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L A  CONNAISSANCE DE L ' E S P A C E  TOGOLAIS 

Présence et absences de l a  g6ographie 
daris 1 ' h i s t o i r e  du Togo 

Yves MARGUERAT 
(Centre ORSTOM de Lome) 

A 1 'écar t  des grands foyers commerciaux de l 'Af r ique de 
l'Ouest, le Togo es t  resté B peu pr6s inconnu du monde extér ieur  jusqu'd 
l a  CO lanisat ion a 7 lemande (1884). I l  f au t  at tendre les anndes 1890-95 
pour que soient reconnues les grandes l ignes de 1 ' h in te r l and ,  e t  la f i n  
du s i è c l e  pour qu'en soient di51imitQs avec préc is ion les f ron t i& -es .  Dans 
les années 1,902-1907 sont levees de t r & s  remarquables cartes. Géologues, 
botanistes e t  ethnologues commencent l ' i nven ta i re  du t e r r i t o i r e ,  mais la 
g9ographie est  absente du t e r r a i n  : s i  e l l e  est  présente B Ber l i n ,  son 
r ô l e  y est en f a i t  surtout pol i t  ique. 

Le Togo &tant ensui te conf ié  2 la France sous contrô le  
in ternat  iona 1 , ce sont désorma is essent i e  1 lement les j u r i s t e s  q u i  s ' y  
intéressent. I l  y aura cependant un essor gdnéral des connaissances B la 
f i n  de la période co lon ia le ,  e t  la couverture in tégra le du pays par une 
exce 7 lente cartographie, a lors l a  plus comp 78te d 'Afr ique. 

Les géographes ne s ' intdresserorit au Togo qu'apr8s 
7 'Indépendance : chercheurs de 1 'ORSTOM d'abord (tous rura 1 is tes e t  
s ' invest issant a lors  surtout dans des monographies de t e r r o i r s ) ,  pu i s  
jeunes géographes togo la is ,  B par t  i r  des années 1975 (davantage or ientés 
vers la dimension régionale e t  1 'aménagement du t e r r f t o i r e ) .  En f a i t ,  
ceux-ci resteront dans 1 'enseignement, sauf deux devenus responsables de 
1 'urban isme t ogo 1 a is .  Jusqu 'A nos jou rs ,  7 a ge'ograph ie  a beaucoup de ma 1 
à fai t-e admettre l'approche spa t ia le  aux responsables de la  
p lan i f  icat  ion, car ceux-ci comt inuent 2 ra  isonner essent i e  7 lement en 
termes sector ie  ls,, La mutat ìon po 1 i t  ique qu i  s 'amorce permettra-t-e 1 le 
en f i n  que 1 'apport o r i g i n a  1 des gt5ographes so it p r i s  en compte dans les 
choJx de développement 3 
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Peut-on gérer 17espace sans géographie ? Peut-on a g i r  su r  un 
t e r r i t o i r e  -na t i ona l  ou loca l -  sans en percevo i r  l e s  l i gnes  de f o r c e  e t  
l e s  con t ra in tes  spa t ia les  ? La géographie, science des i n t e r a c t i o n s  e n t r e  
l e s  suggestions de l a  Nature e t  l e s  r é a l i s a t i o n s  des hommes - r e l a t i o n  qu i  
s i n g u l a r i s e  chaque l i eu - ,  e s t  donc une c l é  pour- t o u t e  a c t i o n  v o l o n t a i r e ,  
que ce s o i t  pour l a  domination, l ’ e x p l o i t a t i o n  ou l ’ o p t i m i s a t i o n  d’un 
t e r r i t o i r e  e t  de ses p o t e n t i a l i t é s .  

Bien sûr ,  l e s  géographes ne sont pas l e s  seuls  producteurs de 
connaissances su r  l ’espace, e t ,  en l e u r  absence, d ’au t res  se chargent de 
c rée r  l e  savo i r  géographique. C’est  ce qu i  s ’ e s t  passé au Togo, oÙ l a  
géographie n ’appara î t  que b ien  t a r d ,  après l’Indépendance. Explorateurs,  
m i l i t a i r e s ,  topographes, n a t u r a l i s t e s  ou cartographes ne l e s  o n t  pas 
at tendus pour fo rma l i se r  l e u r  connaissance de l ’espace t o g o l a i s .  Les 
nouveaux venus sau ron t - i l s  désormais f a i r e  entendre l e u r  d i f f é r e n c e  ? 

1 ,  UNE TERRA ZNCUGNZTA LONGTEMPS 
DELAXSSEE 

S i  l e  Nord du Togo é t a i t ,  en p a r t i c u l i e r  aux X V I I I B  e t  XIXè 
s i è c l e s ,  parcouru par l e s  grands i t i n é r a i r e s  caravaniers  des commerçants 
de l a  savane, l a  rég ion  c ô t i B r e  e s t  res tée  pratiquement inconnue du monde 
e x t é r i e u r  jusqu’h l ’aube de l ’époque co lon ia le .  S i t u é  en t re  deux empires 
puissants ,  dynamiques, t 6 t  v i s i t é s  par  l e s  diplomates, l e s  nbgociants,  
l e s  miss ionnai res : l ’empi re  ashant i  (dans l ’ a c t u e l  Ghana) e t  l e  royaume 
du Dahomey (République du Bénin), l e  Togo e t  son l i t t o r a l  é t a i e n t  res tes  
4 l ’ é c a r t  des courants d’échange in te rcon t inen taux  qu i  animaient -pour l e  
m e i l l e u r  ou pour l e  p i r e -  de grandes p a r t i e s  de l a  cBte oues t -a f r i ca ine .  

Le l i t t o r a l ,  bas e t  sableux, défendu par  l a  redoutable ba r re  e t  
bordé d’une f o r ê t  d i f f i c i l e m e n t  f ranch issab le ,  s ’ é t i r e  sans aucun s i t e  
quelque peu favorab le  depuis Accra jusqu’h Lagos. Aussi l e s  premiers 
nav igateurs se con ten tè ren t - i l s  de passer au la rge( t1  : l a  cô te  
au jourd ’hu i  t ogo la i se  f u t  t o u j o u r s  l a  p a r t i e  l a  moins f réquentee de l a  
Côte des Esclaves. 

Au t o u t  début du X V I I I Q  s i è c l e  apparut cependant un cen t re  
d’échange avec l e s  Européens : Aného ( d i t  a l o r s  “Pet i t -Popo”) ,  p o r t  du 
p e t i t  royaume de G l i d j i  pour l ’ e x p o r t a t i o n  des esclaves, pu is ,  il p a r t i r  
des années 1860, de l ’ h u i l e  de palme, mais b i e n  moins a c t i f  e t  fameux que 
Ouidah, l ’ e x u t o i r e  du Dahomey. Certes,  quelques voyageurs se sont  r i squés  

......................... .............................. ............................. t .................... ,...,,... 

( 1 )  Le R.P. Roberto Pazzi a Bl4gamment demontrd que les marins de l’armateur Gamez, charg6 
de la reconnaissance de la c6 te  a f r i ca ine  p a r  le ro i  du Portugal, ont dû a t t e indre  le cap 
Saint-Paul ( A  l ’ e s t  de , r l ‘es tuaire  de la Vol ta)  l e  25 janvier  1472 e t  prendre contact peu 
apt-&ç avec les autochtones d l ’ e s tua i re  du !tono (actuel Grand-Popo). I n  : “Toponymie 
historique et glossonymes actuels de l‘ancienne côte des Esclaves (XVb-XIXb s.)“, 
pp. 14-24.  
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sur  c e t t e  cô te  : l e  marchand ho l l anda is  Bosman à l a  f i n  du XVIIè s i è c l e ,  
I s e r t ,  médecin au se rv i ce  du Danemark, en 1784, l e  miss ionna i re  mé t i s  
Thomas Freeman en 1843, l e  cap i ta ine  ang la i s  Forbes en 1852, pour y 
i n c i t e r  l e s  chefs locaux B renoncer B l a  t r a i t e  négr iè re  ... i l s  nous on t  
l a i s s é  de brèves e t  précieuses mentions des s i t e s  v i s i t é s ,  pr inc ipa lement  
Aného e t  ses deux ” f i l l e s ”  e t  r i v a l e s ,  Agoué (fondée en 1821) e t  Porto- 
Seguro/Agbodrafo (fondée en 1835). Mais l e s  ca r tes  de l ’époque -en 
p a r t i c u l i e r  c e l l e s  de l ’Amirauté b r i tann ique-  res ten t  remarquablement 
f l oues  ou fausses : on l o c a l i s e  a i n s i ,  & l’emplacement du l a c  Togo, une 
immense étendue d’eau, l a  “lagune Avon” (du nom d’un nav i re  d ’exp lo ra t i on  
du m i l i e u  du XIXè s i è c l e ) ,  au moins d i x  f o i s  t r o p  grande. 

