr. H.-O. Flmmen qul

est en même temps le dlrecteur du CREÂT. La patttcipation allemande

est de 2,3 milllons de DM et celle du Togo s'élève à I milllons de FCFA.

Pour réaliser ce proJet, le CREAT a mls à sa dlspositlon 30 troupeaux

de bovlns ( 500 animaux) et 30 troupeaux de petits nrminants ( 500 ani-

maux) sous surveillance régullère.

La vulgartsatlon prévolt,( I )

- l'édiflcatlon des troupeaux vlllageois

- l'élevage tntégré

- I'embouche paysanne.

2.2.1.1.3.6.2.2.1. L'édtftcation des travaux vlllageots.

Ce programme débuté en 1980 conslste à dtstrtbuer des trou-

peaux aux paysans formant une précoopératlve ou un groupement. Les

premières bêtes distribuées étalent des N'Dama de race pure ou métissés

élevés au centre d'Avétonou. C'est pourquol les membres de groupements

vlllageots doivent suivre un stage de quatre semaines à la station d'Avé-

tonou. Et à l'issue de ce stage chaque groupement reçolt 14 femelles

(vaches ou génlsses).

2.2.1.1.3.6.2.2.2. L' élevage intégré.

Dans le cadre de ce programme, on a préféré accorder aux

| ) Sources: Archlves GTZ, Projet Nr. 79. 2251. l.

Républlque du Togo, Trypanotolérance et Productlon Ànimale,

ldem, pages 4-5.
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paysans des bovlns autochtones ou de race locale aftn de faclllter leur

adaptation au mllleu naturel. Ce programme ne conceme que les peiltes

exploitatlons du type "Jeune couple agricole" et la forrration se fatt à

la station d'Ayengré. Les premières dtstributions ont eu lteu en l9gl.

2.2.1.1.3.6.2.2.3. L'embouche paysanne.

selon ce programme, des taurtllons ou bouvtllons malgres de

l2o à l5o kg sont confiés aux bénéficlaires des deux premlers program-

mes. Après 6 à lo mols d'engraissement des animaux, ces derniers sont

commerciallsés, et le Mnéfice revient aux paysans dans le but de cou-

vrir les dépenses occasionnées par l'introductlon de l'élevage bovln dans

leurs explottatlons agricoles.

Le tableau sulvant donne la réparttfion des troupeaux et le

nombre de bovlns femelles:

ANNEE

PROGRAMME

RACE troupeaux élevage

vlllageols lntégré

NOMBRE

vaches/

génisses

t980 ND 120

t98r/82 3

I

4

ND

RL

Rt

l2

10

50

1983

ND

Rt

RL

2

2

30

30

257

TOTAL l7 lo

ND = N'Dama ; RL = Race Locale

277
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Il est à noter que "les contnts passés entre le koJet et les

élevears ont ane durée de clnq ans pour Ie prognmme des troapeaux

vtllageots et de trols ans War I'éIevage tntégré. Dunnt cette pérlode,

Ies anlmaax conflés aa paysan sont remboursés pr la remlse de leur

progénitare (velles oa veaax) sewée au proJet. Ce système de crédlt

en nature îoumlt aax paysans Ia posslblllté dlntégrer léIevage dans

Ieurs exploltatlons â des coûts d'lnvestlssements peu éIevés. Les

lnysans sont cholsls selon les crttères salvants:

- dtspontbtltté d'une suprflcle fitunble sufflsante,

- dtsponlbtltté permanente dbaa d'abreuvement,

- wlonté de tnvatller avec des bovlns,

- autortsailon du chef du vtllage(lt

2,2.2, Investlssements privés.

Les relatlons excellentes entre le Togo et la RFA ajoutées

aux potenttalltés du pays ont lnclté les mtlleux d'affaires allemands à

s'lntéresser à son économle. La particlpatlon allemande aux industrles

lnstallées au Togo est favorisée surtout par la renommée dont jouissent

les Allemands au Togo et par un grand nombre d'autres.facteurs, no-

tamment le llbérallsme, I'lnitiative prtvée de part et d'autre, le code des

t ) Républtque du Togo, Trypanotolérance et Productlon Anlmale,

ldem, pages 3-4.
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investissements togolals très Incltateur et qul autorise la libre clrcula-

tlon des capltaux et des Mnéflces. Les entreprises lndustrielles bénéft-
cient de nombreux atouts à savolr le prlx relativement bas de certalns
facteurs de productlon au Togo: la matn-d'oeuvre, la constnrcûon des
bâtlments à usage Industrlel et les transports.

Les soclétés allemandes lmplantées au Togo couwent un large
éventail d'activltés. Ce sont des entreprlses commerclales, lndustrlelles,
agriôoles, touristiques et de constnrction de bâttments. Ies réalisafions
les plus notables de ces firmes au Togo se situent dans le secteur des
transports, les infrastmctures hydraultques, rouilères, les postes et
télécommunications et dans l'agriculture. comme le cadre de nos
recherches ne nous permet pas d'entrer dans les détalls de chaque
entreprlse, nous nous sommes intéressés aux flrmes sulvantes à cause
de l'importance de leurs activités: I'extension de la brasserle du Bénln,
le Groupe Marox, l'entreprise Dyckerhoff und ril/idmann.

2.2.2.1. Extension de la Brasserle du Bénln.

- Etant donné l'accueil enthouslaste réservé à la btère par le
marché togolais, et pour répondre à une demande sans cesse croissante,
le conseil d'admlnlstraHon s'est trouvé obttgé d'agrandlr la brasserle et
d'augmenter la capaclté de productlon afin de satlsfalre les besoins de
la populatlon togolalse. un second agrandissement a eu lieu en 196g et
a permis d'atteindre une capaclté de go 000 hl de bière par an. par la
sulte, la brasserle a augmenté sa capac-ité productrlce successivement à
20o 000 hl, à 300 000 hl er finaremenr à sOo o0o hl de blère p.u an.
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la pnoductton de bolssons non alcoolisées soda, limonade, malta, etc...

a également augmenté. De ll OO0 hl en 1969, 40 000 hl en 1974, la pro-

duction oscllle de nos jours autour de 75 0OO hl.

Pour desservlr le nord du Togo et décharger la Brasserle du

Bénin de Lomé, le consell d'admlntstratlon a décidé en lgBO la constnrc-

tlon d'une deuxième brasserle à Lama-Kara (à l'lntérieur du pays). Elle

a Mnéficté d'un lnvestissement de 600 mllllons de FCFA. Elle a été

lnaugurée le 24 Janvier 1982. La Brasserle de Kara a prodult en 1983,

63 0oo hl de Lager et Awoyo, et 5 000 hl de bolssons non alcoolisées.

Elle emploie 75 agents: brasseurs, techniciens, oûvrlers allemands et

togolals.

La blère du Bénin est d'une excellente quallté, en témoignênt

les différentes médailles d'or qu'elle a remportées sur les marchés inter-

nationaux ( Bruxelles, Genève, Paris et Londres ). C'est pourquol les

ventes sont en nette progression d'année en année sauf en 1983, l'année

au cours de laquelle la brasserie a enregistré, pour la première fois ( et

la dernlère dans le cadre de notre étude) une balsse des ventes suite à

la forte recession mondiale comme I'a affirmé la dlrectlon. Cela étatt

dû aussi, à notre avis, à l'arrivée subite sur le marché togolais de ta

productlon de la Brasserle de lama-Kara. Cependant, la Brasserle du

Bénln a depuis sa fondatlon dégagé des excédents, également pour

I'exerclce 1983. Atnsl nous avons pu constater que d'un chiffre d'affalres

de 1,9 mtlllard de FCFA en 1975, la Brasserle a réallsé en 1983 un chiffre

d'affaires de I 561 o5o 565 FCFA. Par ailleurs, le capltal soclal de la

Brasserle du Bénin s'élève auJourd'hut à l 300 000 000 FCFA ( cours de

change en t984: t DM = 153 FCFA ).



-235-

Les actionnaires de la brasserie sont deputs 1978:
- Gebrtder MËirz KG, Rosenhelm SlT"
- Etat Togolals 25%
- Soclété Natlonale d'Investlssement, Lomé lST.
- Haase-Brauerei GmbH, Hambourg 6%
- M.Joachlm, Seevetal 2y"
- Mme Hella Meister, Hambourg l%

Quant au conseil d'admlnlstration, ll se compose comme suit:
- M. Joachim Haase, P.D.G., Hambourg
- M.Josef Mârz, Rosenheim

- M.Andreas Mârz, Rosenhelm
- M. Kofi Brenner, représentant de l'Etat Togolais, Lomé
- M.Issa Affo, représentant de la S.N.I., Lomé
- M.Werner Schmidt, Muntch

La productlon actuelle de la Brasserie du Béntn comporte les

prodults sulvants: Blère Bénin lager, Blère Bénln plls de Luxe, Awooyo

spéciale, Eku Bavaria ( brassée sous llcence de Erste Kulmbacher

Aktlen-Brauerel, Kulmbach), Gulnness Forelgn E:ctra Stout (brassée sous

llcence de Gulnness, St. James Gate, Dubltn), Malta, Lion Klller

Togoperle ( llmonade déjà exportée de I'Allemagne au Togo en l9l4 ),

soda Togoperle, Bltter Lemon Togoperle, carlsberg Tonlc ( prodult sous

llcence de Carlsberg Internatlonal Copenhague).
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De la drêche et de la levure séchées sont également vendues
aux paysans togolais comme allment de bétail, et du gaz c,arbonlque est
écoulé à d'autres fabrlcants de boissons gazeuses au Togo et au Bénin.
Depuis I'installatlon d'une llgne d'emboitage à la Brasserle du Bénin, les
blères Lager et Eku Bavarra sont mlses en boltes et vendues au Togo
même, ainsi qu'exportées aux Etats suivants: Gabon, côte d,Ivoire, Bénin,
Mali, Niger, Ghana, et en plus vendues au port Autonome de Lomé pour

I'approvislonnement des bateaux.

La Brasserie du Bénln emploie l0 cadres européens, 19 cadres
togolals, 32 agents de mattrise, 64 employés et J20 ouvrlers.

La Brasserie du Bénin est représentée dans la société Indus-
trielle Togolaise ( SIT ) qui possède depuls 1972 une fabrlque d'allumettes
lmplantée dans la zone franche du port. râ sIT fabrlque des allumettes

de bois et de plastlque lzo 607 0oo boites produites en l9g3 ). Elle fa-
brtque aussi depuls 1978 des calsses de blère et des capsules destinées

à la Brasserle du Bénin. Les invesflssements de la sIT attetgnent

?? 800 000 FCFA( I ).

I ) Tontes les Informatlons et tous les chtffres concernant la Brasserie
du Bénln nous ont été donnés par le dlrecteur de la Brasserie,
van Bômmel le l0 décembre l9g4 lors de nos recherches à Lomé.
Volr également:

Togo-Presse du mercredl 19 mai l97l.

Bullettn d'Afrique Notre, No gog du 19 mat 1976, pages 16 929-16 ggz.

la Nouvelle Marche, Numéro spéctal du Jeudr s juillet 19g4, page rg.
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2.2.2.2. Le Groupe Marox.

Les contacts pour l'lnstallafion d'une flltale de la flrme
Marox-Afrique GmbH à Iomé ont été prls en lgzl au cours du séjour
de Eyadéma à Rosenhelm lors de sa vlsite offlclelle en RFA. Et la ftrme
Marox fut fondée au cours de la même année par la société .,Gebrûder

Mtirz KG Rosenhelm" en Bavlère. Cette dernière déilent ZS % des acfions
de la société Marox et 25 % reviennent à l'Etat Togolais. Le but de la
fondation étalt d'établlr par une coopéraHon et un travail commun une
entreprise qul devrait servir I'un des buts prlnclpaux de la poltfique

de développement du Togo, c'est-à-dlre la producilon et I'approvlsion-

nement en viande du pays. C'est une entreprise créée et flnancée par

une lnitiative prtvée. Elle ne reçolt aucun flnancement étranger, même
pas dans le cadre de I'aide au développement ou autres subventions.

Pour allmenter la ftrme Marox, fut fondée la société

"Bena-Développement", société germano-togolalse, à laquelle paÉicipe

la soclété "Gebrûder Mârz" et qut s'intéresse à l'élevage bovln, porcin,

alnsl qu'à celul des laplns de race. Les lnvestlssements totâux desilnés
à l'accompllssement des actlons progrurmmées s.élèvent à

3oo ooo o0o FCFA( l ). Le projet d'élevage consiste à la mise en place

d'un ranch. ce dernter est Installé en lgzl à Bena dans les environs

| ) sources: République Togolatse, ptan de développement économlque

et soctal l98t-l9g5, page 93.

Les atlas Jeune Afrlque, Atlas du Togo,

Parls 1981, page 33.
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d'Atakpamé sur le Plateau d'Akposso, à zso km de Lomé. Le chorx est

judlcleux quand on sait que la réglon des Plateaux est la plus arosée

du Togo. Le Plateau d'Akposso reçolt, par exemple, une denslté annuelle

de I 6oo mm au -2 d. plules, ainsl I'herbe est verdoyante de février à

novembre et n'est sèche et dure que deux mols dans l'année. La ferme

est dirigée par la famtlle Maler. Au départ tl était seulement prévu de

falre l'élevage bovin à la ferme. Mats ll s'est révélé que I'approvlslon-

nement en porcs que les paysans togolais et une stafion allemande d'é-

levage de porcs devraient fournlr à Marox ne sufflsalent pas à couvrlr

les besoins. c'est alnsi que "Bena-Développement" a été amené à faire

de l'élevage de porcs. Après un début très dtfftcile, le Groupe Marox

par le tnrchement de "Bena-Développement" possède auJourd'hul dans

son ranch près de | 000 boeufs et | 600 porcs. Des proJets ont été en-

treprls pour doubler cet effectif.

Pour absorber ce Mtail et attelndre par là te but que Marox

s'était flxé, la société a érlgé une fabrlque de vlande et de charcuterle

à Lomé. Avec les prodults de charcuterle s'ouvre une nouvelle branche

industrielle au Togo. Et c'est également le premier engagement de la

flrme Marox sur le c.ontlnent afrlcain. [a boucherle-charcuterle est diri-
gée par Rudl Richert, orlginaire d'Alsace, entouré de 3s employés. son

origlne alsacienne Joue un rôle important dans le cholx des spéctalités

françaties de charcuterle. Il produrt des sauclsses et sauclssons de qua-

Itté. I^a production a connu une forte crolssance. En t97g Marox a dt

étendre les lnstallatlons de la charcnterle. Alnsl Marox présente aux

Togolals et aux Européens vlvant au Togo et dans les pays volslns en-

vlron 60 sortes de prodults de charcuterle, des spéctalltés bavaroises

comme la sauclsse de mouton, sauclsson-Jambon, fromage de cochon, etc...

Jusqu'aux spécialités françaises à savolr Merguez, pâté, Mousse de Fole

et d'autres sortes de qualité. Une parde de la producilon est exportée
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vers la Gambie, la Côte d'Ivoire et le Nigeria.

Marox gère également un magasrn d'alimentation à Lomé.
c'est dans ce magasin que sont vendus les prodults de la boucherle-

charcuterle et d'autres. L'aménagement du local est européen jusque

dans les moindres détails. Les dalles sont venues de I'Allemagne, les
meubles de lAutrtche et les ouvrlers électrlclens de Rosenheim. 60%
des marchandises du magasin proviennent de I'Allemagne et 4o % de la
France: "La superflcle da magasln qat était Jasqaà présent de 6o m2
a été portée à 170 m2 c'est-à-dire presque trtplée, Les cllents ont à
Ieur disposlt'lon un assortlment complet de prodatts allmentalres alnsl
qu'nn cholx de produits æsmétiqaes, de lessjve et de nettoyage.., . Le
nouveaa magasln est géré suluant Ie prtncpe du supermarché. Le nou-
veaa supermarché Marox Îst non sealement an événement pour Lomé,
mais est aussJ en nlson de son large assortiment et de son aména-
gement de premler ordre, un vérttable plnt dattrt,ctton poar ane
grosse région afrlcaine"t I ). A Lomé, Marox a ouvert un restaurant

"Alt Mûnchen" d'un style authentiquement bavarols. Il s,agit de présen-

ter aux Togolais les produits de la charcuterie assortls avec la bière.
cela se conçoit aisément quand on salt que la bière est la '.bolsson na-
tlonale-'tes Bavarois. D'autre part, Marox parttclpe acfivement au déve-
loppement de la Brasserie du Bénrn, pulsque les "Gebriider Mâz'. de
Rosenhelm détlennent 5l % des actlons. vu les succès du restaurant

"Alt Miinchen", Marox a ouvert à côté du superrnarché un autre petit

restaurant en 1984. La soclété Marox est également présente dans la
rlzerle Agrlcommerce.

| ) Marox Informatlon, ll. Ausgabe, September 1929, page 443.
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Depuls le ler Janvier 1979, la société Marox est entrée dans

les affaires hôtelières et tourlstlques avec la slgnature d'un accord avec

l'Etat Togolals qul lul lalsse la gérance de l'Hôtel de la Paix constnrit

par le Togo. L'hôtel demeure touJours la propriété de I'Etat Togolais,

mals est dlrigé et. administré par Marox. En prenant le management de

l'Hôtel de la Palx, Marox ne veut pas seulement se llmiter au Togo,

mais en profiter pour étendre ses affalres hôtelières sur le continent

afrlcain et dans le monde. Pour atteindre cet objectif, Marox a créé une

ftltale appelée "cordial Hotels". Elle s'occupe de tous les devoirs et in-

térêts conoernant le domaine de l'hôtellerie. Etant le moteur de l'entre-

prlse de l'Hôtel de la Palx, Marox a entamé une campagne de publtcité

par l'lntermédiaire des agences de voyages européennes, surtout alle-

mandes, afin d'attirer les tourlstes. Le but vlsé est de diversifier la

clientèle de l'hôtel qui n'était jusqu'à présent que des représentants de

commerce, des organisatlons internatlonales, des dlplomates, des per-

sonnes privées qui vlennent au Togo en voyages d'affalres. Blen que

l'hôtel possède déjà des lnstallations de qualité de premier ordre ( ce

qui lui vaut la dénomlnation d'hôtel "Quatre étoiles"), Marox a tout

asrélioré avec par exemple, l'lnstallation de boutlques à I'américaine. Le

cllent en venant dans l'hôtel, doit y trouver une offre spéctale de classe

lntemaltonale à son goût: "Toas ces aménagements seront propres à

fatre de I'HôteI de Ia Palx quelqae chose de mleax qu'ane ocasion d'y

passer Ia nalt. II devra être un polnt d'attnctlon et de rencontre non

sealement pur ceax qal seront de pssage dans Ie Fys, mais aussl

pour les "statlonnaires", Ies habttants de Lomé et d'une vaste réglon

envfupnnante"( I ).

| ) Marox Informatlon, ldem, page 448.
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Faisant ses premiers pas en l97l au Togo,, le Groupe Marox

est devenu auJourd'hul un vérltable monopole commerclal dont la

renommée dépasse les frontlères togolai"."( I ).

2.2.2.3. L'Entreprise Dyckerhoff und Wdmann.

Les activltés de I'entreprise Dyckerhoff und Wdmann AG
(DY\MIDAG) de Munlch au Togo sont très diversifiées. Elles vont de la

constnrction de moyens de communication à la construcdon de bâti-

ments. Le premier engagement de DY\MIDAG au Togo remonte en 1969.

sa rapide conquête du marché togolais a obligé l'entreprise à créer en

t97l DY\MITO "agence" de DIMIDAG au Togo. Malgré cela l'entreprise

est touJours dénommée DYWIDAG et emplole 50 Allemands et près de

I O0O Togolals.

2.2.2.3.1. lnfrastructure.

DYWIDAG s'occupe de l'extenslon du port de Lomé et de la

constnrction des ponts.

2.2.2,3,1.1. Les travaux de l'e:<tension

du Port Autonome de Lomé.

En obtenant en 1969 l'adjudicatlon ( 4 206,1 millions FCFA ) de

I ) Sources: Archives de la Flnne "Gebrûder Mârz KG Rosenheim".

Togo Journal, Nr. 2/Bl.
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I'e:<tension du Port Àutonome de Lomé avec deux autres firmes alle-

mandes, I'entreprlse DY\ilIDAG prend contact pour la premlère fols

avec le continent afrlcain. Elle a été chargée de la constnrctlon de la

prolongation de la contre-jetée, des môles de 450 m de long et de

l4O m de large, d'un qual de produtts en vrac, d'une installation de

transbordement de pétrole et d'un port de pétrole. C'est à DY\MIDAC

qu'est nevenue la tâche d'approfondlr la mer, car le port de Lomé est

un port en eau profonde comme nous I'avons dlt plus haut. A cet effet

environ 5SO OOO -3 d. sable et de graviers ont été e:ctraits du bassin

portualre et 800 OO0 tonnes de matériaux de pierres déversés dans la

mer Jusqu'à une profondeur de 13 m. 4 500 tonnes d'acier en forme de

palplanches ont été constnrlts.

D'autres travaux lul sont également confiés dans la zone por-

tuaire comme la construction des digues, des routes, des entrepôts, et

d'autres... . D)îÀ/IDAG a construit ll5 0OO m3 de routes bltumées ou

bétonnées. Elle a constnrit lO entrepôts dont 4 pour l'Office des Pro-

duits Agrlcoles du Togo ( OPAT ). L'OPAT y consene les produits agri-

coles d'exportatlon du pays comme le cacao, le café, le coton, le tabac

ainsi que d'autres prodults agrlcoles comme le mals et le sorgho. Cer-

talns eltrepôts servent à emmagaslner les produits d'lmportatlon et les

colis. La surface de base des entrepôts est de 5O m x 150 m. Leur lon-

gueur est de 7,5O m à 8,50 m.

L'une des lmportantes réalisatlons de DY\MIDAG au port de

Iomé est la constructlon du termlnal cllnker. Le cllnker transporté à

l'état naturel de Tabltgbo au port de lomé t envlron 80 km ) dans des

wagons spéclaux, est moulu et chargé sur des bateaux avec un rende-
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ment de I O0O tonnes par heure. Il s'est révélé nécessaire de constnrire
un terzrinal cllnker d'une capacité de ss oo0 tonnes et de Jg o0o m3
avec des possibllttés d'agrandlssement. Le termlnal sert à emmagaslner
le ciment avant son embarquement. DyIMIDAG a reçu alors la tâche
d'ériger un sllo de clinker, de constnrire une Installation de décharge-
ment pour les wagons, un tunnel souterrain de convoyeur à courrole,
un bureau, des chemlns et des routes. La prus lmportante et déllcate
partie du contrat était le sllo de cltnker.

2.2.2,3.1.2. [a constnrcûon des ponts.

DhMIDAG a constnrrt plusreurs ponts au Togo, mars deux
d'entre eux sont les plus lmportants, ce sont les ponts sur le Mono et
le Boko. si le fleuve Mono est en crue pendant la salson pluvieuse, ll
est dtfficile et parfols tmposslble de le traverser en bac. La constnrction

d'un pont étalt tndlspensable. Et comme la réglon de I'Est-Mono est
très fertlle et que l'absence d'un pont retardalt le développement de
l'agrlculture dans la région, ll a été déctdé de constnrlre un pont sur le
Mono à Tététou. Le pont constnrlt par I'entreprtse DyMDAG est long
de t73 m et large de 9 m. Il se trouve à lo m du sol, ce qui empêche
le fleuve d'y éltre domiclle lorsqu'il est en crue, car ll n,est profond que
de I m en salson des plures. euant au pont sur le fleuve Boko, ll est
constrult en 1976 et situé à S0 km à I'est de Lomé.

L'un des domalnes prtvilégtés de Dy\MIDAG après l'lnfrastruc_

ture est la constructlon d'hôtels et de bâtiments admlnistratifs.
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2.2.2.3.2. Hôtels et bâtiments administratifs.

2.2.2.3.2.1. Les hôtels.

Les hôtels Troplcana, Kara et Le Lac sont l'oeuvre de

DY1MIDAG comme nous le verrons plus bas lorsque nous tralterons le

chapitre concernant le tourlsme.

2.2.2.3.2.2. Ins bâtiments administratifs.

De 1972 à 1980, DY-\MIDAG a reçu dlfférents contrats de cons-

truction des bâttments de l'Unlon Togolaise de Banque (UTB):

- 1972-1974: agrandlssement de la centrale de I'UTB à Lomé,

et constnrctlon d'un magasln.

- 1975-1976: constructlon d'une fillale de l'tITB à l.ama-Kara

à cause du développement avané de la régton.

- 1977 : constructlon d'un magasln de deux étages à Lomé

pour la conservatlon des archives de la banque.

- 1978 : constnrctlon à Lomé des gulchets, d'une cafdteria,

d'une culslne, de plusieurs salles de formatlon.

1978-1979: pour décharger la centrale de I'UTB à Lomé, il

s'est évélé nécessaire de constnrlre une flliale à

Lomé. Le nouveau bâtiment est situé sur le bou-

lertard clrculaire. C'est une constnrctlon de 16 éta-

ges et de 3O mètres de dlamètre.

- 1979-1980: une fillale de la banque est construite à Dapaong

au nord du Togo près de la frontière du

Burkina-Faso. Les proJets de développement de
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l'agrlculture dans la région, la proximité de la

frontlère et la route nationale Lomé-Ouagadougou

ajoutés au projet de constnrctlon d'un hôtel tou-

ristique dans la ville nécessltent, en effet l'lnstal-

latlon de la banque.

D'autre part, DY\MIDAG a stgné avec la GTZ un contrat d'ex-

tension du bàtiment du département de gynécologie du centre hospitalier

universitaire de Lomé. C'est un bâtiment de deux étages qul contient

une chambre pour 8O lits, trois salles d'opération, une salle de réani-

matlon et une station de stérllisatlon. C'est également DY1MIDAG qul a

reçu de la Croix Rouge Allemande le contrat de construlre la centrale

des dons de sang de Lomé(l).

En résumé, les travaux de constructlon de DYWIDAG au Togo

constituent tout un chantier de bâtiments, de routes et de ponts.

I ) Sources: DIMIDAG-Berlchte Heft 9, Bauen im Ausland: Togo,

pages 449-485.

Togo-Journal, Nr. l/81.

Archlves DnlrITO à Lomé.
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2.2.3. Redoublement des échanges

_:gar_"jg1il_"tg:_!i_s1_"_!_r_"_I:q::

Le commerce extérleur entre les deux pays a également enre-
gistré une augmentafion de 1968 à lggs comme les Invesilssements pu-
bllcs et prtvés que nous venons d'étudier. Aussl nous voulons d'abord
donner une vue gé'nérale de l'évolufion des échanges extérleurs entre
les deux pays et soullgner ensuite ra place que la RFA occupe parmi
les partenalres commerciaux du Togo.

2.2.3.1. Evolutlon des échanges

9_"_TT:99rr_"_111_B_ll{_:!_r_"_Igg_o:_

A partir de 1968, les relations commerclales entre les deux
pays ont connu un accroissement sensible gÉce au port de Lomé, pou-
mon de l'économie togolaise. [r volume global du traflc des marchandi-
ses entre les deux pays est passé de 4o,9 milllons de DM en 196g à
138 millions de DM en l9BS. Au cours de cette pértode, ll est à noter
que I'Allemagne de l'ouest a acheté au Togo plus qu'elle ne lul a
vendu. ceci provlent surtout de I'augmentafion de la vente du cacao et
café sur le marché allemand dans les années 69 et 20. En lgzo les li-
nraisons du cacao et café seuls représentalent gz,9% de toutes les
exportatlons togolaises en dlrection de l'Allemagne. Avec un vplume de
6l% le cacao a occupé la première place en lgzo et la deuxième est re-
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venue au café avec 26,9 % qu'elle a ravie aux phosphates bmts à paÉir

de 1968.

La baisse des importatlons du Togo en provenance de la RFA

n'est pas constante et oscllle d'une année sur année Comme le montre

le tableau I sulvant:

Tableau | : Evolutlon du commerce extérieur entre le Togo

et la RFA en mlllions de DM.

Importations du Togo
ANNEE en provenance de la RFA

Exportations du Togo Balance

en direction de la RFA commerciale

1968

1969

1970

l97l

1972

1973

1974

r975

1976

1977

1978

1979

1980

12,2

l7,o

21,7

24,O

26,8

22,4

37,0

42,1

42,6

46,5

130,6

44,4

50,9

28,7

52,2

63,4

48,3

38,7

37,3

56,2

54,0

53,7

66,6

seB
61,7

60.2

+ 16,5

+ 35,2

+ 4l,z

+ 24,3

+ ll,9

+ 14,9

+ 19,2

+ il,g

+ i l,t

+ 20,1
- 70,7

+ lZ,3

+ 9,9
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Evolutlon du commerce e:<térleur entre

le Togo et la RFA en milllons de DM.

l98l

1982

t983

1984

1985

Tableau | (sutte) :

43,6

60,6

33,9

63,2

98,9

56,8

35,1

26,4

42,5

39,2

+ l},z
- 25,5
- 7,5
- 20,7
- 59,6

sources: stailstisches Bundesamt / wesbaden (Hrsg), statisilsches
Jahrbuch t970 fûr dre Bundesrepubrrk Deutschlan d, page 229.
Jahrbuch 1973 fûr dte Bundesrepub[k Deutschrand, page Brz.
Jahrbuch 1977 fiir dte Bundesrepublik Deutschland, page 249.
Jahrbuch lg8l fiir dre Bundesrepublrk Deutschland, page 26s.
Jahrbuch tgBS fûr die Bundesrepubllk Deutschland, page 27s.

- Jahrbuch 1986 fûr dte Bundesrepublrk Deutschrand, page 2zo.

ce tableau nous perrnet de constater que la barance commer-
clale togolaise a été excédentaire de t!)6g à lggl excepté en l97g avant
de devenlr déftcttatre à parHr de r9g2 et la tendance sembre se mainte_
nlr. Pour compenser ce déficit, les autorités togolarses souhartent
ardemment que la RFA lmporte beaucoup plus du Togo.
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Au cours de I'année de référence, I'Ailemagne a tmporté du
Togo les mêmes prcdurts que oeux dont nous avons parlé plus haut.

Tableau 2 : Prtncipaux produits importés du Togo par la RFA

en millions de DM.

1978 1979 t980 t98l r982

Blens allmentalres

dont:

- Café

- Cacao en fèves

Phosphates bruts

Coton

Autres prodults

39,6

l4,g

24,6

13,6

6,7

29,7

8,2

2l,l

ls,3

16,7

31,8

14,4

17,2

23,4

o,7

4,3

37,3

16,2

20,7

16,2

1,2

2,1

24,1

14,5

9,5

6,9

2 ,9

1 ,3

TOTAT 59,9 61,7 60,2 56,9 35,1

source: Bundesstelle fûr Aussenhandelsinformailon, Togo -

rvVlrtschaftsdaten und Wtrtschaftsdokumentailon,

Kôln Oktober 1983, page ll.

sur ce tableau, nous constatons une forte balsse de 3g,z % ou
2l'7 mtlltons de DM des lmportaflons allemandes du Togo en l9B2 par
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rapport à I'année 1981. Cette baisse provient de la diminution des lmpor-
tatlons du cacao ( - ll,z millrons de DM ) et de phosphates { - 9,3 mil-
llons de DM ).

Nous avons choisl ce cadre d'études lgzg-lggz pour éviter de
falre des catalogues des produits exportés par le Togo en direction

de la RFA.

