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INTRODUCTION

Meinbre de I'Organisation Internationale des Bois Tropicaux (01BT), 16 Togo s'est engage
dans I'objectif an 2000 de CGtte organisation. Cet objectif stipule qu on I an 2000, Ies bois
tropicaux a metlre sur to march6 international devraient provenir de sources g6r6es de manicre
durable. CGtte gestion implique des me sures concernant a in fois in ressource, re ca re
juridique at institutionne1, 16 cadre SOCi06conomique at culturel at to cadre environnemental
(01BT, 1998).

Notre pays, a me sure I'mtoret de CGtte disposition pour in sanvegarde de ses maigres
ressources au profit des coinmunaut6s locales qui en dependent sunout. La foret class6e
d'Assoukoko a pour CGIa 6t6 cib16e a travers un avant-projet sownis at finance par I 01BT.
Cet avant projet devrait permettre de faire I'etat des lieux dans I objectif de dellnir tos
me sures pertinentes pour in gestion durable du domaine. C'est amSI que deux (2) attides ont
a6 realisees: it s'agit des etudes SOCio-economiques, foncieres at environnementales d rule
part at des etudes forestfores d'alitre part.

Les resultats de CGs erodes ont servi de base pour I'elaboration de CG document de strat6gie at
plan d'action qui preconise des orientations pour in restauration at in gestion du penm6tre,

CGtte strat6gie est structuree en trois parties :

to premiere partie << contexte >>, presente Ies donn6es physiques at SOCio-economiques
SUT in zone du projet ;

in deuxi6me partie << strat6gie >> propose des objectifs strat6giques pour ume gestion
durable du domaine d'Assoukoko ;

in troisi6me partie << Plan d'action >> 6num6re Ies activites a Gritreprendre, Ies resultats
attendus amSI que 16s conditions de mise en DSUvre des me sures proposees.

A,
\.-,.
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PREl. ^usRE PARTIE : CONTEXTE

1.1 Mine" physique at SOCio-economiq"e

1.1. I. Localisation

La Foret Class6e d'Assoukoko (FCA) se trouve sur to Plateau d'Ad6!6 dans in zone
6cologique Iv (figure I) au Centre-Ouest du Togo, dans in preft^cture de Blitta q<6gion
Centrale). Elle est situ6e entre Ies paralleles 7'54' et 8'07' de latitude nord at entre 0 35' at
0'39' de longitude Est

Elle couwe une superticie de 10 000 ha at est limitse au nord par in conventionnelle A1, a
I'est respectivemerit par Ia conventionnelle Hl, Ies rivi6res Adzrin at Assoukoko, in
conventionridle GH, Ies rivi6res Yourourou, Allele, Goufo et Assoukoko qui sert egalement
de limite de to foret au sud. La limite ouest de to ford est to frontiere Gritre Ie Togo et to
Ghana (voir carte topographique de Ia foret d'Assoukoko en annexe).

La foret class6e est situ6e a cheval sur 16s cantons d'Atchentch6 et de DigLiengui^. Elle est
entour6e par Ies principaux villages suivants : Assar6 Kop6, Allele, Assoukoko, Diguengue et
Aboussoun Kop6 a I'est, Y6gu6 au nord-est at Dikp61eou au nord.

.
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Rules ^,.,, co
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Fig. ,re I : localisation de Ia Foret Class6e d'Asso"koko

1.1.2. Climat

Le climat de in zone est de type tropical semi-humide monomodal a deux saisons contrastees
Une grande saison seche d'octobre a mars at une grande saison PIuvieuse d'avril a octobre. La
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courbe ombrothermique de in station de Y6gu6 (Figure 2), village situ6 juste au nord-est de in
foret class6e illustre bien I'altore monomodale. La inoyenne PIuviom6triqtie dans in zone se
situe entre 1200 min at 1400 min d'eau par an avec un maximum de PIuies en aotit -
septembre. On rel6ve quelques fois des precipitations, quoiqu infimes, au cours des inois de
decombre, ianvier at f6vrier.

11 convient de souligner que Ies darees des satsons seches at PIuvieuses sont suiettes a des
variations dans 16 temps. Le climat est 6galement d'un regime montagnard CG qui occasiomie
des PIuies orographiques.

Les temperattn'es inoyennes mensuelles varient poll at se situent Gritre 25 C at 26 C. Les
minima at Ies maxima sont respectivemerit de 15'C enjanvier at de 37'C en mars.

C- Ig 2 Goutb e Dinbto^leadq. I^e de Y6gu6 (1364 itturreti)
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1.1.3. G60morphologie at hydrographie

La foret class6e d'Assoukoko est install6e SUT un site tr6s accident6 presentant rule altitude
variant Gritre 400 at 750 metres, On y trouve par consequent de tr6s grands ravins.
L'erosion differentielle se traduit par rule succession de CT6tes quartziques encadrant des
zones deptim6es fattes d'un moutonnement de petites collines aux versants courts
individualises par un chevelu hydrographique tr6s dense.

La foret est traversee pratiquement au mineu dams re sens nord-sud par 16s rivi6res Boua at
Assoukoko qui presentent de tres nombreux affluents. Boua seiette platiquement au centre de
to foret class6e dans Assoukoko qui delimite partial Ginent deux fois in foret a I est puis au
sud avant do traverser in frontiere Togo-Ghana pour aller se jeter dans in Volta. Du c6t6 est,
on note Ies rivi6res Adzrin, Allele, Goufo at Yourourou qui delimitent aussi partial foment in
foret at Y6gu6. Toutes CGs rivi6res presentent de nombreux amuents at se jettent toutes dans
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Assoukoko, Vers re sud-est, se trouve in rivi6re KOTO qui so jette 6galement dans Assoukoko,
11 est a rioter que KOTO constitue pratiquement in limite eiitre Ak6bou at Ad616. Certains
amuents de CGs principaux cours d'eau tanssent en saisoii seche. A cause du relief tr6s
accident6, in PIupart de CGs cours d'eau coulent dans des vanees tr6s encaiss6es. Leurs profils
longitudinaux indiquent des pentes tr6s fortes qui occasionnent parfois des chutes rapides telle
que in chute Maria sur Assoukoko.