Les premiers à pénétrer  quelque peu dans l ’ i n t é r i e u r  on t  é t é  
l e s  miss ionnai res : l e s  Brêmois de l a  Miss ion d’Allemagne du Nord 
implantés à Keta (au jourd ’hu i  au Ghana) d&s 1853, l e s  Français de l a  
Société des Miss ions a f r i c a i n e s  à Ouidah (Bénin) une decennie p l u s  t a r d ,  
d’où i l s  exp lo reron t  l a  côte d’Aného à Lagos. Les uns e t  l e s  au t res  vont 
rapidement chercher B créer  des s t a t i o n s  dans l ’ i n t é r i e u r ,  l o i n  des 
i n f l uences  c o r r u p t r i c e s  de l a  côte,  où sév issent  1 ’argent e t  1 ’ a l c o o l  : 
dès l e s  années 1856-59 l e s  miss ionnai res de Brême s ’ i n s t a l l e n t  à demeure 
dans l a  rég ion  de Ho (Togoland aujourd ’hu i  ghanéen), malgré l e  choc que 
sera l ’ i n v a s i o n  ashant i  de 1869. Les ca tho l iques ,  longtemps s u r t o u t  
fasc inés  par  l e  Dahomey, s ’ implantent  a Agoué en 1874, d’oh i l s  t e n t e r o n t  
l a  fondat ion  d’une mission à Atakpamé en 1886, qu i  échouera devant 
l ’ h o s t i l i t é  des autochtones(2). Jusqu’à l’époque co lon ia le ,  ce que l ’ o n  
s a i t  de l ’ h i n t e r l a n d  e s t  presque exclusivement l e  p r o d u i t  des voyages du 
pasteur  Hornberger dans l e s  monts du Togo, jusqu’à Hohoe e t  Atakpamé, e t  
du R.P. Borghero dans l ’ a c t u e l  Sud-Est t o g o l a i s ,  t ous  deux dans l e s  
années 1860-65. La c a r t e  que ce d e r n i e r  dresse de l a  côte des Esclaves, 
en 1865, e s t  assez exacte de Lagos B Aného, mais t r e s  f l o u e  p l u s  à 
l ’ oues t ,  avec un vaste “ l a c  Hako” e t  un l i t t o r a l  jusqu’en Gold Coast dont  
l a  seule mention e s t  “Beach infested by brigands”. 

II - EXPLORATION ET CONQlJETE 

Le premier commerçant européen 21 s ’ imp lan ter  durablement sur  l a  
cô te  au jourd ’hu i  t ogo la i se  e s t  l ’Al lemand August Vogt, pour l e  compte de 
l a  Bremer Faktorei : venu de l a  maison-mère de Keta, il ouvre une 
f a c t o r e r i e  Aného en 1873. Quelques Français  ( l e s  maisons Régis e t  
Cyprien-Fabre) e t  des S ie r ra - léona is  (esclaves l i b é r é s  devenus s u j e t s  
b r i tann iques)  l e  r e j o i n d r o n t ,  e t  s u r t o u t  d ’au t res  f i rmes de Brême e t  de 
Hambourg, 8 p a r t i r  de 1880 : en 1884, e l l e s  sont  quatre,  i n s t a l l é e s  à 
Keta, Lomé, Baguida, Aného e t  Grand-Popo, quand une s e r i e  de hasards f i t  
n a î t r e  l e  Togo : à l a  demande expresse des commerçants allemands e t  
autochtones, gravement i nqu ie ts  d’une menace d’annexion ang la ise  exprimée 
deux semaines p lus  t ô t ,  un t r a i t é  de p r o t e c t o r a t  f u t  o f f i c i e l l e m e n t  s igné 
à Baguida, pu i s  à Lomé, l e s  5 e t  6 j u i l l e t  1884, e n t r e  l e  D r  

(2 )  Les missionnaires sont empoisonnds ; le R . P .  Moran en meurt. La co7onisation allemande 
ne prendra le  contrôle d’Atalcpam8 que dix ans plus ta rd .  
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Nacht iga l  (31,  délégué du chancel ier  Bismarck, e t  l e  porte-canne (envoyé) 
d’un “ r o i  de Togo” dont on ne s a v a i t  rien(41, ce dont, d ’ a i l l e u r s ,  on ne 
se s o u c i a i t  nullement. Le p e t i t  t e r r i t o i r e  du r o i  de Togo( -v i l l e )  d e v i n t  
donc a i n s i ,  en d r o i t  i n t e r n a t i o n a l ,  l e  Togo(-land), B l a  f r o n t i è r e  de l a  
Gold Coast (5). 

Nacht iga l  réembarqué, on en s a v a i t  t o u j o u r s  aussi  peu su r  l e  
pays : jamais l e s  commerçants européens ne q u i t t a i e n t  l e u r s  f a c t o r e r i e s  
de l a  plage pour pénétrer  vers  l ’ i n t é r i e u r ,  domaine e x c l u s i f  des 
commerçants a f r i c a i n s .  T r o i s  mois p l u s  t a r d ,  il f a l l u  l a  venue d’un 
j o u r n a l i s t e  allemand, ardent propagandiste de l a  c o l o n i s a t i o n  allemande, 
qu i  ne c r a i g n a i t  pas de payer de sa personne, Hugo Z ö l l e r ,  pour que 
fussent explorés l e s  15 ou 20 premiers k i lomdt res  au-del8 du l i t t o r a l  : 
c ’ e s t  l u i ,  a i n s i ,  q u i  reconnut l e  l a c  Togo ( e t  l e  bapt isa  de ce nom) ; 
mais l e s  hab i tan ts  des v i l l a g e s  de l a  v a l l é e  du Haho l e  dissuadi i rent  
énergiquement de t e n t e r  d ’ a l l e r  p l u s  au nord (il a u r a i t  voulu a t t e i n d r e  
Atakpamé, dont il a v a i t  entendu p a r l e r  comme d’un cent re  commercial 
important,  mais q u ’ i l  a v a i t  grand’peine 21 s i t u e r  avec p réc i s ion )  : il e s t  
t r e s  probable que l e s  autochtones cherchaient  ZI pro téger  l e u r  monopole 
des rou tes  commerciales de l ’ i n t é r i e u r  (que n ’ o u v r a i t  d ’ a i l l e u r s  aucune 
bonne vo ie  n a t u r e l l e  : il f a l l u t  de nombreux tâtonnements pour t r o u v e r  
l e s  m e i l l e u r s  axes de pkné t ra t i on  vers  l e  Nord). 

Les a r t i c l e s  de Z ö l l e r  pour l a  Kö7nische Zeitung, pub l i es  en 
l i v r e  en 1885, sont donc l a  première d e s c r i p t i o n  élaborée des rég ions 
l i t t o r a l e s  du Togo, r i c h e  de nombreuses observat ions f i n e s  e t  
per t inentes ,  t a n t  su r  l e  m i l i e u  n a t u r e l  que su r  l e s  hommes, malgré l e s  
so l i des  préjugés r a c i s t e s  de l ’ au teu r  (néanmoins o b l i g é  de reconnaî t re ,  B 
sa grande surpr ise ,  que l e s  indigènes on t  l e  sens de l a  beauté e t  c e l u i  
du d r o i t ,  l e  goüt de l a  propreté,  une p o l i t e s s e  ra f f inée . . . ) .  Ces 
in fo rmat ions  seront  d ’ a i l l e u r s  immédiatement exp lo i t ées  par  E l i s é e  
Reclus, qu i  p u b l i e  en 1887 l e  f o r t  volume su r  l ’ A f r i q u e  occ identa le  de sa 
“Géographie un i ve rse l  l e ” ,  avec ses h a b i t u e l  l e s  q u a l i t é s  d’blégance e t  
d’humanité dans l a  synthèse. 

La péné t ra t i on  a l  lemande démarra en f a i t  t r è s  lentement, B e r l i n  
ne l u i  accordant qu’une a t t e n t i o n  d i s t r a i t e  e t  des moyens in f imes.  Les 
années 1885 e t  86 fu ren t  consacrées 5. l ’ occupat ion  de l a  cô te  e t  aux 
problèmes d ip lomat iques compliqués que c e l l e - c i  sou leva i t  avec l e s  
v o i s i n s  ang la i s  e t  f rança is .  Ce n ’ e s t  qu’A l a  mi-1887 que l ’ e x p é d i t i o n  de 
Grade e t  Henr i c i  p6nétra jusqu’ZI l a  chaîne des monts du Togo, dans l a  
rég ion  de Kpalimé (à  120 km au nord-ouest de Lomé). En 1888 e t  89 se 
lancdrent  e n f i n  de grandes exp lo ra t i ons  vers l e  centre,  p u i s  l e  nord- 
ouest, par  l a  v a l l é e  de l a  V o l t a  (au jourd ’hu i  ghanéenne), par  l e  
cap i ta ine  Cur t  von Ffançois, e t  l e -no rd -es t  (au jourd ’hu i  bénino is)  par  l e  
medecin m i l i t a i r e  Wolf(6) e t  l e  c a p i t a i n e  K l i ng .  F o r t  i n q u i e t s  de v o i r  
l e s  Allemands tou rne r  a i n s i  par l ’ e s t  l ’empi re  ashant i  e t  pénét re r  1B oÙ 

( 3 )  Une dgcennie plus t ô t  b r i l l a n t  explorateur du Sahara centra l  e t  de l ‘actuel  Tchad. I7 
poursuivra sa mission vers 7s Cameroun e t  1 ‘ a c t u e l l e  Namibie, avant de mourir en mer au 
retour (20 avr i  7 7885). 
( 4 )  E t  gu&re plus de nos jours : ce ”ro i  Eflapa” de Togovi l le  ( c i t g  toute r e l i g i e u s e ,  a 
p r i o r i  dgpaurvue de r o i s )  reste  pour nau§ ComplBtemenE fmtomatique. 