Quant aux exportafions allemandes vers le Togo, elles concer-

nent pour la plus grande partle des biens de consommaflon et les pro-

dults finls comme nous pouyons le constater sur le tableau B ci-dessous:

Tableau 3 : Princlpaux produits des exportations allemandes

en dlrection du Togo en mllllons de DM.

1978 1979 t980 t98l 1982

Biens de consommation

dont:

- vlande et charcuterle

- houblon

- suc?e

- polssons

Véhlcules

dont:

- automoblles

- embarcatlons

0,8

o,2
o,2

72,2

6,3

62,7

3,2

0,4

0,8

5,2

3,3

o,2
o,7
'j

lo,8

3,2

o, l

0,6

0,8

5,0

3,1

0,9

0,5

0,3

0,3

8,5

9,5

o,l

5,1 8,3

o,2

4,9
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Tableau 3 ( sulte ) : Princlpaux produits des exportations alleman-

des en dlrectton du Togo en milllons de DM.

1978 1979 1980 t98t 1982

Machlnes 31,5 l5,l t6,l ll,9 9,9

dont:

- englns de transport 6,0 Z,J l,Z l,Z l,z
- pompes et machines

à air comprimé 4,3 l,T 1,0 1,3 O,g
- machlnes d'lndustrle

allmentalre 2,1 O,B 9,4 4,1 O,7
- machlnes à lmprlmer O,2 O,l O,l O,z
- machlnes agrlcoles

et tracteurs 0,6 0,3 O,T 0,S 0,s
- machlnes-outlls et

lnstallatlons de

lamlnolr 1,9 0,4 0,6 0,6 O,s
- machines de bureau 0,6 O,Z O,Z 0,g O,g
- machlnes d'lndustrle

textlle 0,9 g,g O,l O,Z O,z

Flls, étoffes et leurs

prodults réslduels l,t 1,8 9,4 S,S 6,g
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Prlnclpaux prodults des exportations alleman-

des en dlrectlon du Togo en milllons de DM.

1978 1979 t980 t98l 1982

Tissus

dont:

- tissus de coton

- tlssus de sole et

fibres synthétlques

1,4lr40,50,5 4,4

0,3

0,1

Artlcles en caoutchouc 0,5

Papeterle 0,3

Produits électrotechniques 6,8

Prodults optlques et de

mécanique de préclsion

Produits chlmlques

Produtts chimiques

seml-flnls

Quincaillerie

Fers en barres

Fils de fer

Tôles

Pièces forgées, fonte

Autres prodults

0,4

5,9

0,3

3,3

0,8

0,1

0,4

3,1

o,2

0,3

2,1

0,5

0,3

4,05,5

o,1

8,2

0,1

6,0

0,3

0,1

o,6

0,3

1,7

o,7
4,1

0,6

0,4

0,6

0,4

2,1

0,4

4,0

0,4

2,1

0,3

0,1

1,2

0,1

0,5

0,8

2,7

0,5

4,1

3,7

0,5

0,6

0,6

2,9

1 ,2

4,4

o,g

2,O

9,3

0,3

0,6

0,3

5,9

TOTAL 130,6 44,4 50,9 43,6 60,6

Source: Bundesstelle fiir Aussenhandelsinformatlon, Togo -

Wrtschaftsdaten und Wrtschaftsdokumentailon,

Kôln Oktober 1983, pages l2-lg.
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2.2.3.2. Place de I'Allemagne de l'Ouest parmi

les partenaires commerclaux du Togo.

Parmi les fournisseurs et cllents du Togo, la France arrive en

tête suivie par les Pays-Bas. La RFA qul occupait la seconde place pour

les grandes livraisons au Togo, est maintenant releguée plusleurs rangs

derrière. En 1984, I'Allemagne Fédérale a été le troislème fournlsseur er

le troislème client du Togo comme l'illustrent les tableaux 4 et S

sulvants:

Tableau 4 : Les principaux fournisseurs du Togo en millions de FCFA.

1978 1979

TOTAL des

Importatlons

RFA

France

Pays-Bas

Royaume-Unl

usA
Japon

8120 8437

30936 35699

5142 6755

8980 8235

4 400 4ll2

2681 3 7t9

6944 8774

37 266 34 834

l0 578 t4 109

t4 906 12916

4980 5708

6 57r 1172

5 463 8t7l

34663 38240

ro 559 l2 tss

8 505 6623

5 443 5 tos

6578 6229

100 898 llo 208 il6 357 ll7 800 128 353 108141 il8 460

6 619

29241

lo 497

904r

4ll4

4523

Sources: Bundesstelle fûr Aussenhandelsinformatlon, Togo -

wtrtschaftltche Entwtcklung 1982, Kôln oktober 198J, pages 24-zs.
Wrtschaftllche Entwtcklung l9BS, Kôln August 1986, page 23.
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Tableau 5 : Les princlpaux cllents du Togo en milltons de FCFA.

1978 1979 t980 l98l t983 19841982

TOTAL des

Exportations

RFA

France

Pays-Bas

Italie

Belgique ./

Luxembourg

46 432

4 863

7 297

13094

929

2128

ryVlrtschaftllche

Wlrtschaftllche

56200 58173

2469 2693

9786 t2847

r2237 l0 718

2541

3 980 t t43

61664 83588

1987 5549

lt 006 l7 636

t2 3r0 19 384

2369 4071

54 238

4 305

7997

16 454

1629

l2l3

71285

5146

to 920

l4 416

| 612

3 203

Sources: idem, Entwlcklung 1982, pages

Entwlcklung 1985, page

Togo

Togo

25-26.

24.
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3. Relations lndlrectes entre le Togo et la RFA.

A travers des organlsmes lnternatlonaux comme I'ONU, la

CEE, le Groupe de la Banque Mondiale, I'Allemagne de I'Ouest entre-

tlent des relations lndirectes appelées relations multilatérales avec les

pays membres ou assoclés. Nous allons consacrer ce chapitre à l'aide

au développement qu'apporte la RFA au Togo par le truchement de la

CEE et du Groupe de la Banque Mondlale.

3.1. Communauté Economlque Européenne.

La coopération flnancière et technique de la Communauté Eco-

nomique Européenne ( CEE ) s'effectue sous forme de prêts spéciaux en

provenance du FED ( Fonds EurolÉen de Développement ) ou encore sous

forme de prêts normaux sur les ressources de la BEI ( Banque Euro-

péenne d'Investlssemed). Nous nous sommes lntéressés au FED parce que

ses activltés au Togo sont plus lmportantes que celles de la BEI.
- L'agrlculture, les transports et les communlcatlons représentent

I'essentiel des secteurs d'interventlon du FED au Togo. Suivent ensuite

Ienselgnement, la formation, l'hydraulique, I'habitat et I'lndustrialisatlon.

3.1.t. Agrlculture.

L'un des domaines prtvllégiés d'alde au développement de la

CEE dans les pays assoclés en général et au Togo en particulier est

I'agriorlture. Le FED a parttclpé au développement de plusleurs cultures
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surtout celles d'exportatlon menacées de dévastatton comme le cacao,

le café, le coton, etc..., mals son acttvité a été plus lmportante dans la

réfection et I'erctension de I'hullerle de palme d'Alokoégbé.

Les palmiers à huile sont dlssémlnés dans tout le pays, mals

leur domaine de prédilectton se trowe dans la régton maritlme et dans

la région des plateaux. Par son Intervention, le FED veut aider la Socié-

té Natlonale pour le Développement de la Palmerale et des

Hullerles ( SO\LAPH ) d'étendre et de saûyer les palmerales menacées par

les abattageb de palmiers en vue de préparer le vln de palme et

lhlcool( I ). Soo but est d'approvlslonner l'uslne d'Alokoégbé, la prlncipa-

le huilerte du Togo, exploltée par la Coopérative des Producteurs de

Noix de Palme dAlokoégM ( CPNP).

L'hullerie d'Alokoégbé existait depuis 1953 sur crédits FIDES

à l5 km à I'ouest de Tsévlé. Le premler projet FED concernant I'hullerie

remonte en 1964. Avec un crédlt de 186 milllons de FCFA, le projet a

pemis la créatlon de 500 ha de palmerales sélectlonnées dans le but de

porter la capacité de I'usine à I 500 tonnes. Comme l'uslne n'explolte

que des palmerales naturelles, le FED a flnancé un autre proJet en

septembre 1969 avec 6OO millions de FCFA pour créer 3 000 ha de plan-

tatlons lndustrlelles dans la réglon d'Agou et 300 ha supplémentalres

dans la région de Tsévié. Alnsl en plus des quelques 70 000 ha de pal-

mlers naturels qui exlstent au Togo, quelques varlétés se sont aJoutées,

dont les prlnclpales sont les palmlers Dehll et les palmlers Pobé. Ces

deux proJets ont permls la rfuolte de 5 600 tonnes de réglnes et une

l ) Source: Républlque Togolalse, Plan de développement économique

et social l98t-t985, page 79.
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production de 780 tonnes d'huile et de 700 tonnes de palmistes au

oours des deux exerclces 1969-1970 et t970-1971.

Le 19 févrler 1973, le FED a accordé au Togo un autre crédit

de 73t 0OO UC, envlron 203 milllons de FCFÀ pour la valorisation des

palmerales naturelles et pour assurer la capaclté d'approvlsionnement de

I'usine d'Alokoégbé qui a été équipée d'un moteur à vapeur, d'un alterna-

teur et d'un groupe électrogène fournls par la société Spilllng Werk de

Hambourg en 1975 sur financement FED de 2l milllons de FCFA. D'autre

part, le FED a financé en 1977 avec un crédit de 2 33O 000 UC, la cons-

tnrction d'une seconde hullerie de palme à Tafté, pês d'Agou pour trai-

ter la prductlon des plantations de la région des plateaux. L'uslne est

devenue opératlonnelle en 1979. Mais comme cette dernlère n'est pas

très développée, l'huilerie d'AlokoégM traite les deux tlers de la pro-

ductlon de la réglon des plateaux.

Le FED a mené le même type d'action pour la réallsation du

programme cotonnier du trolsième plan qulnquennal, mals à un moindre

niveau. Il a collaboré à I'agrandlssement des superflcies en hlrsutum en

flnançant un proJet de 743 mlllions de FCFA pour 1972-1973 et 1974-1975

pour le développement de 3 500 ha dans la région maritime, 3 000 ha

dans la région de la Kara et 2 0O0 ha dans la réglon des savanes.

Le FED lntervient aussi dans le développement de l'élevage au

Togo. C'est à cet effet qu'll a accordé le l0 mars 1975 au Togo, un prêt

d'un montant de 290 millions de FCFA. Ce pÉt, destlné à développer

l'élevage, couwe un proJet dont le coût est évalué à 328 mlllions de FCFA.

le projet, d'une durée de cinq ans, a pour objectif la mise en place de
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350 attelages dans les zones rempllssant les meilleures conditions pour

le développement de l'élevage. Il vlse surtout à améllorer la vle des po-
pulatlons nrrales par l'accroissement de leurs revenus monétalres. pour

favoriser l'accroissement de la productlvlté de l'élevage et de l,agricul-

ture une série d'actlons a été entreprlse: wlgarlsailon de la culture
attelée, aménagement de l'lnfrastnrcture zoo-sanitaire, aménagement

de réservolrs d'eau. Le gouvenement togolals a contrlbué au projet

pour un montant de 38 millions de FCFA( t ).

3.1.2. Transports et communications.

Les efforts de la cEE dans le domaine des communlcations

ont représenté pour le premier et le second FED 32 et 37 % de l,alde

flnancière au Togo. Les crédits sont destinés à la modemlsailon, à
l'amélloration et au bitumage des routes. Ces crédits, dont a Mnéficié

le réseau routier bitumé du Togo s'élèvent à 29 millions uc dont

5,4 millions uc du premier FED pour les routes Badou-Atakpamé-Kpa-

limé et Aflao-Hillacondji; tl,9 mrllions uc du deuxième FED pour les

routes Lomé-Tsévlé, Lomé-Kpallmé et Tsévlé-Atakpamé; fl,7 mtlllons UC
du trolstème FED pour les routes Atakpamé-Bllttâ et Lama-Kara-Kanté.

En 1975, le Togo a bénéficié d'un autre prêt de 2,2 millions

de dollars du FED pour le bltumage des routes lama-Kara-Kanté et

Tsévlé-Atakpamé. Et dans le cadre du quatrlème FED, le Togo a obtenu

| ) sources: Marchés tropicaux et méditer:ranéens, ler décembre l9z8,

page 3 247.

Les atlas Jeune Afrlque, ldem, page 35.
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un crédtt de 22.2 milllons uc pour les routes Kanté-Mango et
f 1 )

Mango-Cinkassé" .

Les routes ne sont pas blen bitumées, c'est pourquoi certaines

sont en perpétuel bitumage.

D'autre part, le Togo a bénéficié en 1973 d'une aide du trolsiè-

me FED d'un montant de 1,3 mllliard de FCFA équivalant à environ

4 681000 UC pour le financement des travaux d'e:<tension du port de

to*é( 2 ).

3.1.3. Commerce.

c.est avec les pays de la cEE que le Togo falt la plus gran-

de partte de son commerce. Le Togo exporte vers les pays de la CEE

les mêmes produits gue ceux que nous avons énumérés en haut. Il

lmporte les produits ftnis. Le tableau suivant donne les statistlques des

importations du Togo des pays de la CEE et ses exportatlons vers

."" poy",( 3 )

| ) Sources: Bullefin de I'Afrique Noine, No g7g du 23 juin 1976,

page 17 034.

idem, No ggZ du tS décembre 1976, page 17 434'

West Afrlca du 25 iutn 1971.

2 ) Source: Marchés tropicaux et médlterranéens, Julllet 1973.

3) Source: Bundesstelle fûr Aussenhandelsinformation, Togo -

rJVirtschaftllche Entwicklung 1982, Kôln oktober 1983,

pages 9-10.
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Tableau : Importations du Togo de ta CEE

et des exportatlons vers la CEE en millions FCFA.

r972 1975 1976 1977

Importations de la CEE

Exportations vers la CEE

Solde -  3642 -  2129 - l0 640 - 16 393

r4 476

ro 834

26 W4

24 l7s

29 470

l8 830

44 839

28 446

1978 1979 1980 1981

Importatlons de la CEE

Exportations vers la CEE

Solde

54 04s

3t 8il

64 989

28 951

63 4t4

3s 947

75 417

32 044

- 22 234, - 36 038 - 27 467 - 43 373

3.1.4. Autres prestatlons de la CEE au Togo.

A la suite de I'avrs favorable émis par le comité du Fonds

Européen de Développement, la commission des communautés Euro-

péennes a décidé en Julllet t97l I'attribution d'une atde de sOo millions

de FCFA pour la constnrction de 262 ptlts de 6 6so mètres llnéaires.
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une autre aide non remboursable de 6s millions de FCFA ( 234 ooo uc )
a été accordée en janvier 1973 en vue de doter les trois subdlvisions de
l'hydraultque de matériel d'entrefien des pults dans le cadre d,un pro-
gramme d'hydraulique villageoise. c'est dans ce même ordre d,idées que
le FED a participé en novembre 1972 au développement de la région Kara
en mettant sur pled un proJet, pllote d'installation dans la vallée de la
Kara au sud-ouest de Kanté de 200 famllles paysannes orlginaires des
monts kabyè. Avec l'arde de pAM ( programme Alimentaire Mondial )
pour I'alimentation des familles installées, le FED a alloué en
février 1974 un crédit de 127 mlllions de FCFA pour l,exécufion de l,opé-
ration portant sur 83 famllles installées à la fin de 197s.

En ce qul concerne I'enselgnement, la cEE accorde des bourses
d'études et de recherches aux étudiants et chercheurs togolals au Togo
et à I'extérleur. Mais deux de ses grandes réalisations dans le domaine
de l'enseignement et de la formation au Togo sont la constnrctlon du
lycée de Tokoln et celle de l'école de sage-femmes du Togo.

Tableau récapitulatlf de I'intervention du Fonds Européen

de Développement au Togo.

Mlllions d'Unlté de Compte

Secteurs d'lnterwention FED I FED II FED III

Industrtaltsation

Industrialisation agrlcole alimentaire

Productlon nrrale

Plantatlons

Agrlculture

672

672

6 452

7@

755

755

3 268
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Tableau récapltulatif de l'interventlon du Fonds Européen

de Développement au Togo (suite).

Mllllons d'Unité de Compte

Secteurs d'intenrention FED I FED IT FED III

Elevage

Projets intégrés à dominance agrlcole

Divers

Transports et Communications

Routes et ponts

Chemin de fer

Routes et voies fluvlales

Divers

Enseignement et formation

Infrastnrcture

Projets spécifiques de formatlon

professlonnelle et envoi d'instituteurs

Bourses

Santé

Infrastnrcture

Hydrau I tque- Edi I ité-Habitat

Hydraullque vlllageolse

Adductton d'eau urbaine

Assainlssements urbains

Dvers secteurs

6 659

4 780

| 709

t70

5 624

5 624

283

2 653

2 756

il 670

f l6 i l

39

20

39

3 036

193

16 240

ll 559

4 68l

| 627

985

985

| 470

985

885

405

273

t 354

2 159

2 lsg

477671

TOTAL t5 8r5 18 793 24 526

Source: TOGO-Dialogue, mensuel du Bénin, tf UZg féwier 1975, page lB.
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3.2. LÊ Groupe de la Banque Mondlale.

Les trols entltés du Groupe de la Banque Mondlale, la Banque

Intemationale pour la Reconstnrcilon et le Développement (BIRD), l,As-

sociatlon Internationale de Développement ( IDA ) et la Société Financlère

Internatlonale ( SFI ) apportent un soutien efflcace au développement du

Togo. Elles sont présentes dans presque tous les secteurs économiques

du pays. Les projets du Groupe de la Banque Mondlale au Togo couvrent

les secteurs sulvants: lnfrastnrctures (projets routiers notamment), dé-

veloppement rural ( tant pour les cultures de rente que les cultures vi-

vrlères ), routes de desserte, éducation, alimentailon en eau de la vtlle

de Lomé, asslstance technique offerte aussl blen au mlnistère du plan,

de la réforme administrative et de I'industrle, au mlnlstère du dévelop-

pement nrral qu'au secétariat d'Etat auprès du mlnlstère des flnances

chargé du budget et des sociétés d'Etat. Les projets flnancÉs par le

Groupe de la Banque Mondiale au Togo atteignent près de 200 milltons

de dollars en 198s. ce sont ces projets notamment ceux de la BIRD et

de I'IDA que nous allons malntenant étudler.

3.2.1. Banque Intemationale pour la Reconstrucfion

et le Développement.

Le premler projet de la BIRD au Togo remonte à t96g et con-

cerne un proJet routier d'un montant de 4,3 mllllons de dollars. Et après

avolr flnancé un autre projet d'asslstance technique à I'office Togolais
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des Phosphates ( OTP ) pour la préparation d'un projet d'acldes phos-

phoriques, la Banque a partlcipé aussl en juin 1976 aa flnancement de

l'usine de cllnkers de la société Clments d'Afrique de l'Ouest ( CIMAO )

en accordant 3,5 millions de dollars à chacun des trols Etats mem-

bres ( Togo, Ghana et Côte d'Ivoire ), et 49,5 millions de dollars à la

CIMAO.

Les crédits de la BIRD au Togo ont commencé à augmenter

à partir de 1979, car avant cette date les crédlts n'atteignalent que

16 milllons de dollars. En 1978, la BIRD n'a accordé que 7 millions de

dollars de crédlt au Togo. Ce chiffre est passé à 20 millions de dollars

en 198O pour atteindre 4t milllons de dollars en 1983, notamment grâce

au premier crédit d'afustement stnrcturel qut a contribué pour

23 millions de dollars. Les 15 milllons de dollars restants des 40 mil-

lions de dollars du crédit d'ajustement structurel prévus ont été versés

en 1984. Au cours du deuxième semestre de la même "nnée, la BIRD a

contrlbué au flnancement du projet hydroélectrique de NangMto pour

un montant de 3O millions de dollars divtsés en patts égales entre le

Togo et le Bénin( t ).

| ) Sources: Bulletin de l'Afrique Noire, No t OOt da 24 septembre l9BO,

page 2O 42O.

Bulletin de l'Afrique Noire, tto t OOZ du S novembre 1980,

page 2O 503.

Ia Nouvelle Marche, Illo I 404 du samedl 16 juin 1984, page 3.

Europe - Outremer, L'économle africaine vue par les banques,

6oième Année, No 642, juillet 1983, page g.
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Quant à ce qul concerne I'IDA, ses crédlts lnterviennent plus

dans les secteurs vitaux de la vie économlque du Togo.

3-2.2. ji:_.919t_"1_I$911._l1"__*_?_é:_"l9gf_T91_r:

L'agriculture et les voles de communicatlon sont les secteurs

prlvllégiés de I'aide financlère de I'IDA au Togo.

3.2.2.1. Agriculture.

L'intervention de I'IDA dans I'agrlculture togolalse concerne

plus les cultures d'exportatloq le coton, le café et le cacao que les

cultures vivrlères.

3.2.2.1.1. Coton.

L'IDA, gÉce à ses crédits, veut se consacrer au développement

des zones cotonnières togolalses. Le premier crédit d'un montant de

12 millions de dollars a été accordé en 1976. un second prêt de 14 mil-

llons de dollars a suivi en septembre 197?. Tous ces crédlts doivent per-

mettre à la société Togolaise de coton ( soToco ), créée en mars 1974,

d'assurer la progression de la producilon du coton togolais. Les condl-

tlons climatiques font varler la productlon d'une année sur année.

La prtncipale réglon productrlce du coton est la réglon des

Plateaux avant la réglon centrale et la réglon des savanes. Les deux

variétés du coton cultlvées au Togo sont I'Allen et le Mono. Les super-

ficles cotonnlères sont semées en hirsutum et ont progressé à nouveau

à partlr de 1979 pour dépasser les pronostics du trolsième plan quin-
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quennal. Par contre, la production de coton-graine n'a pas atteint les

prévisions de 34 900 tonnes. Elle n'a pas attelnt non plus les 40 000

tonnes prévues à la fin du quatrlème plan quinquennal(l).

Le coton est égrené dans trols usines ( deux à Atakpamé et

une à Notsé). La production de flbre est aussi Inconstante que la pro-

ductlon du coton-graine. [a grande partie est exportée, une infirme

partle étalt travaillée par I'uslne te:<tlle de Dadja.

3.2.2.1.2. Café et cacao.

Le café et le cacao togolais souffrent et à la fols du vieillis-

sement des plantations et des conditlons climatiques. Pour réaliser les

programmes de plantation et de rénovation des cafélères et des cacao-

yères entrepris à partir du deuxième plan qulnquennal fut créée en

septembre l97l la Société Natlonale pour la Rénovatlon et le Dévelop-

pement de la Cacaoyère et de la Caféière Togolatses t SRCC ). la société

a pour "ôle d'asslster les pettts explottants afln que ceux-cl améIlorent

Iears plantatlons de café et de Grcao et les agnndlssent"(2). Alnst la

SRCC a mis sur pied un programme de rénovation et de développement

I ) Sources: République Togolalse, Plan de développement économique

et social 1976-1980, Page 174.

Républlque Togolaise, Plan de développement économique

et soclal 198l-1985, Page 87.

2 ) Républlque Togolaise, Plan de développement économlque

et soclal 1976-1980, page 235.
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du café et du cacao togolais. N'oubllons pas que le café et le cacao re-

présentent le second produit d'ercportatlon du Togo après les phosphates.

Le premier objectif du programme de la SRCC est la lutte

antl-capside et la lutte contre le swollen-shoot ( maladle à vlrus ) qut

représente le problème le plus important du déclln de la productton du

café et du cacao togolais. Le second objecttf est la régénération des

vleilles plantations et la plantatlon de matérlel hybrlde sélectionné pour

le cacao. Quant au café, on a procédé à de nouvelles plantations visant

à remplacer l'anclen nlaoull par du robusta sélectionné. A cela s'aJoute

l'aménagement à ZozokondJi de 16 ha de champs semenclers pour le

cacao et de 2 ha de champs gralnlers pour le café.

Toutes ces actlons de développement du café et du cacao

doivent permettre d'étendre progresslvement les superficles caféières et

cacoyères du Togo.

Le tableau sulvant indlque le calendrler des plantations du

prog---.( I ).

| ) sources: Républlque Togolalse, Plan de développement économlque

et soclal 1976-1980, Page 236.

Bulletln de l'Afrtque Nolre, tto gZS du Z julllet 1976,

page 17 066.
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Tableau : Calendrier des Plantations en hectares.

Rubriques TOTAL 1976 1977 1978 1979 1980

Cacaoyères

Programme initial...

Programme complé-

mentaire

Cafélères

Programme lnitial...

Programme complé-

6 900

4 400

2 500

6 000

4 000

2 000

200

200

300

300

700

700

700

700

r 500 2 000 2 500

l 500 2 000

I 200

900

300

2 500

800 2 000

000 I 100

mentaire 800 900

L'échéancler des investlssements, des frais de personnel et de

fonctionnement fait I'objet des deux tableaux qui suivent. Il enregistre

les charges relatives au programme inifial et au programme complétai-

re( I ).

I ) Source: Républtque Togolalse, Plan de développement économique

et social 1976-1980, pages 236-2J7.
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Tableau I : Echéancier des lnvestlssements ( en l 000 FCFA )

Tableau 2 : Echéancier des frais de personnel et des autres

dépenses de fonctionnement ( en | 000 FCFA ).

Rubriques
Montant

Global
1976 1977 1978 t979 1980

Bâtlments et équipement....

Plantations.... . . . . . . . .

dont: à la charge de l'Etat..

à la charge des paysans.

Plstes rrrrales....

Véhlcules.

70 700

8s6 000

flo 800

745 600

28t 500

66 too

63 900

56 600

I 000

48 600

ilt 600

t2 too

t 700

122200

12700

lo9 500

49 300

9900

I 700

t99 600

19 800

t79 800

40 200

7 too

1700

274rOO

36 000

238 t00

40 200

26200

I 700

203 900

34 300

169 600

40 200

10 800

Total.. . . . .

dont: à la charge de l'Etat...

à la charge des paysans.

| 274 700

s29 100

745 600

244200

tgs 600

48 600

183 tOO

73 600

t09 500

248200

68 800

179 800

342200

104100

238100

256 600

87 000

169 600

Rubrlques
Montant

Global
r976 r977 1978 r979 1980

Personnel.

dont: Personnel natlonal.......

Personnel e:çatrié.......

Aotres frats de fonctlonnement.

s48 6U)

403 200

145 800

273 500

t04 500

66 000

38 500

40 700

ilo 600

72rOO

38 500

49 400

It6 200

84 300

3t 900

54 500

il3 000

90 800

22600

60 400

t04 300

90 000

14 300

68 500

l 371 100 249700 270 æO 286900 286 800 277 tOO
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Pour la pérlode quinquennale, les investlssements se chiffrent

globalement à | 274,7 mtlllons de FCFA dont 58 % à la charge des

paysans. Cette partie fait l'objet d'un prêt de la Calsse Natlonale de

Crédlt Agricole (CNCA). Les frais de personnel se montent à 549 mll-

lions dont 267. pour le personnel expatrié, les autres charges de fonc-

tlonnement n'atteignent que 273,5 mllllons de FCFA. Le flnancement du

projet est assuré par I'IDA qui a accordé en jutllet 1974 un prêt de

6 mlllions de dollars environ I 500 milllons de FCFA, par le FAC pour

425 milltons de FCFA et le gouvenrement togolais pour 700 millions

de FCFA. Le coût total du programme lnitial s'élève donc à 2 625 mil-

llons de FCFA( I ).

Malgré toutes ces actions, les superflcies de plantatlons pré-

rnres n'ont pas été attelntes, c'est pourquol le plan de développement

économlque et soclal 198l-1985 a prévu la plantatlon d'envlron 7 500 hec-

tares de café et 4 000 hectares de cacao. IDA a encore partictpé au fl-

nancement de ce progr.rmme avec 14 mllltons de dollars en jutn 1979

pour la pérlode t98O-1981 à t984-1985( 2 ).

3.2.2.2. Voies de communicatlon.

Pour I'entretien et l'étude de nouvelles routes, le Togo a

| ) Source: Républtque Togolalse, Plan de développement économique

et social 1976-1980, Page 237.

2) Source: Républlque Togolalse, Plan de développement économique

et soclal t98l-1985, page 78.
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obtenu de I'IDA en 1968 un crédlt de 2 700 000 dollars. En 1973' I'IDA

a accordé de nouveau au Togo un crédlt de I 700 000 dollars pour une

durée de 50 ans, comprenant un dtfféré d'amortlssement de dlx ans

pour la reconstructlon et I'entretien de son réseau routler' Ce crédit ne

porte pas intérêt, mals est assorti d'une commlssion de 0,75 % par an

pour couvrir les frais admlnistratifs de l'organlsme prêteur' Le projet

soumls à I'IDA comprend la remise en état d'un tronçon routler de

8O km rellant Blltta à Sokodé, I'amélloratlon d'un tronçon routler de

75 km rellant sokodé à Kambolé par Tchamba, la constructlon de 52 km

de route en latérite à deux Yoles entre Agou et Notsé, la reconstnrction

de sept ponts entre Tchamba et Kambolé. "Ce proJet comprend auss/

I'es<tenslon d'un programme d'entretlen déJà en cours de réallsatlon, l'é-

tade de qaelque 2 OOO km de routes non maædamlsées, l'étude de Jus-

dfica1on et les études technlques détalll&s de la reconstntction d'un

tronçon de 42 km entre Tabltebo et Aného et I'asslstance techntque à

fourzlr aa Servlce des Tnnsports Routlers poar lul permettre d'exécater

ce ptolet"(ll.

Le Togo a bénéficlé d'un autre crédlt de l0 milllons de dollars

en 1977 pour la constnrctlon de la route Notsé-Tohoun à la frontière

bénlnolse t 60 km ) et d'un quatrlème en mai t978 de 5,8 mllllons de

dollars pour un programme quadrlennal de I 000 km de routes de

d.s""rt"( 2 ).

I ) Marchés tropicaux et médlterranéens, 7 décembre 1973.

2 ) Sources: Bulletln de l'Afrtque Noire, t'Jo gZS du 23 juin 1976,

page 17 034.

l.to t o+o du t2 mars 1980,

page 2O 078.
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D'autre part, les prêts de I'IDA concernent aussi l'assistance

technique en planificatlon 12 2OO 000 dollars en juin 1979) et l'éduca-

tion pour la formatlon des lnstltuteurs ( lt 0OO O0O de dollars en

mat l98o)( I ).

L'IDA a parttclpé également au financement du programme

intégré de développement de la Région Marittme de jutllet 1976 à

juin lg8l avec un crédit de 5,5 millions de dollars( 2 ).

| ) Source: Bulletin de I Afrique Noire, No I 061 da 24 septembre 1980.

2) Source: Bulletin de l'Afrique Noine, No t OaO du 12 mars 1980,

page 20 073.



Trot:tèmc Partte : Ampleur Der Rclattoar Crdtrrrcller.



-274-

Contrairement à la France et à l'Angleterre, qui grâce à leur

passé colonlal ont lntroduit leurs langues dans leurs anciennes colonies,

la Républlque Fédérale d'Allemagne, quant à elle, est obligée de passer

par le canal de la coopération culturelle pour étendre sa langue et par

là sa culture. L'Allemagne de l'Ouest dans ses relations culturelles

avec I'extérieur surtout avec les pays africains met un accent particulier

sur le développement de I'apprentissage de la langue allemande, car la

langue est un instrument privtlégié pour la divulgation d'une culture et

d'une pensée.