1.1.4. Geologie at sols

Le substrat geologique de to foret class6e d'Assoul<oko est constitu6 par Ies micaschistes at
16s quartzites de I*atakorien.

Les observations de terrain ont permis de mettre en evidence 16s types de sols suivants
(Soted et a1,1986) :

. sols peu 6volu6s sur Ies cr6tes qttartziques : 11 s'agit des sols superficiels, cainouteux
constamment Taieunis par 1'6rosion ;

. sols ferralitiques sur 16s collines Inicaschistiques qui sont des sols plus ou moms
IronqUCS developp6s dans has alterites atgileuses du substrat geologique ;

. sols colluviaux a hydromorphie de nappe plus ou moms intense au bas de versant,

1.1.5. Coinvert VCg6tal

La foret d'Assoukoko est situ6e dans to zone 6cologique IV (ERN, 1979), domaine des forets
denses semi-cadLLCifoli6es (Fig. 3).

C
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Fig"re 3 : Subdivisions 6cologiq"es d" Togo (Ern 1988).

Legende

Zone I : zone des plaines du nord, climai tropical avec ume saison des PIuies de jinn a 0010bre et une saison
seche de novembre a mai (soient six a sept inois ecologiquement secs), correspondant essentialement aux
savanes sol. ,IanienneS ;
Zone 2 : zone des montagies du nord, climai de type soudamo-guni6eii d'altitude avec des nuits assez liar'ches,
ume saison PIuvieuse (avri!<ictobre) et ume saison seche (octobre-mars) marquee par I'lla^nan, do inane de
inOSaique de forets denses seches at de SavanGS ;
Zone 3 : zone des plaines du centre, climat tropical Tramue par rule saison des PIuies at ume adson seche
de 4 inois au moms, dolliairie des savanes to isees gum6ennes ;
Zone 4 : zone mendionale des Monts din Togo, climal sth6quatorial de transition career6ris6 par rule gallde
saison PIuvieuse (mars<>CIObre) interrompue par ume legere diminution Gin aoii, ou septembre, domaine des forets
denses semi^aducifoliees ;
Zone 5 : plaine tonere du slid Togo, curl, at sub6quatorial marque par un deficit PIuviom6rriqiie (800 madari a
Loin6)

Sous I'm fluence humaine, in vegetation originalIe a cede la place a six (6) types de vegetation
at d'occupation de sol sur I'ensemble de to foret class6e d'Assoukoko (FCA) (Sauve F10re,
2004). 11 s'agit de:

. Ia ford semi-caducifbli6e degradee avec culture de cal^-cacao, surtout dans has
vanees. Quelques riots sont preserves pres des villages coinme forets sacr6es ou forets
Pare-feu ;

. Ies recrOs forestiers qui sont des fom, ations forestieres issues de I'evolution naturelle
des inches vers to foret ;

.
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. Ies forets denses st;ches qui constituent in transition Gritre 16s forets semi-caducifoli6es
de bas de pente et 16s savanes a Lophyro lanceolq!a de hant de versant dans to foret
class6e d'Assoukoko ;

. Ies savanes bois6es, observables SUT Ies sommets at 10s versants des montagnes at 16s
savanes arbustives non liees a I'altitude mats PIut6t en relation avec in nature tr^:s
superficialIe at gravillonneuse des sols ;

. Ies cultures qui sont constitu6es de succession do cultures/friches at fonds de vanee
bois6s.

1.1.6. Caract^ristiques sodo- demographiques at economiques

Le peuplement humain autour at dans in zone de in ford class6e s*est fatt, d'apr6s
SGVSOTED (1986), a partir de divers groupements ethniques venant de I'ouest pour Ies
autochtones a savoir:

. Ies Add6 venus de Dibemkpa (Ghana) qui se sont install6s dans has villages de
Yeg!16, de Dikp6160u au nord do in foret ;

. 16s I\I'Tribou seraient venus de d'Ashanti Kowu (Ghana) qui se sont install6s dans Ies
villages de Diguengiie at d'Aboussoun Kop6 a I'est de in foret ;

. 16s Agriangan venus de Koumassi at diss6min6s dans certains villages environnants at
qu'on peut toutefois qualifier d'allochtones autour de in foret ;

EIT dehors des populations autochtones, on note in presence de populations allogenes a savoir,
Losso, Ew6, Kaby6, Kotokoli, ATCposso, Tchamba, Moba etc

La zone d'Ad616 (y coinpris Assoukoko) coinpte une population 6valu6e en 2003 a 48300
habitants, soit one densit6 de 26 habitants au km . CG qui est relativemerit faible par rapport a
in inoyemie nationale qui se situe autour de 81 habitants au km' (ADA, 2004)

L'agriculture est I'activit6 economique predominante. Elle depend essentiellement
des inoyens de production (terre, main d'oeuvre, intrants agricoles pour peu d'exploitants,
materiels agricoles essential16ment manuels at constitu6s de in 110ue, in daba at to coupe-
coupe). Les principales cultures agricoles sont :

16s produits de rente : cafe, cacao, coton ... ;
Ies produits cereal16rs : mats, sorgho, riz , . . ;
10s legumineuses : niche, arachide. . . ;
16s tubercules : igname, manioc, taro .. . ;
16s o16agineux : palmier a huile. . . ;
Ies fruitiers : orangers, bananiers, avocatiers, manguiers, panplemoussier. ..

Ces fruitiers sont souvent cultiv6s en association avec d'autres culttires.

L'61evage est peu developp6 at se fatt de faqon traditionliene. On 616ve essentiellement 16s
bovins, Ies ovins, Ies caprins, 16s porcins at sadoiit Ies volailles,

L'exploitation foresti6re occupe 6galement rule place importante dans I'economie de in
localite. ETle concerne, I'exploitation du bois d'callvre at de service, I'exploitation du bois de
chauffe at in fabrication du charbon de bois, in recolte des produits forestiers non Iigneux
(6ponges, nanes, 6corces, cure-dents, des fruits, des graines at de racines diverses). IIS
constituent ume source de revenus non negligeable pour Ies differentes populations.

En mati6re d'artisanat, on Tencontre un ensemble de travailleurs manuels, qui sont des
menuisiers, des inagons, des inccaniciens, des forgerons, des couturieres et tailleurs, des
sculpteurs, etc.