(5 )  L ’une des toutes,  premieres f ront i&res t e r r e s t r e s  &ab 7 ies entre  deux possessions 
europdennes en Afrique : Nachtigal y f a i t  &r iger  sur l e  champ un poteau de bois peint  aux 
couleurs de l’empire ; les Anglais y planteront quelques jours  plus t a r d  un m l t  B drapeau. 
(6) Qui mourra en route [en pays bariba] ( j u i n  1889). 



i l s  ne souha i ta ien t  se v o i r  aucun concurrents,  l e s  Ang la is  imposèrent dès 
mars 1888 l a  c réa t ion ,  autour du r i c h e  emporium caravanier  de Salaga, 
d'une vaste "zone neut re" ,  un c a r r é  d 'env i ron  200 km de c6 té  
( d é l i m i t a t i o n  astronomique dont l e  carac tere  a r t i f i c i e l  e s t  s i g n i f i c a t i f  
de l a  profonde méconnaissance des r é a l i t é s  géographiques), qu i  durera 
près de douze ans. François,  informé 21 son r e t o u r  sur  l a  côte,  devra 
r e p a r t i r  rendre une p a r t i e  des t r a i t é s  de p r o t e c t o r a t  q u ' i l  vena i t  de 
f a i r e  s igner . .  . (71. 

Bloqués B l ' o u e s t ,  l e s  exp lo ra teurs  allemands (en général 
l i eu tenan ts  ou cap i ta ines ,  pour l a  p l u p a r t  comtes ou barons, a i n s i  que 
quelques "docteurs" ,  que ce s o i t  en médecine comme Wolf, en d r o i t  comme 
Grade, ou en ph i losoph ie  comme H e n r i c i )  arpentèrent  l ' a c t u e l  Togo dans 
l e s  années 1891-96. Leurs colonnes s 'en t rec ro i sen t  avec c e l l e s  des 
Français du Dahomey, non moins ardents à foncer  e t  à m u l t i p l i e r  l e s  
t r a i t é s  : aux diplomates, ensui te ,  de démêler l 'écheveau autour d 'un 
t a p i s  v e r t .  Les u l t i m e s  poches de rés is tance ( s u r t o u t  l e s  soc i6 tés  
acéphales : pays kabyè, pays konkomba ...) seront  écrasées en 1897-99, l e s  
dern ieres opérat ions de p a c i f i c a t i o n  s'échelonnant jusqu 'en 1902(81. 

Der r i è re  tous ces coureurs de brousse qu i  crapahutent,  l e s  
armes B l a  main(g), B p ied  ou en hamac B por teurs ,  il y a aussi  un 
géographe, l u i  en chambre, dans son bureau de " c o n s e i l l e r  s c i e n t i f i q u e  e t  
géographique" du M i n i s t e r e  des A f f a i r e s  étrangeres,  ?I B e r l i n  : l e  baron 
Alexander von Danckelman. L '  "Afr ikafonds" q u ' i l  d i r i g e  e s t  censé impulser  
l ' e x p l o r a t i o n  e t  l e s  progrès de l a  connaissance dans tous  l e s  domaines ; 
B ce t i t r e ,  il p u b l i e  chaque année des rappor ts  de synthèse su r  
J'avancement des connaissances dans l e s  co lon ies  (appelés communément l e s  
Danskelmanns Mi t te i lungen)  (IO), e t  s u r t o u t  il f inance,  sur  l ' impor tan te  
do ta t i on  que l u i  a l l o u e  l e  gouvernement allemand, l a  fondat ion  e t  l e  
fonctionnement de " s t a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s " .  La premiere au Togo e s t  c e l l e  
de Bismarckburg, créée en j u i n  1888 par  l e  D r  Wolf au sommet d'une 
c o l l i n e  dans l e s  monts de l 'Adélé( i r ) ,  paysage séduisant e t  c l i m a t  
agréable, mais -ce dont on s 'aperçut  assez v i t e -  6 J 'écar t  d e  t ou tes  les 
routes commerciales importantes : d&s 1894, l a  s t a t i o n  sera t rans fé rée  
dans l a  v a l l é e  de l a  Vo l ta ,  B Kete-Krachi, a l o r s  march6 en p l e i n e  
expansion. La seconde s t a t i o n ,  Misahöheciz,, e s t  fondée en 1890 dans l a  
montagne qu i  surplombe l e  gros marché de Kpalimé, su r  l ' axe  e s s e n t i e l  

( 7 )  I l  semble que ce s o i t  A ce moment-IA qu'apparaisse -et s'impose dans le vocabulaire de 
la  geograpliie- l e  terme a l  lemand d'hinterland = l ' i n t e r i e u r  qui depend "naturel lement" du 
l i t t o r a l  (e t  d o i t  donc en su ivre le sor t  po l i t i que ) .  
(8 )  Sans compter la #pac i f i ca t i on  exemplaire)) des Konkoniba (selon R. Cornevin) par l e  f u t u r  
g8n6ral Eiassu en 1935-36, qui quadr i l l a  le pays de p is tes rec t i l i gnes .  
(9) Fusi ls  A longue portee contre arcs ou petoires a s i l e x .  
(IO) T i t r e  o f f i c i e l  : Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den 
Schutzgeb ie ten ,  a p a r t i r  de 1888. Le mensuel Globus d i f f u s e  largement ces informations dans 
l e  grand publ ic .  Danckelmann a aussi &d i t&  les notes posthumes de Wolf. 
( i l )  A 250 km au nord de Lome, Ce s i t e ,  prSs du village da YBguB, est wirjourd'hui 
totalement abandonne ; seules les formes du t e r r a i n  (e t  quelques arbres f r u i t i e r s )  
rappellent q u ' i l  f u t  un jour. habite. 

(12 )  "Les Hauts de Misi¿", du pr4nom de la  princesse Esterazy dont le gouverneur Jesko von 
Puttkamer (lui-mOme neveu de Bismarck) & t a i t  amoureux ... : la toponymie a par fo is  de ces 
surprises. Plisaho6 est  toujours la residence du prdfet  de Kloto,  qui d o i t  descendre chaque 
matin d ses bureaux de Kpa7ime. 
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Lomé-vallée de l a  V o l t a  ( c ’es t  l à  que sera t racée l a  première rou te  de 
l ’ i n t é r i e u r ,  en 1894-95) (13). 

Alors ,  un géographe chef d ’o rches t re  ? Un s c i e n t i f i q u e  eminence 
g r i s e  de l a  c o l o n i s a t i o n  allemande ? La r é a l i t é  e s t  moins g lo r i euse  : 
selon Peter  Sebald, 1 ’Af r i ka fonds  s e r v a i t  en f a i t  s u r t o u t  de paravent B 
Bismarck pour a c c r o î t r e  l e s  moyens f i nanc ie rs  de l a  conquête c o l o n i a l e  en 
tournant  l a  v i g i l a n c e  des députés du Reichstag, âpres à l a  défense des 
deniers  du con t r i buab le  : en mars 1887, l e  leader  c e n t r i s t e  Virchow l u i  
lancera d ’ a i l l e u r s  à l a  f i g u r e  que son Afrikafonds n ’es t  qu’un ” fonds de 
secours” ( “Hilfsfonds“) pour son admin i s t ra t i on  coloniale(t4).  De f a i t ,  
l e s  “ s t a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s ”  ont  é t é  essen t ie l  lement des bases de 
conquête - p l u t ô t  p a c i f i q u e  au début, nettement moins par  l a  s u i t e ,  une 
f o i s  1 ’armée c o l o n i a l e  constituée(rs)- e t  l e s  r a i d s  d ’ ”exp lo ra t i on ”  avant 
t o u t ,  des courses aux t r a i t é s ,  a i n s i  que l e  reconnaî t  crûment Hans Gruner 
apres sa grande expéd i t i on  A t r a v e r s  t o u t  l e  Nord du Togo e t  l ’ E s t  de 
l ’ a c t u e l  Burk ina Faso (1894-95) : ”Toute c e t t e  salade p o l i t i q u e  ne 
pe rmet ta i t  du r e s t e  pratiquement aucun t r a v a i  1 géographique” (76). A 
l ’ i nve rse ,  quand, en 1886, l ’audacieux exp lo ra teur  Go t t l ob  Krause, q u i  
a v a i t  vécu en A f r i que  du Nord e t  au N i g e r i a  (où il a v a i t  app r i s  l e  
haoussa), demanda une a ide pour l e  voyage q u ’ i l  p r é p a r a i t  d’Accra à 
Tombouctou, Danckelman l ’ é c o n d u i s i t  sans ménagememnt, car  on l e  
soupçonnait -avec ra ison-  d’un manque t o t a l  d’enthousiasme pour l a  
conquête c o l o n i a l e  : il é t a i t ,  d i t  n o t r e  géographe dans son rappor t  au 
M in i s tè re  des A f f a i r e s  étrang&res, “compl8tement négr i f i6” (17) .  . . 
L ’ a c t i v i t é  s c i e n t i f i q u e  dans l ’expansion allemande au Togo n ’a  ce r tes  pas 
é té  négl igeable(fs) ,  mais sa f o n c t i o n  a donc é t é  s u r t o u t  c e l l e  d’un 
p ré tex te  pour l a  conquête, doublé d’un camouflage pour une banale 
manipulat ion budgéta i re  : dure leçon d ’ h u m i l i t é  pour l a  géographie ... 