Entre le Togo et la RFA, tl existe d'étroites relations culturel-

les qui englobent plusleurs types d'activltés qul vont de la projection de

films à la coopératlon dans le domaine sclentifique en passant par

I'exposltlon sur I'art et le sport. Les supports les plus lmportants de la

coopératlon culturelle entre les deux pays sont entre autres les associa-

tions traditlonnelles germano-togolaises, c'est-à-dire les Eglises, les

Fondations polltlques, l'Institut-Goethe de Lomé, I'association bavaro-to-

golalse. Il exlste aussl d'autre part le jumelage entre les villes de

Duisburg et de Lomé.

Dans ce chapitre nous allons insister sur l'éducatlon qut occu-

pe une place non négllgeable dans les relatlons germano-togolaises, puis

montrer le rôle primordial que jouent les deux grandes Eglises alleman-

des (cathollque et évangélique), le DED et les Fondatlons politlques.

lrlous insisterons aussl sur le tourisme qui est devenu une "exportatlon

invtsible" de la culture allemande. Nous évoquerons également I'apport

de la technlque médlcale allemande dans I'amélioratlon de la santé au

Togo. Nous nous intéresserons enfln aux relatlons sportlves entre les

deux pays, même si elles n'lnfluent pas directement sur le développe-

ment sporttf du Togo.
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l. Primauté de l'éducatlon.

L'aide pour l'enselgnement de la langue allemande au Togo se

traduit concrètement par la constnrction de bàtiments, l'équipement,

l'envoi de personnel enseignant et I'augmentation du nombre de bourses

au proflt des étudiants et des stagiaires togolais.

l.t. Enselgnement de la langue allemande au Togo.

Pour faire pièce à la langue françalse qui a été répandue dès

le départ des Allemands du Togo en 19t4, ces dernlers vont dès I'indé-

pendance intenslfier l'étude de leur langue dans les programmes scolai-

res par l'lnterurédiaire des écoles allemandes qui foisonnent un peu par-

tout dans le pays, des lycées et de l'unlverslté.

l.l.l. Les écoles allemandes.

Blen que I'allemand soit déJà enselgné dans les lycées de

Iomé et de Sokodé, aux collèges Saint Joseph et Protestant au cours

de la pértode mandataire française, les nostalgiques du protectorat alle-

mand ont profité de I'tndépendance du pays pour tenter de revlvre d'une

certaine manlère cette glorieuse époque en fondant des écoles alleman-

des. Le but de ces dernières était d'abord d'enselgner la langue alleman-

de si chère à certains Togolais et ensulte d'intensifler le contact avec
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l'Allemagne. Les élèves fréquentant ces écoles espéraient obtenir de
l'Allemagne des bourses d'études pour parfalre leur formagon en RFA
c'onsidérée à cette époque au Togo comme le ,,paradis perdu,,. certains
ont pu réaliser leurs rêves, mais d'autres et surtout la majorité n.ont
même pas terminé leur formation au Togo.

De toutes ces écoles altemandes constnrites un peu partout
dans le pôrs, seules l'école allemande de Lomé et l,école allemande
Nachtigal de Kpalimé ont donné une formation de qualité à leurs élèves.
Ia formatton était sanctionnée par différents certificats dont les noms
rappelaient les dlplômes allemands, mais qui ne sont pas reconnus par
la RFA. Tout l'enselgnement est concentré sur l'étude de la langue alle-
mande et des réalités, surtout économiques, de l,Allemagne de l.ouest.
Les cours sont donnés par des autochtones à qui apparfiennent le plus
souvent ces mêmes écoles. Au cours de nos recherches nous avons re-
marqué que le niveau de I'enseignement était plus élevé que celui des
élèves dans les écoles secondaires aujourd'hul. Le seul problème était
que ces écoles ne préparaient pas les élèves à trouver des débouchés
sur le marché togolais une fois leur formation terminée. Et ceux qul
n'ont pas eu la chance d'aller parachever leur formation en Allemagne
pour revenir travailler dans les firmes allemandes, ne pouvaient consta-
ter que leur for-rratlon n'avait fait d'eux que des chômeurs. Ainsi les
écoles allemandes ont perdu leur crédit dans ra population. Elles sonr
vouées à la dtsparitlon avec l'installation de I'Institut-Goethe au Togo
gui s'occupe de la culture allemande au Togo comme nous le verïons
plus bas, et avec I'introducdon de la langue allemande dans les écoles
secondalres et à I'université, devenues des lieux privllégiés pour l,étude
de la langue allemande au Togo.
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1.1.2. Les écoles secondaires.

Comme le système scolaire togolais est calqué sur le système

scolaire français ( c'est le cas dans toutes les anciennes colonies fran-

çaises ), ses programmes sont identiques aux programmes français. C'est

pourquoi l'allemand peut être choisi dans les établlssements secondaires

comme première, deuxième ou troisième langue étrangère, le français

étant consldéré comme langue maternelle. Mals peu d'élèves cholslssent

I'allenand comme premlère langue en entrant en slxlème à cause de la

prédomlnance de I'anglais; d'une part les élèves considèrent I'allemand

comme une langue plus dtfftctle que I'anglals et d'autre part très peu

d'établissements offrent la possibiltté du choix de l'allemand en premiè-

re langue. c'est la raison pour laquelle la langue de Goethe ne rencon-

tre de l'intérêt qu'à partir de la classe de quatrième et parfois de

seconde.

Les manuels utlltsés sont des manuels français également.

Mais celul utillsé le plus souvent de la quatrlème à la terminale est

"L'Allemand Facile" seconde langue de J. Chassard et G. Weil. Il existe

aussl une autre verslon pour la premlère langue. Au départ, Jusque vers

les années 70, I'enseignement est dlspensé par des enseignants pour la

plupart français épaulés par quelques Togolals et coopérants allemands.

Mais avec I'arrivée d'une pléthore de germanistes togolais formés à

l'Ecole normale d'Atakpamé pour les classes de quatrième et troisième,

ainsl que I'ouverture du département d'allemand de l'université du Bénln,

l'enseignement de la langue allemande est malntenant plus demandé sur

toute l'étendue du terrttolre et fatt I'obJet d'une attentlon particullère,

car les enseignants sont asslstés tout au long de l'année scolaire par
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deux conseillers pédagogiques allemands qui organisent aussi souvent

des sémlnaires à leur lntentlon.

Les manuels étant françals, il va de sol que leur contenu ne

reflète que des images européennes et surtout I'image de l'Allemagne

vue par les Français. Dès la première année de ses cours d'allèmand,

l'élève est confronté au mode de vie et aux biens de consommatlon

européens. Pour y remédier il a été conçu en 1975 à Abidjan un manuel

"Yao lernt Deutsch" I, II, III pour les établlssements secondaires de

I Afrique de l'Ouest francophone. La conception du manuel a été soute-

nue et financée par lâllemagne qul ne voulait plus de cette lmage de

I'Allemagne vue par les Français répandue en Afrlque. C'étalt une tenta-

tlve d'insérer l'enselgnement de la langue allemande dans le milieu afri-

cain et de I'adapter aux pratiques courantes de l'élève. L'accueil réservé

par les enseignants et les élèves à ce nouveau manuel n'a pas été en-

thousiaste comme l'espéraient 
""" 

.,rt.ur"( I ).

Il n'est ni intéressant ni motivant d'enseigner une langue

étrangère à quelqu'un en le confrontant à ce qu'll connalt déjà. L'avan-

tage cependant de "Yao lernt Deutsch" sur "L'Allemand Faclle" est qu'il

est basé sur la méthode audlo-visuelle qut donne à l'élève la possibilité

de s'exprimer plus vite dans la langue allemande; il ne s'agit pas d'un

| ) Source: Gerighausen, Josef et Seel, Peter, Der fremde Leirner und dle

fremde Sprache - iiberlegungen zur Entwicklung

regionalspeztftscher Lehr- und Lernmaterillen

fûr Lânder der "Drltten \Jvelt",

Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 10, 1984,

pages 143-146.
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apprentissage passtf de la langue basé sur la grammalre comme le pro-

pose "L'Allemand Faclle". Cela a été un échec au Togo, bien que les

livres soient payés par la RFA et dlstribués gratuitement aux élèves.

Ainsi il s'est avéré nécessaire de revenir aux anciens programmes pour

la classe de terminale, alors que la méthode audlo-vlsuelle est encore

utllisée surtout en seconde et en première. Mais de toute façon, la lan-

gue allemande suscite aujourd'hui au Togo un intérêt particulier, ce qui

explique le nombre croissant d'étudiants qut la choislssent à l'université

du Bénin.

1.1.3. Université du Béntn.

Avant la fondation de I'unlversité togolaise, les candidats à

l'étude de la langue germanlque poursuivalent leurs études en France

ou à I'université d'Abidjan ou de Dakar. Le renvoi des étudlants afrlcalns

de l'unlversité d'Abidjan après une grève générale de l'unlversité ( grève

de soutien au peuple frère de Guinée envahie le 22 novembre 1970 par

les militaires portugals ) a provoqué l'lndlgnation générale dans leurs

pays d'origine. Il a été nécessaire de créer le département d'allemand à

l'unlversité du Bénin pour permettre aux étudlants en germanlstique de

termlner leur année scolaire. Mais ce département a foncttonné au dé-

but avec un nombre restreint d'étudlants. Et ce n'est qu'à partir de 1974

qu'un grand nombre d'étudiants ont commencé à s'intéresser à I'alle-

mand, car ceux qui réussissaient leur DUEL II en juln pouvaient prépa-

rer leur licence à I'unlversité de Sarrebnrck en RFA avec une bourse du

DAAD selon un contrat conclu entre les deux universités. Ceux qut

réusslssaient à la seconde session en septembre pouvaient poursulvre
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leurs études en France. C'est ainsi que beaucoup d'étudiants togolais

ont pu bénéficier de cette bourse du DAAD jusqu'en 1977. A partlr de

1978, il a êté déctdé de créer l'année de lic.ence d'allemand à I'université

du Bénin, parce que le nombre des étudiants en allemand était sufflsant

pour ouvrir une section de licence avec des stages linguistiques d'été

en Àllemagne. Pour ne pas décourager les étudlants, le DAAD a promis

des bourses de maltrlse à I'université de Sarrebnrck aux meilleurs. Mais

le nombre s'est rédult d'année en année et en 1985 un seul étudlant est

paÉi à Sarrebruck. Malgré toutes ces restrlctions, le département ne

manque pas de candidats.

D'autre part, l'Allemagne met régullèrement des lecteurs à la

disposltlon du département. Ce dernier bénéflcte également de l'aide

allemande pour le développement de sa bibllothèque qui est l'une des

plus fournles de I'unlversité. Quant à l'enseignement, son contenu est

celui des universltés françaises. Les cours vont de la traduction à la

lingulsttque en passant par la littérature classlque et moderne et la

civlllsatlon.

Après I'unlversité de Sarrebruck, le préstdent de I'unlversité

Itbre de Berlin et le recteur de l'unlversité du Bénin ont slgné le

2 décembre 1976 un contrat d'échange de professeurs entre les deux

universltés( I ).

A part ces établtssements que nous venons de mentlonner,

I ) Source: Handbuch der Entwlcklungshtlfe, Partnerschaften zwlschen

Hochschulen in der BRD und in Togo,

I Togo 42 15, pages l-2.
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d'autres instituts s'lntéressent également au développement de la cultu-

re allemande au Togo.

1.2. Intenentlon de certalns instltuts allemands dans la

propagatlon de la langue et la pensée allemandes au Togo.

1.2.1. lnstitut-Goethe.

Le premler institut culturel allemand au Togo après l'indépen-

dance de ce dernier a vu le jour en 196l et relevait du domaine de I'am-

bassade allemande à Lomé. Il essayalt de développer la culture alleman-

de et de faire connaltre I'Allemagne Fédérale au peuple togolals.

La relève a été prise par I'Instltut-Goethe en 1963, date de

sa fondation à Lomé. La première dlrection a été conflée au

Dr. Hermann Hitz. Il reste à ce poste Jusqu'en 1964. Quatre autres direc-

teurs lui succèdèrent Jusqu'en 1985. Il s'agit du Dr. Klaus Stolz ( 1964-1969 ),

du Dr.Peter Kuhn (1969-1975), du Dr.Hans Sallmann (1976-1980) et du

Dr.Horst Hein (1980-1985). Ia durée du séjour des dlrecteurs au Togo

n'est pas déterminée à l'avance. Le directeur est aidé dans sa foncilon

par sept employés togolais, par deux honoralres qul sont chargés des

cours d'allemand à I'lnstltut et par une Allemande à mi-temps et qui

s'occupe surtout de la bibliothèque.

Comme nous l'avons vu plus haut, l'Instltut-Goethe est un

instnrment de propagation de la culture et de la langue allemandes à

l'étranger. Le Togo ne falt pas exceptlon. C'est pourquol ses actlvités

au Togo ne sont que culturelles. A Lomé l'lnstltut organise des solrées
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musicales, des spectacles, des conférences, des séminaires, des exposi-

tions et des séances hebdomadalres de films allemands. Il donne des

cours d'allemand et accueille sept cent élèves environ par an. Les élèves

sont répartis selon leur connaissance de la langue allemande en

"Stufe" I, II, "Mittelstufe"I, II. En dehors de toutes ces activités, I'Ins-

titut-Goethe de Lomé tient à la disposltion du public une blbltothèque

très fournie en ouvrages africains, allemands et français. On y compte

environ 5 020 ouvr.rges dont 38 % en français écrits sur I'Allemagne par

ceux qui parlent l'allemand. La bibliothèque accueille 870 lecteurs par

an. En 1985 les prêts ont été estimés à 7 5O0. Peuvent être empnrntés

aussi des disques et des cassettes de musique et de cours d'allemand,

des films ( environ 150 ) sur le sport, I'agrlculture, la technique, la mé-

declne, et naturellement sur les réalttés sociales allemandes. Malheureu-

sement les fllms et les Journaux surtout "Skala" sur I'Allemagne ne

reflètent pas le vrai visage de la RFA et ne montrent. que les aspects

brillants de I'Allemagne de I'Ouest. C'est pour cette raison que le choc

est très violent pour les Togolais habitués à être nourris de ce type

d'informations, lorsqu'lls prennent contact pour la première fois avec

la RFA et qu'ils vivent eux-mêmes les vraies réalités allemandes.

L'lnstitut est également doté d'une photothèque.

D'autre part, I'Institut-Goethe organise le recyclage des pro-

fesseurs d'allemand au Togo. Par ailleurs, à partlr de 1984 l'Insti-

tut-C'oethe a élargi son champ d'action en s'intéressant au département

de phtlosophle de l'université du Bénin. Il a fait commander des llwes

lmportants de phllosophle, de théologle et de psychologie sur proposi-

tion des professeurs et étudlants en phllosophle. Il se charge aussi de

l'échange entre les professeurs et les étudiants du département de phl-



-283-

losophie de l'unlverstté du Bénln et ceux des universités allemandes.

L'échange dure six mols avec hult semaines de cours d'allemand à l'Ins-

tttut-Goethe en Allemagne et un séjour dans une famille allemande. Les

trols premiers étudiants togolais bénéflclaires de cet échange sont partls

pour I'Allemagne de I'Ouest en 1984( I ).

Quant au Deutscher Akademischer Austauschdienst qui fait

l'objet de notre prochain paragraphe, il s'occupe plus de I'octroi des

bourses d'études aux étudlants togolais.

1.2.2. Deutscher Akademischer Austauschdlenst.

Le Deutscher Akademlscher Austauschdlenst ( DAAD ) joue de-

puls l'indépendance du Togo un rôle capital dans la formation des étu-

dlants togolals notamment dans la formation des futurs enseignants

d'allemand en leur octroyant des bourses d'études en RFA, au Togo et

dans d'autres pays africains.

Les premiers bénéflcialres des bourses du DAAD furent les

étudiants de la sectlon d'allemand de l'Ecole normale d'Atakpamé. La

fomration largement financée par l'Allemagne duralt deux ans avec un

séjour d'études en été en Allemagne. Ils étaient formés pour l'enselgne-

ment de I'allemand dans les classes de quatrième et de trotslème. Mais

la section a été fermée à I'lssue de la réforme scolaire de 1975 qui ne

| ) Source: Toutes les lnformations concemant l'Instltut-C'oethe nous ont

été fournies par le Dr. Horst Heln, dlrecteur de l'Institut-Goe-

the de Lomé de 1980 à 1985.
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prévoyait I'enseignement de l'allemand qu'à partir de la classe de seconde.

Quant aux étudlants togolais poursuivant leurs études dans

les unlversltés, ils ont au début bénéflcié des bourses du DAAD dans

le programme d'allemand africain financé par l'Allemagne pour la for-

mation des germanistes à l'université d'Abidjan. La première année d'étu-

des était prolongée par trois mois de séjour en été en Allemagne dans

les Instituts-Goethe et dans les familles allemandes. Le but poursuivl

était de familiariser le germaniste togolais à la langue et aux milleux

allemands. Àprès le renvol des étudiants africains d'AbidJan ( renvoi dont

nous avons parlé lorsque nous avons traité le chapitre sur l'unlversité

du Béntn), les étudiants togolals falsaient les deux premlères années à

l'universté du Béntn et la troisième en France. Pour remédier à cette

sltuatlon et donner aux germanistes togolals.la formatlon voulue par

I'Allemagne, le DAÀD a conçu un programme à I'université de la Sare

pour eux. Après les deux années de germanlstique à l'unlversité du Bé-

nin, les étudiants avaient la possibllité de préparer la licence à l'univer-

slté de Sarrebnrck avec des bourses du DAAD. L'accord a été signé

en 1974, et les quatre premiers étudiants togolais bénéficiaires de ces

bourses ont entamé leur troisième année de licence à I'universtté de

Sarrebnrck en septembre 1974. Selon l'accord ( qul jusqu'aujourd'hui est

introuvable auprès des autorités de l'université du Béntn, de Sarrebruck

et du DAAD), les étudiants togolais doivent préparer la licence à Sarre-

bnrck et peuvent entamer une année de maitrise à Sarrebnrck et achever

le travail de recherches à I'unlversité du Bénin. Mais ce n'est qu'après

la réussite de la llcence, que le DAAD décide d'octroyer une bourse de

maitrlse aux étudiants. Aussl la durée du séJour initlalement prévue par

l'accord est d'une année. Plusleurs étudiants togolais ont dû rentrer au



-285-

Togo, sans maltrlser parfaltement la langue allemande ( cc pour quol ils

étaient yenus à Sarrebnrck), car la préparatlon de la licence ne leur a

pas permls de se forzrer personnellement. Les conditlons très floues de

l'accord ont posé beaucoup de problèmes aux premiers étudlants togo-

lais à Sarrebruck, car les clauses de l'accord n'émanent que de deux

hommes ( un professeur allemand à I'universlté de Sarrebnrck et un

professeur togolals à I'unlversité du Mnin) qui n'ont vlsé que leurs ln-

térêts personnels. Les deux universités et le DAAD ne se réfèrent qu'à

ces deux professeurs pour lmposer les règlements et les programmes

aux étudiants. C'est grâce aux protestatlons des premiers étudiants que

les sulvants ont profité de meilleures condltions de séJour à Sarrebnrck.

Le programme de licence fut arrêté en 1978. Et certains étu-

diants togolais qul ont réussl leur llcence à l'unlversité du Bénin ont

obtenu des bourses de maitrise pour I'unlverslté de Sarrebnrck. D'octo-

bre 1979 à la fln de nos recherches, t2 licenciés ont bénéficté de ces

bourses.

Jusqu'au 27 avrll 1985, quarante Togolals ont pu étudler avec

des bourses du DA^D dans le cadre du programme de germanlstlque

de Sarrebruck.

Bien avant le programme de Sarrebmck, le DAAD a accordé

de bourses d'études aux ressortlssants togolals pour étudler en RFA.

Blen que le programme de germanistique de Sarebruck ne sott plus à

la mode, le DAAD octroie de bourses d'études dans d'autres disclplinus( I ).

| ) Sources: DAAD - Jahresberlcht t969-1984, Bonn.

DAAD - Jahresbertcht / TËittgkeltsberlcht 1985, Bonn.
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1.2.3, l^a Carl Duisberg Gesellschaft.

Quant à la Soclété Carl Duisberg, elle s'intéresse plus au re-

c,yclage d'employés togolais. C'est pour cette raison qu'elle accorde da-

vantage de bourses de stage et de perfectionnement que de bourses

d'études. Elle octrole aussi quelques bourses d'études mals la plupart

des bénéficlaires n'étudient que dans les "Fachhochschulen".
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2. Les activltés des Eglises.

Nous pouvons divlser les activltés des deux grandes Egllses

allemandes ( catholique et évangélique ) au Togo en deux groupes:

d'abord les actlvités des grands organismes centraux que nous avons

mentionnés dans la partie des "Fondements et stnrctures", puls celles

des dtfférents dlocèses, paroisses et communautés. Nous allons mettre

l'accent sur ces dernières car les organismes centraux des deux Egltses

n'ont pas voulu mettre leurs archives et leurs lnformations à notre

dispositlon malgré les lnterventions de certaines autorltés religleuses

togolalses. Ils ont Justifté ce refus en invoquant une questlon de con-

flance et ont conclu que leurs documents ne sont Jamais remls à une

tlerce personne. Nous nous demandons ce que les Egltses catholique et

évangélique allemandes ont à cacher au monde lorsqu'll faut falre un

bllan de l'aide qu'elles apportent aux chrétiens du Tlers-Monde.

Peut-être le canal que cette aide empnrnte et sa distribution ne sont

pas confonnes aux enseignements de Jésus-Christ ou blen elles veulent

mettre tout simplement en pratlque les Paroles du Chrtst: "Gardez-vous

d'afflcher votre Jastlce devant les hommes, pour voas falre remarquer

d'eaxi æ senlt perdre toute récompense auprès de votre Père qul est

dans les c-leax. Quand donc tu fals I'aumône, ne va pas Ie claironner

dewnt tol; alnsl font les hypocrttes, dans les synagogaes et les rzes,

afln d'être hoaorés des hommes; en vért# je vous Ie dis, tls ont déjà

Iear récompense. Pour tol, quand tu fais I'aumône, que ta main gauche

ignore ae que fait ta main drolte, afln que ton aumône solt secrète; et

ton Père, qat volt. dans Ie secret, te Ie ,endn"(ll.

I ) Evangile selon Saint Matthleu 6/l-4, [a "Blble de Jérusalem", Paris 1961
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Malgré tout cela, nous avons pu au cours de nos recherches

trouver quelques documents. Alnsi nous évoquerons dans un premier

temps les actlvités de I'Eglise cathollque et dans un second celles de

I'Egllse évangéllque.

2.1. L'Eglise catholique.

2.1.1. Les organlsmes centraux.

Misereor, Mlssio et le Caritasverband sont les importants

organlsmes de soutlen de l'aide que I'Eglise catholique allemande appor-

te à sa soeur togolaise dans son oeuvre d'évangélisatlon. Ils intenlen-

nent aussi dans ses astivltés sociales. C'est à cet effet que Mlsereor a

accordé le 2 févrter 1983 une aide de 5O 000 DM à l'Egllse togolaise

pour venir au secours des expulsés du Nigeaa( I ). qo.r,t à Mlssio, il a

finané les projets sulvants:

- élevage de moutons et l'achat d'un yerger pour le centre

Itturglque de Kara avec une atde de g 72g,4g DM.(2)

- partlclpatlon à l'achat d'une Renault 12 Break pour la parois-

se Salnt Raphael de Kpélé-Adéta ayec une somme de 3 700 OM,(3)

- particlpatlon flnanclère à l'achat d'une volture pour l'aposto-

Source: Mlsereor Projekttyp: Selbsttrllfe und Dienste, PP-Nr. ll9-OOO/O22.

Source: Mlsslo, Projektnummer 156. 004-84/004.

Source: Mlsslo, Projektnummer 156. 003-83/0t1.

r)
2t
3)
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lat de la paroisse Saint Antoine de Padoue de Gapé avec une somme

de 7 50O Dttl,( 1)

- achèvement du Juvenat des soeurs "Notre Dame de I'Eglise"

de l'archidiocèse de Lomé avec une participation de 45 OOO OVf ,( 
2 )

- construction d'un nouvel établlssement de la congrégation

"Missionnaires de l'Immaculée Conceptlon" avec une somme de

40 000 DM{ 3 }.

Comme nous l'avons dit plus haut, le Groupement de travail

pour I'aide au développement ( AGEH ) est un senice de coopérants,

c'est pourquoi ll n'accorde pas d'aide flnancière directe. Mais ll organise

chaque année dans dtfférents pays des séminalres à I'lntention de tous

les coopérants allemands de I'AGEH en service en Afrique occidentale.

C'est ainsl qu'il a organlsé le 23 septembre 1978, son premler séminaire

sur le sol togolais sur le thème "Le développement nrral intégré". Pa-

tronné par l'Egllse catholique du Togo, le séminaire a duré dlx jours et

a permis aux coopérants de réfléchir ensemble sur certalns problèmes

fondamentaux. Dans son discours d'ouverture, Mgr Bakpessi, évêque de

Sokodé a souligné I'objectif majeur du séminalre qui "permettra de ré-

fléchtr sar des problèmes auxquels lls sont ænfrontés dans leur action

de développement, d'échanger lears expérlences respctives et de rece-

voir de noavelles suggestions... . Aider Ie paysan à être I'artisan de son

propre développemuot"( 4 l,

| ) Source: Mlsslo, Projektnummer 156. 003-84/003.

2) Source: Mlsslo, Projektnummer 156. 003-83/006.

3) Source: Mlsslo, Projektnummer 156. 003-83/005.

4) Togo-Presse du 25 septembre 1978.
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2.1.2. Les dlocèses et paroisses.

Après l'indépendance du Togo, plusieurs dlocèses allemands

ont voulu suivre les traces des premiers missionnaires catholiques alle-

mands de la Société du Verbe Divin expulsés du Togo après la Premiè-

re Guerre Mondiale{ I ). c'."t pour cette raison que les communautés de

certalns dlocèses allemands ont pris I'initiative d'aider I'Eglise Togolaise.

C'est le cas notamment du dlocèse de Munlch dont les dlfférentes pa-

roisses ont au fil des années apporté une alde à plusieurs paroisses et

prêtres togolais. Pour la petite histoire, sachez que c'est en souvenlr

des Misslonnaires Cathollques Allemands, qul ont évangélisé le Togo

de 1892 à 1918, que le premier archevêque de Lomé, Mgr Dosseh, a

demandé au cardinal Dôpfner, archevêque de Munich, de le sacrer le

l0 juin 1962.

Mais ces dernières années, c'est le dlocèse de Splre dans le

Palatinat qul s'est montré le plus actlf au Togo. Ses activités dans le

domaine religieux et social au Togo sont de nos jours légion. Il a mis

à partir de 1968 des prêtres à la disposition du diocèse de Lomé. Les

paroisses de Geinsheim et de Frakenthal ont financé la construction des

églises d'Abobo et d'Agbélouvé. D'autre part, les actlvltés des groupes

de travail de Yockgrim mérltent une attentlon partlqrlière. Chaque grou-

pe s'occupe d'une actlon au Togo. Leur domalne d'lntervention au Togo va

de I'agriculture à la constructlon des classes d'école et des dlspensaires.

I ) Source: Mtiller, Karl, Geschichte der kathollschen Klrche in Togo,

St. Augustin 1958.
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2.2. L'Eglise évangélique.

Nous nous concentrerons sur quelques activités des deux orga-

nisations: Brot fiir die Welt et de la Norddeutsche Mlsslon Gesellschaft

au Togo.

2.2.1, Brot fiir dle riVelt.

La dernière oeuvre la plus lmportante du Brot fiir dle Welt

au Togo fut I'alde apportée au Comité Natlonal pour le Développement

des Unions Coopératlves d'Epargne et de Crédit (CONALIDEC).

Le CONAUDEC est une assoclation de personnes qul s'intéres-

sent aux problèmes agrlcoles et aux coopératlves. Il a été fondé en 1969

et reconnu par l'Etat le 7 aoôt de la mêrne année. Le comité directeur

est composé du dlrecteur du "Cathollc Rellef Senlc€" au Togo, du

dlrecteur du centre évangéllque agrlcole de Kougnohou et de deux re-

présentants du mlnlstère de I'agriculture. Le but du profet est d'amener

la populatlon des villages et des villes à lnvestlr leurs épargnes dans

l'agrlcnlture. Le CONAUDEC dott ainsi lntrodutre des changements dans

les campagnes en créant des coopératives et en pemtettant leur accès

aux cédlts pour que les coopératives pulssent se suffire à elles-mêmes.

Pour rempllr sa tâche, le comité natlonal mène un progftrmme d'actlon

dans les vllles et les vlllages. Il tlent des séminaires, des colloques et

des cercles d'études. C'est pourquol le CONAIIDEC a formé des promo-

teurs qul organlsent et contrôlent les caisses locales et forment d'au-
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tres coopératives. Ces dernières au nombre de 13 à la fin de 1974 avec

212 membres ont vu leur nombre passer à 85 en l9B4 avec 2 985 mem-

bres. Le CONAUDEC a placé dans chaque réglon du Togo un promoteur.

L'aide de 26 mllllons de FCFA accordée par Brot fûr die Welt

au CONAUDEC sert à couvrir les frais du personnel de huit membres,

de l'administration et des séminoi.es( I ).

A part ce projet natlonal, Brot fÛr dle Welt a subventionné,

avec 7 millions de FCFA dans le cadre de ses petlts proJets et par I'in-

termédiaire de l'Eglise évangélique du Togo, la constructlon de deux

puits et I'installatlon de deux pompes à eau dans les villages de
( r l

Lilikopé et Kolo\ o'. D'autre part, Brot fiir die lù/elt finance d'autres

proJets au Togo par le tnrchement de la Norddeutsche Mlssion

Gesellschaft(3). C"tt" dernière joue plus un rôle d'intermédiaire entre

les pays sous-développés et les institutlons de I'alde au développement

de l'Eglise évangélique allemande.

2.2.2. La Norddeutsche Mlssion Gesellschaft.

L'une des plus grandes oeuvres évangéliques dans le domaine

| ) Source: Brot fiir die rvl/elt, ProJekt-Nr. 3 014.

2) Source: Brot fûr die Welt, Projekt-Nr. 8 271.

3) Sources: Vlering, Erich, Togo singt eln neues Lled,

Erlangen 1969.

Archlves de la Norddeutsche Mission.
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social est la construction de l'hôpital moderne Bethesda d'Agou-Nyongbo.

L'hôpital a été financé par Brot fûr die Welt et par la Norddeutsche

Mission Gesellschaft (NDMG). Il fonctionne grâce à la subvention de

l'Egllse évangélique du Togo. Cette subventlon s'élève à 200 000 DM

par an qui proviennent des 850 000 DM que la NDMG met chaque

année à la disposltlon de I'Eglise évangélique du Togo. De ces

200 000 DM, 50 000 DM proviennent des dons et 150 000 DM du

Fonds-Agou. Ce fonds est financé par la NDMG et le Kirchlicher

Entwicklungsdi.rr"t( I ).