.
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Le commerce local concerne essentiellement Ies produits vivriers (mais, sorgho, riz , igname,
inariioc, .. .), Ies produits de rente (cafe, cacao, coton) at Ies produits forestjets Iigneux at non
Iigneux. On rencontre aussi Ies produits manufactures qui sont present6s dans Ies differentes
boutiques que I'on Tencontre dans certains villages. 11 couwe 6galement d'autres produits
coinme Ies poissons (eros er petits) et Ies boissons. CGtte vente est assuree par Ies hornmes qui
sont aides par des enfants 61 des femmes.

1.2. Evolution at ^tat des 6cosyst^mes forestiers, de Ia more at de Ia fa""e dams Ia FCA

1.2. I. Typologie des principales formations v^getales de Ia foret class6e d'Assoi, koko

La FCA est aujourd'hui occup6e par une inOSaique de forets semi-decidues, de forets denses
seches, de savanes bois6es, dejacheres at de cultures.

.

o

Foret semi-cad"cifoli6e :

U s'agit de Ia vegetation caract6ristique du innieu. On peut citer quelques especes frequentes
coinme A"brevillea kerstr"gii, E, yihrophle"in swerveo1ei, s, 7711epi"I'm machgoscc, rie"sis.
D'autres grands arbres importants sont Miltcio excelsc, , Ftc"s innc"so, Ceib@ peril"ridrci,
Pyc"arithz, s @12gole"SIS et Panmri glabra. Une autre esp6ce tres frequente darts CGtte unite
v6g6tale est Pse"dosyo"digs microco, my qui esr inf60d6e aux abords des cours d'eau. Ces
atbres de in strate superinure atreignent 20 ^ 25 in de hauteur. IIS prunent atterndre un
recouwement de 50 a 70%. Le sous-bois est fortement perturb6 par to culture de cafe et
cacao. Quand re sous-bois n'est pas cultiv6, it renf;arme un fourr6 forme (recouvrement de 20
a 30%) domine par H}pselode4i^hys poggecr, ,a et Eremom^$100c syectos" pres des rivi6res
Ces forets o00upent Ies bus de pente pres des rivi^res. La plus spectaculaire at to inieux
conservee est Gene qui longe to rivi6re Assoukoko.

rig, re 4 : Foret sur peate dams Ia for^t class6e d'Ass""koko (Sa"ve nore, 2004)



Variante de foret semi-caducifoli6e ;I Coin giga"few
Cette foret occupe Ies bas-fonds tr6s aplatis, generalement traverses par une rivi6re. A part Ies
arbres caract6ristiques deja cites, Cola giganieq devient un element tr6s represents.
Dans CGs forets semi-caducifoli6es, I'importante presence de Ridnodendron heardeloiii, par
endroit est indicatrice de in forte pression burnaine, en particulier de 1'6xploitation foresti6re.
Dans Ies parties un pen 61argies des rivi6res qui ont generalement creus6 Ieur lit all fond des
vanees, se trouvent des penplements de Halleo stjpulosq. CGtte esp6ce, coiniue sous 16 nom de
faux Teck, est actualIement tr6s Techerch6e par Ies exploitants forest16rs.

For^t dense s^che ^ Fircl, ystel, I brevjj?es
Dans Ies vanees qIn Gritaillent 16s grandes montagnes, in foret semi-caducifoli6e occupe Ies 20
6.50 in autour des cours d'eau. Le contact avec Ies savanes en haut at soilunet de versant se

fatt par in foret dense seche a Pocystelq brevjpes qui occupe in ini-versant. Les feux de
broIISse mintiels provenant de in savane, pen6trent par endroit dans Ieur sous bois qui est plus
clair at plus accessible qu'au niveau de in foret semi~caducifoli6e. Les autres arbres 16s plus
frequents sont Cold minenit, Didjinm gumeense, EDIthophlet!in slidveo!errs, Monodorq spp. ,
etc. L'importance des nanes (Sirychnos spp, Daibergiella weiwitchii at UVaria spp) est
Ternarquable. Elle est tr6s basse (15 a 20 in de hauteor) par rapport a in foret semi-decidue.
Des fourr6s de barnbous (Oxy!henontero abyssinicQ) sont partolit diss6min6s dans certe
fomiation at peuvent se rencontrer aussi plus haut a in lisi6re de to savane bois6e.
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Recrts forestiers

IIS resultent de in dynamique naturelle PTOgi'essive des savanes, Mats to delftchement de in
I'abandon conduit a I' abondance de CGs formations dans in foret class6eforet PUTS

d'Assoukoko. IIS sont marquees par in presence do A1biziq spp. , Docryodes kinineano, Eldeis
gumeensis, Ery/Fophlet!in $110veolens, Macarcinga barren, Prerocnrp, !s erii?acet, s, Cusso}lid
kirkii, Sly;;ygiztm gumeense, Terminalio laxiflora, Margori!uria discoideo, Horwngana
inndagciscczriensis, Hol, Irrheno noribt!ridci, Lecaniodisc"s cz!pantoides, Getbo perilandra at
ROMvo!/ia vomi!ona. ... La strate herbac6e est tr6s fenn6e, essentiellement occup6e par
Chromoloeno odora!a dont 16 recouvreiiient peut atteindre 80 a 90%,
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Savanes

La formation savanicole in plus representse est in savarie bois6e. Elle se trouve dans to
prolongement de in foret dense seche avec une composition florist Ique Iigneuse do plus en
plus variee quand on reinonte in topos6quence. 11 s'agit des savanes penforesti6res q111
caract6risent toute in zone gum6enne (Sauve F10re, 2004) Au deld. de 600 in d'altitude, ones
apparaissent. Les zones en contact avec in foret dense seche est plus bois6e. Burke0 417.1cand,
Pierocaipz!s Grindcei!s, Terminal^^ gl"arcescens, roarrea $peciosq at Ochna 41^:erri sont 16s
arbres qui marquent CG contact. Vers 650 a 700 in d'altitude, LOphtro lanceola!a devient
I'esp6ce caract6ristiqIle de in savane bois6e. U est souvent accompagn6 do Terminalin
glancescens, Hymenocordto acido, Brideliczjerruginea, Loftnec! ocida, Sy. ^17gium gumeense,
Prosopis qj}'icanci et Crossopter}!xi/ebr;Inga. Le recouvrement de CGs atbres d6passe rarement
20%. La strate herbac6e passe anssi des Andropogon6es aux Hyparrheni6es at 10
recouvrement peut atteindre 80%, Le sonrrnet des montagties, tr6s peu prospect6 10rs des
travaux est caract6ris6 par line savane aTbustive a Crossopteryx 1:2br;Inga. Cette savane est
6daphique at occupe to sommet des Inontagnes sur sols tr6s superficiels. On y Tencontre aussi
by. :;)?gillm gumeense, Trichi/ici emetico, Dichros!richys cinerea, Psorospermum It?br;/21g!, in,
Terminalin aptcennioides, .. Sur Ies replats en haut de versant, des itots de savanes a Uqpacq
jogoei?sis ont 6t6 Tencontr6s.