l -  

I -  

,,.,,,,,“ ........................ ” ....,.. ”” ...... ” ......, ......... ” ”.”.“ ..... I., ..... *..., 

(13) Le chemin de f e r  attendra 1906-07, sans dgpasser Kpaliml. 
( 1 4 )  P .  Sebald : “Togo 1884-1914“ (pp. 78-79). 
(15) Danckelman proteste tout de mgme (dans une note interne) contre la destruct ion de 
Salaga en 1896 : “Avec l ’ fncendie de Salaga perpgtrg par l e  comte Zech, i l  semble qu’on a i t  

de t ru i t  d’un seul coup tou t  ce qui avai t  6 t e  patiemment @ d i f i e  depuis des annees” (P. 
Sebald : op. c i t . ,  p.  181). 

(16) Idem, p.  79. 
(17) “Glnzlich verniggert”, i n  : P. Sebald : “Malam Musa, G . A .  Krause, Forscher, 
Wissenschaftler, Humanist” (p. 76). Krause fera tou t  de m&me son expedition : 4300 Itm dans 
l ’ i n t e r i e u r  de l ’A f r i que  avec un cap i ta l  de... 126 marks. Krause sera effectivement un 
c r i t i q u e  sevPre de la colonisat ion.  

(18) Le natura7iste R .  Biittnmr, qui ava i t  d i r i g l  Bismarcltburg d e ’ j u i l l e t  1890 rl decembre 

1891, s ’ef força,  en 1894, de p la ider  contre le p r o j e t  d’abandon de la s ta t i on  en rappelant 
les inventaires compi,lds de “1000 especes de plantes,  2000 d’insectes, 133 oiseaux, 54 
rep t i  les, 46 mami feres.. . ’* e t  les releves cartographiques, m@t@orologiques, san i ta i res ,  
agronomiques, ethnologiques r la l is tss,  “s i  bien que nous sommeç maintenant d m&me de juger 
de l ’ u t i l i t @  de la co lon ie. . . ” .  On ne l’tscoutera pas (Globus, j u i n  1894). 
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III, RECONNAISSANCE ET MISE EN 
VALEUR 

I -  

l -  

l .  

11 f a l l a i t  cependant entreprendre vraiment l ’ i n v e n t a i r e  du 
nouveau t e r r i t o i r e ,  même encore en ges ta t ion ,  a f i n  d’en connaî t re  l e s  
ressources e t  l e s  p o t e n t i a l i t 6 s  pour l e s  me t t re  en va leur .  Bismarck l u i -  
même, i n i t i a l e m e n t  f o r t  réservé devant l ’expansion co lon ia le ,  en tenda i t  
q u ’ e l l e  s e r v î t  au maximum B l’économie du Reich (il s u i v i t  par  exemple de 
t r è s  près l e s  e f f o r t s  pour y acc l imater  l e  coton) .  

Ce f u r e n t  s u r t o u t  l es  bo tan is tes  e t  l e s  géologues qu i  
exp lo r&rent  l e  m i l i e u  n a t u r e l  t ogo la i s .  DQs 1890-91, Ferdinand Goldberg 
a v a i t  f a i t  des t e n t a t i v e s  (naturel lement in f ruc tueuses)  de coton sur  l e  
cordon l i t t o r a l  autour de Lomé(rs), Leopold Conradt a v a i t  passé un an seu l  
à Bismarckburg pour y expérimenter tou tes  so r tes  de cu l tu res ,  t a n d i s  que 
l e  D r  Bü t tner  a v a i t  parcouru l e  pays pour en i n v e n t o r i e r  l a  f l o r e  e t  la 
faune. L’assistant-géologue F r i e d r i c h  Hupfeld, envoyé par  l e  pu issant  
homme d ’ a f f a i r e s  Sho l to  Douglas pour l u i  c rée r  des p lan ta t i ons ,  dressa 
l e s  prerniers re levés  des t e r r a i n s  du Togo dans l e s  années 1897-98, t o u t  
en f a i s a n t  p a r f o i s  l e  coup de feu  aux côtés des exp lo ra teurs  m i l i t a i r e s  
(symétriquement l e  capi ta ine-baron von See f r i ed  p u b l i a  aussi  des notes 
sur  l e s  r ichesses min iè res  repérées). L ’ i n v e n t a i r e  méthodique e t  une 
première c a r t e  géologique seront r é a l i s e s  par  W .  K Ö r t  en 1904-08. Le 
s y l v i c u l t e u r  Metzger é tud ie ra  avec de gros moyens l e s  p o s s i b i l i t é s  de 
reboisement en 1907-09.. . 

Quant à l a  connaissance des hommes, e l l e  f u t  p l u s  t a r d i v e  : s i  
des i nven ta i  res  ethnologiques sont systématiquement dressés B p a r t i r  de 
1896, l e s  oeuvres l e s  p l u s  in téressantes o n t  é t é  l e  re levé  des coutumes 
des peuples du Sud par  l e  j u r i s t e  Rudol f  Asmis en 1906--12, e t  s u r t o u t  l e s  
t ravaux du pasteur  Jacob Sp ie th  sur  l e s  Ewe (1000 pages en 1906) e t  ceux 
du grand anthropologue Leo Frobenius, qu i  p u b l i a  en 1913 des pages 
souvent remarquables sur  l e s  pr inc ipaux peuples du Nord-Togo, t a n d i s  que 
D iedr ich  Westermann commeny;ait 1 ’analyse d’un c e r t a i n  nombre de langues 
du pays. 

A côté  de c e t t e  reconnaissance methodique des p o t e n t i a l i t é s  
togola ises,  dans un bu t  directement i n té ressé  d ’ e x p l o i t a t i o n  économique, 
un au t re  domaine e x i g e a i t  l a  connaissance p réc i se  des r é a l i t é s  
spa t ia les  : l a  d é l i m i t a t i o n  des f r o n t i 8 r e s .  Par t ranches successives, des 
équipes mix tes  (angld-al  lemande B l ’ oues t ,  en 1885-86, 1892 p u i s  1901-02, 
pour l e  par tage de l a  zone neutre,  supprimée par  l e  t r a i t é  du 14 novembre 
1899, franco-allemande à l ’ e s t ,  en 1887, 1893, 1898-1900, 1901, 1908-09, 
1912-13) composées d ’ o f f i c i e r s  bons geomatres e t  cartographes qu i  
devaient p a r c o u r i r  l e  t r a c é  supposé des l i m i t e s  ( t o u t  l i t i g e  é t a n t  
repor t6  à des conversat ions diplomat iques u l t é r i e u r e s ) ,  en se f r a y a n t  un 
chemin dans un m i l i e u  souvent f o r t  d i f f i c i l e  (que l a  f r o n t i B r e  su ive  une 
l i g n e  de c r ê t e ,  un f leuve marecageux ou -b ien p i r e  encore- une d r o i t e  
astronomique), où il f a l l a i t  p a r f o i s  aussi  f o r c e r  l e  passage par  l e s  

(19) D o n t  i7 dessina 7e tout p r e m i e r  p l a n ,  en 7891. 
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armes(zo1. I 1  ne s ’ a g i t  pas l à  d ’ é t a b l i r  une simple d é l i m i t a t i o n  
admin is t ra t i ve ,  mais b ien  des f r o n t i e r e s  i n t e r n a t i o n a l e s  en t re  des 
empires qu i  n ’on t  pas du t o u t  renoncé l a  guerre pour r é g l e r  l e u r s  
c o n f l i t s  : l e  proche aven i r  l e  confirmera. 