Par ailleurs, I'Egllse évangélique allemande a par l'intermé-

diaire de la NDMG réalisé plusieurs projets au Togo oomme le centre

d'animatlon nrrale de Danyi, le centre social et d'évangéllsation de

Notsié et toute une série de petits projets. Quant au Dienste in iibersee,

il envoie des coopérants enselgnants aux collèges Protestants du Togo.

| ) Source: Archives de la Norddeutsche Mlssion.
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3. Les llens d'amitié.

Parml tous les llens d'amltié scellés entre le Togo et la RFA

ou entre des organismes des deux pays le Jumelage entre la ville de

Lomé et la ville de Dulsburg dans la Rhénanie du l.,lord-Westphalle et

I'assoclatlon bavaro-togolaise ftgurent partrt les plus impoÉants

3.1. Le jumelage Duisburg-Lomé.

tIdée de l'amitlé entre Lomé et Dulsburg vlent de l'ancien

ambassadeur de la République Fédérale dAllemagne au Togo

Crerhard Sôhnke qut prit contact avec la malrie de Dutsburg pour lui

transmettre le déslr de la ville de Lomé de faire des Jumelages "Lomé-

Calais" et "Dulsburg-Calais" un jumelage trlangulaire "Lomé-Calals-Duts-

burg". Alnsl en mai 1971, Mme Marie Sivomey, malre de Lomé d'alors,

proflta d'une conférence à Strasbourg pour se rendre à Duisburg aftn

de prendre contact avec le conseil municlpal de la ville. Ce dernier,

après des tractatlons, donna en septembre l97t son accord pour la mise

en place du jumelage entre les deux vllles à condition que le jumelage

ne solt pas basé sur les prlncipes de l'alde au développement, mais

qu'll solt un lnstrument d'échange de consells et expérlences des

deux côtés. Il ne se prononça officiellement en faveur du Jumelage

entre les deux vllles que le 2t féwier lg721lt.

| ) Source: Archlves de la mairle de Dulsburg -

Dossier: Stâdtepartnerschaft Lomé/Togo-Dulsburg.
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Le 22 avril 1973 arriva à Lomé une délégation de la ville de

Duisburg conduite par Frledl Helnen, malre de Duisburg pour particlper

aux cérémonies du Jumelage entre Lomé et Duisburg qul eurent lieu à

l'Hôtel de ville de Lomé le mardi 24 avrll 1973 à 17 heures. Pour

Mme Sivomey, présidente de la délégatlon spéclale pour la commune de

Lomé, "Le Jamelage qut a Wur but d'anlr les vllles pour unlr les hom-

mes, ne put avoir que des conséquences bénéftques pour les popula-

tions de deux vllles qat déctdent de promouvoir des échanges d'ordre

caltureI, tourlstlque, soclal et économlque"( I ). L" jumelage fut concré-

tisé le ler mai 1974 à Dulsburg avec une délégation de 9 membres de la

ville de Lomé.

Le conseil municipal, pour réaliser les buts qu'il s'était fixé

en scellant I'union avec Lomé, a fondé au cours de sa séance du

24 septembre 1973 le cercle de travail dénommé "Lomé". Il a fait à la

même occasion à la vtlle de Lomé un don de l2 O0O DM dont l0 000

pour la procuration des instruments médicaux pour l'hôpital de Tokoin

et 2 000 pour l'achat des jouets destinés aux crèches d'enfants de

Lo-é( 2 ).

En Janvier 1974, un groupe de fonctionnalres de Duisburg s'est

rendu à Lomé pour étudier sur place les besolns de la ville. Ces der-

nlers ont été présentés au conseil municipal le 18 févrter 1974. C'est

grâce aux rapports du groupe que furent accordés à Lomé par l'inter-

médiaire de l'ambassade allemande au Togo l0 000 DM pour I'achat des

I ) Togo-Presse, 2l avril 1973.

2 ) Source: Archives de la mairle de Duisburg -

Dossier: Stâdtepartnerschaft Lomé/To go-Duisburg.
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llwes allemands et des dictionnalres bilingues "allemand-françals" et

4 50o DM pour la procuratlon de matériel d'athlétisme. comme les pro-

blèmes de la vllle de Lomé étaient énormes, le conseil envoya le 5 no-

vembre 1974 à Lomé une délégafion sous la direction du maire

Arnold Masselter, qui au cours de plusieurs séances de travail a discu-

té des problèmes de Lomé avec les autorités de la ville. Ses problèmes

touchent à l'éducation, à I'art, à la culture, aux acilvités économiques,

sociales, syndlcales et professionnelles, à la jeunesse, au sport, au

transport, au tourisme, à l'informadon et à la sécurité { corps de pom-

piers et seruice de sauvetage ).

La délégation a profité de son séjour pour gotter au charme

des sites touristiques togolais. Elle a visité le I novembre Aného et

Togoville, of Mlapa ler et Nachtigal ont signé le traité de protectorat

le 5 juillet 1884. Le samedi 9 c'était le tour de sokodé, le l0 de Lama-

Kara, sarakawa et Pya avant de regagner Lomé oû elle a été le ll no-

vembre l'hôte à dlner du ministre de l'intérieur ogamo Bagnah. Le pré-

sident du Togo a accordé une audience le 12 novembre à la délégation

de Duisburg accompagnée par Kokou Fourn, maire de Lomé, et par

I'ambassadeur de la RFA au Togo, Hans-Hermann Haferkamp. Après une

semaine de séjour au Togo, la délégatlon a quitté Lomé le 13 novembre

satisfaite des travaux qu'elle avait éffect,rér( I ).

Au retour de ce voyage d'information et de travail, la déléga-

| ) Sources: Togo-Presse du 7, 8, 9, ll, 12, 13, 14 novembre 1974.

Neue Ruhr Zeitung du 23 novembre 1974.

Rheinlsche Post du 23 novembre 1924.

Westdeutsche Allgemelne Zeltung du 26 novembre et

du 9 décembre 1974.
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tlon a présenté le t6 décembre 1974 au conseil municipal les trois

accords signés entre Lomé et Duisburg. Il a mis à la disposltion de la

ville de lomé un don çJe 24 0OO DM dont 12 000 pour l'achat de

20 brancards mobiles pour l'hôpital de Tokoini 2 00O pour l'achat de

20O draps de lit également pour I'hôpital de Tokoin; 5 OOO pour l'instal-

lation d'une bibliothèque allemande; 5 O0O pour I'achat du ltvre scolaire

allemand "Yao lernt Deutsch". Les brancards et les draps de lit ont été

transportés par bateau ensemble avec les dons de l'hôpital Saint Joseph

de Laar à savoir des lampes du bloc opératolre, des llts, des consoles,

des appareils électriques, etc... Les coôts du transport ont été pris en

charge par la GTZ.

Par allleurs, la vllle de Duisburg a accordé des bourses d'une

valeur de 70 0OO DM pour la formation des lnfirmlères et Inflrmiers

dans les hôpitaux de Duisburg, des mécaniclens-auto et des pompiers,

ainsi que 13 bourses pour la formation "sur place" d'assistants d'hygiène

à Lomé.

Le but de l'aide, comme I'afflrment les responsables de

Duisburg, n'est pas de remettre à leur partenalre africaln l'acuité des

flnances, mals de lul communiquer l'organisation du "Know'How" selon

Ieur propre t.t-.( | ).

| ) Sources: Westdeutsche Allgemeine Zeitung du 17 décembre 1974.

Neue Ruhr Zeitung du l8 décembre 1974.

Rheinische Post du 23 novembre et du 18 décembre 1974.

Archives de la mairie de Duisburg -

Dossier: Stâdtepartnerschaft Lomé/To go-Dul sburg.
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3.2. L'association bavaro-togolaise.

3.2.1. Fondation et but.

Quant à I'association bavaro-togolaise ( Bayerisch-Togolsche

C,esellschaft, e.V.), elle vit le jour lors de la visite de Eyadéma en RFA

du 15 au 25 septembre 1977, visite que nous avons relatée plus haut.

Les conventions de la création de I'association avaient été slgnées à Lo-

mé entre Eyadéma et Strauss, au cours de la visite que ce dernier a ef-

fectuée au Togo en mars 1977. L'association a son siège à Mlttenwald

en Bavière. Son but principal est d'approfondir I'amltlé germano-togolai-

se. Au cours de la cérémonle du mariage de la Fondation Hanns Seidel

et la Fondation Eyadéma à Nuremberg en septembre 1977, Eyadéma a

défini les objectifs de l'associatlon bavaro-togolaise: "Au Gours de notre

séjour, nous avons assJsfé à Ia création de I'association bavaro-togolaise

qui constituera une autre lnstitutlon permettant de canallser les res-

sonrces matértelles et hamalnes pour la réallsatlon d'obiectifs précis,

déftnis d'un commun accord des deux prties"( t ). Les devoirs de l'asso-

ciation qui vient d'être portee sur les fonts baptismaux consistent à

faire connaltre les deux pays réciproquement par l'information des cito-

yens de la RFA sur le Togo, par I'aide aux visiteurs togolals en Allema-

gne et vlce-versa, à entreprendre des projets d'aide au développement

par la créatlon d'emplois et d'écoles, à soutenir les mesures sanitaires

en vue d'améliorer les conditions de vle de la population togolaise.

l) Togo-Presse du 24 septembre 1977.
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L'association ne poursult aucun but lucratif. Ses ressources

proviennent des côtisations de ses membres et des dons reçus en Alle-

magne. Son comité de direction est composé du ministre-président de

Bavière et quelques personnalttés du gouvemement du "Land" ( Etat ) de

Bavière, et du présldent de la République Togolaise ensemble avec quel-

ques ministres de son gouvernement. Ce comité est suppléé par des

conseillers techniques des deux pays( I ). Le secrétaire général est un

c-olonel en retraite de la Bundeswehr Sepp Prentl, un ancien député de

la Bavière. C'est à lui que reviennent les mérites des succès de I'asso-

clation qu'il dlrige avec une précision et une stratégie militaires. Il met

toute son énergie bénévolement au sewlce des acttvltés de l'association.

Nous n'avons nullement l'intention de faire un panégyrlque, mais nous

ne pouvons que nous souscrire au propos de cet observateur: "Prentl

est une sorte de génle avec un c-oeur. Plus d'une organlsatlon carttatlve

seralt heureuse, d'avolr an homme comme lul Mais on devalt se rappe-

Ier la vIeiIIe maxime, selon laquelle il faut adJoindre un travailleur à

chaque génie, pour que I'affalre p*"pèrr"(?}.

Tous ceux qui ont eu contact avec les projets de I'association

bavaro-togolaise ont pu constater que les méthodes de son secrétaire

| ) Voir Annexes.

2) Traduit par nous: "Prentl ist elne Art Genle mlt Herz. Manche

karitattve Organisation wâre froh, so einen Mann

zu haben. Aber man sollte sich an den alten

Spnrch erinnern, da8 jedem Genle eln Arbelter

beigegeben werden muB",

Bayern Kurler, Weihnachten, 24-27, Dezember 1981.
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n'ont rien à envier aux théories et pratlques de la politique de I'aide au

développement. L'aide n'est octroyée qu'aux personnes qui ont vraiment

besoin de l'aide. Ce qui nous amène aux actlvités de l'assoctation( I ).

3.2,2. Les actlvités de l'association bavaro-togolaise.

L'association a déjà réalisé au Togo plusieurs projets dans le

domaine médlcal, social et agricole.

3.2.2.1. Domaine médical.

L'association a livré au Togo plusieurs tonnes de médicaments

sélectionnés, des dons des pharmaciens et médecins bavarois, auxquels

s'ajoutent d'autres médicaments spéclaux poirr l'Afrique financés surtout

par le lions-club. Parml ces médicaments on note par exemple des antl-

blotiques, de la pénlcilline, des produits analgésiques, de la cortlsone,

du sénrm contre les mesures de serpents, 200 000 sortes de vaccin

contre la poliomyélite, le tétanos, la dtphtérie, etc... . Elle a également

llvré plusteurs mètres cubes de pansements, plusleurs milliers de doses

d'lnjectlon et de seringues, 16 tonnes d'appareils médicaux encore en

bon état provenant des hôpitaux bavarois, des centaines de milliers de

lunettes, une complète installatlon moderne de dentiste, don d'un den-

tiste bavarois, ainsi que clnq équipements dentaires portatifs.

I ) Sources: Archlves de Bayerisch-Togoische Gesellschaft.

La Nouvelle Marche, tP 6lg du samedi 12 décembre l98l.
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Le colonel Prentl ne se consacre pas seulement aux grands

projets de I'assoclatlon, mals aide aussi lndtvlduellement des Togolals.

C'est ainsl qu'il a fait surbir gratuitement à quatre Jeunes Togolais des

interventions chinrrgicales délicates dans des clinlques unlversitaires ba-

varolses, car ces opératlons n'étalent pas posslbles au Togo. Les frais

de traitement, de séjour et de voyage sont supportés par I'association.

3.2.2.2. Domaine social.

Le colonel Sepp Prentl a profité de I'année lnternationale des

handicapés en l98l pour entamer un projet d'aide aux handlcapés togo-

lais en leur offrant des conditions de vie plus supportables. Pour leur

permettre la fréquentation d'école ou I'apprentissage d'un métier, il a

mis à leur dlsposltlon des fauteulls roulants à troies roues fabriquées

à parttr de vieilles bicyclettes en partie inutillsables collectlonnées en

Bavière. La première campagne a permls de réunlr 2 000 blcyclettes qui

ont donné I 5OO chalses roulantes fabriquées dans un ateller créé à cet

effet par I'association bavaro-togolaise. Pour faire épargner de I'argent

à I'associatlon, le colonel Prentl n'a pas ménagé ses efforts pour trans-

porter les 2 OOO bicyclettes de la Bavière à Lomé sans débourser un

sou. Laissons lui-même nous expliquer comment il s'est pris: "Puis fe

suls allé chez Ie maire de Munich, et J'al dlt: mals ta as un gros mar-

ché. Et on y vend des bananes. Et les camions, qul apportent les bana-

nes, retonrlrent à Haatbourg vides. IIs peuvent toat de nêne transpor-
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ter mes blcyclettes"( I ). A Hambourg Prentl connalt un armateur qul a

mis à sa dispositlon un conteneur pour le transport des blcyclettes

jusqu'à Lomé. Les autorités du port de Lomé ont renoncé aux taxes sur

tous les envols de l'association.

En 1983, l'association est venue aux secours des expulsés du

Nigeria. Le colonel Prentl a remis le vendredi 13 mai 1983 aux autorités

togolaises représentées p.rr Mme Sama, représentant le secrétalre d'Etat

au ministère de la santé publtque et des affaires sociales et de la con-

dition fémine, envlron lO tonnes de dons alimentalres constitués de riz,

sucre, harlcot blanc et vert, lentilles, boites de conserve, mafs frals en

boltes, farine de blé, pàtes alimentaires. Ces vivres ont été collectlonnés

dans toute I'Allemagne de I'Ouest avec le concours de la société

<Humedicar pour le compte de I'assoclation bavaro-togolaise.

Elle a dépensé aussi 80 000 DM pour la rénovation de l'orgue

de la cathédrale de Lomé. Pour la petite hlstoire, notez que cette cathé-

drale a été construite par les misslonnalres catholiques allemands

.o l9o2( 2 ).

I ) Traduit par nous: "Dann bin ich zum MÛnchner OberbÛrgermeister

gegangen und habe gesagt: Du hast doch einen

GroBmarkt. Und da werden Bananen verkauft. Und

dle Lastwagen, dle dle Bananen bringen' fahren

leer nach Hamburg zuriick. Dte kônnten doch

meine Fahrrâder mitnehmen",

Bayern Kurier, Weihnachten, 24-27. Dezember l98l.

2) Source: Mûller Karl, ldem,122-126.
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3.2.2.3. Domaine agrlcole.

Pour une amélloration et une augmentation de la production

agricole, l'association a commencé en 1982 un projet agricole à Agnron

dans la préfecture de Zio.60O ha ont été mis à la dtsposition de I'as-

soclation, mais seuls 20 ha sont cultlvés. Il faut commencer petit à pe-

tit, a dtt le secrétalre général. Agnron doit devenir une ferme agrlcole

moderne pour les paysans de la réglon. Il a fallu d'abord réparer ll km

de route entre Assahoun et Agnron. Cette route avait été déjà construi-

te par les Allemands en 1914. Un puits à pompe a aussl été creusé.

L'association gère également deux autres coopératives agrico-

les à Zagbépimé et Togovitl.(l).

| ) Sources: Archives de la Bayerisch-Togolsche Gesellschaft.

La Nouvelle Marche, I,lo 619 du samedl 12 décembre 1981.

Bayern Kurler, Welhnachtea, 24-27. Dezember 1981.

La Nouvelle Marche, tlo I 050, 14 mai 1983, page 7.
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4. Deutscher Entwicklungsdtenst.

Le servlce des volontalres allemands en accord avec le minis-

tère allemand de la coopération économique a débuté ses activités au

Togo au quatrlème trlmestre 1968 par l'envoi de slx coopérants.

Aujourd'hui ils sont au nombre de 34 s'occupant de la réallsation des

projets suivants: la santé; I'anlmatlon nrrale; l'enseignement technique

et la formation professionnelle; le développement rural.

4.1. Lâ santé.

Dans le domaine de la santé, le servlce des volontaires alle-

mands travaille de commun accord avec le ministère togolais de la san-

té publique et des affaires sociales. La tâche des volontaires consiste à

la formation des auxlliaires médicaux et à la lutte contre la lèpre.

4.1.1. Lâ formation des auxiliaires médlcaux.

La formation se fait à I'Ecole Nationale des Auxiliaires Médi-

caux ( ENAM ) de Lomé. Le projet est dtrigé par deux volontaires qui

donnent des enseignements théoriques et pratlques aux auxiliaires médi-

caux. La formation dure trois ans et son but est d'améllorer l'assistan-

ce médlcale en fournissant un grand nombre d'auxilialres médicaux aux

hôpitaux de l'intérieur. Par ailleurs, le Deutscher Entwicklungsdienst ( DED )

F mis à la disposition des hôpitaux de trois réglons Sokodé, Kara et

Dapaong un volontatre qul assiste les auxillaires médicaux formés à

I'ENAM.
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4.1.2. La lutte contre la lèpre.

A la suite de Raoul Follereau, le service des volontalres alle-

mands aide le seruice togolais de la lèpre à lutter contre cette terrible

maladle. Hult volontaires, tous infirmiers s'occupent du service de la

lèpre qui combat la lèpre sur toute l'étendue du territoire togolais.

Huit centres dans tout le pays sous l'égide du DED sont dlrigés par les

volontaires aidés par des Togolais ( contrôleurs-lèpres et agents itiné-

rants ) recnttés sur place. Le projet est flnancé par le comlté d'alde

allemand aux lépreux ( DAHW). Les médicaments spéclfiques sont four-

nis par le Togo qui les reçolt de I'UNICEF.

Pour dépister la maladie, les volontaires allemands, les con-

trôleurs-lèpres et les agents itinérants se déplacent de village en villa-

ge et de maison en malson pour dénicher les malades. Un regroupement

des lépreux de chaque pettt vlllage a lieu régullèrement chaque semaine.

Cecl permet de diagnostiquer les nouveaux atteints. Un prélèvement de

la peau du suspect ou du malade permet de falre une analyse au mi-

croscope. Le résultat révèle quelle forme de lèpre les lnfirmiers ont à

traiter.

Le but du programme est d'extirper le bacllle de lèpre du

pays ou du moins d'endiguer la maladie par un recencement méthodlque

et un traitement réguller des malades.

4.2. L'animation nrrale.

Dans le cadre de ses activités au Togo, le serrice des volon-
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taires allemands s'occupe de la coopératlve des handicapés de Niamtou-

gou {CODHANI). Les handicapés de la coopérative essaient d'améliorer

leurs revenus par la fabrlcation de quelques produits artisanaux simples

comme des batiks, des T-shirts, des tressages. Leurs produits sont

vendus sur les marchés de Nlamtougou ou dans leur magasin à Lomé.

Par ailleurs, l'animation nrrale du service des volontalres alle-

mands est aussi très importante dans la région de Kambolé, oÛ trois

volontaires, un mécanicien, un animateur et une puérlCultrice s'occupent

de plusieurs projets de développement nrral et d'alphabétisatlon. Ils ont

fait construire un jardin d'enfants qui a ouvert ses portes à la rentrée

scolaire de 1970. Ils ont aidé à la construction des ponts dans la région.

Ces réalisations ont constitué un exemple pour les habltants de la ré-

gion qui ont lancé un programme de construction de puits individuels.

Ce programme a suscité I'enthousiasme dans tout le vlllage comme

nous pouvons le constater chez I'Immam du village: "l'eau du pults est

ane bonne eaa. EIIe ne donne pas de maladie. La construction de mon

paits a æûté 7 O0O FCFA, nals ie ne regrette rten car Ia santé de na

famille coûte plus cher que cet argent-là. Certains de nes collègues

du vtllage n'ont pas encore comprts Ia nécessité d'un puits chez eux. Je

fenl toat pour les convalncre car I'alde que les Allemands nous appor-

tent dans ce domaine est des plus pr&ieuses"( I ). Cette déclaration

montre que la coopération doit être une collaboration et non une aide

imposée ou un projet fabriqué loin des besoins du milieu.

Quant à la puéricultrice, elle a vulgarlsé la culture potagère

dans la région, donne des cours de couture à l'école publique du village

I ) Togo-Presse du lundi 12 octobre 1970, pages 4-5.
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et des cours d'alphabétisation aux adultes le soir. Elle travallle égale-

ment au dispensalre du village.

4.3. L,enseignement technique et la formation professionnelle.

L'assistance du DED dans la formatton de certains Togolals

est remarquable. 14 volontaires sur un total de 34 en 1985 se consacrent

aux secteurs de l'enseignement technique et de la formation profession-

nelle.

4.3.1. L'enseignement technique.

4 .3.1 .r . !"_ _Y_"j_"_ _d_:ïgisj:4._* -t_1"_q'_11"--9:-9:I-'-d-é:-

Au départ le lycée technique de sokodé ne fut qu'un'collège

d.enseignement technique, fnrit d'un projet allemand dit nCollège

Technique de Sokodé>. Le projet a pour obiectif la formation des cadres

togolais susceptibles de promouvoir le développement économique et

social du pays. Démarré en 1966, le projet s'est achevé en 1974 et a été

remis aux autorités togolaises le premier juillet 1974 par

Hans-Hermann Haferkamp. Il est financé par I'Allemagne et se chiffre

à près de 800 mlllions de FCFA. La pJA, en plus de cet effort financier,

a mis aussl à la disposition du lycée d'enseignement technique de sokodé

un personnel d'encadrement.

on enseigne dans ce lycée l'électricité, la menuiserle, la ma-

çonnerie, la mécanique générale et la mécanlque-auto. Des mécanlciens

généralistes, mécaniciens-auto, électriciens, maçons et menuisiers formés
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dans ce lycée travaillent aujourd'hui dans les grandes compagnies et en-

treprises du Togo. Certains d'entre eux bénéficlaires de bourses d'études

ont reçu en Allemagne de l'Ouest une formation de professeur d'ensei-

gnement technique pour revenir seroir dans ce même lycée.

4.3.1.2. Collèges d'enseignement technlque.

La présence des volontaires allemands est très lmportante

dans trols collèges d'enseignement technlque au Togo: Dapaong, Pya et

Kanté.

L'ancien centre artisanal de Dapaong n'est devenu collège

d'enseignement technique moderne qu'en 1976. L'tntervention financière

de Bonn, commencée à partir de 1978 jusqu'à ce Jour, s'élève à environ

2O millions de FCFA. Le volontatre allemand donne des cours d'électri-

cité. Le collège compte 150 élèves.

Au collège d'enseignement technique de Pya, ancien centre ar-

tisanal des missionnaires protestants ( fondé en 1954 ), trois volontaires

allemands enseignent la maçonnerle, la mécanique-auto et la menuiserie.

L'assistance financière allemande se chiffre à 7 677 642 FCFA.

Deux autres volontalres servent au collège d'enseignement

technique de Kanté ou ils enselgnent la menuiserie et la maçonnerie.

4.3.2. Ia formation professionnelle.

Sur toute l'étendue du territolre, le DED prépare des Togolais

à leur future professlon. C'est alnsl qu'à I'Ecole Normale Supérleure
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d'Atakpamé, un volontaire allemand travaille à l'lmprimerie de I'Ecole,

afin de réorganlser et de former les nationaux sur les machines d'origi-

ne allemande. L'imprimerie produtt des manuels scolaires en français, en

éwé et en kabyè.

Le DED s'occupe également du garage de la Santé publique

oû sont réparés tous les véhlcules du ministère de la santé. Le devoir

du volontaire qui dtrlge le garage est de réorganiser l'atelier et d'assis-

ter ses collègues togolais. Un garage du même type pour la formation

des mécaniciens est lnstallé à Yadé au nord du Togo.

' En accord avec le ministère des mines, de l'énergie, des res-

sources hydrauliques et des travaux publlcs ainsl qu'avec la direction

de la cartographie natlonale et du cadastre, trois volontalres forment à

Lomé des géomètres togolals et donnent des cours de perfectlonnement

à d'autres géomètres. A la fin de leur formation, ils obtiennent le bac-

calauréat de géométrie. La formation est orientée sur la pratique.

Le service des volontaires allemands forme aussi le personnel

de l'Office National de Développement et d'Exploitation des Forêts ( ODEF )

(un organisme semi-étatique) et administre les forêts togolaises.

4.4. Le développement nrral.

Dans le cadre du développement rural,

me but de développer l'agriculture au Togo et de

loppement de l'élevage.

le DED s'est fixé com-

promouvoir le déve-
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4.4.1. L'agriculture.

Les projets agricoles du service des volontalres allemands au

Togo consistent à donner des conseils aux paysans pour améliorer

leurs méthodes agricoles, à partlciper à la mise en valeur de la vallée

de la Kara et à I'intenslfication agricole dans la région des Savanes.

Quant au centre de formatlon et de promotlon ntral de WIt ( un projet

de la jeunesse catholique de Oldenburg ) dans la réglon de Tsévié, les

volontaires essalent d'amener les paysans à s'intéresser à la mécanisa-

tion de l'agriculture. Ils sont aussi formés à savolr réparer les appareils

agricoles.

4.4.2. L'élevage.

La tâche des volontaires dans les deux projets d'élevage

( Ranch de I'Adélé et projet pour la promotion de la traction animale )

que le DED dirige au Togo consiste à résoudre les problèmes vétérinai-

res et à assister les paysans qul pratiquent l'élevage. Ils encouragent

également les paysans à associer l'élevage à l'agricultu..( t ).

En résumé, nous pouvons dlre avec toutes les réserves qui

s'lmposent, gu€ le servlce des volontaires allemands, financé à cent

pour cent par I'Etat fédéral, permet à l'Allemagne d'endiguer d'une cer-

taine manière une part de son chômage, car tl est inconcevable d'appeler

I ) Sources: Archives du Deutscher Entwicklungsdienst à Berlin et

à Lomé.
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"aide" I'envoi d'inflmières, d'infirmlers, d'agronomes, de mécaniciens, etc...

au Togo quand ce même pays a formé des centaines d'infirmières, d'in-

flrulers, d'agronomes, de mécaniclens, etc... qui sont en chômage et qui

tralnent chaque jour dans les rues de Lomé et dans tout le pays en

quête de subsistance. Il ne faut pas non plus oublier que tous les vo-

lontaires du DED sont logés par le Togo et pas à n'lmporte quel prix.

D'autre part, les Togolalses et les Togolais n'ont pas le drolt de tra-

valller en Allemagne, à molns d'épouser un Allemand et une Allemande.

Nous pouvons nous demander à qul proflte l'aide? Il n'appartient pas au

cadre de nos recherches dl répondre.
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5. Les Fondations politlques.

Nous consacrerons la plus grande partle de ce chapitre aux

Fondations Eyadéma et Hanns Seldel à cause de leurs actlvltés au Togo,

car les trois autres Fondations allemandes n'intenriennent que d'une fa-

çon sporadique au Togo.

5.1. Les Fondations Eyadéma et Seidel.

Nous avons dit plus haut que la Fondation Eyadéma tente

d'attelndre ses objectifs par des séminaires de sensibilisation, de

conscientlsatlon et de mobillsatlon des masses. C'est pourquoi ces der-

niers constituent le domaine le plus important des activltés de la Fon-

dation. Les participants aux séminalres sont d'horizons très divers: ca-

dres du partl, fonctionnaires, syndicalistes, enseignants, agents sociaux

et ruraux, élèves et étudiants, bref toutes les couches sociales de la

populatlon togolaise sont représentées.

Les séminaires sont organisés en collaboration avec les parte-

naires suivants:

- Rassemblement du Peuple Togolais ( RPT ),
- Jeunesse du Rassemblement du Peuple Togolais ( JRpT ),
- Confédération Nationale des Travailleurs du Tolo (CNTT),

- les différents ministères et servlces administratifs,

- les organisations estudlantines telles que: le MONESTO,

I'AETB, I'AIESEC, etc...
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Le contenu de la plupart des sémlnalres est essentiellement

de nature soclà-polttique, divers sufets sont abordés, tels que:
- la nouvelle stratégie de I'agriculture,
- la lutte contre les Incendies de brousse, contre la crimina-

lité juvénile, contre l'abus des médicaments et de drogue, contre la

prostitution et la délinquance Juvénile et contre la tuberculose.

Si nous jetons un regard sur les différentes conférences don-

nées au cours du premier séminaire de la Fondation Eyadéma organisé

da 22 au 24 févrler 1978 avec la collaboration du secrétarlat du RpT

à la Maison du RPT, nous trouvons les thèmes sulvants: évolution de la

natlon, l'idéologie du RPT, dialogue, particrpation et cogesfion, mobilisa-

tlon de la masse et le parti de l'union chrétienne soclale, la question

soclale en Europe en relation avec l'Afrique; nous pouvons mieux salslr

par là le rôle que Jouent ces séminaires dans la politique togolaise en

"aldant à approfondir les principes da RPT: sa philosophie, et à pénétrer

dauantage I'esprlt de Ia Nouvelle Marche"( 1). A part la présence alle-

mande du Dr. Kattlnger et de Hans-Dieter lILz, respectlvement directeur

et directeur-adjoint de la Fondation Eyadéma, on notait la participation

du Dr.von Habsburg venu dAllemagne pour ce premler séminaire. cinq

autres ont sulvi au cours de la même année. De slx séminaires en l9zg,

la Fondatlon est passée à I'organisation de 92 séminalres en 1985 comme

le montre le tableau I suivant, 
( 2 )

l) Togo-Presse, 25 févrter 1978.

2 ) sources: Geppert, Rainer, Les proJets de la Fondailon Hanns seidel

. en République Togolaise - l.B.Z., page 7.

la Nouvelle Marche, No I 838 du lundi 2 décembre l9g5,

page 4.
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Tableau I : Organlsation des séminaires de 1978 à 1985.

Total des sémlnaires Lomé Intérleur du pays

1978

1979

t9B0

r9Bl

t982

1983

t984

1985

6

fl

l6

36

52

6l

65

92

3

I

9

28

43

48

56

79

3

3

7

I

I

t3

I

13

Quant au tableau II, il lndlque l'évolutlon du nombre de

ticipants de 1978 à 1985,( I )

I ) Sources: Geppert Ralner, idem, page 7.

La Nouvelle Marche, ldem, Page 4.
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Année

Tableau II : Evolutlon du nombre des particlpants de l97B à 1985.