Le tableau I ci-apr6s presente un recapitulatif des differentes fonnations v6g6tales de in FCA.

Tableau I : Unites VCg6tales recens6es dams Ia FCA.

Formations forestiCres

Formations de anvanes

C

Foret semi-caducifoli6e a composition floristique tr6s variee
salon in station

Foret semi-caducifoli6e a; Cold giganteQ
Foret dense seche a PQchys/ela brevj!?83
Recrtis forestIers

1.2.2. Bilan floristique

1.2.2.1. Richesse SPCcifique

Les inventaires forestiers realises dans Ie cadre de CG projet ont permis de recense^ 421
OSp6ces reparties en 287 genres at 89 famines. 6 familles sont Ies inieux represent6es par to
nombre d'esp6ce : Rz, bincecie (70 esp6ces), Fabaceae, (26 OSp6ces), Euphorbiaceae (22
esp6ces), Grrrmineoe (20 esp6ces), Apocynoceoe 06 esp6ces), Morqceoe (Isespeces). 6
famines ont entre 14 at 10 esp6ces, 14 famines Gritre 9 at 5 esp6ces, 64 famines sont
represent6es par moms de 5 esp6ces.

Les esp6ces has inieux representses dans Ia foret class6e d'Assoukoko sont : Chromo!deno
odoraia, Stercwlia trc!gacontha, ByISOCoi:pals coccinez, s* Sinilax hallssionQ, EU, throphlet!in
saiQveo/ens, Cola mine nit, UVaria chainoe.

Trois especes recens6es dans in foret class6e d'Assoukoko figurent sur in liste des esp6ces
rares au TOGO (Sanve F10re, 2004) n s'agit do : UVori@ sofa, Gaycinici c!j;^61n, Dacryodes
k!dinedrid. SGIon FAO (1999), 10s especes forestfores peuvent erre menacees a cause des
activites 11umaines intenses. C'est Ie Gas de 1'1roko (Militia exelsci) at I'ACajou (Khayo
grand!16nola) qui sont deux OSpeces tr6s exploitses dans in FCA. Actuellement Hubrevi!led
keys!ingii at Cola giganteo sont seneusement exploit6es.

Savane bois6e Pieroc@,:PMs 67inacet!s
Savane bois6e a Lophyra lanceolo!a
not de savane a Uopaca logoeizsis
Savane arbustive sonnnitale'a Crossopteryxjt?byifwga

C

IT



1.2.2.2. Diversit6 floristique inoyenne

La diversit6 floristique a 6t6 analys6e par rapport a celle de in zone 6cologique IV du Togo au
sein de Iaquelle se trouve in FCA at d'autres types d'ecosystemes erudi6s an Togo. Pour CG
faire, 16s indices do diversit6 inoyenne de Shamion at Equitabilit6 ont ate calcu16s SUT des
6chantillons de 20 Telev6s (soit une superficie de I ha), tires all sort dans Ies collections de
relev6s disponibles sur CGs ecosystemes.
CGs calculs moritrent qIle in richesse sp6cifiqIle at Ies indices de diversit6 de in FCA sont
leg6rement superjetirs a cellx de I'ensemble de in zone IV, mais inferjetirs ^. CGux des forets
riverames. CG qui montre clairement qu'a part Ies forets riverames de in zone 6cologique* in
FCA pent 6tre consider66 coinme un bastion de to diversit6 biologiqIle au Togo (Tableau 2),
Nearrinoins, CGs mineux presentent des 6quitabilit6s similaires at tr6s 616v6s, traduisant am SI
une distribution a peu pres identique des esp6ces de base dans Ies differents ecosystemes
compares.

Tableau 2 : Indices de diversitC des formations v6g6tales d Assoukoko it celles
d'auntres ecosystemesC

Nombre

d'es ^ces

Nombre de
enres

Forets zone IV

Nombre de
famines

Trois

premieres
famines

493

12

riots forestiers

zone V (variante
s^cine de Foret
semi-decidue

C,

318

Indice

inoyem de
Shannon

Leguinineuses
Rubiaceae

Euphorbiaceae

84

490

Equitabilit6

Forets denses
seemes de in

zone In

ino enne

316

12.2.3.1mportance ^cologique at economique

La FCA est Ie lieu d'orie diversit6 biologique exceptionnelle. SUT une super11cie de 2,2 ha,
421 esp6ces y ont ate recens6es, soit Ie 118 des especes recei}sees au Togo. CG site est
acmellement unique car c'est Ie seul lieu au Togo oti des Tenques de forets enses a
Sapotaceae at Stetculiaceae d6crites dans in zone (Sauve F10re, 2004) subsistsnt encore, La
reference aux listes des esp6ces exploitables au Togo, au Ghana at en Cote d TVoire a permis
d'an6ter uneliste d'environ 30 esp6ces de bois d CGuvre dansla FCA,

En plus des esp6ces de bois d'oeuvre, d'autres produits de valeur sont disponibles dans CGtte
foret, notamment :