Le p l u s  remarquable, pour l a  connaissance géographique, de 
c e t t e  app rop r ia t i on  i n t e l l e c t u e l  l e  du t e r r i t o i r e  t o g o l a i s  par  l e s  
Allemands e s t  l ’oeuvre  cartographique, r é a l i s é e  avec une fa ib lesse  de 
moyens qu i  nous l a i s s e  aujourd ’hu i  rêveurs : chaîne d’arpenteur,  
t r i a n g u l a t i o n  l à  où l’on peut apercevoi r  l e s  drapeaux de couleur qu i  
servent de repères(zi), mesure du nombre des pas au long des chemins, 
po in ts  astronomiques ... De ce t r a v a i l  co lossa l  e s t  s o r t i e  une oeuvre 
d’une q u a l i t é  étonnante : l a  s é r i e  des ca r tes  signées Paul Sprigade, au 
1/2OO OOOQ (quat re  publ iées en 1902, t r o i s  en 1906, t r o i s  en 1907). Bien 
sûr,  e l l e s  comportent encore de nombreux b lancs ; beaucoup de r i v i & r e s  ne 
sont indiquées qu’en p o i n t i l l é  ; mais l a  l o c a l i s a t i o n  des v i l l a g e s m ,  e t  
su r tou t  des a i r e s  ethniques e s t  exce l len te ,  e t  l a  superpos i t ion  de c e t t e  
c a r t e  avec l ’ a c t u e l l e  ( s é r i e  I . G . N .  1980-1989) sur  une t a b l e  lumineuse 
montre l a  p r é c i s i o n  des l o c a l i s a t i o n s  f a i t e s  au début de ce s i&c le .  

A s i g n a l e r  aussi l a  q u a l i t é  des p lans  de Lomé au 1/4000& des 
geometres Becker en 1908 e t  su r tou t  Engert en 1913, exce l len tes  ca r tes  
que l ’ o n  se contentera par l a  s u i t e  de recop ier ,  p l u s  ou moins modif iees,  
pratiquement jusqu’aux nouveaux levés au 1/2000& de 1956-57, e t  l a  
r ichesse de nombreux p e t i t s  a t l as ,  dans l a  grande t r a d i t i o n  
cartographique allemande, comme ceux de Justus Perthes à Gotha. 

IV, ASSOCJPXSSEMENIT ET REVEIL A 
L’EPQQUE FRANCAISE 

L’entre-deux-guerres a généralement é té ,  pour l ’ A f r i q u e  n o i r e  
francophone, une pér iode de f a i b l e  progrès de l a  connaissance 
s c i e n t i f i q u e ,  apr&s l e  foisonnement des annees de l ’ e x p l o r a t i o n  e t  de l a  
mise en p lace des s t r u c t u r e s  co lon ia les (z~ ) .  

Le Togo e s t  soumis à un s t a t u t  spéc ia l ,  c e l u i  du “mandat” : l a  
France l ’ a d m i n i s t r e  au nom de ‘la Société des Nat ions,  e t  d o i t  rendre 
compte de sa ges t ion  à l a  réunion annuel le  de l a  Commission permanente 
des mandats. Après l a  seconde guerre mondiale, l e  regime de l a  “ t u t e l l e ”  

I.,.“ ....... ”..“.. ..,..... ..... ”_..” ...,., ” -... ”.._... ....... I....” ...- 

(20) Le t r e s  germanophile Robert Cornevin c i t e  a insi  avec 4motiim l e  passage de la 
commission de I899 en pays kabyP : ”Les combats, livres dans un pays inexplore a des 
populations guerrieres, sont tres durs. L’entente franco-allemande est complete et le 
lieutenant Preil en tire mlme un &mouvant livre sur la fraternite d’arme franco-allemande 
dans l’arrihre-pays du Togo” ( i n  : Le Togo des origines a nos jours, e d i t i o n  1987, p. 177) .  

(21) Heinrich Klose raconte avec humour les mesures q u ’ i l  f i t  du lac Togo en septembre 
1895, en pirogue, expose alternativement au s o l e i l  e t  a la  tornade, menacd par les 
crocodiles e t  les moustiques, l’en7isement datis les  marais et 7a c u r i o s i t e  envahissante des 
indig&ies.. . (Rdcit de voyage 3 p a r a î t r e  dans les “Chroniques anciennes du Togo” dans une 

traduction de Pii .  DavidJ. 

(22)  Infor’matiori qui a v a i t  auss i ,  bien sûr, des f i n a l i t &  f iscales .  
(23) Par contre 7es Allemands, d6sormais definitivement coup& de leurs ” t e r r a i n s ” ,  

pub1 ient beaucoup. 
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créé par l e s  Nations-Unies maint iendra c e t t e  o b l i g a t i o n  jusqu'en 1958, 
quand l e  Togo dev ien t  réel lement autonome v is -+v is  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  
f rançaise.  Furent donc pub l i és  chaque année des rappor ts  de p l u s  en p l u s  
volumineux, modestes aux débuts fa ) ,  p u i s  de p l u s  en p l u s  soignés, v o i r e  
luxueux, dans l a  forme. C 'es t  19 une formidable mine d ' in fo rmat ions ,  sur  
tous l es  s u j e t s ,  où 1 'Admin is t ra t ion  m e t t a i t  en va leu r  non ses p r o j e t s  
mais ses r é a l i s a t i o n s .  Mais l es  chap i t res  i n t r o d u c t i f s  sur  l e s  données de 
base du pays ( r e 1  i e f ,  c I imat, végétat ion, .  . .) ne f o n t  en general que se 
recopier  tex tue l lement  d'une année sur l ' a u t r e .  

Fo r t s  de l ' a c q u i s  allemand (dont l a  t r a d u c t i o n  e s t  cependant 
au jourd 'hu i  encore t r è s  incompl&te),  l e s  Français f i r e n t  donc peu, dans 
les années 1920 e t  1930, pour l 'approfondissement de l a  connaissance du 
pays : N. Kour iatchky en syn thé t ise  l a  géologique (1931) ; A. A u b r é v i l l e  
met  en p a r a l l e l e  l e s  f o r ê t s  du Togo e t  du Dahomey (1937) ; l e  D r  de 
Marqueissac p u b l i e  ses t ravaux sur l ' ép idémio log ie  de l a  maladie du 
sommeil (1932) ... La connaissance des soc ié tés  progresse s u r t o u t  par  l a  
r é a l i s a t i o n  de "coutumiers" régionaux, l e  p l u s  fameux é t a n t  c e l u i  que l e  
r o i  de G l i d j i  Agbanon II réd ige  en 1934 sur  l ' h i s t o i r e  e t  l e s  moeurs du 
peuple guin(z5). I1 e s t  t o u t  de même cré6, en 1937, un se rv i ce  de l a  
Documentation generale (sous l ' é g i d e  du d i r e c t e u r  de 1 'Enseignement), 
pour gérer l e s  arch ives h é r i t é e s  des Allemands. 

Ce sont  a l o r s  s u r t o u t  l e s  aspects j u r i d i q u e s  de l a  présence 
f rança ise  qu i  provoqueront l e s  pub l i ca t i ons  l e s  p l u s  marquantes, de Raoul 
Mary ( "Conditions j u r i d i q u e s  des t e r r i t o i r e s  sous mandat", 1924) ZI 
Laurent Péchoux - f u t u r  gouverneur- dont l a  t h h e  de d r o i t  : "Le mandat 
franqais sur l e  Togo" (1938) e s t  l a  m e i l l e u r e  synthèse e x i s t a n t  sur  c e t t e  
périodefzs]. Quant aux géographes, i l s  n 'en t revo ien t  l e  Togo (au mieux 
associé au Cameroun) que de l o i n ,  dans de vastes encyclopédies, comme l e  
tome X I  de l a  "Géographie universe77e" (par  August in Bernard) en 1939, 
qu i  ne l u i  consacre que quelques phrases. 

S i  l ' o n  prend comme ind i ca teu r  l a  b i b l i o g r a p h i e  que donne 
Péchoux, on y t rouve 8 l i v r e s  allemands (dont  6 pos t4 r ieu rs  à l a  guerre),  
2 études sur  l e  m i l i e u  na tu re l  (Aubrév i l l e  e t  Kour ia tchky) ,  1 compi la t ion  
géographique (Chazelas : "Togo et Cameroun", 1931) e t  i 4  documents de 
type j u r i d i q u e  e t  p o l i t i q u e ,  en p a r t i c u l i e r  pour répondre aux 
revendicat ions allemandes sur  l e s  anciennes co lon ies  du Reich. Ce sont  
donc b ien  s u r t o u t  l e s  j u r i s t e s  qu i  c réent  a l o r s  l ' i n f o r m a t i o n  sur  l e  
Togo, 

De ce s t a t u t  p o l i t i q u e ,  marqué par  un partage en t re  deux 
puissances mandataires, decoula un nouvel abornement de l a  f r o n t i e r e  

..,...,.. * .... "..-p...".- ..".."," .,....... " .... "..".."... ..,...,..... ..... .................... "I... .. 