Total de participants Moyenne par séminaire

864

t 461

1 914

2 686

2 989

5 899

5 657

6 000

1978

1979

1980

198r

1982

t9B3

l9B4

1985

ll4

r33

130

75

57

97

87

65

Au-delà de ces séminaires qui constituent l'essentiel de ses

actMtés, la Fondatlon Eyadéma octrole des bourses d'études et de re-

cherches aux Jeunes Togolais en RFA. D'autre part, la Fondatlon

Hanns Seldel de Munlch, en collaboration avec la Fondatlon Eyadéma,

lntervient dans l'adminlstration de I'Ecole Natlonale d'Adminlstration ( ENA),

qu'elle a intégrée dans son programme d'assistance. La Fondation

Hanns Seidel a mis à la dtsposition de I'ENA un conselller allemand qui

est en même temps le dlrecteur du projet d'assistance de la Fondation.

La formation à I'ENA se fait à trots niveaux différents, le

cycle I ( cadres moyens ), le cycle II ( cadres moyens-supérleurs ) et le
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qycle III (cadres supérieurs). La formatlon dure trois ans pour les

cycles I et II et deux ans pour le cycle III. Peuvent s'inscrire au

c.ycle I des titulalres du BEPC, au cycle II ceux du baccalauréat et au

cycle III ceux qui ont termlné des études universltaires en droit, en

économie ou en lettres. Le cycle III permet de se spécialiser dans les

domaines suivants: l'adminlstration, la diplomatle, la justlce, l'économie

et les firr.rr.""( I ).

5.2. Les trois autres Fondatlons pollttques allemandes.

Des trois autres Fondatlons politiques allemandes, seule la

Fondation Friedrich Naumann est active au Togo. Elle collabore avec la

Confédération Nationale des Travailleurs du Togo ( CNTT ) dans le sec-

teur de l'éducation ouvrière. Elle a mls depuls 1978 à la dlsposition du

secrétariat général de la CNTT Mr. Brlé, un expert en éducation ouvrière.

La Fondatlon participe depuis 1982 à la formation des travailleurs togo-

lals en organisant des séminaires sur les problèmes du droit du travail

et de l'agriculture, sur I'organisation et sur la polttique de développement.

En 1982, elle a organisé 40 séminair."( 2 ). Ell. octroie également quel-

I ) Source: Geppert Rainer, idem, pages 10-14.

2 ) Sources: Fondation Eyadéma, Rapport sur l'essentlel des événements

en matière de politlque extérleure,

Lomé janvier 1979, page 52.

Frledrich-Naumann-Stlftung, Jahresbertcht 1982,

page 106.
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ques bourses d'études aux Togolais en RFA.

Quant aux deux autres Fondations, la Fondation Friedrich Ebert

et la Fondation Konrad Adenauer, elles accordent de temps en temps

de bourses d'études à certains étudlants togolais en RFA.
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6. Le tourisme.

En 1960, le Togo ne possédait qu'un seul hôtel de classe in-

ternationale, I'hôtel Le Bénin avec 82 chambres. Ce n'est que dix ans

plus tard, dans les années 70 que le pays a commencé une véritable

politique du tourisme, considéré comme un des catalyseurs de son dé-

veloppement. Un Haut Commissarlat au Tourisme a été créé en l97l

pour s'occuper du développement du tourisme et attlrer la clientèle ln-

ternationale. Avec le slogan "celui qui ne connait pas le Togo, ne con-

nait pas I'Afrique", les autorités togolaises vont partir à la conquête

des touristes, elles utillsent aussi dans leur publlcité le surnom de

"SaJsse de l'Afrique " à cause de l'étroltesse du pays et surtout du

caractère pacifique des habitants. Le Togo espérait se procurer ainsl de

précieuses devises pour financer son développement économique et créer

des emplois. Le tourisme représente une dernière chance pour arracher

le pays au chaos économique, car la grande crise mondiale des phospha-

tes vers la fin des années 70 a arrêté le rêve de l'industrialisation du

pays.

Le premier plan quinquennal de développement économique et

social ( 1966-t970 ) ayant passé sous silence le tourlsme, le second avec

un lnvestlssement de | 470 000 000 FCFA a mené une politique systé-

matique de construction d'hôtels, de campements, de sites et motels à

Lomé et à l'lntérieur du pays. Les investissements pour I'aménagement

et le renforcement des équipements touristiques dans le trolsième et le

quatrième plans quinquennaux ont été plus considérables. Ils s'élèvent

à l7 2lO 660 000 FCFA. Par ailleurs, le marché touristique a été égale-
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ment oûvert au secteur prlvé.

Les autorités togolaises et les milieux d'affaires allemands

salslssent I'occasion pour renforcer les relations entre les deux pays

dans le domaine tourlstique. Deux sociétés allemandes, Paneuropa et la

Deutsche-Afrtkantsche Handelsgesellschaft GmbH, ont partlcipé à la

création de la Société Touristique du Togo ( STT ) en vue de I'exploita-

tion hôtelière et touristique dans laquelle le Togo dispose de 70 % du

capltal.

En 1972, la société TIII, l'une des grandes sociétés touristiques

de l'Allemagne, a commencé à organiser de fréquents voyages touristi-

ques au Togo. C'est au cours de la même année, le 14 décembre qu'a

été inauguré le village de vacances de I'hôtel Tropicana à 18 km à I'est

de Lomé en bordure du Golfe du Bénin. 100 responsables de Journaux

allemands sont venus d'Allemagne pour assister à l'inauguration( I ). Lu

complexe hôtelier comprend 400 ltts dans 200 bungalows. Tous les

bungalows et chambres sont cllmatisés et disposent d'une salle de bains,

d'une douche, de téléphone, radio et terrasse. L'hôtel offre plusieurs

possibilités de sport: tennis, tennis de table, minigolf, water-polo,

volley-ball, Jeu de quilles, football, deux pisclnes ( une d'eau douce et

une d'eau de mer et avec la même possibilité de se baigner directement

dans l'océan atlantique ). L'hôtel Tropicana est la propriété d'une société

anonyme togolaise avec un capital de 300 millions de FCFA. Il est

financé et constrult par les Allemands. C'est à l'entreprise allemande

Dyckerhoff und lvVldmann AG de Munich qu'est revenu le devis de la

construction de l'hôtel dans les années l97l et 1972.

| ) Source: Togo-Presse, du 14 décembre 1972.
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C'est la même entreprise qui a construit l'hôtel Kara à Lama-

Kara en 1974. La constnrction n'a duré que 14 mois. L'hôtel se compose

d'un bâtiment de cinq étages et de 2l bungalows. Il dispose de 74 cham-

bres et de 150 lits. On y trouve des boutiques, un night-club, une

pisclne et un jardin avec des lnstallations de tennis. Presque tous les

matériaux de construction et même la batterie de cuisine, les linges de

lit et le détergent ont été achetés en Allmagne.

Le troisième hôtel construit par D)'\MIDAG au Togo est I'hôtel

Le Lac à Agbodrafo au bord du Lac Togo à 30 km de Lomé. L'hôtel

possède 40 bungalows et est en quelque sotte un complément de l'hô-

tel Tropicana, c'est pourquoi il reçoit des hôtes de l'hôtel Tropicana. La

gestion de ces trois hôtels est assurée par la société allemande de

Continentat Hotels Consultants du Dr. Corsten. C'est la même société

qui assure une granrde partie des infrastructures hôtelières du Togo. Ce

qui nous amène à la capacité hôtelière du Togo(t).

6.1. Capacité hôtelière du Togo.

La capacité hôtelière du pays qui n'était que de 25O chambres

en f970, est passée à 950 en 1977, à I 860 en 1980 et près de 2 O00 en

| ) Sources: République Togolaise, Plan de développement économique

et soclal 197l-1975, pages l2O-121.

Plan de développement économique

et soclal 1976-1980, pages 157-168.

Plan de développement économique

et soclal 198l-1985, pages 166-171.
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1985. Nous étudierons dans un premier temps la capacité hôtelière de

Lomé, plaque tournante du tourisme togolais et dans un sccond temps

celle de l'intérleur.

6.1.1. Equipement hôtelier de Lomé.

L'équlpement hôtelier de Lomé comprend:

- l,hôtel Le Bénin, premier hôtel de qualité de Lomé réalisé

en 1960 (82 chambres), rénové et agrandi en 1972 (100 chambres);

- l'hôtel Tropicana ( village touristique de 200 chambres à

deux lits );

- l'hôtel de la Paix, inarlguré en Janvier 1975, à l'architecture

audacieuse et situé sur la route d'Aného à proxlmlté de la mer,

250 chambres à quatre étoiles de luxe et suites-villas de luxe. Restau-

rant gastronomique, bar cocktail lounge, boutique, bar-restaurant au

bord de la piscine, salles de conférence, nlght-club, casino, tennis,

minlgolf, plage prlvée. Il est complété par 16 pavillons individuels;

- l'hôtel du Golfe, récemment réaménagé ( 45 chambres );

- l'hôtel Sarakawa, symbole de l'indépendance économique,

proche à la fois de la mer et du centre-ville, 250 chambres à cinq étol-

les, bungalows, restaurant gastronomique, restaurant-piscine, bar,

night-club, casino, boutiques;

- l'hôtel du 2 Février, 368 chambres dont 52 suites présiden-

tielles comprenant une cuisine, deux chambres, une salle de séjour et

un bureau, et 52 appartements mlnistériels avec chacun une chambre et

une salle de séJour. L'hôtel du 2 Février, avec sa tour de 102 mètres de

hauteur, est le fleuron de l'hôtellerie togolalse et gérê par le groupe
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hôtelier Novitel-Sofitel-UTA. Il peut accueillir et recevoir des conféren-

ces de chefs d'Etat, des congrès, conférences et réunions. lnternationales,

avec 12 salons de réunions de 40 à I 500 places. A cet effet il est équi-

pé d'une salle de conférence de 450 places avec traduction simultanée;

d'une salle de théâtre de 200 places; de 4 restaurants; de 3 bars; d'une

pisclne; du tennis; d'un nlght-club; d'un casino; d'une salle de presse;

d'une salle de ciméma; d'un studio télévision.

Ajouter à cela toute une pléthore de petits hôtels modernes

privés à Lomé.

6.1.2. Equipement hôtelier de l'intérieur.

L'intérieur n'est pas aussi pourryu d'hôtels comme Lomé, mais

sa capacité n'est pas du tout négligeable. Il comprend:

- le Grand Hôtel du 30 août ( 41 chambres ) inauguré en no-

vembre l97l;

- I'hôtel des Plateaux d'Atakpamé ( 27 chambres );
- l'hôtel de Badou ( l5 chambres );

- l'hôtel Kara à Lama-Kara (74 chambres ) inauguré en jan-

vler 1976;

- I'hôtel Le Lac ( 40 bungalows ) au bord du Lac Togo à

Agbodrafo.

Chaque préfecture, à l'intérieur du pays, dispose au moins

d'un établissement moderne, de motels et de campements.

Le Tableau suivant nous donne une évolution du tourlsme

dans l'ensemble des moyens d'hébergement du Togo en 1983.
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Le fait de s'équiper et d'avoir des hôtels de luxe n'attire pas

Ies touristes. Il faut leur présenter par ailleurs un programme attra-

yant et intéressant.

6.2. Programme touristique du Togo.

6.2.1. Sites touristiques togolais.

Pour que le pays devienne l'une des mellleures destinations

touristiques, les autorités n'ont pas ménagé leurs efforts pour actuali-

ser les structures touristiques du pays comme nous venons de le voir.

e côté de ces lourds investissements, le pays offre beaucoup de possi-

bilités naturelles. Sans faire de la publiclté pour le Togo, nous pou-

vons dire oblectivement que l'étroitesse du pays ajoutée à ses forêts,

ses réserves, ses montagnes et villages forttfiés présente une diversité

de paysages. La forêt offre une faune et une flore étonnantes et très

variées, on y trouve des espèces forestlères comme des espèces de sa-

vane. Les réserves de Fazao-Malfakassa et de la Kéran sont le domaine

de Safari-photo. Les plages de sable fin de la côte, la douceur et la

fralcheur du cllmat de la réglon des Plateaux sont des atouts supplé-

mentalres pour la réussite du tourlsme togolals.

Afin d'attirer plus les touristes, le troisième plan quinquen-

nal a retenu plusleurs prtorités qui ne sont pas encore réallsées. Il a

été prévu de créer un parc zoologlque dans le pértmètre de reboise-

ment (190 ha de forêt plantée, présence d'un étang couwant 2 ha) de

Bayémé à 30 km au nord de Lomé, traversé par le Sto. Il a été égale-
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ment prévu d'aménager les forêts sacrées de Bè, Assemé et Glidji pour

les rendre accessibles aux touristes. Four exploiter le site pittoresque

d'Aného, on envisage depuis des années de construire un complexe hô-

teller de trols étoiles à Payémé près d'Aného avec une unlté d'héberge-

ment de 200 chambres { 400 llts ). Ce cholx est Judicieux quand on sait

que Aného est l'un des plus beaux sites sur la côte.

6.2.2. Touristes.

Ceux qui visitent le Togo sont d'origines diverses. Le plus

grand lot vlent de l'Europe et de l'Àfrique surtout des pays voisins

( Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina-Faso, Niger et particulièrement du

Nigeria). Ces derniers sont souvent des touristes de fin de semaine

pour se livrer aux joies du shopping et gotter au charme pittoresque

de Lomé. De l97B à 1982, le nombre de touristes qul choisissent Lomé

comme destination a augmenté d'année en année pour dlminuer à partir

de l9B3 comme l'lndique le tableau 2, tandis que le tableau 3 nous don-

ne le pourcentage des arrivées de touristes en 1982 et 1983.
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Les tableaux 4 et 5 nous permettent de constater que les

arrivées et les nuitées des touristes, surtout des Européens sont nom-

breuses de novembre à janvier. Nous avons pris l'année 1983 come an-

née de référence car la tendance est la même chaque année. Les meil-

leures périodes de l'année pour visiter le Togo vont de novembre à

mi-avril pour le nord et d'octobre à mi-avril et de juillet à

mi-septembre pour le sud.
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Nous constatons que les Français occupent la première place

du gros des touristes étrangers qui arrivent chaque année à Lomé. Si

nous prenons les tableaux 6 et'1 et les années 1982 et 1983 comme an-

nées de référence, nous constatons que les arrivées des Français ont

augmenté de 10,01% et les nuités de 21,05% tandls que les arrivées ont

diminué de 10,57 % pour les Allemands et de -25,88 % pour les Suisses,

et les nuitées de -15,63 % pour les Allemands et -36,37 % pour les Suis-

ses.



ÀY; RIVEËs s€

U€NSËMtsLE

FRA N C€
q€RMANY,  FR

r TA L:I
Swi îzgRLANù
U SS R.
uN irËo KlNf'ÙoM
BeHE uux
SEANT)I ruAVIA

DîH,  eOuNî .  EURO?E

îouRîÉîEs( i  ru;e pru Àr icNAux ET rnrîRÂR€EroN Aux,)  .0A Ns
-tEs tlDJEffs 0,F,€Bg'RcE'rr€NÎ r4RÎAJS De Resio€^lcÉ ËN

lg83 €î ù983

r  -  ^  i  ^ - ^ â  I  ^
Ëi. r iN i  ro . r l lL  ?9u8 i  -  LSAg i  -  t t r -09 i

. i
1e-" qêoi i  -  asa4 i-  ssln I  *Fi A t'rA f. 5 51 ;.

voR,)sorgî I  - ;  t+\4 i  -  i  :  T ;'  '  |  ' l

??ER,-voLrA-NrÊÈR, i  g76L i  .ç0.3-+ i-  LV2.9,- l ' t , , lh I t
re.;;; '  Lz'157 i- 7388;NiGÉRrA i  tg .545 1 ' tà , !5 t  i -  7388 i -  3 t79 i  i

;;;:";},r.AFRrcA i ;;,;i;,, is.orl. i- ;;;; i:.;: ;; i 9

C-ANAJ)A I  r .33ï  {  l .S6g i+ 54 l+ 2,5+ i  
"uNiîÉbsîAîes i  s.Bgt+i , .oag i-  3s5 i-  6,s î  :. _ _ _ H r  : .  ,  r  i  m

oiH.souNT.AMERISAg :  g.â9O, Ut t t  i -  956 l -  68,35 i  3
'  o n  I  >'  :  

: ' l ' t  i  l "  ITOîA L ,  8 ,0A8 ,  6 .83L 
' -  

4 .Lrr  i -  , r ,+,â9 :  rn

in?nr. . r  ,  hsï l  tJ?s '+ L6 l+ 3,5o
, , ,  ?  ^ ^  |  r  ^ ^ a  |  - - .  ^ -  â  i .  . r r -  l r t

oîFr.ôouNT.AS[A&?AC.i t00o l,  +s4 aUg i- ?,,4,9o i  oii
MI$!uÊ EAsT 

' ,  l$?. i) ;  TLA qla ),-  36,39 I  3,

îo1A L a s89 ,i t,9 u7 8r+A 24,13 i
I

L5.3go I
8,? 56 |
â. âuâ |
+.891 |

3?,o
?J. \31

6. s84
I Z?'

3,569

a?.9 00
18 3o
Ll ?'6
s8 L6

t tt
?792,
s3 68

74t+
u,lb?"

2,5 qo
9%6
ûr.6

203s
40$

45
l ,Llg

LT8
196

rq ot
torS+
qr7

?.5r98
119,54

L,9L
18, +ê
L9,3o
L3,64

m

 )

o
\J
rrl

I
:
i
I
I

t

I

L
I

+

{
a

À
I

TOîAL 51',6[8: 56,359 -4,?'89 à,2'3

?13 U4tl 3à9 l} a,56. ' îH.  co\ r$ .1T.  wor< Lù É 9e,'Fàr
? t  - t 'I

I
i
a

i l
I

I

{i -l
rrl O

:3 f]i'- r.n.t ù r  ( ) IAL I  30. 6D9 t08. tL6 -aeqgË



NUTTËËE T*- TOURISîES

, 
UENSÉ,MtsL€ DËS r,lO-r€NS

[ tN îERNATro , - t , \ ux

trrl+EÈERcei.rer{r gnn

{984 Eî  e98J

Ér rÊfTRÀR€,GroN *Vx) ûANS
EAys â€  RFsrûsNc€ EN

SouRge  i  T ' t ,  C ,T ,  ,

l l i r i !
|  ' i  ngA ï  rgSg iE"orts f  Eeorts"""Li

i - l- 
- 

L- +--*----=*-;--
L : .- I 

------f----' 
I iNtN i  t9.s3g i  rr*.30+ i-  se3a :  -  a6,?+ iANA i rT.s66 i 'o. i l i  l_ T33tt ;  _ qt,7s i  >oRJrtDAsî  i  I  q .gsg |  _  i  _ '  I  

-

ren-voLîA-NîGÉR iso.+stlri. iéi l-tstzo i -sg,+,ri:
GER'A i ar.tgg i ur,l+o l- ?.zzs i - ejto i 3,

r i { .  couNT.  AFRlCA q.o.agq i tq,lgs:-1- *5Yj -.L-"T-9if i--11 lli- -J:-J5l{er*--: *isrll j ç
orA L i  l3u,gl î  !  g l .  sL3 l -  r r ii t34,g18 | tn. sL3 l- us.3ss , 

- setil+ t, 
-

9.396 | 8,4sç
, i5,59î !  t  Z.?e.,g

2+o
.> Ér 9O

4769

8t+o

3t75 |
5
çn
;B
È l

()

(tt

(u lJ i !

5a,6o

à5.356 È0. o ?9 5 LlT aoft

[,q ? n r.l

oîH . 
'CounT. 

AstA û fae.

M: tôLE ensî

?..019
t+.gg\

6,2'lg

l ,g 40
6.n to

3,38e
'll, ?rl9 44, Bg 4583

4Tg
4,h A6

%933

!

e l z  i, , I ' J  I

t+5,55

41,91 i

+ L?,u9?. i + 2'1,05 i

+ +
tn
$ - l

iTo îA u
fR^"æ

,ÉRr4A NJ ,  FR

i iAL f
Jw i ;ZER LANù

usSR
?. ,Et tÉLuX
U N r  ïËù Kt  NGIOH

iscAxùl t tAviA

Oi l+,  couNT. EuR0?É

T O TA u

TL 838
40. u 34
I 0. aïs
36. T?3 - È09e3,1.0T5 i_ ssl
9.135 ;+ | 6e 4,
1s,3\t i_ ,t. o.s t3
3,9 t0 - t t 'z

13,1?t -  tD,r+to

!

e6i. 3Sg ,- s+ lgz
i .

+

T4gê i-  45,63
-  4?39 i -  10t76

59.3qu
4ï, I 3o
41,. s t t1
5+, H6
4, gZ6
7.4r4

Zh. 8 6o
5.9 e3

74. L3l

ù39,518

?.,?ll {.3?1

36r37
sJ,88
?.?,,?r?,
4L,2,?

?t,88

4zt'13
I

1s,s8 I
i

. l

eZOq  '
:  a , J J  '

:
- -  I

. l

2 t  2q
w L . 9 J. i

I

frl

ç

X
ô

IJ
{Tl

Eô9,
BSi
tg  : l

a-rrnc
3- l

oT r{ .  Cour.t î .  WDRL}

GRnHù îO- iAL t+ th. {8 ? 3as. 965

N A .DA

IîEÀ SîAîES

TH,  cor rx î .  AuÉRieÀS 3,363 4,591+

O- iAL

88.7t7



-334-

Quant aux recettes hôtelières, elles augmentent d'année en

année: de I 720 700 000 FCFA en1977, elles ont atteint

S 214 630 O0O FCFA en l9B3( I ). C""i ne peut que réjouir les responsa-

bles togolais, puisque le tourisme est de nos jours I'une des composan-

tes essentielles de l'économie togolaise. Pour remplir les hôtels à moi-

tié vides, les autorités togolaises cherchent à conquérir des marchés

dans le monde. Des bureaux d'information sont ouverts à Paris, à

Washington et à Munich. En raison de l'étroite coopération entre le To-

go et la RFA, la publicité en Allemagne surtout en Bavière est considé-

rable. Le gouvernement togotais a même chargé une firme munichoise,

Dingeldey, de s'occuper des intérêts touristiques togolais en Allemagne.

Son but est d'augmenter le nombre des touristes allemands à destina-

tion du Togo. Dans la publictté actuelle allemande du tourlsme africain,

le Togo vient en troisième posltlon après les pays maghrébtns et le

Kenya. Dans les prospectus des agences de voyage allemandes comme

TIII et Continental Hotels Consultants {Munich), le Togo est présenté

comme I'Afrique authentique avec sa faune et sa flore alnsl que sa po-

pulation gale et affable. Sa mer, ses plages de sable fin et les mets

allemands ne sont pas oubliés.

La présence du Togo à la geme Bourse Internationale du

Tourisme de Berlin fut une aubaine pour percer le marché allemand.

L'objectlf principal de cette Bourse qui regroupait 57 pays de tous les

contlnents, était de présenter l'industrie tourlstique de chaque pays. La

vlsite au stand du Togo a permis au publlc allemand et aux nombreux

vislteurs d'apprécler l'intarissable potenttel tourlstlque dont dlspose le

I ) Source: Ilaut Commissarlat au Tourisme.
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pays. Le Togo a offert aux vislteurs une gamme variée d'objets: posters

de danses tradltionnelles et de scènes de la vie courante, pagnes de

tissage local (Kenté, Lokpo), sculptures d'ébène, calebasses décorées

de perles etc... Une dégustation de btère togolaise organisée par les

responsables du pavillon togolais a remporté un vif succès auprès du

public.

En dépit de toutes ces actlons, les résultats escomptés n'ont

pas été atteints, car le tourisme afrlcaln reste très cher à cause des

longues distances, surtout à partir de I'Allemagne. Pour y remédier, le

Togo et certains milieux d'affaires allemands ont en accord avec les

autorités suisses collaboré à la fondatlon de la société "Togo Travel

Serryice" à Bâle qui affrète un charter hebdomadaire ( BAL AIR ) au dé-

part de Zurlch dans le but de réduire le prlx des vols à destination du

Togo.

Dans les années 70, le Togo croyait avoir découvert des

sources de devises grâce au tourisme. Aujourd'hui l'euphorie a fait pla-

ce à la désillusion, car l'<industrie blanche> n'est pas aussi florissante

que prévu. Le fonstionnement du tourisme lui-même cotte plus cher

encore que les investlssements. La grande partie des recettes provenant

du tourisme retourne dans les pays lndustrialisés aux soclétés trans-

continentales qui gèrent les hôtels et leurs accessoires et qui par là

contrôlent le commerce du tourisme. Ce phénomène n'est pas particu-

ller au Togo, c'est un cas général des pays sous-développés. Le tourls-

me ne cesse de ruiner les pays sous-développés, car le développement

tourlstique leur revient deux fols plus cher que le développement des

autres secteurs de leur économle.
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Les hôtels togolais sont vides, surtout l'hôtel du 2 Féwier.

[Ine nult dans un hôtel de luxe à Lomé ne coûte pas moins de 200 FF.

la plupart des tourlstes préfèrent louer des maisons chez les habitants

ou loger dans les petits hôtels à bas prix à Lomé plutôt que d'aller

dans les hôtels à 4 ou 5 étoiles. Le tableau B nous montre que 7 % des

visiteurs arrivés à I'aéroport de Lomé en l9B3 sont venus pour des con-

férences et congrès et 25% pur des affaires, nous comprenons alors

pourquoi les hôtels ne sont pas pleins. Ceci devient un problème cru-

cial pour l'hôtel du 2 Féwier dont l'entretien seul cotte au pays au

moins 7OO OOO DM chaquu urrr,é"( | ).

1) Source: Blâtter des iz3l, Nr. ll9, August 1984, pages 24 et 25.
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Les problèmes qu'apporte le tourlsme au Togo ne sont pas

unlquement économiques. Le tourisme est un instnrment idéal d'expor-

tation de modèles culturels et sociaux qui ont souvent des conséquen-

ces négatives. Ces modèles détnrisent I'identité locale et la morale tra-

ditionnelle de la population qui slnge les touristes. L'aménagement, par

exemple, des forêts sacrées togolaises est néfaste aux coutumes des

habitants de ces forêts sacrées. Sacrifier sa propre population pour le

plaisir du touriste ne peut renforcer le pays que dans le sous-dévelop-

pement. A ce propos, nous ne résistons pas à l'envie de citer une re-

marque intéressante de Carfantan et de Condamlnes: "I&?e culture ne

peut devenlr un obJet de consommatlon; eIIe ne peut nl se vendre, ni

s'acheter. ElIe se uit et se partage; ou devlent obscène en paruenant de

molns en moins - en dépit de ses atours rutllants - à cacher la nudité

des corps exsangues enlaidis par Ia nisère. II faut que s'arr,ête cette

sorae de prostitutlon planétalre dont I'lndustrte tourtstlque est un

symptôme panni les plus oppur.nt""11).

Les parcs naturels de Fazao-Malfakassa et de la Kéran qui

mesurent environ B0 km de long et 80 km de large ont obligé le dé-

placement de la populatlon des environs qui dolt abandonner ses terres

fertiles pour d'autres terres oû elle se trouve étrangère. Pour que le

tourisme puisse profiter au pays et au touriste, les intérêts moraux et

culturels de la population dolvent prendre le pas sur le plaisir du tou-

riste. Le tourisme ne doit pas être des "oasjs du plaisir dans un désert

| ) Carfantan, J.-Y. et Condamines, C., Qui a peur du tiers monde?

Rapports Nord-Sud: les faits,

Paris 1980, page 241.



- 339 -

de pauweté", comme l'écrlt Françols A""h"r(l).

D'autre part nous tenons à signaler que toutes les sources à

notre disposition concernant l'évolution, les arrivées et I'hébergernent

des tourlstes ne sont pas unanimes. C'est pourquoi nous avons voulu

nous baser sur les sources et les tableaux du Haut Commissariat au

Tourisme ( HCT ) pour qu'on ne nous prête pas l'intention de vouloir

nuire au tourisme togolais en nous senant des chiffres erronés.

I ) François Ascher, cité par Sonntag Aktuell, Nr. l4-S,

du dimanche 7 avril 1985, page 19.
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7. L'aide humanitaire.

Sous le tltre d'aide humanitaire, nous voulons parler de I'in-

tervention allemande dans le domaine social et médlcal au Togo. Nous

avons consacré nos recherches à l'aide que la RFA apporte au Togo

dans le domaine médical, afin que le pays puisse valablement lutter

contre les maladies qui sévissent sur tout le terrltoire. Nous allons

étudier d'abord la modernisation de l'hôpital de Tokoin avec l'aide des

médecins allemands, puls la participation allemande au développement

de I'Institut Natlonal d'Hygiène et du Centre Natlonal d'Appareillage

Orthopédique de Lomé.

7,1. L'hôpital de Tokoin.

L'hôpital de Tokoin avec I 400 lits est le plus grand hôpital

du Togo et aussi le mieux équipé. Il a été construit avant I'indépen-

dance du pays. Après l'lndépendance, les autorités togolaises ont con-

tacté leurs homologues allemandes pour que la RFA intervienne dans

l'infrastructure médicale de l'hôpital pour l'équiper et le moderniser. Le

premier accord a été signé le 2O juillet 196O. Par ce contrat, I'Allema-

gne de I'Ouest a préw l7 976 568 DM pour la réalisation du projet. Le

Togo s'est engagé à prendre en charge les frais de l'entretlen et du dé-

roulement du projet.

Le but du projet consiste à mettre à la disposition de I'hôpi-

tal un personnel de 4 médecins allemands: trois gynécologues et un

chinrrgten. A part I'envoi de personnel, l'Allemagne est chargée de

foumir au nouveau bâtiment de gynécologie qu'elle a construit un équi-
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pement médico-technique, des pièces de rechange, etc... . A cet ensem-

ble s'ajoutent la constntction d'un nouveau bâtiment à deux étages

pour la section de gynécologie obstétrique avec trois salles d'opération,

une salle de réveil, des installations de stérilisation ainsi que des lits.

Le projet a démarré en 196l et sa réaltsation s'est déroulée

en trois phases de 196l à 1979:

- la première phase va de 1961 à l97l et est caractérisée par

la mise en marche du programme allemand et I'amélioration de l'état

rnédical de l'hôpital. La RFA a fourni au cours de cette période des

spécialistes à l'hôpital. Ils se sont occupés surtout des interventions

chinrrgicales;

- au cours de la seconde phase de 1972 à 7976, I'Allemagne

a essayé d'élargir le programme du projet par rapport à ce qul était

initialement prévu. Après la fondation de l'Université du Bénin en no-

vembre 1972, l'hôpital de Tokoin a été transformé en un "Centre Flospi-

talier Universitaire" ( CHU) pour la pratique des étudlants en médecine.

Ainsi à partir de 1972,les activités des médecins allemands ont été

beaucoup plus tournées vers I'enseignement;

- quant à la troisième phase qui va de 1977 à 7979, I'hôpital

a dt être agrandi pour faire face à son nouveau statut du centre hos-

pitalier universitaire. Il était prévu de constnrire une clinique sur le

campus universltaire pour les étudiants en médecine, mais le manque

de fonds nécessaires a conduit les autorités allemandes et togolaises à

signer un autre accord pour que la partlcipatlon allemande soit davan-

tage consacrée à I'agrandissement et au développement de la gynécolo-

gie obstétriqrte. f)ans le nouvel accord, il a été demandé aux médecins

allemands de former quatre spécialistes togolals en gynécologie qui

les remplaceralent à la fin tlu contrat en 1979. Ils devaient également
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continuer la formation des étudiants en médecine et des jeunes méde-

cins togolais en gynécologie et en chinrrgie. Pour cela on a dû cons-

truire une nouvelle salle d'opération.