7,4 .L 0,04

Legtimineuses
Rtibiaceae

EUpltorbiaceae

79

0,94 .L 0,01

231

Forets
river aimes zone

TV

162

6,7 a. 0,07

eguinineuses
Rubiaceae
Moraceae

51

723

0.93 a. 0.01

Formations

VCg6tales
Asso"koko

446

3,7. L 0,03

eguinineuse
Rubiaceae

Euphorbiaceae

102

421

0.93 ,. 0,01

8,3^0,06

,

Rubiaceae

Euphorbiaceae

b

0,94, .0,00

6,9 ^ 0.73

0,94 ^ 0.06



Ies fruits at graines : parmi Ies epices Ies plus recherch6s au Togo (Adjossou 2004 dans
Kokou et a1 2004), deux sont presentes dans in foret class6e d'Assoukoko : Monodorq
mylistico, Piper gumeensis. CGs epices ont des valeurs collrrnerciales tr6s 61ev6es sur Ies
marches du Togo at participent pour une large part a 1'6conomie des populations locales,
L'esp6ce Pentcidesmo Tetrouv6e sur to site est tr6s utile pour ses graines qui Gritrent dans
in fabrication d'une huile anmeritaire,

Ies plantes medicinales : 10s inventaires ont permis de recenser plusieurs plantes
medicinales,

Ies tubercules : onee (11) esp6ces d'ignames sauvages dont certaines pourraient
representer rule base importante pour I'amenoration des variet6s domestiques, ont 6t6
Identifi6es. Painii elles, Dtoscorea ingngenoticznc! at D. mirin!;17010 ont des valeurs
nutritionnelles satisfaisaiites (Sauve F10re, 2004)

1.2.3. Diversit6 faunique

1.2,3.1. Richesse SPCcifique

Le recensement realise dans I'aire protegee d'Assoukoko dans to cadre des etudes forestfores
at qui s'est interess6 aux mainniiferes, oiseaux, reptiles, gast6ropodes, batraciens at poissons,
a permis d'identifier au total 102 esp6ces animates toparties dans 16s groupes systematiques
suivarits : Vingt six (26) esp6ces de maimnif6res, Ginquante cmq (55) esp6ces d'oiseaux, huit
(8) especes de reptiles at treize (13) especes de poissons. Les autres taxons faisant partie de to
classe des monusques at des amphibiens representent I'ordre des anoures avec des especes
caract6ristiques coinme Conraz!Q derooi; at Bay"o logoe"SIS at 1'0rdre des Gast6ropodes dont
I'espece AChaiino jogoensis

1.2.3.2. Fr6quences relatives d'abondance

Les especes observees 10rs de I'mventaire sont prises en coinpte pour re calcul des fr6quences
relatives d'abondance.
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Farmi 16s manirnif^:res, I'byIOCh6re est be aucoup plus Tencontr6 amsi que to groupe des
c6phalophes suivi des autres que constituent 16s Muridae, Manidae et Papiinae. Au regard de
Ieur capacit6 d'adaptation aux divers mineux, notarnment a6rien at terrestre, Ies especes
d'oiseaux sont plus abondantes.

1.2.3.3. . ESP^ces animales end6miques, rares ou menacees d'extinction.
a) ESP6ces animales end6miques
Deux esp6ces animales Grid6miques a in zone d'Ad616 sont recens6es dans in foret class6e. H
s'agit de ACha!inn jogoensis, (escargot gearit) at Conroz!o derooi (amphibien) ( PNAE, 2003)
(figures 5 at 6),

b) ESP6ces rares ou menacees d'extinction.
Les references a I'arr6t6 n'002 IMERF du 25 Mars 2004 d6finissant Ies Inodalit6s

d'application de to CITES au Togo d'une part et a to liste rouge de I'UICN des esp6ces
menacees devant beneticier des me sures conservatoires d'autre part, ont pennis de faire to
classification pour chaque esp6ce recens6e dans in zone d'Assoukoko.

L'application de CGtte disposition montre que CIOcodillus niloticus est une esp6ce
que 6:1, "Gel"s cc!ff'er cdy'or, 710gelc!ph"s earyceros,integralGinent protegee ainsi



Cepholoph"s ruina!,, s, Ceph"/qph"s dorsalis, Iyogel@ph"s scripi"s, Lim"oitag, ,s sipekei,
Kiring, ,s bent, ,a at Pyrho" sebae 1:1. is ant partie de Ia liste rouge de I'mCN.

.
Figure 5 : ACLct","logoe",,, 11E^g", godg, ""t)

reNAE 2003)

11 est a rioter toutefbis que Ies autres esp6ces ne fatsant pas partie de I'une des categories
citees doivent 6galement ben6ficier de protection pour Ieur contribution au bon
fonctionnement de I'ecosysteme auquel elles appartiennent surtout qu'elles deviennent rares
dans cette zone.

1.3* Causes de degradation des ^cosyst^, nes forestiers, de Ia more et de 18 tau"e
d'Asso"koko

1.3. I. Pratiq"es agricoles

Dans in zone d'Assoukoko, Ia mise en valeur des terres se fatt par to methode de binlis
entrainant to dispadtion de to flore at des ecosystemes et par voie de consequences, Ies
habitats pour Ies animaux (figure 7).

Dans in foret class6e d'Assoukoko et de ses environs, in degradation de Ia couverture v6g6ta!e
at to deforestation se sont aggrav6es par I'mtroduction des cultures de rente (cafeier at
cacaoyer puis recemment to cotonnier) entrainant une forte immigration dans Ia zone

.

Figure 6: Co, ,roara demoi (amphibian) (PNAE 2003)
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1.3.2. Surexploitatio" des resso"ites foresti^res

L*un des fadeurs de deforestation de in foret classee d'Assoukoko est 1'6xploitation abusive
et non contr616e des ressources v6g6tales dans to but de satisfaire Ies be soins en combustibles
Iigneux d'une part, at en bois d'ceuwe at de service d'autre part. Ceci s'est aggrav6 cos
demiers temps avec I'accroissement de to demande de ces produits.

L'exploitation irrationnelle des essences pour 16 bois d'oeuvre at de service effective merit
debuts a partir des ann6es 70 dans in zone, periode d'introduction de in trongonneuse, menace
in SUIvie de plusieurs esp6ces v6g6tales. L'utilisation de Get outil performant a vite supplant6
Ies scies inariuelles utilisees jusqu'alors dans to pays at a contribu6 a Ia rarefa. ction des
essences foresti6res de valeur, caract6ristiques de to zone telles que Miltcio excelsc, , Khoyo
grand!foliolo, Kh^, a senegalonsis, Tn^ochao, , vieroxylo"...(Sauve F10re, 2004). Ces
pratiques constituent 6galement I'une des causes primordiales de Ia destruction des habitats de
in faune sauvage at partant d'une faeon generale de I'erosion de to diversit6 animale et
v6g6tale

Figure 7 : cultures at nancs de montagne denudes (Sonye. nore 2004)

.