( 2 4 )  De la  ptSriode S . D . N . ,  seul l e  volume de f930 -pour l e  dixidme anniversaire de 
1 'administration française- est  i l  l u s t r l  de pllotographies sdpia, pleines d ' i n t d r l t  e t  de 
charme. 
(25) Edite en 1991 datis la col7ection des "Chroniques anciennes du Togo", sous la  d i r e c t i o n  
de N. Gzyibor. Jusqu'a70r.s~ ce document n ' e x i s t a i t  que dactylographid, mais i l  a imprdgnd 

( e t  coule dans le  mgme moule) la m#moire de g#ritSrations de t radi t ionnistes .  
(26) Uti seul tkmoignage d ' l c r i v a i n  sur le Togo d ' a l o r s  : ce7ui de Jean Martet en 1933 ("Les 
hl t isseurs de royaumeç", 19341, qui n 'a  p a s  1'Pclat  l i t t # r a i r e  des voyages de Gide ou de 
L e i r i s ,  mais non dlnu.4 d ' i n t t i r l t  (bien qu'obsddt? par l e  but de sa mission : traquer les 
"menles a 1 lemandes" contre la pt-lsence française) .  
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- ce t te  f o i s  f ranco-anglaise- en 1927-29. Cet arpentage minutieux(z7) 
condu is i t  à proposer ou, p l u s  exactement, à e n t é r i n e r  quelques échanges 
de t e r r i t o i r e s ,  que l e s  con t ra in tes  du m i l i e u  ava ien t  d e j a  imposés dans 
l a  p ra t i que  : il n ' é t a i t  guère poss ib le  d 'adopter p a r t o u t  comme l i m i t e  l e  
rebord occ identa l  des p la teaux des Monts du Togo, c a r  l e s  v i l l a g e s  du 
L i t i m é  avaient  é t é  créés par des Akposso descendus du p la teau pour 
p l a n t e r  du cacao dans l a  p l a i n e ,  e t ,  inversement, il s ' a v é r a i t  que, p l u s  
au nord, l a  v a l l é e  de S ia ré ,  en pays a d j o u t i ,  é t a i t ,  de par  sa géographie 
e t  ses r e l a t i o n s  humaines, t ou te  e n t i è r e  o r i en tée  vers  l a  Gold Coast. 
Comme tou jou rs ,  l e s  progrès de l a  connaissance des c a r a c t é r i s t i q u e s  de 
l 'espace t o g o l a i s  ob l i gea ien t  l es  bureaucra t ies  admin i s t ra t i ves  à 
davantage de réal isme. 

* 
* t  

Après c e t t e  longue somnolence, l e  r é v e i l  de l ' a p r h - g u e r r e  sera 
éc la tan t ,  en recherche s c i e n t i f i q u e  comme dans tous  l e s  domaines. Il sera 
marqué, en p a r t i c u l i e r ,  par  l a  c r é a t i o n  d 'un cent re  ORSTOM -bapt isé  
" I R T O "  ( I n s t i t u t  de Recherche du Togo) pour ma in ten i r  l a  s p é c i f i c i t é  du 
t e r r i t o i r e -  en 1946-47, d 'abord consacré à l ' e t h n o l o g i e  (Aimé Darot, p u i s  
Georges Comdoninas) e t  à l a  pédologie (M. Lamouroux, l e s  f r è r e s  Leneuf), 
pu i s  à l a  géophysique, ri l ' hyd ro log ie ,  i# l a  n u t r i t i o n  (J. Per issé) ,  e t ,  
en 1954, c e l l e  d7une c e l l u l e  de 171FAN(z8), conf iée & l ' a r c h i v i s t e  e t  
l i n g u i s t e  Gabr ie l  K. Johnson. 

Les études se m u l t i p l i e n t  dans tous  l e s  domaines : mentionnons 
simplement l e s  r e c u e i l s  de t r a d i t i o n s  h i s t o r i q u e s  par  l e  R.P. Henr i  
Kwakumé -dont 1' "Histo i re  des EwB" date de 1948- e t  Hubert Kponton du 
côté t o g o l a i s ,  a i n s i  que par  une p lé iade  d 'admin is t ra teurs  co lon iaux 
passionnés d 'e thno log ie ,  dont P i e r r e  Alexandre, Jean-Claude F r o e l i c h  e t  
su r tou t  Robert Cornevin, grand arpenteur de brousse e t  de b ib1  ioth+que, 
dont l e s  é d i t i o n s  successives de 1 '  "Histo i re  du Togo" res ten t  une mine 
inépuisable d ' in fo rmat ions .  Une nouve l le  couver ture cartographique e s t  
réa l i sée  au 1/200 OOOè (de  1955 à 1961 pour l ' e s s e n t i e l )  e t  s u r t o u t  au 
1/50 0006, en 81 f e u i l l e s  (de 1953 à 1958 pour l e  Sud, de 1958 Zi 1969 
pour l e  Nord) : l e  Togo e s t  a l o r s  l e  seu l  pays a f r i c a i n  à disposer a i n s i  
d'une s é r i e  complète. Les premiers jeux  de photographies aeriennes sont  
a l o r s  d ispon ib les .  

E t  l a  géographie va e n f i n  appara î t re  au Togo, b ien  timidement B 
v r a i  d i r e  : aprhs deux mois de sé jou r  ( j u i n - j u i l l e t  1955), Henr i  
En ja lbe r t  pub l i e ,  dans l e s  "Cahiers d'outre-Mer" de 1 9 5 6 ,  un long a r t i c l e  
sur "Les paysans noirs : les. Kabré du Nord-Togo". C ' é t a i t  un beau 
su jet fzg i ,  t r a i t é  avec chaleur e t  f inesse,  que ces e x c e l l e n t s  
ag r i cu l teu rs ,  s i  remarquablement enracinés dans l e u r  m i l i e u  montagnard 
(mais qu i  ava ien t  dé jà  largement amorcé l e u r s  m ig ra t i ons  vers l e s  p l a i n e s  
peu peuplées du cen t re  du pays) : une monographie rég iona le  axee sur  l e s  
."..I... ...- " ...... ....................... " ...... . ........... .... " ....... I.., . ..... -...... ......... 

(27) A Paris ,  E. de Efwtonne en commentera 7es r6su7tats scientifiques en 1930 (in R.C.A .F .  
n 60). 

(281 Insti tut  FrançaiS,. d'Afrique Noire,  dont le siage es t  B Dakar. Le Centre IFAN de Lom6 
est 7 ' o r ig ine  des Archives nationales du Togo aujourd'hui.  

(29) Deja abord4 -du cÔt4 dahom4en- Par Jean Dresch ("Paysans montagnards du Dahomey e t  du 
Cameroun", B.S. G. F., 1952). 
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r e l a t i o n s  t r a d i t i o n n e l l e s  homme-milieu dans l a  grande t r a d i t i o n  
géographique f rança ise  de ' l 'époque, qu i  s 'ouvre i n  f i n e  sur  l e s  
responsab i l i tés  de l ' A d m i n i s t r a t i o n  dans l a  promot ion d'une rQgion 
jusqu 'a lo rs  délaissQe. 

I A l a  v e i l l e  de l'Indépendance, s i  l e  Togo dispose déjà,  en l a  
personne de F.N. Agblémagnon, d 'un sociologue de valeur(m),  il n'a  encore 
aucun géographe na t i ona l .  

V,  NAISSANCE DE LA GEOGRAPHIE 
TOGOLAISE 

A v r a i  d i r e ,  l e  premier géographe e s t  a l o r s  en fo rmat ion  : à 
Aix-en-Provence, Hermann At t ignon termine en 1960 une maî t r i se(s i )  sur  l e  
c l i m a t  du l i t t o r a l  ghanéen, t o g o l a i s  e t  dahoméen. On l u i  d o i t  une 
"Gdographie du Togo" B 17usage des écoles en 1966, malheureusement jamais 
réactualistJe(32~. I1 se consacrera ensu i te  à l a  pédagogie, achevant sa 
c a r r i è r e  u n i v e r s i t a i r e  à l a  t ê t e  du " V i l l a g e  du Bénin", l ' i n s t i t u t  de 
format ion aux langues de l ' u n i v e r s i t é  de LomQ. Sa thèse, entamQe en 1966 
sur l a  v i e  r u r a l e  dans l a  rég ion du Mont Agou, dans l e  vent  des grandes 
études ag ra i res  impulsées par  G i l l e s  Saut te r  e t  Paul P é l i s s i e r ,  ne v e r r a  
de ce f a i t  jamais l e  j o u r .  