Bien avant la ftn du premler contrat, le Togo et la RFA, sou-

cieux de l'amélioration des soins médicaux de la population du Togo,

ont décidé la poursuite du projet d'une façon plus approfondie dans les

deux domalnes que nous avons mentionnés plus haut c'est-à-dlre lu gy-

nécologie et la chlnrrgie.

L'Allemagne a fait savoir à la délégation togolaise au cours

des "négociations intergouvernementales germano-togolalses de coopé-

ration économique" de novembre 1980 à Bonn qu'elle avait réservé dès

1979 un montant de 9,3 millions de DM à la constnrction d'un nouveau

bàtiment de la section chinrrgicale du CHU( I ).

Les travaux ont débuté en 19Bl et sont terminés en 1982. Ce

nouveau projet a permis I'installation de 120 lits supplémentaires et le

renouvellement de I'ancien bloc opératoire du contrat du 20 juillet 1961

avec 7 nouvelles salles opératoires. Les installations de stérilisation de

l'hôpital ont été nrodernisées. Par ailleurs, le chirurgien allemand,

Dr. Gustav Menning mis à la disposition de l'hôpital, doit participer aus-

si à la formation pratique des étudiants en médecine et des jeunes mé-

decins togolais.

| ) Source: Procès-verbal des négociations intergouvernementales

germano-togolaises de coopération économique,

tenues à Bonn du 4 au 5 novembre t980.
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Quant à la section de gynécologie dirigée par le

Dr. Hans Schmidt, elle a bénéficié d'un apport de 7,8 millions de DM.

Son prlncipal objectlf est de former les spécialistes togolals en gynéco-

logie. Grâce à ce contrat on a pu constnrire une maternité dans l'en-

ceinte de I'hôpital dotée des équipements les plus modernes. L'hôpital

a pu ainsl résoudre certains de ses problèmes dans le domaine gynéco-

logique.

Le Togo a participé au proJet en prenant en charge les frais

de personnel et de I'entretien du projet. Ce dernier devrait passer sous

la dlrection togolaise en 1983 pour la gynécologie et en 1985 pour la

chirurgie. Mais à cause des difficultés financières du Togo, la RFA a

recondult le contrat de I'assistance technique jusqu'à la fin de l'an-

née 1987. L'Allemagne a mis un montant de 2 millions de DM à la dis-

positlon du Togo pour le sulvi du projet lors des "négociations inter-

gouvernementales germano-togolaises de coopération économlque" de

1984. C'est à la même occasion qu'elle a assuré les autorités togolaises

qu'elle "est dlsposée à envoyer, pendant Ia phase de sulv|, un technicien

et, en cas de besoin, un expert à coutt tetme pour asstrer I'entretlen

continu des installations et appareillages technlques y inclu Ia forma-

tlon du prsonnel .o plut" "(ll.

Pour le projet de l'hôpital de Tokoin ( médecins, installations

et équtpements ), I'Allemagne a entre 1960 et 1985 débloqué au total

32  089  BBB DM(2 ) .

| ) Procès-verbal des négociations intergouvernementales

germano-togolalses de coopération économique,

tenues à Donn du I au 9 md 1984.

2 ) Sources: Archives GTZ, Projekt Nr. 59. 2054. l.

Archives GTZ, Projekt Nr. 79.2114. I

Procès-verbal, idem.
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A part ce projet médical, elle a participé également à la

création de l'Institut National d'Hygiène de Lomé afin d'aider le Togo

à endiguer les maladies infectieuses et parasitaires qul sévlssent dans

le pays.

7.2. lnstitut National d'Hygiène.

Les premiers contacts du gouvernement togolals avec les au-

torités allemandes pour la constnrction d'un institut d'hygiène à Lomé

ont été entrepris en octobre 1961. Mais ce n'est qu'en t963 que la de-

mande de la constnrction a été remise à un architecte allemand et à

une firme togolalse. Pour ce nouveau projet de coopération germano-to-

golaise, la RFA a prévu 9 572 000 DM. Les travaux de construction dé-

butés en 1964 ont été achevés en 1967. Ainsi le 30 octobre 1967, I'insti-

tut a pu être remis aux autorités togolaises et dédié à la mémoire de

Ernst Rodenwaldt, médecin allemand spécialiste de médecine tropicale.

Avant d'entrer dans les détails de I'Institut, falsons connaissance avec

ce Dr. Ernst Rodenwaldt.

Né en 1878 à Berlin, il fait de brlllantes études à l'académie

militaire médicale de Berlin de lB97 à 1903, il part en t9l0 pour le To-

go. Il travaille d'abord à Kpalimé, puis à Aného ou il crée le premier

service de sage-femmes de la sous-région africaine. Il préconise même

l'assainissement des lagunes d'Aného et de Lomé, afin d'enrayer défini-

tlvement le paludisme du Togo. Il quitte le Togo en l9l3 après avolr

ouvert l'hôpit.rl d'Atakpamé. Il ne revient de nouveau au Togo qu'en

1962. Le 4 juin 1965, il s'éteint à Berlin à l'âge de 87 ans. C'est en

hommage à son oeuvre gigantesque au Togo que I'Institut National

d'hygiène porte son nom.
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"Equipé de tous les appareils techniques ntodernes, spécialisé

en traitements préventlfs et en travaux d'examens microscoplques per-

mettant de dépister les agents patlrcgènes des maladies et ainsi de les

æmfuttre pr des traitements médtcaux approprié-"(l), I'Institut

Rodenwaldt dlspose de quatre sections: bactériologie et sérologie, para-

sitologie, hygiène appltquée ainsi que biochimle. Ses principales activités

consistent à:

- faire des recherches en laboratoire pour dresser une yue

d'ensemble des différentes maladies;

- contrôler les eaux potables et les vivres;

- définir la sltuatlon de l'épidémologie dans le pays afin de

pouvoir fournlr au servlce d'hygiène des indications précises pour lutter

contre les maladles épidémiques.

L'lnstitut participe à la formation para-médicale du personnel

du servlce d'hygiène et se charge aussl des laboratoires d'hygiène régio-

naux et périphériques du pays.

Bien que I'institut soit devenu une propriété togolaise le

9 juin 1976, il continue à bénéficier d'une aide allemande par I'envoi de

médecins et de spécialistes en bactériologie et en hygiène hospitalière

et hydraullque et par l'envoi de conseillers juridiques. L'Allemagne four-

nit à l'institut des équipements, des pièces de rechange, octroie des

bourses de stage et finance des séminaires à l'institut. D'autre part

l'Institut Rodenwaldt collabore avec certains centres et avec des cher-

cheurs allemands. entre autres: le Professeur Habs à Bonn, le Profes-

l ) La Nouvelle Marche, Numéro Spéclal du 5 julllet 1984, page 21.
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seur Seeliger de I'institut d'hygiène et de microbiologie de I'université

de Wûrzburg, le Professeur Pieskarski de I'institut de la parasitologie

médicale de I'unlversité de Bonn et le professeur Schubert du centre
d'hygiène de I'universlté de Francfort.

Au cours des cérémonies concélébrant le centenaire de la

naissance du Dr. Ernst Rodenwaldt le S août l97B à Lomé le

Dr. Menning a été décoré de la croix Ernst Rodenwaldt; ce chirurgien

au centre hospitalier universitaire de Lomé, est ainsi le troisième dans

le monde médtcal après les Professeurs Seeliger et Schaller à obtenir

cette décoration. Et c'est également lui qui a représenté le monde mé-

dical togolais aux manifestations du même anniversaire à Coblence.

Lors de la décoratlon du Dr. Menning, I'ambassadeur de la RFA au To-

go, Dr.Werner Seldis, parlant de la coopératlon germano-togolalse,

a dlt: "Entre temps et presqu'inaprçu pour quelques uns présents icl,

I'Institut Ernst Rodenwaldt sert de cadre pour un autre projet de coo-

pératlon, trllatérale, cette fois-cl entre Ia RFA, le Togo et l'Organisa-

tion Mondiale de Ia Santé, projet de lutte contre I'onchocercose"(l).

L'accord pour ce projet d'installation d'un laboratoire d'on-

chocercose à I'instltut d'hygiène de Lomé a été signé le 20 juin 1978. La

participation allemande est évaluée à 68t 726 DM. Le Togo est chargé

de mettre à la disposltion du projet des collaborateurs scientifiques,

des assistants techniques médicaux, des aides et des salles de travail.

Il a prls aussi en charge les dépenses des laboratoires ( électricité,

eau, etc...). Il doit en outre permettre une collaboration entre l'Institut

et les ophtamologues du centre hospitalier universitalre de Tokoin.

l) Togo-Presse, 7 août 1978.
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L'Organisation Mondiale de la Santé apporte aussi sa participation à la

réalisation du projet. Tout ce programnle a été rendrt possible gràce à

I'accord signé le ll septembre 1978 entre la GTZ et I'Institut Bernhard-

Nocht des maladies tropicales de Hambotrrg qui s'occupe de I'envoi de

spécialistes allemands pour une durée de trois ans et de tout ce qui

concerne les travaux et les animaux de laboratoire'

Le médecin envoyé par la GTZ a le devolr d'assister le colla-

borateur de l'Institut Bernhard-Nocht dans le domaine médical' C'est

lui qui pratique l'ablation des filaires d'onchocercose et qui se

consacre à la formation des aides togolais. Le rôle de l'assistante nté-

dicale, envoyée également pat GTZ, est d'aider les deux spécialistes ai-

lemands dans le domaine de laboratoire'

Le laboratoire a commencé à fonctionner avec l'arrivée d'un

rnédecin allemand en aott l97B et d'une assistance technique médicale

en janvier 1979. A part le laboratoire de Lomé, il n'existe que trois cen-

tres de recherche d'onchocercose: un groupe d'Organisation Mondiale de

la Santé au Cameroun, la filiale de I'institut tropical de Hambourg au

Libéria et le projet international de lutte contre l'onchocercose de I'Or-

ganisation Mondiale de la santé qui a son siège à ougadougou ( Burki-

na-Faso ).

selon l'accord entre tous les partenaires du projet, le labo-

ratoire de I'Institut National d'Hygiène se consacre aux domaines sui-

vants: la poursuite de recherches sur d'éventuelles différerrces de types

de filaires; isolation des vers d'onchocercose et élevage en laboratoire

afin d'examiner leur changement de forme sous dlfférentes conditions;

transplantation sur des animaux appropriés comme essais de modèle;

détermlnation de la durée de vie et du potentiel de reproduction dcs

vers, ainsl que développement d'un modèle mathématique pour un con-
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trôle de longue durée des vers onchocercor""(1).

Après avoir étudié ces deux projets allemands dans le domai-

ne de la santé, nous arrivons maintenant au troisième projet médical

de la coopération germano-togolaise qul n'est rlen d'autre que le Cen-

tre National d'Appareillage Orthopédique de Lomé {CNAO). Le centre

revêt une importance suprarégionale, car il ne forme pas seulement des

orthopédistes togolais, mais aussi des médecins d'autres pays d'Afrique

Occidentale.

7.3. Centre National d'Appareillage Orthopédique de Lomé.

Créé en janvier t974, le Centre National d'Appareillage Ortho-

pédique de Lomé a été lnauguré le 16 décembre 1974, il est dlrlgé par

Sepp Heim. L'objectif du CNAO comme son nom l'indique est de four-

nir aux handicapés physiques des appareils orthopédiques. Le centre a

été mis en place sur l'initiative du chirurgien allemand, Dr. Menning.

Le CNAO construit avec une aide financière de I'Allemagne de

6 27+ 2lO DM comprend trois parties: un atelier orthopédique de pro-

duction de prothèses, une salle de physiothérapie, un atelier de forma-

tion avec un laboratoire d'essai.

La production se fait dans les différents ateliers de coordon-

nerie, de menuiserie, de mécanique et de plasticage. En dehors de I'aide

flnancière, la RFA s'est occupée aussl de la livralson de tous les maté-

riels dont le centre avait besoin. Cinq spécialistes allemands, un ingé-

I ) Source: Archives GTZ, Proiekt Nr. 77. 2210. l.



- 349

nieur et trois techniciens en orthopédie ainsi qu'un ktnésithérapeute se

consacrent de façon permanente aux actlvités du CNAO. D'autres spé-

cialistes viennent les aider ponctuellement en dirlgeant des séminaires,

en préparant les examens, etc... Le CNAO dlspose d'antennes secon-

daires à Lama-Kara (42O km de Lomé) et à Dapaong (600 km de Lomé).

On a rattaché au Centre Natlonal d'Appareillage Orthopédique,

le centre de formation des techniciens orthopédistes lnauguré le 9 oc-

tobre 1975. A part les autorités togolaises, qul ont pris part aux mani-

festations de l'inauguration étaient présents Mr. Ginko, le directeur de

l'association fédérale pour la technique en orthopédie; Mr. Munch, direc-

teur de l'école pour la technique en orthopédie de Francfort; et

Mme Stephany, représentante de la Carl-Duisberg-Gesellschaft, tous

trols venus spécialement de I'Allemagne pour assister à la remise offi-

cielle du centre à la République Togolaise. On notait également la pré-

sence de l'ambassadeur Mr. Haferkamp. Au cours de l'inauguration, le

directeur du CNAO, Sepp Heim, a mis surtout l'accent sur la formation

des techniciens orthopédistes en déclarant: "Ce métier, qui est encore

nouveau, sinon inconnu dans les pays afrtcains, ioue un rôle très

important dans Ie domaine de Ia santé. Ses responsabllités sont grandes

et son travail souvent délicat. Par conséqaent, il est nécessaire que Ia

îormation du technicien-orthopédiste soit basée sur un niveau relati-

vement éIevé, qae ce soit dans Ia théorie, cotnme par exemple I'anatomie,

Ia pathologle, Ia biomécanique, Ia mécanique, la chimie, etc..., ou dans la

pratlque, comme le travail du fuls, des métaux et des plastics pour Ia

construction de différentes sortes de prcthèses et d'onlÈses"|l).

l) Togo-Presse, l0 octobre 1975.
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La formation dure trois ans et ne sont admis au centre que

des inflrmiers, des assistants sociaux et des candidats titulaires, au

moins, du BEPC. La formation est sanctionnée par un diplôme de tech-

nicien orthopédlste capable de réallser des prothèses et des orthèses et

d'adapter les appareils orthopédiques aux patients. Le programme de

formatlon a été élaboré avec les institutions compétentes et spéclale-

ment avec le "Bundesinnungsverband fiir Onhopâdie-Technik" ( Associa-

tlon Fédérale pour la Technique en Orthopédle).

Le centre est ouvert à tous les pays francophones et anglo-

phones africalns, c'est pourquoi I'enseignement se fait dans les deux
( r l

langues" ' .

Ce centre d'appareillage orthopédlque, dernier né de la coo-

pération germano-togolaise dans le domaine de la santé, couronne

l'oeuvre médicale de la RFA au Togo. Si cette oeuvre n'a pas pu cou-

vrir tous les besoins médicaux du pays, elle a pourtant récolté de

beaux succès que ne connaitra pas le dernier aspect des relations cul-

turelles germano-togolaises que nous allons aborder dans notre pro-

chain et dernier chapitre, c'est-à-dire le sport.

| ) Sources: Archives GTZ, Projekt Nr. 73. 2027. 8.

Togo-Presse, 17 décembre 1974.

Togo-Presse, l0 octobre 1975.
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B. Le sport.

Bien que la coopération germano-togolaise en sport n'ait pas

atteint les espoirs fixés par les deux parties, elle n'en demeure pas né-

gligeable. Elle concerne toutes les discipllnes sportives allant de I'ath-

létlsme au sport d'équipe.

L'Allemagne de I'Ouest a mis à la dlsposition de la Fédéra-

tlon Togolaise d'Athlétisme des enseignants en éducation physique

afin d'élever le niveau de compétition des athlètes togolais. Ces der-

niers, notamment les cyclistes et les boxeurs, avant certaines grandes

compétitions ont pu suivre des séances d'entrainement en Allemagne,

par exemple, avant les jeux olympiques de Munich en 1972. Le 9 octo-

bre 1973 le GAWI et la GTZ ont engagé un nouveau type de relations

sportives en envoyant au Togo un enseignant en éducation physique,

Ewert von Oettlngen, dont I'objectif principal était de former les spor-

tifs togolals, d'organiser et d'effectuer des séminalres pour les entrai-

neurs sportifs et les enseignants en éducation physique. Il était chargé

d'alder la Fédération Togolatse d'Athlétisme dans I'organisation des

compétitions internationales. Il a quitté le Togo le 9 mai 1975(l).

C'est le football qui est le point fort des relations germano-

togolaises en sport. Il a Mnéficlé pendant plusieurs années de I'aide de

trois entralneurs qul ont essayé d'amener le football togolais au niveau

international. Le premier entraineur a été Otto Westphale qui a séjour-

né au Togo de 1962 à t964. Le second, dont le nom restera toujours

I ) Source: Archives GAWI/GTZ, ProJekt Nr. 68. 5 126. 5, page lB9.
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attaché au football togolais a été Gottlieb Goeller. Il a été envoyé par

le GAW. Il avait corhme responsabilité de former une équipe nationale

de football, d'organiser des cours pour les entraineurs et de former les

Jeunes avec des séances d'entrainement de football. Il a commencé sa

mission au Togo le 7 mars 1970. Il y est resté jusqu'à la fin du mois

de septembre 1972. Il a fait un autre séjour par la suite entre l9B2 et

1984. Si nous jetons un coup d'oeil sur ses deux séjours au Togo, nous

constatons que Gottlleb Goeller a bien accompll les responsabtlités qui

lui avaient été confiées malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées

au Togo. C'est grâce à lui que l'équipe nationale togolaise de football

a pu participer aux deux phases finales de la coupe d'Afrique des Na-

tions à Yaoundé ( Cameroun ) en 1972 et à Abidjan ( Côte d'Ivoire ) en

1984. Tout cela a contribué à falre de lul I'entralneur allemand le plus

célèbre au Togo. Nous n'oublions pas non plus le séjour de deux ans,

de 1980 à 1982, d'un autre entraineur de football allemand

Bernhard Streun qul s'est occupé de la formation des entralneurs et de

la préparation des juniors togolais aux éliminatoires de la coupe du

monde. Son séjour s'est soldé par un échec quant à ce qui concerne les

Juniors puisque ceux-ci ont été éliminés dès le premier tour par la Gui-

née. D'autre part, ses démarches pour faire construire un terrain de

football de classe internationale à Lomé sur le terrain de Boka ( voir

Annexes ) sont demeurées sans succès.

Outre l'envoi de ces trois entraineurs, le Togo et I'Allemagne

ont eu des échanges d'équipes de football: Kaiserslautern en 1972 et

l'équipe mllitaire de football de la RFA en 1984 ont joué à Lomé. L'é-

quipe de football de l'université du Bénln et celle des juniors ont ef-

fectué des séjours en RFA.
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Par allleurs, l'Allemagne de l'Ouest a octroyé des bourses

d'études et de stage à certains étudiants et cadres togoltis(l).

| ) Sources: Archives GAWI, Proiekt Nr. 68. 5126. 5, page 187.

Archives Dyckerhoff et Widmann S.4..

Archives DIWITO.

Ambassade de la RFA au Togo, Ref. Nr.: 254-80-Ri,/Ki,

Lomé 17 jui l let t980.
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Àrrivé au terme de nos recherches sur un quart de siècle de

relatlons germano-togolalses, nous avons pu constater que les investis-

sements allemands au Togo ont connu une nette croissance d'année en

année, aussi blen dans le domaine public que dans le domaine privé. Ce

dernier cependant a pris le pas sur le premier au cours de ces derniè-

res années. Du 27 avrtl 196O au 27 avril 1985, la Républlque Fédérale

d'Allemagne a accordé au Togo une aide au développement d'une valeur

de 794,6 mlllions de DM pour les prestations publiques( I ).

Les domaines privilégiés de la coopération financière entre

les deux pays sont les proJets concernant I'amélioration de I'infrastruc-

ture, l'adduction d'eau et l'aide en marchandises. Parmi les projets les

plus importants auxquels la RFA a apporté sa contributlon financière,

nous comptons la contributlon du Port Autonome de Lomé et sa trans-

formation en un port pour produits en vrac, c'est à lui que revient la

part du lion avec un volume de 180 millions de DM de contribution al-

lemande. Le Port Autonome de Lomé, poumon de l'économie togolalse,

ne permet pas seulement la crolssânce du commerce extérleur togolais,

mais constitue une source de devises supplémentaires grâce à son rôle

de translt pour les produits des pays voisins enclavés comme le

Burkina-Faso, le Mali et le Nlger. D'autre part, la RFA a, dans le cadre

de sa coopération financière avec le Togo, participé à la construction

d'un terminal cllnker. Elle a accordé des crédits de 13,5 millions de DM

pour l'alimentation en eau des centres ruraux et de 9 milllons de DM

pour un programme de construction de ponts préfabriqués en milieu

l ) Sources: Archlves, Mlnlstère du Plan et de la Réforme Administrative -

Dlrectlon générale du Plan et de Développement - Direction

de la Coordlnatlon du Plan, Dossler RFA-Togo.
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rural. Une partie des fonds de la coopératlon financière est destlnée à

l'alde en marchandises qui sert à I'achat en Allemagne de I'Ouest des

matières premières, des pièces de rechanges, des vivres et des blens de

consommation.

Le Centre de Recherche et d'Elevage d'Avétonou ( CREAT), le

développement rural intégré de la région centrale, le service phytosani-

taire de Cacavéli, le service gynécologique et chinrrglcal du Centre

Hospitaller Universitaire de Tokoin, le Centre National Orthopédique de

Lomé, I'Institut National d'l{ygiène, la constructlon de la station radio

de Lomé ainsi que la formation et le perfectlonnement des Togolais en

RFA sont autant de projets privilégiés, qul ont bénéficié d'aides alle-

mandes dans le cadre de la coopération technique.

Au nlveau des lnvestissements privés, c'est la Brasserie du

Bénin qui vient en tête avec un capital social de I 300 000 000 FCFA.

Puis suit toute une série de firmes privées allemandes ou avec partici-

patlon allemande.

Quant aux relations culturelles, elles n'en demeurent pas

moins importantes. La RFA, par le truchement de ses divers organis-

mes, essaie d'introduire sa langue et sa culture au Togo. Elle octroie

une aide sous forme de bourses de perfectionnement et de formation

aux ressortlssants togolais. Le service des volontaires allemands, de

son côté, mène sur toute l'étendue du ter:ritoire d'importantes activités

dans différents domalnes comme l'agriculture, l'enseignement, la santé.

Âidés par des contrôleurs togolais de Ia lèpre, les volontaires alle-

mands mènent dans le cadre de leur actlon soclale une lutte acharnée

contre la lèpre.
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Force est pourtant de constater que les résultats obtenus

justifient de molns en molns I'importance des moyens mis en oeuvre.

Et ceci n'est pas particulier à Ia coopération entre I'Allemagne et le

Togo, mais général à toute aide que les pays développés apportent aux

pays sous-développés. cette aide n'est pas seulement lnsuffisante, elle

est aussl inefficace, car elle est assortle de conditions politiques, finan-

cières, économiques et mllitaires draconiennes. Toute aide, qu'elle vien-

ne d'un pays socialiste ou capitaliste, est <appltquée sans plan cohérent

de développement économlque. Cette alde, comnte Ie dit très blen

Tibor Mende, "on peut la comparer à un poumon d'acler. EIIe fournit

I'oxygiène nécessalre. ElIe emprlsonne et maintient Ie nalade en vie,

mals sans pour aatant amolndrlr sa dépendance. EIIe lui apporte un

soulagement immédlat, mals le prtve arssi d'une chose plus lnprtante,

I'espolr dans I'avenir"r(l ). C.r les problèmes auxquels les pays

sous-développés sont confrontés sont à la fois conjoncturels et struc-

turels. Ces problèmes ne peuvent pas être résolus à court terme, c'est

un effort de longue haleine. Il ne faut pas donc s'attendre à ce que

I'aide au développement soit un remède palliatif; il s'aglt d'un proces-

sus à moyen et long termes. La coopération doit durer et s'étendre sur

plusieurs génératlons, plusieurs décennies. C'est pour cette ralson que

nous sommes partlsans de I'aide individualisée comme le font certains

petits groupes chrétiens et laics allemands au Togo, car lorsque I'aide

est organisée sur une grande échelle, les intermédiaires sont si nom-

breux qu'elle n'arrlve pas à destination. ce ne sont pas les "médecins

sans frontières" ou les "organisateurs de l'Alde pour I'Afrique" qui

nous démentiront. Donner à la foule certes, mals penser aussi à I'indivi-

| ) Présence Africaine, Nos l8-lg, Irévrier-Mai l95g.
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vidu, autrement la coopération germano-togolaise fera des assistés, de

nouveaux pauvres. C'est pourquol "II importe icl de remettre à iour Ie

modèle de coopération du type traditionnel ( bourses, envois d'ex-

perts, etc...). La nouvelle dimension de cette coopératlon doit. porter

sur de.s programmes ef des proJets complets de développement liés à

I'expansion économiqae et à d'autres types de relations avec les pays

en développe^.rrt"( | ),

Pour que les relations gerrnano-togolaises puissent profiter

aux deux parties il faut que les lignes politiques de l'aide au dévelop-

pement de la RFA deviennent plus fexibles et que les deux pays trou-

vent et mettent en place "de nouvelles formes d'instlt.utlons ntrales

susceptibles de pronrouvoir Ie potential de productivité des pauwes

avec autant de soins que celui consacté à la protection du pouvoir des

rtchrcs"(Z).

C'est pourquoi de nouvelles orientations s'imposent à la coo-

pération germano-to gol aise :

- la connaissance du pays qu'on veut aider doit être appro-

fondie;

- la coopération doit être un problème ltumanitaire et non

| ) Dragasevich, Virko, dans Review of International Affairs,

volume XXVIII, No 687, page 7.

2) Mac Namara, RobeÉ, Address to the Board of Governors,

Nairobi, Kenya 25 septembre 1973, page 17 -

cité par

Touré, Ben Yacine, Afrlque: L'épreuve de I'tndé-

pendance, Paris 1983, page 63.
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d'intérêts puisque c'est une relation eutre hommes privilégiés et hom-

mes démunis;

- les coopérants doivent s'adapter à l'esprlt et au milieu oû

ils apportent leur aide. Ils doivent senrir le pays comme le leur et mê-

me mieux que le leur, car ils sont envoyés pour aider le Togo à vain-

cre son sous-développement.

Le Togo est sous-développé, non pas parce qu'il est pauvre,

mais parce qu'il a voulu copier I'Europe dès son accession à I'indépen-

dance. Le sous-développement rre peut être vaincu que par l'encadre-

ment et l'éducation d'une paysannerie adaptée au pays. Il est inutile,

par exemple, d'acheter des tracteurs qui iront dormlr dans les garages,

alors que le pays dispose de bras en quantité suffisante pour faire dé-

coller son agriculture. Le gouvernement doit faire sentlr au paysan I'a-

mour et l'honneur de son travail, lui faire découvrir son rôle primordial

dans le développement de son pays. Et pour que les couches rurales

puissent participer d'une manière signiflcative à la croissance du pays,

il faut:

- d'abord améllorer leur qualité de vie en développant les

conditions de commercialisation de la production agricole vers la ville,

en installant une couverture médico-sanitaire de base généralisée et en

encourageant l'alphabétisation rurale;

- ensuite promouvoir le développement nrral auto-centré en

créant des groupements villageols ayant accès au crédit agricole et pre-

nant en charge I'entretien des puits et de I'auto-encadrement de leurs

systèmes agricoles et en diffusant les techniques de production moder-

nei

- enfin lutter contre les feux de brousse et la désertification

en sensibilisant les populatlons à ce problème.
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C'est ainsi que l'on pourra ralentir le rythme de l'exode rural

et retenir les paysans sur leur terre. Et le chômage déguisé de la ma-

jorité de la population pourrait être aussi résolu. Le pays aurait alors

la possibilité de réduire sa dépendance alimentaire et de réaliser ainsi

son voeu le plus cher, celui de I'autosuffisance alimentaire, c'est à elle

donc que revient la priorité dans les relations du Togo avec la Républi-

que Fédérale d'Allemagne.
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Informafi ons -pro spekt.
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Présence Africaine, Nos l8-lg, février-mai l95g.

Revue du Port Autonome de Lomé No l, Lomé, le 24 mai 19g2.

Revue française d'études politiques africaines No gz d,octobre 1g72.

Rheinische Post, Nr. vom 23. Novemtler t974;

Nr. vom 18. Dezember 1974.

Saarbrticker Zeitung, Nr. 98, Mittwoch, 27 April lgti0;

Nr. ll, Montag, 14 Januar 1961.

Sonntag Aktuell Nr. 14 - S, Sonntag, T. April l9g5.

Stern, Heft Nr. 39, 18. September 1996.

Stuttgarter Nachrlchten, Donnerstag, 31. Jult 1986,

41. Jahr-3l. W.-Nr. l7l, page 2.

Siiddeutsche Zeitung:

- Nr. vom 9. Juni t96s: Togos prrisident privat rn Miinchen;

- Nr. vom 15. Mâirz 1966: Der Bundesprâsident in Togo.

Kamenrn dankt fûr deutsche Hilfe.

- Nr. vom 17. oktober 1968: Togo fordert Fertigwaren-produktion.

"Mehr Kontakte zur Bundesrepubllk".

Togo-Dtalogue, mensuel du Bénin, tf ZtZg, février l9ZS.

Togo Journal, l.tos t-Zzgt.
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Togo-Presse ( Quotidien Togolais d'Information ):

t2 octobre l9ZO, pages 4 et S; 19 octobre 1920, pa_
ges 4 et S; 16 novembre lgZO; 23 mars lg7l;

17 avnl l97ti t9 mai t97t; 24 mat t97l; 2g Juiller l97l;
9 décembre 1972; 2l avrll lgZS; J0 awit t973;

ll mai l9Z3; 9 novembre lgZJ; 17 décembre lg14i

2 octobre 1926; Z mars l97T i I et 4 mars lgZZ;
9 Juln 1977; 16 septembre l977i 24 septembre lgZZ;
23, 24 et ZS février lg7g; 6 mai lg7g; Z aott lgZB;

' 
25 et 30 septembre lg7g; 29 novembre lg1g.

Togo-Presse devenu La Nouvelle Marche:

No Olg du samedi t2 décembre lggl;

tto I OSO du samedi 14 mai 19g3, pages l, 4 et 7;
t-.to t ggg du samedi 9 juin 19g4, page S;

No I +OO du mardi l2 Juin t9B4;

tP t *O+ du samedi 16 juin 19g4, pages J et 12;

Numéro Spécial du 5 juillet l9B4;

l.to t SOZ du Jeudi 3 janvier l9g5, pages I et 4;

lto t Sgl du vendredi tB janvier l9g5, pages I et 4;

No I Sg* du mardi 22 janvler l9g5, page 4;

tto I ZgZ du mardl I octobre lgg5;

NP t gtt du mercredi 30 octobre l9g5, pages I et 4;

No I gU du jeudi 3l octobre l9g5, pages l, 3-4;

No t glg du samedi 2 novembre l9g5, pages l, 3 et S;

No t glZ du jeudt Z novembre l9g5, pages l-6;

No t gZZ du mercredi lB novembre l9g5, page 6;

t{o t gg* du vendredl lS novembre t9g5, page 3;

No t gæ du vendredt 22 novembre l9g5, pages l, 3 et S;
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t{o t ggg du lundi 2 décembre l9g5, pages I et 4;
tP t g+S du mardl t0 décembre l9g5, pages I et 4;
No I e+Z du jeudt 12 décembre l9g5, page 3;
t{o t g+g du vendredi 13 décembre l9gS, pages l, J_4.