1.3.3. reux de bro"sse

Chaque ann6e, en saison seche, Ies feux de brousse allum6s consument to PIupart des
formations savanicoles at Ies forets claires. LOTSque Ia saison seche se prolonge, Ies sous-bois
forestiers, Ies plantations de rentes at Ies ianh6res sont aussi in proie des f;aux moontr616s,
mettant en peril ces ecosystemes at Ies especes qui y sont inf60d6es. Les feux qui d6truisent
patois completement Ie couvert v6g6tal constituent un des f^ICteurs c16s de to degradation du
sol at de Ia perte de in diversit6 biologique.



1.3.4. Bracomnage at commerce de Ia fanne sauvage

Le braconnage a provoqu6 in disparition ou in rarefaction de nombreuses esp6ces. Plusieurs
esp6ces de vert6br6s nagu6re communes at tr6s abondantes dans in zone, signal6s par Ies
populations, sont devenues tr^;s rares ou sont extirp6es en raison do 16ur surexploitation
(Sauve F10re, 2004).

En d6pit do in reduction tr6s sensible du potentiel faunique dans in zone, in faune sanvage
constitIle inalheureusement, encore a CG jour, I'essentiel de I'apport prot6ique pour une partie
importante de in population du mineu. Les produits fauniques, constitu6s de diverses esp6ces
d'aninIaux sauvages abattus, sont conrrnercialis6s d'une mani6re informale dams tos villages
at dans Ies marches de in zone pour in consommation locale ou hors de in zone.

Des specimens d'animaux sauvages de plusieurs esp6ces capturees dans in zone sont vendues
PIiis export6s vers I'ext6rieur du pays. Bien que CG commerce international soit reglemente, to
pre16venient d'ori grand nombre d'especes ou d'individus de in meme espece dans 16 meIne
mineu est prejudiciable a in survie at a I'utilisation durable de in diversit6 biologique dans son
habitat d'origine.

Les etudes ont signal6 que 16s atIaques sont souvent Goregistr6es sur has cultures de mais, do
manioc, de taro etc. , par 10s hyloch6res, Ies babouins at 16s aulacodes. Les populations se
platgnent sonvent des destructions que causent ces animaux dans tours plantations.

1.3.5. Propagation de Cltromol, zen" odor, ,t, I

ETle est favoris6e par I'agriculture, CGtte esp6ce colonisatrice ne se developpe pas dans Ies
sous-bois de forets denses. Apr6s to deftichement des forets ou a in suite des eclaircies dues a
I'exploitation foresti6re, GIIe colonise I'OSpace et 6volue en un fourr6 tres ferm6, En realit6,
I'action de Gette plante envahissante sur in foret se situe a deux niveaux, Tout d'abord, GIIe
Gritre en competition avec in regeneration des esp6ces pionni6res, bouleversant Ie processus de
in regeneration naturelle. Ensuite, en constituant un tapis herbac6 6pais qui se dess6che en
saison st;che, Chromoloena odoraia intensifie I'effet des incendies,

C
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1.3.6. Autres causes:

H s'agit des causes indirectes : in CToissance demographique at in pauvret6.

En effet, avec I'augmentation de in population dIle au taux d'aceroissement (I, 5% par an) or a
I'minngration des populations allochtones autour at dans in foret, I'exploitation des ressources
forestieres at fauniques dont GIIes sont tributaires s'intensifie de plus err plus. CGs populations
occupent 6galement plus d'espaces pour Ieurs cultures et 16s habitations, d6truisant amsi de
vastes ecosystemes, in flore at Ia ramie avec coinme consequence I erosion de in biodiversit6.

Sur re plan de in pauvret6, in majorit6 de in population g6re sa vie avec 10 secteur agricole
caract6ris6 par de faibles revenus. SGIon I'etude diagnostique sur to panvret6 au Togo realisee
en 1994,72,6% de in population togolaise sont pauvres. CGtte pauvret6 pousse in population a
coinp16ter ses revenus par I'exploitation des ressources naturalIes disponibles, notainnient in
faune, 16 bois, etc. En mineu rural, Ies populations dependent beaucoup des ressources
animales pour Ieur approvisionnement en proteines. La satisfaction de CGs be solns Gritraine a
coup stir, in destruction des esp6ces animales at v6g6tales.



1.4. Cadre juridique

La Foret Class6e d'Assoukoko est regie par Ie d6cret du 5 revrier 1938 portant organisation du
regime forestIer du TerntoiTe du Togo (tenant lieu de code forestfor) at in 10i n' 57-8 du 28
Inars 1957 portant classement de in Foret d'Assoukoko.

D'apr6s I'article 4 du d6cret sus vise, sont consider6es coinme forets class6es :
Ies forets reservees avant Ia date de promulgation de CG d6cret, par des an6t6s du
Connnissaire de in RepubliqIle, c'est-a-dire, 16s forets qui ont deja 6t6 soumises a un
regime special restrictif concernant I'exercice des droits d'usage des in dig6nes at Ies
exploitations;

Ies forets class6es par voie d'arr6t6 du Collmiissaire de in Republique conform6ment
any dispositions du present titre.

Pour CG qui est relatif allx droits d'usage des collectivit6s locales dans 16s forets class6es,
1'ar!icle 14 dudit code stipule CG qui suit: ''Les forets class6es sont soustraites a I'exercice des
droits d'usage des indig6nes autres que CGux du ramassage du bois inort, to recolte des fruits,
des plantes anmeritaires at medicinales et cellx recoinius par Ies and6s de classements",

La 10i n' 57-8 portant classement de in foret d'Assoukoko, situe in ford, datennine sa
superficie at ses limites, et dennit Ies droits d'usage. Au tenne de cette 10i, 16s droits d'usage
des populations sont 16 ramassage de bots inort, des plantes medicinales at in chasse dejour au
fiisil.