Le premier doc to ra t  de I I IBme c y c l e  soutenu sur  l e  Togo a v a i t  
é té ,  dès 1958, c e l u i  de Françoise Kolb-Lebourdiec (par  l a  s u i t e  
reconver t ie  aux études malgaches). C 'est  en r é a l i t é  dans l e s  années 1965- 
68 que démarrent vraiment l e s  analyses gQographiques au Togo, grace aux 
jeunes " r u r a l i s t e s "  que G. Saut te r  e t  P .  P é l i s s i e r  envoient  au Centre 
ORSTOM ( jusque 18 dominé par  l es  sociologues : J.C. Pauvert, R. Devauge, 
A .  Othi l y . .  . ) : Bernard Lucien-Brun é tud ie  l e s  pu issantes migra t ions  des 
Kabyè e t  des Losso vers  l e s  " t e r r e s  neuves" du cen t re  du Togo(33) ; Claude 
Sauvaget, Marie-Clai  r e  L i t o u x  (qu i  Qpouse l e  pédologue "orstomien" 
Lecocq), Benoî t  Antheaume, p u i s  Emile Le B r i s  f o n t  l e u r s  premieres armes 
dans l ' a r t  d i f f i c i l e  e t  fécond de l a  monographie de t e r r o i r  : l e  premier 
en pays kabyd, l e s  t r o i s  au t res  ( ren forcés  du soc io logue Arthur O t h i l y )  
dans l e  Sud-Est surpeuplé, aux s o l s  épuisés e t  aux Problemes humains 
pa r t i cu l i d remen t  complexes. On notera avec r e g r e t  que deux seulement de 
ces travaux a i e n t  donné l i e u  B p u b l i c a t i o n  d é f i n i t i v e  : "dgbétiko" (basse 
v a l l é e  du Mono) d'Antheaume en 1972, "Boua, t e r r o i r  kaby8" de Sauvaget en 
1982f34). La masse des documents QlaborQs à c e t t e  Qpoque a t tend un " r e t o u r  
sur l e s  anciens te r r 'a ins"  qu i  p e r m e t t r a i t  de f a i r e  l e  p o i n t  apres deux 
décennies d 'évo lu t i on ,  t o u t  comme Anne-Marie P i l le t -Schwar tz  (CNRS, 
ra t tachée au Centre ORSTOM de LomQ) a permis l 'exhumation du t r a v a i l  de 

_.....,.......... " ......_...........,. 1"" ... II 1.1 .. ,,.....,.... 

(30 )  diaais pr4cocement absorbe par 1 'UNESCO, e t  donc s t e r i l i s l  sur l e  plan sc ient i f ique.  

(31)  On d i s a i t  alors un DES (diplôme d'dtudes supdrieures). Son mtjmoire annexe porte sur 7a 

pCche BU Togo. 

( 3 2 )  De brefs manuels avaient d4jA t'te publi6s en 1965 e t  66 par R. Rubon e t  FI. Sacs. 
(33) I l  i n i t i e  Bga lenient une inttjressante mettiode de cartographie des densit& de 

population par carrds pond&&, qui sera ensuite @tendue B tout  l e  Togo par Alain Augel' en 

1973 : documents d'une grande va leur analytique et pgdagogique. 
( 3 4 )  Texte d d f i n i t i f  Ctab l i  par E .  Antheaume apr& 10 d@c&s prematur6 de l 'auteur.  



13 

Lucien-Brun, en renouvelant ses enqu6tes pour aboutir enfin h une 
importante pub1 ication commune en 1987. 

Par la suite, B. Antheaume, dans ses passages successifs au 
Togo, s’intéressera surtout A la région des Plateaux, pour y suivre h des 
échel les diverses les transformations de 1 ’agriculture de plantation. 
E. Le Bt-is, lui, suivra en quelque sorte ses migrants vers la ville et 
sera l’un des pionniers de la réflexion sur “l’anthropologie de l’espace 
habité en milieu urbain”. 

Entretemps, la géographie urbaine était apparue, d’abord avec 
les DES de D.H. Gbolou(35) sur ”Les qua r t i e rs  périph6riques de Lomé” 
(aujourd’hui bien centraux...), en 1970, et d’Elisabeth Antheaume, 
soutenu en 1973, sur l’artisanat A Lomé, une étude qui continue B faire 
référence. Suivi rent en 1975, le IIIème cycle de 1 ’universitaire Pierre 
Volpoët sur une ville moyenne : Tsévié, en 1976 la monographie de Michel 
Beccari sur Vogan, en 1977 l’étude des transports h Lomé par Do Felli, 
jusqu’alors ruraliste de l’Institut National de la Recherche Scientifique 
du Togo, mais reconverti h la ville faute de moyens pour aller travailler 
sur son terrain de la région cacaoybre.. . (36). 

En 1966, Emmanuel Y. Gu-Konu était revenu au Togo animer, avec 
le Dahoméen Jean Pliya, le département de géographie de l’Institut 
d’enseignement supérieur(s7i7 Institut qui devint en 1970 1 ’Université du 
Bénin, alors sagement commune aux deux pays voisins. C’est 18 que furent 
formés de nombreux géographes togolais de la génération actuelle, qui 
obtinrent leur doctorat dans les annees 1975-78, en particulier à 
Toulouse sous la direction de Bernard Kayser, qui les orienta surtout 
vers les questions de relations villes-campagnes et d’organisation de 
l’espace : Gabriel Kwami Nyassogbo dans la région des Plateaux, Peter K. 
Segbor dans celle de Sokodé, Paul Yao Aziaha dans l’aire d’attraction de 
Lomé, tandis que Mme Seddoh étudiait les industries togolaises 2i 
l’université de Dijon, A. Tossou et J. Gozo le commerce A celles de Caen 
et de Paris.,. La Synthese entre les orientations ruraliste et 
régionaliste sera assurée par la puissante thèse de Gu-Konu sur la 
“modernisat ion de 7 ’agr icu7ture togolaise” (soutenue en 1983 et toujours 
en attente d’edition), l’un des plus remarquables des doctorats d’Etat de 
la jeune géographie africaine. Sous son énergique direction, 
1 ’Association des Géographes Togolais réalise en 1980-81 1 ’  “At las du 
Toga”des éditions Jeune Afrique et un dossier de cartes et de textes sur 
l’aménagement de la Région Maritime, signes d’un dynamisme naissant qui 
va malheureusement s7enliser. 

Quel a été le devenir professionnel de cette équipe des 
premiers géographes togolais ? Sans minimiser 1 ’importance de la 
formation des futurs formateurs, on peut regretter que 1 ’Université (ou 
des tâches encore plus directement p6dagogiques pour Gnon ou Gozo) ait 

(35)  Ediiinois mais vivant BU Togo. 
(36) Depuis les annrieg, 1978-80, les dtudes Urbaines s m t  surtout animees p a r  O. K. Nyassogbo 
B 7‘Unìversitcj e t  l ’auteur de ces lignes 2 ~’ORSTOIV,  avec de nombreux rjtudiants glographes, 
mais aussi Urbanistes, SOCiO7QgUe.S ou historiens. 

( 3 7 )  I n i t i e  en 1965 par H. Attignoi?. 
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accaparé l a  quas i - to ta l  i t é  des geographes togolais(38.1. Deux seulement 
exercent l eu rs  t a l e n t s  d ’analystes de l ’espace au s e i n  de l ’ a p p a r e i l  
d ’E ta t  : Y. Aziaha d’abord au Plan, p u i s  comme d i r e c t e u r  d’une 
fantomatique agence d’aménagement urbain,  pu is ,  A sa d i s s o l u t i o n ,  comme 
responsable de 1 ’Aménagement du t e r r i t o i r e  au M i n i s t h r e  du Plan, 
M in i s tè re  oÙ dominent fortement l es  6conomistes “ s e c t o r i e l s ” ,  e t  Do F e l l i  
pendant d i x  ans d i r e c t e u r  de l ’urbanisme, q u ’ i l  a for tement  marque de son 
empreinte, malgré l a  grande f a i b l e s s e  de ses moyens. Actuel lement proche 
c o n s e i l l e r  du m i n i s t r e  de I’Equipement e t  responsable p o l i t i q u e ,  il e s t  
appelé B r e s t e r  l ’ un  de ceux qu i  d é f i n i s s e n t  l a  p o l i t i q u e  urbaine 
na t iona le .  

La géographie au Togo, c ’ e s t  aussi  l ’ a c t i o n  de Georges Rossi, 
professeur de géomorphologie a 1’U.B. dans l a  premiere m o i t i é  des annees 
1980, d’abord i n té ressé  par  l ’ éco log ie  f o r e s t i e r e  de l a  reg ion  de Badou, 
pu i s  par l e s  problèmes de l ’ é r o s i o n  l i t t o r a l e .  Quand, en 1983, ceux-ci 
p r i r e n t  une tournure  dramatique, on f i t  appel B l u i  : avec l e s  moyens mis 
largement ?I sa d i s p o s i t i o n  par  l a  Cooperation f rança ise ,  il p u t  monter 
une remarquable opera t ion  p l u r i d i s c i p l  i n a i  r e  d’etude du phénomene e t  des 
p o s s i b i l i t é s  de l u t t e ,  jusqu’à l a  mise en place, en 1985, p u i s  en 
1987-88, d’une s e r i e  d’ouvrages de p r o t e c t i o n  (ép is ,  d igues 
para l lè les . . . ) ,  qu i  auront f ina lement ,  se lon  G. Rossi, coûté peut-Btre 
deux f o i s  moins cher que s i  l ’ on  a v a i t  s u i v i  l a  f i l i e r e  h a b i t u e l l e  des 
bureaux d’étude commerciaux. Le “ P r o j e t  é ros ion  c ô t i & r e ” ,  antenne 
autonome de l ’U .B . ,  a même su expor te r  son s a v o i r - f a i r e  au Ghana, au 
Bénin e t  jusqu’en Guinée ; il e s t  maintenant d i r i g e  par  deux jeunes 
géomorphologues t o g o l a i s ,  A. Ba r i t sé ,  p u i s  A. B l i v i ,  associés B Rossi 
depuis l e  début de c e t t e  opéra t ion  que l ’ o n  peut t e n i r  pour exemplaire. 