Tribune d'Allemagne du 2t février 19g2.

West Africa du 25 juin l97l.



Aaaexer



cARTE ÉcoNovroue CARTE ADMINISTRATIVE





J c u d i  5  J u i l l e t  l 9 t {  : \ t ' l \ t f  R O  S P E ( ' I A L  -  L A  N O t ' \ ' U L l . t j  I I A R C H }  -  : 3

Photos d'archives
.fiilder au5 f,neo\o.

1,
, l

t

j

F

- :.:1.'.
,llt::.
1:t )
: , Ë i

.11",.

L. p.It f.bdt darf loblct dræ.dtù. ht.6lr.

t.i.tf'g'Æf
l-,-  : .?:;"u4..



21 NUMERo spEctAL - LA IrouvELLE MARCHE Jædi s Juirrcr r9t4

Photos d'archives
ù(issîon und Sdzule.

1 . r  - . . _  - .

L'e""ngÉti;"iion'.it-"- r"ol"iirir'ion 
"""i.nî'iri 

m.rii". en profondcur

Pg !!m.e und tY(isa hohe.

t _ _

r{È

xlo'o.l cn prrtlcullcr Mhrhohc I h vé!étrtlon iururlentc rrdcril'fivonbl.rlcnt Inprcr3lonné tcr Allcnradr



Jædl 3 Julllcl l9tl NUMERO SPECIAL - LA I\iOUVELLE MARCHE 23

Les vestiges de l'époque allemande

Lr rnission cetholiquc i Kprlimé. cncorc debout,
mrlgré I'oulrrgc dcs ens cl lcs intcmpérics

- f : - .  I ,  i

Le four à chsux v ive à Tokpl i :  un pcu dc
rcplâtrrge, el un bon feu... et çe reprrlirrit cn
lonronnrnl

Le citcrnc pour le collcctc dcs ceur d. pluic sur lc mrrché dc Nuetsc.
Moycnnent quclques mcnucs rép.t.lions, cllc tcptcndrrit volontlct3
cncolc du ccrvicc

:

:H Hlj

Lc préfct dc f{olsc n'r prs I so phindre de son logement. bicn que
ceiui-ci eit déjà ebrité. ru début du siècle. le pcrsonnel rllcmrnd

dù ccnlrc rgronomique
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Les vestiges de I'époque allemande
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_ 9.T.. Lc hrnger dc cc mrrché cst presque conteneire. Le villege
rbritrit un import.nt cemp militeirc qui geiarir le (( route du cotàn n

ASou Nyogbo: Le temple prolcstrnt. C'est le ruinc. ou prqiqu€

Togovi l lc  :  Unc usine de t r r i lemcnl  dc c isel  t re i
t r i t  lâ  récol le de la p lanlar ion qu' rbr i t r i t  l r  ré
gion.  Voic i  le volanl  de h mrchinc i  repeur qu
feiseit tourner I'usine.

Tokpli. Cest ici qu'hrbltricnl lcs Ingénicurs qui frlsricnt tourner I'u.
slnc dc chrur vivc. Bâtl sur un tcrtrc. l' immcublc gtr.ntisssit à scs
occùprnls, unc vue imprcneblc sur Io mrjcstucux Mono Gt sul loutc lr
région

A3ou Nyo3bo: Dcs crsqucs de husserd cn
cuivrc étincchnl el I crinièic commc cclui de
nolrc cliché. lcs Allcmrnds cn rvricnt distri-
bucs cn loul ct poul lout .l crrmplrircs rux
chcfs tsrdilionncls Icr plus méritrnts.
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dcs plentetions d'Avétonou

A Kpelimé: L'église crtholiquc : Que dc grice !' 
Que dc mejcsté ! Que dc ferveur !
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TARIF BON DIMAiICHE

Dans le cadre de la célébration du Centtair€
de I 'Amitié GermanoTogolaise, le Résea! dcs
Çheming de Fer du Togo informe son aimabl,l
cl ientièle qu'i l  olgan;se un translrrt spéCial su
tar i f  

"  
Bo i l  p luÀ lcge >  sur  l ; l i gne  d 'ANEH()

aux dates gi.6pÈs ;
I IARD|  3  JUILLET 1984:  DEUX VOYAGES

ler TRAIN . dépari ITOIUE cV 4 h 30 - dçrirus
Anehç 6 h 4l
2e TRAIN . Dcpayt L,O-\.IE GV 5 h 30 - Arritec
ANEHO 7 h 59

SA]IEDI 7 JUILLET I9E1
UN SEUL TRAI\  |  Départ  LO\IE G\ '  11 h c0

DI, \ ' IANCHE 8 IUiLLET I98J
UI\'i SEUL TRAI\ : DéPAN LOYE GV 16 h OC

NB; Pour tous rcnseignelnei ts camplcnrcc
teircs s'adresser au Chef de Gare dc L0l\lE G\

Té[. 2t-f341
P6ete 233

_ârl, . .i,*:Éj
L'impressionnante allée des kepokiers À Bombouele

iq,:-asrçp+Ê
{i,".f#t*

:'
Un puits ù Solodé

ffiffi;l:::.:: :l:itr'.'::,'

, , t : i t i :

:-:! ,i-,'1;;4j:,
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Unc phnletion de rônicrs à Bogou
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Accord

de cooPérat ion f inancière

le Gouvernement

entre

de la  RéPub l ique togo la ise

et

re  Gouvernemenr de ra Répubr ique fédérare drAl lemagne



t ,

I

I
I

- 1

Le Gouvernement  de  la  Répub l ique togo la ise

et

Gouvernement  de  la  Répub l ique fédéra le  d rA l lemagne,

c o r r r d d r a n t  l a  R é s o l u t i o n  n o  1 6 5  ( S - l X )  d u  C o n s e i l  d e  l a  C o n f é r e n c e  d e s

. r . r rons  Un ies  sur  le  Commerce e t  le  Déve loppement  en  da te  du  11  mars

r ! r t 8 ,  d a n s  t a q u e l l e  l e s  p a y s  i n d u s t r i a l i s é s  d é c l a r e n t  l e u r  v o l o n t é  d ' a d a p t e r

r , ' t  cond i t ions  rég issant  les  c réd i ts  pub l i cs  d ta ide  au  déve loppemet r t

q . t royés  e t  non encore  versés  à  des  pays  en  déve loppement  mo ins  fa -

ro r isés ,  no tamment  aux  pays  les  moins  avancés ,  aux  cond i t ions  p lus

rcup les  app l iquées  au jourd 'hu i  ou  dradopter  d rau t res  mesures  ana logues,

d . n s  ' l ' e s p r i t  d e s  r e l a t i o n s  a m i c a l e s  q u i  e x i s t e n t  e n t r e  l a  R é p u b l i q u e

togo la ise  e t  la  Répub l ique fédéra le  d rA l lemagne,

( tosr reLrx  de  conso l ider  e t  d tappro fond i r  ces  re la t ions  amica les  Par  une

<oopera t ion  en t re  par tena i res ,

consc ien ts  que le  ma in t ien  de  ces  re la t ions  fo rme la  base du  préser r t

Â c c o r d ,

d .ns  I ' i n ten t ion  de  cont r ibuer  au  déve loppement  soc ia l  e t  économique en

R c p u b l i q u e  t o g o l a i s e ,

ro . r t  convenus de  ce  qu i  su i t :

( t )

Ar t i c le  
' le r

Le  Gouvernement  de  la  Répub l ique fédéra le  d rA l lemagne rendr , t

poss ib le  de  mod i f ie r ,  sur  la  base des  accords  in te rgouvernementau\

v isés  à  l rannexe io in te  âu  présent  Accord  e t  conc lus  par  le  Gou '

vernement  de  la  Répub l ique togota ise ,  ou  Par  d rau t res  bénéf ic ia i rcs

cho is is  en  commun par  les  deux  Gouvernements ,  avec  la  Kred i tans t . l l l

f r . i r  Wiederaufbau (  Ins t i tu t  de  c réd i t  pour  la  recons t ruc  t  io t t  )  .
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. r )

-2 -

F r . rn  k f  u r t /Ma in ,  tes  cont ra ts  de  prê t  e t  de  garant ie  su ivants

r ig . r tement  f i xés  à  I 'annexe jo in te  au  présent  Accord  e t  por tan t  sur

r r r r  rnontan t  to ta l  de  316.3g4.096r24 DM (en  tou tes  le t t res :  t ro is  cent

l c r z e  m i l l i o n s  t r o i s  c e n t  q u a t r e - v i n g t - q u a t o r z e  m i l l e  q u a t r e -

v f  ng t -se ize  Deutsche Mar 'k  e t  ?4 /100) ,  en  ce  sens  que

les  prê ts  accordés  au  Gouvernement  de  la  Répub l ique togo la ise ,

avec  e f fe t  à  par t i r  du  30  iu in  1983,  seron t  conver t i s  en

subvent ions  e t  qura ins i ,  les  remboursements  e t  in té rê ts  dus

à p a r t i r d e c e t t e d a t e e n V e r t u d e s d i t s c o n t r a t s d e p r ê t f e r o n t

I ' o b j e t  d ' u n e  r e m i s e ;

les  remboursements  e t  in té rê ts  dus  à  par t in  du  30  ju in  1983 en

ver tu  du  prê t  accordé à  la  Banque togo la ise  de  Déve loppement

( B T D ) n e d e v r o n t p l u s ê t r e v e r s é s à l a K r e d i t a n s t a I t f Û r

w iederaufbau mais  ê t re  versés ,  êo  monna ie  na t iona le ,  aL t

Gouvernement  de  la  Répub l ique togo la ise ,  avec  e f fe t  l ibéra t 'o i re

e t  que

b )

c ) les  commiss ions pour  ouver ture de crédi t

nlontants résultant desdits contrats de prêt

seront plus portées en compte à part ir du

versées sur  des

et non versés ne

ler  lanv ier  1 .993.

[ .n  ver tu  du  paragraphe 1  c i -dessus ,  i l  sera  renoncé -  sous  réserve

des cont ra ts  à  conc lu re  aux  te rmes de  I ta r t i c le  2  c i -dessous  avec  la

x red i tans ta l t  f i . i r  Wiederaufbau -  au  remboursement  d 'un  montant

ro ta l  de  280.559.096,24  DM (en  tou tes  le t t res :  deux  cent  quat re -v ing t

t t r t l l i t t îS  C inq  cent  c inquante-neuf  mi l le  quat re -v ing t -se ize  Deutsche

| t | n t | , 1 , | i / 4 / . | ( ) 0 ) , p | u s | e . s i n t é r ê t s e t | a c o m m i s s i o n p o u r o u v e r L v r e ( J e

t  t  6 t l i l  .

:
;1.

I

ils

ArLtcle ?

t .e  Gouvernement  
de  la  Répub l iqu  e  lédéra le  d 'A l lemagne rendt ' ' r

p o s s i b | e a u G o u v e r n e m e n t d e I a R é p u b | i q u e t o g o | a i s e d | o b t e : t r i r .

c tdsormais  de  la  Kred i tans ta l t  fÛr  Wiederaufbau '  F rank fur t  am Main '  a

là place des prêts accordés et non encore versés d'un montant totcl l
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t o u t e s  l e t t r e s :  s e p t  m i l l i o n s

t ren te-deux  Deutsche Mark

c e n t  s o i x . r r r t e -

e t  05 / ' 100  )  < ) r r t

(en

cent

des accords  in te rgouvernementaux

1 9 7 9  e t  1 6  m a i  1 9 8 3  a i n s i  q u e

d e s  1 0  j u i n  1 9 7 7 ,  B  n r . r , . r

b )  du  pro toco le  d 'accord  du  1g  ju in  1gg} ,

c tes  cont r ibu t ions  f inanc iè res  à  t i t re  de s u b v e n t i o n s .

I  i  r  9our  le  res te ,  tou tes  les  d ispos i t ions  contenues dans  les  accords
I n t e r g o u v e r n e m e n t a u x  v i s é s  à  r ' a r i n é a  a )  d u  p a r a g r a p h e  1  c i - d e s s u s
(ont inueront  d tê t re  app l i cab les  muta t is  mutand is .  un  ar rangenre , . r r

.  rn rergouvernementa l  séparé  devra  encore  ê t re  conc lu  en  ce  Qr r r
concerne res  cont r ibu t ions  f inanc iè res  v isées  au  paragraphe l  c  |  -
d a 3 s r J s .

A r t i c l e  3

r "  'u l res  dé ta i l s  seron t  f i xés  dans  des  cont ra ts  séparés  à  conc lu re  e^ t r .c
!  cor ' rvornement  de  la  Répubt ique togo la ise ,  les  bénéf ic ia i res  ac tue ls  e r  r . r

" 'd l ' l ' t l s ta l t  fù r  w iederaufbau,  cont ra ts  soumis  à  la  lég is la t ion  en  v igueur
r .  Brg t rb l ique  fédéra le  d rA l lemagne.

e )

r .  g " e s e n t  A c c o r d  s r a p p l i q u e r a
.\ l . ' , . t  rof t  contraire fai te par le
? rrrc6,"nne au Gouvernement de

O., . r , t rvront lentrée en vigueur

Ar t i c le  4

é g a l e m e n t  a u  L a n d  d e  B e r l i n ,  s a u f  d e -
Gouvernement  de  la  Répubt ique fédér . r tc

l a  R é p u b l i q u e  t o g o l a i s e  d a n s  l e s  t r o i s  m o r s
du présent  Accord .
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l l r ?  à  L o m é ,  l e  0  6
a .  ùubta  exemplâ i re

frrcrt  ôg.r lement foi  .
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A r t i c l e  5

v igueur  à  l a  da te  de  sa  s igna tu re .

JUtt. f984 ,
e n  l a n g u e s  f r a n ç a i s e  e t  a l l e m a n d e ,  l e s  d e u x  t e r  r c t

en

Pour  le  Gouvernement  de  l . - l

R é p u b t i q u e  f é d é r a l e  d r A l l e n r a c ; r r e

--P V 7^ /'4> ,{}<, &,
( .

l l . . .o  r1 C,ouvernement  de la

i que  togo la i se
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Firna Postadresse Besuchsadresse lelefon Telex

ATRrc_(Agence,lo- B, p. 1642 Av. de la Llbération 216175 5zo5go1. des Représen-
tations Industriel-
les et Commerciales)
Herr Steffen

nanquè Internationale B.P. ,46 Angle Rue du Comrnerce 212081 5218
pour ltAfrique Occi- Loné Rue de Ia Gare 212083
dentale (nrÀo) (ne- z1tzÙ6
teiligung an Han-
burg-Afrika-Bank )

Banque Togolaise pour B.P, 365 169, Bd, Clnrclaire 2146t+l 5221
le Commerce et Lr
Industr ie (BTCI) (ge-
teillgung der Dresd-
ner Bank)

BATIMAT B.P. 5707 52, Rue Jacob
(nau- und Hand- Lomé Adjallé
'.,'erksbedarf )

BENA-Développment B.P, 1268 Route d'Aného 215087 5207
SA3& (Viehzucht) Lonê

' 
Brasserie du Bênin B.P. 896 Fabrik: PR 12, 211904 5228
S.A. Loné Route dtAtakpanê 213905
Herr van Bônrnel Venraltung: Rug 21t151

du Grand Marché 21O15O

Continental Hote1 B.P. 2724 Hôtel lroplcana -n7m4 5269
Consultants Afrique Lonê Lorné bis
sÊnL 217407

D[c (sta Allenande B.P, 299 9, Route d'Anêho Z1r15T 524'l
dq Togo)  s"A.  Loné z1 j176
H. Lichtwerk und
H. Baumann
ll. a. Mercedesvertretung

2-
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Dyckerhoff & Tfl4qarur B.P. 1987 Zone Portuaire 215697 5291
s.A. (Dn|ItTo ) loné

. Herr Adler

HOECHST Togo SARL B.P. t+871 75, Bd. Clrculalre 215972 5175
Herc Rlchter Loné

rGrP B.P. 407 212798
(Beratende Ingenj.eure) Lonê

International lrad.ing B.P. 3671 128, Route de 216ge} 5791
Conpany (ITC) l,omé Kpaliné
lr.â. Vertreter von
ltrordnann, Rassnarur
und Fa. v. Berg
Herr Fendt

Kamina-Dêveloppnent B.P. 522 6, Route de 215544
(I{ADE) 

-- 
Lomé llpalinê

Herr Kluge
(Landwirtschaft)

Prof. Dr. Lackner B.P. 441 Port de Loné 210692 524,
& Partner (Beratende Lonê
Ingenieure)
Herr Ziethen

l,lAROX Afrique SARL B.P. 126e- Route d'Anêho 211657 52O,
Herr Strehle Lonê und 48, Rue 215,087

Lawson Kayigan 216175

Hans Mehr (Togo) B.P. 1t95 Rue du Professeur 2138t1
Herr Bauneister Lonê Lassey

Meridien Breckwoldt B.P. 1381 5, Rue Ananl Fini 216et} 5065
& Co. ( logo) SARL
Herr Slensgli.iss
Herr Loew
( Inport/E:çort)

990165NOVISO (Nouvelle In- B.P. 155
prinerie de Sokodê) Sokodê
Herr Kôsler

I

Siwel B.P. 111A1
Herr Dôrr

PB-Afrique B.Pr .g'lo4 12, Rue Fratters 2168t8 5335-(er:"mpen.lBoese) 
Lonê/Port (HOECHST)

Herr Krelbich

,



'sEt4AT SARL B.P. 1858
, Frau Karch Lonê

(Motorrâder, Auto-
kliro..nlagen u.a. )

PTC PABU-lrading B.P: 12640
Inport/E:çort Lomé
Herr PahI

SOA Sté Ouest Afri- B.Pr 13567
éaine d'Al-inentatlon Loné
FleischlnPort
Herr Schlinkert

Stê Compagnie Germa- B.P: 1316
no-Afrièaine d'rEchan- Lomé
se (ccAE)
Herr Hoffmann
(ueatzln. Gerâte)

Sté d'Affrètement B.P: rce5
Maritime d.u Loné logo Lonê
(saru) (DAL/woer-
nann-Linie)
Herr Aroes

Sté dtEquiPement lech- B'P'  1523

nique et  drAPProvis io-
nndnent (snta;
Elektro- l l . Fernseh-
instalHion)
Herr/Frau Aloah-AtaYi

t

B.P.  2292
Lonê

SARL B.P. 10099
à LrAêroPort
Lonê

10, Av. du 24
janvier

216046 5001

214501 5278

1O2,  Rue de  1r
Ocean

216547

215104

Rue Sinon Dogbé 216978

275, Bd. Clroul-aj-re

Stê Industrielle d.u
io .o s .A.  (s . r .1 . ) .
iÀireicnnoiz'fabrik)
t ioctbrges. von PB)

Stê Togolaise 2000
(Landwirtschaft)
Herr I/Û.G. Voet

Fabrik: Zone Por-
tuaire
Verwaltung:
47, Rue du Grand

KodjoviakoPé

Route dtAného

215175

Marchê

Sté Togolaise de Gal-- B'P: 9115
vanrsalion de lo1es Lonê
(sorototus) s.A.
Herr von Ei.nem

4-
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ÎECTINICON TOGO
( beratende Ingenieure )
Herr Gall

ToBEÎON (Sté Toeo-
laise d.e Béton 5..A,.)
(Betonlrefstellung)
(Toclbrges. von
DYWTTo )

TOGO AIRïITYS SARL
(air Togo/LH-ver-
treter)
FIeru 4dê

loGO CÈnUAUIA MOTOR
SARL (rcu1
\TI-Vertretung

Unj.on.Togo1aise de
Banque (UTB)
(geteitigung d,er
Deutschen Bank)

c/o ACC
13t Ancienne Route
Circulaire

zone portualt

216628

214746 5291

16, Rue du Commerce 215510 5277

Al4e 32 Rue Flatters
Rue Notre Dame des
Apôtres

Rue de la Gare

21 4796

215OO2 5215
5270

B.P.  9086
Lomê

B.P.  1138
Lonê

B.P.  lOgO
Loné

8.P.2091
Loné

t59B.  P.
Lomé
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C.c . :  M in i s tè re  d 'u  P lan  e t  de  l a  Ré fo rme  ad 'm in i s t ra t i ve t

Lomé .

rrusq. 3/r.r ' " '  "":?;:"t. '3 - ' jTo,o""uade 
de ]-a fi 'épubllque-fiaérare 

cIrAIleÛagne

présen teseacornp l lnen tsaur , r l f r lS tè redegRf fa l res ls t ra r rgères

e tde laCooper " t ronde la i tépub l lqueTogo la lse€ t r59çr , fé -

rant à sa note ,;-;; 44O TOG /',45/82 du 25 ivial 1982' a lrhon-

ger r rd 'ecomraun lquercequ lsu l t t

La délégation alleruande envoyée 
'""-T::"t lt 

t"

deapourpar le rsEouvernemer r tau lcsur lacoopéra t lonéconorn ique

ar r l ve raauTogo 'déJà IeSarnedL12Ju ln1gy ,?à14 .ooheur .es
(rreure togorat le) ,  à }a f ront ièr 'e de Ht lLacondJl '  LrArubassade

sera l t fgCcor râ issar r teaucô té togo la isdeb lenvou}o i ryen-

voyer 'Pour ladé Iéga t lon ,c leuxvéh lcu lesc l l i na t lgés . i i l ] . e l
pe rne tauss ld ra t t i r .e r } |a tcen t io l rdu . . . i r r i s jgè resur la l téceg-

sl té dr lnforner 1e poste de douane togoLals af ln de facl l l ter

I f  entrée au îogo d'e la déIégat lon'

De son cÛté,  l rAtnbassade sera représentée à la

frontlère <l'e Hll lacondJl' en vue de lraccueil de la <lél 'égation

allemande'

Lr f igtbassade resoercle 1e côté togolals pour Ie pro-

g rânunequ | l l ab lenvou lué Iabore ràce t teoccas io r rma ls '€U

égardà l ta r r l véear ru .c ipéede}adé Iéga t ion ,e l lep roposeu l l

c'a'gerÛeat du début du prog'ra$nc t colÛme suit :

:  Arr lvée à 14'OO heures à la f ront ière

de Hil}acondil

après-ruldi 3

ou
dans la journée du Yrardl 15 Juln t

du chef de Ia délégation alleroande

i.iessleurs Ies i ' : i inlstres ;

v ls l te de courtols le

à Leurs Ëxcellences

UrSssî'lî'

. . . f . . '
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- Ananl Kr.r.ma l\I(trItPO-rrHIAitYOe rrlnlstre

gèree et de Ia CooPératlon

- KoudJolou DOGOI irlinlstre du Plan et

nlnlstratlve
o Tête TI!vI-BLjNISSAI{, }l lnlstre de lf Economle et des Fl-

IIêB99ao

.  go l rée  :  I l b re .

Début de lraprès-mldl t départ pour sokodé en vue de vj 'slter

Ies proJets germano-togolals t rPlarr l f lcat lon de la Réglon

cen t ra leae t r rDéve loppeu ien t ru ra lde laRég ionCent ra ] .eË .

A cet ef fet l  l rAmbaesad,e saural t  gré aux' lutor l tés cornpé-

tentee togolalses d.e blen voulolr  mettre à Ia dlsposl t lon

de La délégatlon allemande deur< véhlcuLes cllnatlsés'

des  proJets  à  Sokodé;

puls teinPs I1bre.

des Affaires l itran-

de la Réforrne {rd-

de

- Lundl 14 Juln 1982

-

Poursui te de la v ls l te

.  Solrée t  retour à Lonél

Mardl  15 Juln 1982

. Matlnée t éventuel' lement vlslte de courtolsle du chef

Iadé Iéga t ionàMess leurs les lv l i n l s t ressusnen t lon r rés ,

e tv l s l teduproJe t | ' se rn r l cephy tosan l ta l re ,Cacave} l | |

Après-nld,l r vlslte du Centre Hoapltaller Unlversltaire

(CHU) et  éventuel ]ement du Centre Nat lonal  drApparei l ]age

orthopédlque (clt lo).

solrée t  Dlner of fer t  en l fhonneur de la déIégat l0n par

l . rAmbassadeur Dr.  Rel tbergêPr à sa Résid€t lc€o

La sulte du Progranme

les ProPosl t lons togolalses'

pourra se dérouler selon

LrArnbassade se pernet d ' taJouter qulà cause df  une

pe t i tenod i f l ca t ion in te rvenuedans lacornpos l t l onde ladé Ié . I
o c o f  o t



gatlon, vont partlciper naintenant aux pourparlers t

a

- l)r. wolf .t, i 'u-U5lj, du i. lnlstère fédéral de la Coopfratlon

éconorolquc, Chef de la délégatton

- Df. Helner 5ÛHrj-ID1-iiUttIt, du r' l lnlstère fédéra1 Oe Ia Co-

opératlon éconoruique

- iviadane Helga ZLLL, du i'ilnlstère fédéra] de I'a CoopÉration

économlque

- l{onsleur Hans-Dietrlclr LAitGË, de Ia Kfi{ (Kredltanstal't ftlr

lr lederaufbau)

Ê - ir ionsleur Peter UOI\ZS, de La GTZ (Otttce aLlemand de la

Coopé'ratl on technlque )

- Df. btolfgang iruLFp de Ia !:-.G (Oeutsche l ' .ntwlcklungs6esel-

Lschaft)  I

Dr. Johannes R-IlBr,rlG;R, AnbasSadeur de Ia Républlque fÉ-

dérale drAllenagne en Républlque Togolalse

Dr. Dlrk DirU.'..C;.t i i ir i^:iù, Prernfer Secrétalrg.

L fAmbassade

lolr lul coinrûunlquer la

gat lon togoLalse.

i lrrlstàre des Affalres l itrangères

.,t dc la CooPeiratlon

te la Républlque Todolarlse

aauralt gré au it ln1s;tère de blen volr-

l lste dee rqenibres conposant la délé-

Lf Arnbassade de Ia Républlquc fédérale drAllemagne

remercle d.ravarnce le Ivllnlstère d.es Affalres Etrangàrea et

de La coopératlon de La ltépubllque Togolalee pour son almable

collaborationr et elle salslt cette occaglon pour }ul renou-

veler les assurancea de ea trèa haute consldératlon'

e Ce Ia t ' républ

Juln 198:2
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PROERAHME DES NEGOEIATIONS

INTER GOUVER NEI, IENTALE S GERI{ANO -TI IEOLA I  5E 5
12 -1A  JU IN  1982

+++++++++

MERCREDI  16  JU I IU  1982

MATIN :  t  h  =  0uver tu re  des  nÉgoc la t tons  à  Ia-  Ma lson  du  Rassemblement  du  peup le
TogoLa ls  (Se l le  de  Tap is  Ver t ) '

A l l ocu t t on  dee  Ehe fe  de  dé léga t l on

Banque Togo le lse  de  DÉve lopprment (a -  zè  r lgne  de  c réd l t
b_  Augmenta t lon  du

Capt ta l  soc la l  )  l . l .E .  F .
g0T0c0 I I

:10h= fn te rmède

: 10 hi0-1?h1t

PRESENTATICIN ET DISCU5SION
DES PROJETS SUIVANTE :

Remorqueur  pour  le  por t  Au tonome de  LomÉ
Extens ion  du  por t  de  pêche

Adduc t ion  d reau  :  MangorBassar rTab l igbo
Adduc t lon  d reau  dane  10  cen t res  seconda l res
Hydrau l lque  V l l l ageo lse
E lec t r t f l ca t lon  ru ra le  :  M lc ro -cen t ra les
Equtpements  fe r rov la l res

MArché de  HanoukopÉ
Matern l tÉ  de  Bè
AmÉnagements  hydro -aEr lcc les
ProJe t  d tEo lde  phosphor ique
PeoJe t  de-cons t ruc t lon  d rune  unr tÉ  de  p roduc t lon
de  chaux  à  in tégre r  dans  r r in f ras t ruc t l re  de  ErMA0

IEUPI 17 JUIN 1982

MATIN . .9  h  =

FroJe t  de  p lan l f l ca t lon  rÉg lona le
DRDR-ARAE (RÉg lon  Cent ra le )
Avé tonou

Ren fo rcemen t  de  l f f ns t l t u t  d rHyg lène
Fonds  d  rE tudes

MINISTERE
EONCERNE

T.  P .

T .  P .

T .  P .

T .  P .

T .  P .

T .  P .

M.  C .  T .

M.  D .  R .

TOEOPROM

M. s .  P.
PLAN

PLAN

PLAN

PLAN

M.  D .  .R .

M .  q .  R .

M. s .  P.
PLAN

Repr l se  des  d l scuss lons
de  p ro j e t s
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ô  .  .  c  .  "  S u i t g .  o  .  o  .

Etuc le  de  F r0 je t  de  man ioc
Jou rnÉes  Togo la i ses  en  RFA
Etude  d rAdCuc t l r : n  d reau  c i c  Tchamba
Bou rse  s

ASsISTANEE TEEHNIQUE

-  M i ss i on  d texpe r t  pou r  l a  C .E .B .
(Ene rg ie  r enouve lab le  pe t i t  ba r rage )
-  Expe r t  Fou r  l a  D i rec t i on  de  l a

Ea r tog raph ie  e t  du  Eadas t re )
-  Expe r t  pou t  T0EOPROM
-  Expe r t  pDUr  SOTED
-  Expe r t  pou r  I  rEcc le  Supé r i eu re  de

PLAN/TOGOPROM

PLAN

T.  P .

M"E"N" /PLAN

T.  P"

T .  P .

TOGOFROM

FLAN/SOTED

Mécan lque  I ndus t r i e l l e  M"E .  N .
ç \ i

Ytm orr.*.rrl vtcc,r.-r;i 
\q"^rF [o,-,r. S oT., N ft]rt H .-T
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5{B ruff/pc

)llJET : Alde tn larchandlaes
2 ènc phaoe.-

P.J .  l 0 -

A '

f t t tae Xc 4

/ ,'v/c t/, rT7 lt /r;'e ( Tusr

, lUl ^OUT l9Bl.

l lonstour lu Hltrlorre
du F l ln ,  d r  l l tnduot r le
oc dr l r  Brtorne MulntsÈrat lve

!-_g--I--E .

l lonalcur 1o I'tJ'nletrc,

Danr le cadre de la coopôrot lon gern. lno-togolr l ta oE oprôo dlocuselon avec
loe experce Allcnande,

J 'a l  l rhonneur  de  vsua t ronag. t t ro  c t -Jo tnr  on  dour  o reup la l roe ,  la  l lo te  du
natér1el coupléncntalre, lndlrpcneeblc pour l fonÈroÈtln et lo rcnforcenenÈ deg
rôeeaux de  produc t ton  e t  do  d l r t r lbur lon  d t rou  d t r  con t rqe  droxp lo t taE lon  de
lrl Bôglc Uaclonalc der Ecux du fogo.

En voug en eoubrlÈanÈ, bonno rôctpÈlon,

Je vour pr lc dragrôer,  Moncleur b l t ln laÈro, l r rxprrt t ton de Dca ronÈ1trentB
davoué9.

Îrèc haute conaldôrEÈlon.