La repression des infractions s'effectue conform6ment aux dispositions du titre 5 d!I d6cret du
5 revrier 1938. Maigr6 CGs dispositions, on note des installations non contr616es, des
Ginpi6tements divers at des pratiques proSCrites dans in FCA conmie signal6s plus haut.

1.5. Problematique de in gestion durable de in FCA ou d6fis maieurs

11 Televe de I'analyse de in situation presente qIle 16s d6fis niajeurs a Telever pour in
sauvegarde de in FCA sont inotiv{;s par Ies situations suivantes :

Inst!ffisQnce de mise on valet!r
La foret ne dispose pas de plan d'amenagement. Sa mise en valetir sur to plan forest10r n'a
jamais ate Gritreprise sous quelque forme que se soit.

fibsence deprotection 81 de sillyerrlqnce
Des me sores concretes at durables n'ont pas 6t6 Gritreprises err WIG de in protection de CGtte
foret contre 16s feux de brousse, Ibxploitation illicite du bois at de to faune amsi que des
produits forestiers secondaires. En outre in situation de in foret a Ia frontiere des terntoires du
Togo at du Ghana, rend re contr61e difficile.

Surexploiiniion des ressozirces jigneuse 61 non Jignez!se
CGIa resulte principalsment de in pauvret6, de in pression demographique at de I'absence de
me sores de protection

<-,^
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Persistance des cunt!res dz! cqf, at dw Goodo etprogression de Ia c"Itarye of a, coto}z

La pontique d'extension de in culture dtL cafe at du cacao, dans Ies arm6es 80 s'est faite au
d6triment des forets de to zone. Los services techniques agricoles, charges de in promotion de
ces cultures encadrent Ies paysans qui installent Ieurs parcelles dans Ia for. 6t class6e at avaient
meme exig6 to d6boisement total des parcelles avant Ieur installation. La progression de in
culture du coton dans to zone constitue une menace potential16.

M, ;coringissonce des limites de 10/6/61
Les differents actetirs concern6s par I'exploitation at in protection de in foret ne connaissent
pas avec precision, 16s Iiinites du domaine.

Inst!fi'isQnce de inoyeiis indiarie!s, haringiris etjinanciers
CGci se traduit par I'absence d'actions concretes sur 16 terrain,

Perte d'11n biolopepdrtict!figr otl'on denombre des esp6ces rares at end6miques.

C
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2.1. Fondements

La foret class6e d'Ass011koko, subit acmellement des degradations de in part de in population
qui y pratique I'agriculture itinerante sur brtilis, I'exploitation foresttore, 16s feux de brousse
inconti'616s, etc. Ces pratiques ont engendr6 coriume consequences in degradation des
differentes formations v6g6tales, in destruction des ecosystemes particuliers, 16rosion des
sols, in perte do in biodiversit6, Ia diminution des produits forestiers Iigneux et non Iigneux,
etc.

Les resultats des etudes forest16res, ont moritr6 quo in foret class6e d Assoukoko est
constitu6e essentiellement de forets secondaires et degradees, des savanes, des terres
foresti6res degradees at des exploitations agricoles, On note I'absence complete de plantation
forest fore.

11 y a rule imp6rieuse n6cessit6 d'61aborer line strat6gie at un plan d'action en we de Testaurer,
de rehabiliter 16s diverses fonctions que peut assurer Gette foret pour un developpement
harmonieux des populations locales.

La strat6gie adopt6e s'inspire des directives de I'01BT pour in Testauration, I amenagement at
in rehabilitation des forets tropicales degradees at secondaires adoptses en 2002 par to CIBT
(Conseillntemational des Bois Tropicaux).

All sens du present document, Gette strat6gie est un protocole planifi6 qui vise a accroitre to
fonctionnalit6 des formations foresti6res du mineu. Elle vise apr6s tout, to bien erre des
populations a travers Ia reconstitution d11 couvert forestier. Elle repose enfin sur une analyse
rationnelle des contextes SOCiaux, economiques, institutionnels at 6cologiques coinme 16
montre in figure ci-dessous :

DEUXIE^, IE PARTIE : STR/^,. TEGIE

C-
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Social/culturel :

. systemes d'utilisation existant

. systeme de Yaleur

. oroanisation de in collectivit6

. partage des coots at avantages

. droits d*usage de transformation

. transferL des responsables

. savoirs traditionnels

. 6quit6, egalit6 des sexes

Social/culturel

Figure 8 : Schema type de determination des strategies d'amenagement des forets degradees
at secondaires (01BT, 2002)

ECologie
sp6cifique an site
fonctions productives et protectrices
. technologie traditionnelle/anpropri6e
. biodiversit6* habitat
, eau sol climat

Strategies
d'amenagement
forets degradee
at secondaires
d'Assoukoko

ECologie

Economique
institutionnel

Economique
institution meI

cause de in degradation
inter6ts IOCaux at nation aux

systeme d'incitation
organisation
commercialisation bois, produits
forestiers Iigneux at non jigneux



La strat6gie de restauration, d'amenagement at de rehabilitation des forets degradees at des
terres forest16res degradees de Ia zone d'Assoukoko est apprt^herid6e dans Ie contexte d'une
approche ecosystemique at dans to cadre du developpement durable.

A Assoukoko, Ia fonctionnalit6 des ecosystemes a ate plus ou moms preservee, CGIa pout
favoriser in restauration de in biodiversit6 at 10 maintien de I'6quilibre 6cologique. Pour CGIa,
in Testauration at I'amenagement de CG domaine, prendront en coinpte Ia complement ant6 des
r61es des differentes coinposantes des 6cosyst6;mes atin assurer un large eventail de biens at
services aux coinmunautt;s locales, CGci consistera a faire en sorte que Ies be soins des
populations locales puissent 6tre satisfaits collectivemerit par to inOSaTque d'occupation
actuelle des sols dans to zone.