I -  
l -  

On peut c i t e r  Bgalement d ’au t res  p a r t i c i p a t i o n s  des g6ographes 
des études de développement : Benoît  Antheaume sur  l e s  quest ions 

fonc iè res  en rég ion  de p l a n t a t i o n  B l a  demande du BDPA en 1987, c e l l e  
d ’E l i sabeth  Antheaume, actuel lement,  su r  l e s  v i c t imes  des Plans 
d’ajustement s t r u c t u r e l ,  ou ce1 l e  de 1 ’auteur  dans de nombreux domaines, 
depuis l ’ o r g a n i s a t i o n  du recensement jusqu’à l a  l u t t e  pour l a  p r o t e c t i o n  
du pat r imoine h i s t o r i q u e  du Togo ... Mais l e s  géographes u n i v e r s i t a i r e s  
t o g o l a i s  on t  généralement de l a  peine B se f a i r e  entendre hors des 
l i m i t e s  de l a  d i s c i p l i n e ,  e t ,  pour l e s  jeunes, l a  s i t u a t i o n  e s t  
pa r t i cu l i e remen t  i nqu ie tan te .  

Depuis 1951-82, l e  blocage des recrutements dans l a  f o n c t i o n  
publ ique imposé par  l ’ ”a justement  s t r u c t u r e l ”  a l a i s s é  sur l a  touche l a  

.. 
................................................................................... ....... ..... ” .. .,........... 

(38) Vdritablement consternant a B t B  le so r t  d‘E. Gu-Konu, ar r@td e t  t o r t u r e  en 1985 pour 
d e l i t  d’opinion, l ibdr6 en 1987 grace A une f o r t e  pression internat ionale,  mais qui V i t  

depuis en e x i l ,  longtemps professeur associe d la Sorbonne, dont les “a f r icanis tes“  
a l l a i e n t  assurer A Lome les cours q u ’ i l  ne pouvait pas donner. Bien absurde chassd-crois&, 
qui n ’a  pas assure le remplacement de Gu-Kanu .A la t & t e  de l a  geographic togolaise ( i l  es t  
actuel lement chercheur associ4 de 7 ’ORSTOFï.. . au Benin). Antoine Tossou, l u i ,  ava i t  a l o rs  
rdussi d &happer A l ’ a r res ta t i on  en fuyant le Togo ; i l  a depuis f a i t  carric?re d 
1 ’t j tranger. jusqu‘en 1991. Quant d G. Nyassogbo, auquel son franc-par ler  ava i t  ddjS valu 
une arrestat ion en 1977 e t  un e x i l  d Dapaong ( l e  lyc4e le  p lus eloigne de Lome!), puis  
T’Ecole normale sup4rieut-e d’Atakpamd (g lch is  moindre), au &but des annees 1980, i 1 n ’a 
heureusement p lus Pte inquiete,  alors q u ’ i l  n ’a  jamais dissimol8 ce q u ’ i l  pensait du regime 
en place. 



15 

p lupa r t  des jeunes géographes formés(39) - n i  p lus ,  n i  moins ZI v r a i  d i r e  
que l e s  aut res diplômés. Quelques ra res  chanceux on t  pu t rouve r  des 
places (en général p réca i res)  dans l 'enseignement ou, except ionnel lement,  
comme documental istes,  a l o r s  que l e s  besoins en analystes de l 'espace 
sont grands. Mais d i r e c t i o n s  reg ionales e t  m u n i c i p a l i t &  sont s i  

s a c r i f i é e .  
I pauvres ... C'est  une generat ion e n t i è r e  qu i  e s t  en grand r i sque d 'Gtre 

Très t a r d  venue dans l a  connaissance de l 'espace t o g o l a i s ,  l a  
géographie a donc eu de l a  peine ZI s ' y  t a i l l e r  une p lace  au s o l e i l .  
Certes, e l l e  m a i n t i e n t  dans l'enseignement ses+ p o s i t i o n s  t r a d i t i o n n e l l e s  
en pays de langue f rança ise ,  mais e l l e  n 'a  guère pu en déborder. La 
p l a n i f i c a t i o n  du développement, malgré l a  c r é a t i o n  depuis une douzaine 
d'ann6es de d i r e c t i o n s  rég ionales du Plan, qu i  on t  é labor6 dans l e s  
années 1982-85 autant  de schémas régionaux, r e s t e  dominée par  
l'économisme s e c t o r i e l .  En 1984, l e  M i n i s t e r e  du Plan a v a i t  f a i t  f a i r e ,  i3 
l a  demande de l a  Banque mondiale, une synthèse sur  l e s  Problemes urba ins  
du pays. En 1985, il organisa un grand séminaire sur  l e  thème "Quel Togo 
dans 25 ans ? I ' ,  a f i n  d ' o b l i g e r  l es  d iverses  i n s t i t u t i o n s  in te rvenant  dans 
l 'espace à s o r t i r  de l e u r  h a b i t u e l l e  v i s i o n  ZI cour t  ou t r e s  c o u r t  
terme(40). Dans ces deux moments importants,  l e  seul  géographe activement 
impl iqué a é t é  un ét ranger ,  l ' a u t e u r  de ces l i gnes .  

I Hélas, ce ne f u t  l à  qu'un e f f o r t  sans lendemain : t o u t e  
p l a n i f i c a t i o n  sér ieuse du developpement e s t  depuis l o r s  o b l i t é r é e  par  l e s  
Bnormes problèmes du financement de l a  d e t t e  e x t é r i e u r e  e t  de l a  
1 i q u i d a t i o n  des "éléphants blancs" du vaste pa t r imo ine  des soc i6 tes  
d 'E ta t  i n v i a b l e s  : on ne f a i t  p lus,  depuis quelques annees, que du 
p i l o t a g e  à vue. Quoi q u ' i l  en s o i t ,  l a  percept ion  d 'un espace concret  
comme l i e u  d 'op t im isa t i on  d 'ac t i ons  de développement coordonnées cont inue 
à se heur te r  à l a  méfiance des économistes au pouvoi r ,  comme on l ' a  
encore vu en aout 1991, l o r s  des débats de l a  sous-commission "Urbanisme 
e t  aménagement du t e r r i t o i r e "  (prés idée par  D. F e l l i )  de l a  Conference 
na t iona le  souveraine. 

A c e t t e  Conférence (900 délégués des " fo rces  v ives"  du Togo 
réun is  en j u i l l e t  e t  août 1991 pour remet t re  l e  pays su r  de nouveaux 
r a i l s  p o l i t i q u e s  e t  sociaux),  l e s  géographes, f o r t  a c t i f s  dans 
l ' o p p o s i t i o n ,  é t a i e n t  présents  i3 d i v e r s  t i t r e s ,  mais i l s  ne sont guere 
apparus en t a n t  que t e l s  : J .  Gozo y d é f e n d i t  l e s  enseignants, E. 
Degboé(41) f i t  une i n t e r v e n t i o n  remarquée sur  l a  nécess i tQ d'une p o l i t i q u e  
de recherche ... en démographie. Dans l e  gouvernement de t r a n s i t i o n ,  

( 4 1 )  D878gU6 par une fedtjratian sport ive ! 

(39)  iss maîtr ises en g@ographie, impulsBes par Gu-IConu en 1979, se succ&dent depuis 19/37 a 
un rythme lentement ,croissant (de l 'ordre de la diza ine par an aujoUrd'hui, SOUVent 

d'exce 1 Tente qua 7 i t e )  . 
( 4 0 )  D. F e l  7i e t  Y. Aziaha y reprtjsentant leurs administrations respectives. 
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beaucoup d ’ u n i v e r s i t a i r e s  ( su r tou t  économistes e t  j u r i s t e s ) ,  mais pas de 
géographe(4z) ; l a  d i s c i p l i n e  e t  ses ténors  n ’ a r r i v e n t  t o u j o u r s  pas B 
s’imposer à l ’ o p i n i o n  publ ique. 

Tout au p l u s  peut-on espérer que l e  renouveau démocratique en 
cours réuss i ra ,  d ’ i c i  quelques années, remet t re  l e  Togo sur  l a  vo ie  du 
dbveloppement. I 1  faudra a l o r s  que les  geographes t o g o l a i s  sachent f a i r e  
écouter  ce q u ’ i l s  on t  à d i r e  d ’ o r i g i n a l  pour a i d e r  au progres commun : B 
eux de ne pas manquer l e  prochain rendez-vous. 

w 

Lomé, novembre 1991 

(42)  Gozo preside cependant la commissiof1 de 7’Education et de la Recherche du Haut Consei7 
de la  Rgpuhlique, orgRne 18gis lat iF  pt-avisoire. 
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