DTNECTEUS, GENERÂL,

y. B/\DJO.-

fff,t-h
s



I,IATER I ELS ÀUX DE DISTRIBUTION

RENFORCEHENT DES RESEAUX

DIATAKPAME KPALIHE ANEHO

PVC POUR AHELIORATION ET

DIEAU DE5 V ILLES

KARA E l  DAPAONG

I a - a - ! - I - l  - I  - a  - l  - a  -

( ruc .
(  D I  ORDRE:

r )
r  QUANTI  TE )

(  - - - - - - -  3  - - - - - - - - - - - - : - -  |  r r o r r r - - - - - - -  )

I  r  iTuy"uPvcRieide 
' ' l  

1!  I  tgPIP']
( : e eo ; q 9991 t
r  .  f l  110  ' ,  6  000  u ,  I
i  ;  F l6u ;  looonr t

I  z i ruy",  Pvc Proeeton A'u./ .25, i  f  ? 999 I  I
t  .  926/32 . l  0000m i
r  .  i  ^ ^  t  t ^  

' l  
n  ^ Â ^  a

DESIGNATION

I  Tée  égaux  90  c  PVC

O

3  
Bouchon  PVC preea ion

t

a

j  Coude

a

au  1 /4  PVC

inéOuc teu r  PVC à  Co l l i e r

]  Rob ine t s  vannee
a

a

]  Ven touses  sur  fo rages

'Ven touses  pour  réseau
:  A t  A is t r ibu t ion

a

:  933/40 i  2  ooom i' t t

I
I

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

{
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

û
I
I
g

7s
90

I t0
t60

40
60

I

I
!

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

a

I

t

I

I
I

I

t

t

500
500
200
200

500 u
500  u
200  u
200  u

6000u
6000u
2000u
1000u

500 u
|  000u
|  00Uu
|  000u

250  u

6  000
6  000
z 000
1 000

500
I  000
|  000
|  000

250

U
u
U
u

I  7s
Feo
p 110
9  160

9  ?o /?5
F 25 /32
9 32 /40
9  40 /50
9  50 /63
û 63 /75
û  75 /90
9  9o /11o
9  11O/160

g  20 /25
g  25 /32
9  32 /40
9  40 /50
g so/63
û 63 /75
g 7s/eo
g 90/11o
9 11o/  1  60

97s
g90
I  r lo
û t6o

p40

)
)
)
)' )

)
)
)
)
)
)

I
I

I

I

t

I
I

I

a

a

I
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D.o Pour  deur  LT Gne in< le r  l l l 0  CV

Iavcraeur con;rlet

Eoalcu conplet êyec ! 'rortts ct !ou- rrorcrhloc f;  950

lloteur l{ lN conplet avcc accessoirca dc rcfroidiegenent et conycr-
t laecur dc couplc hydraulique

Sl lcnt  b loc sur  bo i te  dress ieu

Sllcnt bloc cur pont

Vllcbrcquin LAI{

LûFiiû, le 36 0cr'0.3R8 1!E4

,
tl

5
6

7
6

9

io
t 1

t 2

a
a

I

t

t r
+t

5 r

t2
4
I

6

?
t)

1
ll

t

t

t



PROCES-VERBAL

EN I'IÀRCHÀ}IDISES PÀR UNE IIISSION DEDISVALTIATION DR T.I  AIDE

ÀKfw lau26 oCTOBRE 198{

Entre Ie  22 et  Ie  26 octobre 1984 une délégat , ion de Ia  Kfw,

composée de Mme WIECHARDT et de M. ZILLER, srest rendue au Togo

pour effectuer uire évaluation d'un progralnme draide en mar-

chandises II dans des secteurs déterminés. Lorsdes négocia-

t ions in tergouvernenenta les à Bonn,  aumois de mai  1984,  i l

était réservé un montant global de DM 6 lvt i l l ions à cet ef f  et,

dont DM 3 Mil l ions pour la l ivraison du mat,ériel Pour les

Chemins de Fer  (CFT).

Les réÉultats des évaluations sur place Peuvent être retenus

contne suit :

1 /  Secteur  RNET, CEET, SEI" IP (DM 3 tv l i l l ions)

Comme s.étai t  envisagé et  en se basant sur les résul tats

de t tévaluat ion du programme d'aide en marchandises I ,

un montant total de DM 3 Mill ions sera destiné à appro-

visionner encore une fois la RNET, la CEET et Ie SEMP en

matér ie l  et  en pièces de rechange. A cet ef fet ,  les res-

pg4gables des enÈreprises ou des services concernéS avaient

déjà soumis des l is tes spéci f iant ,  Ieurs besoins.  Concernant

la RNET, cet te l is te correspond tout à fa i t  aux exigences.

Par contrer les l istes de la CEET et du SEMP retenaient

un très grand nombre de véhicules.  La délégat ion de la

Kf l {  eSt bien consciente de Ia nécessi té de ces véhicules.

!,!,ais vu le fait que Ia pluPart des voitures fournies au

rnois de juit let t 984 dans le cadre du programme



dta ide en marchandises I  nra pas été déI i r r rê  à I 'u t i l isaÈeur

in i t ia lement  prévu,  à  savoi r  Ia  CEET, la  déIégat ion

ne voi t ,  pas de poss ib i l i tés de reepecter  cet te  demande.

C tes t  pou r  ce t te  ra i son  gu re l l e  a  demondé  aux  deux  se r -

v ices de lu i  sounret t re  une l is te  en matér ie l  e t r lou

pièces de rechange remplaçant  lee l is tee de vo i tures.

a exprimé vivement ses réserves

de ta défégat ion sur cet te quest ion.

en commun accord se trouvent, en
ést du SEMP, ce service va com-
T drengra is  pour  la  campagne 1996.

La par t ie  Togola ise

guant  à Ia  pos i t ion

Les l is tes retenues

annexe.  Pour  ce qui

mander  encore 2 000

2/ Proqrarune pour le CFT

Pendant  son évaluat ion sur  p lace,  la  déIégat ion de Ia
K fW a  pu  v i s i t e r  l es  i ns ta l l a t i ons  e t  l es  a te l i e rs  e r
a  pu  avo i r  une  vue  d .ensemb le  de  l a  s i t ua t i on  ac tue l l e
du  CFT.  En  généra l ,  e l l e  f é l i c i t e  t e  CFT  pour  l es  e f fo r t s
qu t i l  f a i t  pou r  ga ran t i r  un  t ra f i c  pe rmanen t  ma lg ré  Ia
s i t ua t i on  f i nanç iè re  t rès  d i f f i c i l e ,  gu i  es t  ca rac té r i sée
par .  un déf ic i t  c ro issant  à  couvr i r  par  l rEtat  Togola is .

Face à cet te  s i tuat ion,  un p lan d.act ion a été établ i
qu i  re t ient  les mesures nécessai res pour  rédui re ce

déf ic i t , .  La déIégat ion t ient  beaucoup à ce que ce p lan

d rac t i on  so i t  r éa l i sé  l e .p lus  v i t e  poss ib le .  C res t  pou r

cette raison que la Kf!ù harmonisera son prograrnme avec

ce p lan dract ion et  l ln tégréra aux mesures envisagées
dans le  cadre du programme d 'a justem'ent  s t ructure l  I I

de Ia Bangue Mondiale



-3

c 'es t  dans  ce t  o rdre  dr idée que ra  dé légat ion  a  pu . re ten i rune l is te de matér ie l  et  p ièces de rechange (voir  en annexe)pour deux locomotives Henschel et deux l.ocotracteursGmeinder ainsi  gue l0 apparei ls de vole et  3 drais inesavec  remorgue pour  lee  besotnc  dronr fu r -1un ou  la  l igne

ï:i:Ï"i::':;::'ljl;, 
c'lr,trratérler uu'Lr rbuera à mai,itunir

années  à  ven i r .  
e  su r  l a  l l g t r s  cen t ra le  pou r  l es

: i " :" : tu 
convenu sue les acquislr ione de pièces de re-

a "..ioi. r â u,non.u,ii'::::ff r..jî" 
ï"rf ïiî:,.1] "n.n J, u",

Au cas  où  i l  r es te ra i t  un  re l i qua t_  su i te  aux  résu l ta t sdes appers df  o f f res-  la  dé légat ion a reconmandé de 'u t i r iseren  p r i o r i t é  pou r  l t acgu ie l t l 0n  d fune  qua t r i ène  d ra i s ine .Pour  la  réhabi l i ta t ion des deux locomot ldes deux rocotracreurs Grneinder ir esr ,:ï"i::ill.:.un ingénieur du fournisseur pour un rnontant de DM 60 000,ce gui correspond à deux hornmes_mois environ.

3/

Vu les bonnes expér iences acquises lors de I ,exécut ion'  
du progranme d,aide en coursr la part ie Togolaise etla dérégation sont convenues de proronger le contratd ' ingénieur-conseir  

avec re bureau T.ACKNER et de re char_9€r âussi  de la préparat ion et  de la rpendanr 'exécur ion 
des l ivraisons rJï ; : " t l .n""r"ssisrance

comme déja prat igué lorg du programme en cours,  l racgui-s i t ion du matér ie l  pour tous res vorets se fera parlancement d,appels d,of f res en RFA, à l rexcept ion deguelgues matér iaux érectr igues à commander dans d,autrespays pour des raisons de standardisation en cas de besoin.



4 -

Les  appe ls  d to f f res

pl .us tô t  poss ib le .

seront,  préparée ot  lancés le

4/  F inancemenI

Sous réserve d I  ur l  réeul  ta  E pc lu l  t , l f  c lu  r . rppor t  d  t  évaluat ion dr
ra  K fw  e t  d rune  déc i s ion  pos l t , i vg  c lu  comi té  de  d i rec t i on  de
la  K f l r f  e t  de  I ' app roba t l on  c lu .Couver t ruu len t  A l l emand  de
la proposi t ion de f inancement  corroapundante,  la  Kf ! {
pourra i t  f inancer  du maÈér ie l  dane le  cadre des DM 6 Mi l_
r ions d isponibres.  Af in  de ten i r  compto de la  s i tuat ion
f i nanc iè re  d i f f i c i l e  au  Togo  eÈ  a f i n  de  ga ran t i r  l es
ef fe ts  budgéta i res aouhai tés,  les fonda geront ,  accordés
aux mêmes condi t , ions gui  é t ,a ient  appl iguées pour  le
programme en cours. coi lpbe tenu de la remise de dettes
accordée par le Gouvernement Àllemand lee fonds seraient
accordés d i rectement  au Gouvernemsnt  rogola ie sous forme
de subvent ion.



La délégat lon do la Kfw n rrr . r iuunLé Hulr  v |  |  l r  r r . ' r rorcremenrsau Gouvernemerr t  t ' og ' l : r lu l  i r  tuuu  ruu  uu f  v luuu concernéspour  l raccue i l  cha luur .eux  r - l t  lg  concours  u f f l cace  qu i  lu ion t  é té  réservés  e t  pour  tou tes  lcs  1 . . rc1  r l ldu  gu l  on t  é téaccordées pendant son séjour au l ,ogo./_

5

Fa i t  à  t omé,  l e  26  oc tob re  l 9g4

Pour la  Oélégat lon de la
Mme Ulrlke WIECHÂRDT

Kfhl,

Pour le Ministère du
e t  de  l r l ndus t r ie ,

P Ian

Plan

/ /,,,4.,&
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Seile Bauwerk Bauherr Entwurl Statik Fotograt
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l7 Fil iale der UTB in Lama Kara
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IA R.F.A.: SOCIÉTÉ ET ÉCONOMIE

Nom Siège Branche Nombre Bilan en
de salariés mill iards de DM

Volkswagen Wolfsburg Automobile 207 000 18 ,1

Bayer Leverkusen Chimie 1 79 000 11 ,1

Hoechst Francfort Chimie I 79 000 13,0

Ruhrkohle Houille 1 29 000 11 ,9

Robert Bosch Stuttgart Équipement auto. Électrotechn. 1 18 000 6,9 .

Gutte Hoffnungs-Hùtte Oberhausen Constr. Machines. Moyens Transp. 84 000 9,5

Verba Dûsseldorf Énergie. Chimie 8r 000 22,9

Salzgitter Salzgitter Sidérurgie. Extraction 50 000 7,0

Hoesch (sans Estel-Nimwegen| Dortmund Sidérurgie 48 000 1 ,3

Bayerische Motor-Werke
(B.M.w.)

Automobile 40 000 2,9

Maschinen Fabrik Augsburg Nûrn- Augsbourg
berg (M.A.N.l

Techn. de l'Énergie. Transmis-
sions, etc.

39 000 3,8

4,80pel Bûsselsheim Automobile 65 000

Klôckner Duisbourg Sidérurgie. Métalurgie 31 000 3,8

Standard Elektrik Lorenz (S.E.L.l Stuttgart Transmissions 30 000 1 ,8

Klôckner-Humboldt-Deutz Cologne Tracteurs. Moteurs. Équipement 25 000 33,0

Rheinisch-Westfàlisches Elektrizi- Essen
tâtswerk

Électricité 21 500 19,5

Continental Hannovre Pneumatiques r8 000 1,3

Preussag Hannovre Equipement 17 000 2,3

Linde Wiesbaden Techn. du froid, de la chaleur 15000 2,3

Rheinische Braunkoh lenwerke Cologne Extraction. Lignites. Électricité 15000 3,5

Vereinigte Aluminium Werke Bonn Aluminium 15000 2,5

Schering Berlin Pharmacie I 400 2,1

Degussa Francfort Fonderie de métaux précieux
lor-argentf

12700 2,0

GBANDS MAGASINS

Karstadt 163 grands magasins en 1979 75 000 4,3

Horten Dûsseldorf Plus de 60 grands magasins 28 000 1 ,4

Neckermann Francfort A été racheté par Karstadt I 000 0,8

Kaufhof Cologne 188 grands magasins 58 000 2,5
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LES DIx Érecrroxs r-Éctsr-,trrvss r94e-1983

t1-t-r949 G9-r953 l5-9-r957 l7-9-l%l l9-9-t%5

lner i t< 31,21

24,5 (78,5./ù,

0,8 (3,1 %)

33,2

28,5 (85,t %)

0,9 (3,3 %)

35,4

3l,l (87,t t6)

1,2 (3,t %)

37,1

32,t(87,7 %)

1,3 (4,0 %)

39,5

33"1 (86'8 %)

0,t (2,,f %)

Vôtqntr

Votes nuls

Vdrl .h2 .Sr?gas Voir % Siâgas Voix % .Sr?gar Voit % Siqgar Voit % Sreges

c.D.u./c.s.u
s.P.D. .
F.D.P. .
D c u t s c h c P a r t e i . . . . .
ExpulÉs (G.8. /B.H.E.)
Parti bavarois
D.R.P. prisN.P.D. . .
K.P.D.
Les Verts.
r N e u r a l i s t e s r . . . . .
Divers .

Torel

7,1
6,9
2,E
0'9

t,0
0,1

:*

219

23,7

3l ,0
E'2
|  1,9
4'0

4,2
I ' t
5r7

12,2
t00

t39
l3 l
52
17

t7
5

j

26
102

12,1
719
216
0'9
l'6
0,5
0'3
0'6

0,3
0r'l

27,6

15,2
2E,8
9'5
3,3
5,9
lr7
I ' l
212

I , l
l12

100

243
t 5 l
18
l5

:

3

187

15,0
9'5
213
l '0
l '4
012

i
0,2

T),9

fi12
3l , t
7,7
3r1
4'6
0,5

I'
0,8

100

270
t69
,tl
r7 l- l

_

:

197

14,3
l l"l
4'0

OB

v
0,6
0rl

3t6

i15,3
%12
12,8

2rg

0rt

:
l '9
O12

100

242
t90
67

=

199

l 5,5
12,8

l
0,7

0r'l
0 ' l

32,6

17,6
39,3
9,5

2rO

1,3
0,3

t00

245
n2
19

_

1%

l. En rrillions.
2. Par rapport eux inscrits.
3. Par rapport aux !Éaondes t(ix.
4. G.V.P. t953, D.F.U. 1961, A.D.F. l!)69.

l. En millbnc.
2. Par rapport aux inscrits.
3. Par rapporr eur sondes voir.
4. G.V.P. 1953, D.F.U. 1961, A.D.F. l%9.

LES DrX ÉtSCrrONS LÉGISLATIVES te4e-te83

28-9-1969 19-lt-t972 3-t0- t976 5-10-t980 6-3- 1983
lncr i rc tt,7

33.5 (86,7.h'

0,6 (1,7 ./o)

11,4

37,t (91,1 %)

0,3 (0,8 %)

12,1

382 (9O,7 '/o)

0,3 (0,9 %)

1t,2

3t,3 (t8,6 %)

0,{ (0,9.a)

44, t

39,3 (89'l '/c)

0,3 (0,9 %)

Votents

Votcs nuls

Vcixl lo2 Sr:àgcs Vtix % Siàgas Voix % Sdàges Voix % .Sr?gar Voix t/o SÈgcr

c.D.u./c.s.u
s P n

15,2
l,lrl
l '9
0,05

0,05
l'4
012

0,2
0,09

33,0

46,1
12,7
5'8
0'l

o12
113
0'6

0,6
012

t@

242
221

l

:

1%

l6,t
17,2
'j

0,2

1
0,03

37,11

14,9
tl5,8
8r'l

0'6
0'3

0,0
tæ

225
230

1

=

1Xt

l 8"f
l6 , l'J

0,1r
0,09

37,t

,18,6
12,6
719

î,
0'3

0'3
t00

24t
2t1

l

=
496

16,9
l6'3

1
0,07
0,07
0'6

0,03
3t,0

14,5
12,9
to,u

0,2
0,2
l '5

0,1
t00

226
2t8

:

=

197

19,0
1,f,9,!

0,09
0,06
212

0,04
48,9

,t8,t
38,2
f'0

0,2
0,2
5,6

0,0
r00

244
193

l

v
498

F.D.P

D c u t r c h e P a r t e i . . . . .
Explees(G.8./B.H.E.)
Parti bavarcic
N P D

n r p
f pc Vartr

r Neutralistes r
fliuræ

To'rel



coo
lls sont danze mille en Afrique noire. lls se laissent

néanmoins aisément enfermer dans des catégories très
typées. En voici un échantillon savottreux ryi rait te

bonhanr de lanr ministère de tuteile.

I a rue Monsieur s'amuse parfois.
L Ces croquis au vitriol du'monde
dcs coopérants, profils acérés d'assis-
tants techniques et autres conseil lers
culturcls que nous présentons ici,
lont en effet beaucoup rire au
ministère français de la Coopération.
l ls ont été écrits entre deux séjours
al'r icains par un fonctionnaire, co-
opérant lui-même, auquel ne man-
quent ni I 'humour ni la connaissance
dc cctte curie use faune pâle qui hante
lcs salles de classe, ies pistes de
dancing et les couloirs ministériels
du cont incnt .  Nul  doute que bon
nomble des douze mille coopérants
l 'r 'ançars d'Al'r ique noire et beàucoup
dc ccux qui les pratiquent, les
obscrvent et lcs jugcnt trouveront
dans.ces portraits féroces un peu de
lcur  imace.

(lar lès discours et les dossiers
produits depuis un an rue Monsieur,
par une équipc soucieuse de redéfinir
le rôle et la place des 27 000 coooé-
rants français dans le Tiers moidc
(soit la moitié du nombre totat des

le coopérant
qur o
tout comprl3

( assistants r mis à la disposition dcs
pays en développement par I'enscm-
ble des nations indusrrialiséesln'ont
pas, c'est évidcnt, translbrmé les
comportements. Choc des réalités,
bien str, contre un discours géné-
reux mais parfois irréaliste (comme
cclui qui vise à transformer les
coopérants < par le bas r en comp-
tant sur I'action dvnamioue et
désintéressée des volontaires béné-
voles membres d'organisations non
gouverne.mentales) mais aussi poids
des résistances. Certains, ceux pour
qui coopération est synonyme de
grand éclatement vacancier er d'ex-
plosion de volupté exotique, imagi-
nent mal quc I'on puissc ainsi
perturber le flux de leur désir. Pour
eux, comme I'a ecrit . François de
Ncgroni dans son délicieux pam-
phfet sociologique Les Colonies de
vocunces, < les narions Jous-

dév'eloppées constituent de magniJi-
ques rë:serves nalurelles ()ù l'<)rt peul
enc?re prendre le rcmps de vivre et de
JOUtr D.

D'autres surlout par mi les
titulaires de contrats à longue durée
- estiment que le niveau de leur
s.rlairc est iustif ié par la somme de
leur dévouement et dcs < risques "(scolarisation diff ici le des enl'ants.
conditions climatir.;ues < pénibles rr,
etc.) encourus loin de cette mèrc
qu'i ls s'obstinent à appcler nrétro-
pole. Pas question, donc, de les
pr iver  de cet te possib i l i té  unique
d'épargner du CFA convc.r t ib le 'cn
vi l la  sur  la  côte d 'Azur . . .

l l ien sûr, tous les coopérants ne
sont pas réductibles aux croquis qui
vont suivre. Mais i ls sont unc part
non négligeable ds certe ( colônie
française > d'Afrique que François
Mitterrand va rencontier. lors des
rituelles gurden purties dans lcs
jardins des ambassades, au cours de
son pnrnier périple rur'..onllïl:

dans la recherche de la culture
africaine rée l le, plus vous cornprenez
que vous ne comprendrez jamais
tour... r l vous regarde de très haut.
pensant que vous êtes < demeuré >
(lire débile) ou que le soleil vous a
déjà tapé < bien bon > sur la têre.

Ses références sont des citations de
M. ou Mme Untel, nrais son efficaci-
té personnelle à I 'action... tout à fait
relative, voire nulle. Courant après
son identiré, i l  est souvenr fatiguë, et
s'essouffle à vouloir être... leSaint-
Esprit qui sait rout, qui voit rour, qui
comprcnd tout.

A bout de souffle, i l  est parfois
rapatrié sanitaire pour insuliTsance
resPlratotre.

| --t

l l part... la tête farcie du livre de
monsicur ou madame Untel. Et dans
l'avion qui I'emporte pour la pre-
nrii'rc l'ois en Afrique, il a iout
compris. l. 'altitudc, peut4tre, ou un
coup du Saint-Esprit...

l l vous arrive à Port-Bouët, Yoff
ou M'Poko sachant tout des Afri-
cains ct de l'Afrique... Et lorsque,
après des années d'expérience sur le
tas dans divers pays, voulr lui
cxpliqucz que plus vous avancez
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G@Op

lo sainte
de lo coopérotlon

En sénéral unc demoiselle, conlite
dans l 'acide virginique concentré.
d'un âge ccrtain. type ( ccs damcs au
chapcau vert D ()u < bonne s(Eur ,).
Ellrr lâit scrnblant de vivre avcc le
même pouvrcir d'achat que les
Africains à qui ellc a voué sa vie.

<< Je n'ut'hète pas de gâteuux, ni de
chotnla!, ni de frotnagr', dit<lle, rur
les Afrk uins ne Peuvcnt Pas en
ac'heter ! >"

Cefrcndant elle accePte bien son
salair-c. ie suppose. En réalité. très
souvent. cela-ôevient pour elle unc
véritable compensation à des man-
ques aux niveâux afl 'ectif '  maternel
ou... autres. Son dévoucment est
chronique. obsessiontrel, cl lc ne peut
se sorti i  rJe ses idées protectionnistes,
maternalistes et... étouffantes.

Sa vic entière étant centrée et
consac'rée à < aider pour aider r, elle
ne vit rlue pour ça, ne pense qu'à ça.
Inconditionnelle de la coopératlon'
elle nc Deut plus êtrc objectivc vis-à-
vis de sbn tràvail. elle I 'a sanctif ié. l l
faut lui élcver une statue, mais la
mcttre à l 'ahri de la poussièrecomme
spécinrcn clu temps passé.

xnri

le coopérant
< à problèrnec >

Personne ne le comprend ! Per-
sonne nc I 'aime ! Alors i l va en
Afrique ou ail leurs aidcr les atrtre$ à
résoudre les leurs. L'attaché-case
bourré de d ip lômcs.  Lc cæur en
capilotade. Et la tête plcinc de
perrsées contradictoires.

l l  vous tombe l i t téra lement  tJans
les brus, vous prend succcssivcment
pour sa mèrc,  son amie.  son d i rcctcur
de conscience. son amant de cræur <lu
du reste. [-e malheurcux se trouve
submergé par  ses problèmes.  Ou i l
vous étouffe comme un boa. ()u
ayant un comportcrnent bizarre, on

- les rapatrie. Lui ct... ses problèmes-

Le coopéront  y 'er  bon bononi r rn isé

Fr ingant ,  i l  cherche I 'aventure,
I 'cxot ismc.  le  scnsat iontre l .  l l  s 'a f r i -
canisc au l i t  e t  dcv ient  polygame. A
table, i l  nc mangc plus que du foutou
banane. l l  palle < façon-tàçon >
pour faire plus authentique, singe au
propre et au figuré I 'Africain, qui lui
sc veut  européanisé;  le  coopérant
< .)ra bttn bananianisé > oubliant
parfois qu'i l  cst de race blanchc, cela
donne des situations cocasses !!!

D'un racisme échevclé, ntais à
rebours, sa théorie est << .t"en u
bonnf'aç'on, qu'ufri<'o in'façon ! ! ! >> ll
confond essayer de comprendre avec
guigrtolade. En général, i l  est rejcté
par les uns et lcs autres très rapldc-
incnt, et ne cotnprcnd pas du tout cc
qui lui arrive. Modèle assez courant
ihez les plusjeunes, garçons et lr l les.
en corrrs d'études.

,{Aw
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Le coopéront
@lu5 '3e 'P. l55er

ctrruétl ic dcs larrrrCs, lr,:s ntcnsortgcs
él rontés.  lcs cal t ln t l l ics,  i t rsqu 'à cc
ctuc la  Jrcrst tnnc t t l i tq t lcù c laquc Ùu
parre.  ô"  qui  cst  lc  but  du consei l lcr
icchnique dot t t -or l -nc-perr t -p lus-sc-
Dasscr.'  

Ce consei l ler - là ,  t t lu t  dér 'o t tcment ,
ne Drcnd pas dc vacances. l l  part ell
nr iss ion.  Pour qt t i  ' l  l ) r lur  lc  serv icc,
b icn err tendu,  même ct  sur tout  s i  cc
scrvicc I 'amènc, deux ntois pal' an Èt
à plus de 7 000 ou 8 000 km de là.
dans sa l i l le d'origrne, avec bil lct
d'avion et traitenterll < AfriqUe rt,
bien entendu... Service oblige.

Quel service ? Mais le sien,
voyons, le sien seuletnent !

Sorr  i r t l l t tcncc cs l  bc i l t lcoul l  p lus
: t ( ) r .un( , isc,  i l  é l i rn i r rc  systér l r l r t lquc-
rrrcnt cl par derriùrc toutc pers()rtt l.c
r,trscc pt i hlc tJ' i n l l  trcncer lc chet'. I -ed it
chel. bicn r\ point. nc pcut plus. s9
passcr  t lu  n cher  consci l lc t  r r  qui  lu i ,
.1. r.,rt côté. sapc t()ut travail potlr
l i r r re i 'chouct  ou par t i r  tor r i  r iva l
possib lc ,  s t t l  to t t l  q t land i l  cst  de
i , i r lcur .  

' l ' r rus 
lcs n lovcns s()nt  bons

r)r)ur lc Prcrtricr ( 'onseil lcr -l 'cchnt-

quc l ' r inc ipul .  l ls  vont  de la  dc{ lat ion
au blocagc tl ' inlbrtnattttn cn passant
par l 'cspionnugc, la diffamation' la

le coopéranl
cl imrrt isé

Le cooPéront
qPeti t  t inistre >

l 'out ,  c l t r  cotnptagc dcs prons du
nratér' icl éducatif made itt f 'rutx'e au
renorrvcllerne lrt dc contrat dc ses
collùgtrcs coopérants. passe par ltr i.

l-es cours imperiales ou roY'alcs.
quclquefois pLésidentielles ou nrinis-
tériclles, se sont déplacees et sont
devenues < Ia cour de M. le Conseil-
ler Tcchnique Petit Ministre r.

l l  va même jusqu'à faire Passer des
exanlens, probatoires ou non, à ses
collèeues coopérants.

Sfsuccessiôn, non encore hérédr-
taire, est cependant longue ment
préparéc à I 'avânce, par I 'apparit ion
du < Sotts-Petit Ministre rr, coopé-
rant médiocre (i l faut surtout quc M'
le Petit Ministre soit regretté) qut
sert de < bonne à tout fairc r, à
Monsieur le Petit Ministre. Tout
part et revient à M. le Petit Ministrc
àui accorde rendez-vous et audiences
s'uivant son bon Plaisir. Maintcs
paternités, surtout'des projets qui
iéussissent, sont reconnues par M. le
Petit Ministre qui s'attribue ceux-ct
comme ses propres enlânls. llt

l l  dor t  en c l imat isé.  avec une
ll 'rrrnrs clintattsée, i l  monte dans sa
voi turc c l imat isée,  et  va dans son
hrrrc i iu  c l inrat isé.

l l nranse cn climatisé de la
r,otrr 'r itt lrc strrgclée. l l  voyage en
clrrrl l isé, fait Jes courses dans des
rrr.ruusins clinratisés, va au cinéma
d.rtir t les ralles climatisées, sort et ira
lrorr'c u11 pot dans un calé climatisé.

(lu'csl-cc qrr' i l  connaîtra, .au bout
dc t rots .  quai re ans,  de I 'A l ' r ique et
dt 's  Al l ic l i r ts  ? l -a c l imat isat ion.
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BMz : Bundesminlsterium fûr wlrtschaftrtche Zusammenarbelt.

BTD : Banque Togolaise de Développement.

ccAIT : chambre de commerce, d'agrlculture et d.lndustrte du Togo.
CDG : Carl Duisberg-Gesellschaft.
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CEE : Communauté Economique Européenne.

CEET : Compagnie d'Energie Electrique du Togo.
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CODHAIril : Coopérative des handicapés de Niamtougou.

CONATIDEC : Comité National pour le Développement des Unions
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DED : Deutscher Entwicklungsdienst.

DEG : Deutsche Gesellschaft fÛr wirtschaftllche Zusammenarbelt

DM : Deutsche Mark.

DSE : Deutsche Sttftung fÛr Internationale Entwicklung.

DTG : Deutsche Togoische Gesellschaft.
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Diplôme Universitaire d'Etudes Littéraires.

: Dyckhoff und Widmann AG Miinchen.

: Dyckhoff und Widmann Togo.
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International Development Agency.

International Finance Corporatlon.
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ITT : Industrle Te:<tile Togolaise'

JP.PT : Jeunesse du Rassemblement du Peuple Togolais'

KED : Kirchlicher Entwicklungsdlenst'

KfW : Kreditanstalt ftir Wiederaufbau'
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Industriel.

OPAT : Office des Produits Agricoles du Togo'

OPEP : Organisation des Pays Exportateurs du Pétrole'
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pNuD : Programme des Nations unies pour le Développement'
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Deutsche Demokratische Republik ( DDR)'
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Bundesrepublik Deutschland ( BRD )'
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RPT : Rassemblement du Peuple Togolais'

SAB : Société d'Allumettes du Bénin'

SDN : Soclété des Natlons.
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UNESCO: United Nations Educatlonal, Scientific and Cultural Organizatlon.

IINFT : Union Nationale des Femmes Togolaises'

LINICEF : United Nations International Children's Emergency Fund.

US(A) : United States (of America), Etats-Unis (d'Amérique).
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