2.2. Orientations strat^giques

2.2. I. Objectif strat6gique I: Assurer in rehabilitation des services et fonctions de in foret
class6e d'Assoukoko

C.
a) Justification

Malgr6 Ies constats de degradation, in foret class6e d'Assoukoko presente encore Ies atouts
maieurs suivaiTts:

GIIe dispose encore des forets naturelles semi-decidues amenageables (Sauve F10re,
2004) notamment des Tenques de forets denses semi-decidues a Sapotaceae at a
Sterculiaceae d6crites dans in zone 6cologique TV (Akpagana 1989) ;
to potentiel de production de bois d'oeuvre reste 6/6v6 du fait qu elle est nori seulement
situ6e dans in zone forest161e du pays par excellence mais aussi, GIIe ben6ficie des
conditions 6cologiques tr6s favorables a in production Iigneuse SOILtenue allssi bien en
quantit6 qu'GII qualit6 ;
out^e 16s esp6ces de bois d'couvre, Ia foret class6e d*Assoukoko, regorge de plusieurs
especes fouriiissant des produits forestiers nori Iigneux qui apportent des revenus non
negligeables aux populations do to zone. C'est to cas notainment de certains epices 16s
plus recherch6s au Togo (Monodoro myristico, Piper gumeensis), de Pentddesmo
bunracec! tr6s utilis6e pour ses graines qui Gritrent dans in fabrication d Line hitile
an meritaire, de beancoup de plantes medicinales recens6es qIn sont tr6s recherch6es par
Ies tradith6rapeLites POW' 16 traitement de plusieurs maladies, de I I esp6ces d ignames
sauvages dont certaines poun'aient constituer WIG base importante pour I'amenoration
des variet6s domestiques (Dioscored mangeno!iana at D, mm"tillora qui ont des valeurs
nutritionnelles satisfaisantes) (Sauve F10re, 2004)
GIIe est consider6e coinme I'lln des bastions de in diversit6 biologique au Togo (Sauve
F10re, 2004). 11 a 6t6 Telev6 plus de 421 esp6ces v6g6tales dont trois esp6ces recens6es
figurent sur in liste des esp6ces rares menacees de disparitioii all Togo (Ulpqriu sofa,
Grrrcinia qi^:eli at DC1cryodes kmineona) at plus do 120 esp6ces animales dont deux
especes end6niiques a CGtte zone: AChaiinq togoeiisis, (escargot g6ant) at Bz!/o togoe}zsis
(runphibien) sur quatre (4) esp6ces end6miqlies actuellement recens6es au Togo (PNAE
2002).

La foret class6e d'Assoukoko presente plusieurs sites fragiles constitu6s de sonnnets at nancs
de montagne, des cours d'eaux, des sources, des forets galeries et ripicoles, des atangs at
autres. Toute perturbation profonde de CGs mineux aura des effets sur in degradation des sols
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et sur I'anmeritation des nappes phi6atiques, ce qui constitue une menace pour re mineu, 10
reseau hydrographique avec des influences sur Ies populations locales.

L'importance de CGs ecosystemes particuliers at de Ieurs ressources biologiques dans to
developpement economique, social at culturel amSI que dans I 6quilibre 6cologique du mineu,
n6cessite qu'on accorde Line importance a Ieur Testauration at aleur preservation pour to bien-
erre de in population. Ett 6gard de CG qui precede, bion qu'6tant envahie, in foret class6e
d'Assoukoko n6cessite d'etre rehabilit6e, amenag6e at g6r6e avec in participation des
differents acteurs concern6s.

by Principes strut6giques

La FCA sera g6r6e suivaiit to principe d'amenagement a buts multifonctionnels qui cadre
parfaitement avec 16s pratiques collrantes des paysans de in zone.

La strat6gie a adopter sera basee sur une approche intogr6e, participative at ecosystemique err
veillant a in sauvegarde des inter6ts des populations concern6es notamment par to
developpement d'activites at de produits de substitution, 16 transferI progressif des activites de
gestion operationnelle de Gette aire protegee aux organisations collmiunautaires a in base dans
Ies villages environnants do _Ia foret class6e encadr6es par Ies ONG at 16s structures
competentes.

En effet, Ia solution des amenagemeiits intogr6s at participatifs, associant 16s populations
locales allx travaux at aux responsabilit6s de in gestion de CGtte aire protegee, est sans doute in
meilleure qui puisse securiser Ies ressources, Ies restaurer at Ies perenniser. H sera 6galement
developp6 de fagon participative, un In6canisme de partage 6quilibr6 avec 16s collectivit6s
locales at Ies autres acteurs, des revenus a titer de cotte foret class6e sous differentes fomies
liees 6.1'exploitation forestfore at autres ressources provenant de CGtte foret.

La miso en o3uvre de Gette gestion n6cessite une amenoration des coiniaissances scientifiques
sur to mineu, des capacit6s technique at technologique amsi que I'engagement des populations
at des differents acteurs. A CGt effet, in techerche appliquee et participative, essentielle pour
soutenir in mise en CGuvre des strategies d'amenagement adaptable sera men6e.

L'amenagement forestier a proposer devra prendre en consideration 16s gains 6cologique,
sylvicole at faunique. 11 visera amamtenir ou a amenorer:

. Ia regeneration naturelle des essences offtant un inter6t commercial eVou social ;

. Ia diversit6 genetique a un degr6 suffisant pour maintenir Ies syst^:mes de production;

. Ies processus naturels qui conditionnent in productivit6 de I ecosysteme ;

. 16s zones identifi6es pour in protection ;

. Ia CToissance des essences cornmerciales ;

. Ia protection at to developpement des especes fauniqtLes,

La capacit6 de regeneration des terres forest16res sera amenor6e par I identification at in
conservation des essences precieuses restantes telles que 16s 4thizzi" spp, 141^elm 4/7ican",
Mintio excelsa, atc.

Les plantations a but multiple (sociales, economiques at environnementales) seront prefer66s
aux plantations forest16res industrielles, en particulier 10rsque CGs demi6res ne sont pas
financierement viables. Les plantations multifonctionnelles devraient setvir de fer de lance a.
in restauration foresti6re at a I'amenoration de I'etat des sites dans 16s zones a deficit forestier,

(\.
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A CGt elfet, in selection des essences prendra en coinpte Ies be soins at 16s convictions des
prtncipaux usagers de in foret, sri partic1111er CGux dont Ies inoyens d'existence dependent to
plus de CGtte foret coinme c'est to cas ICi des populations avoisinantes.
L'incorporation des valeurs sociales et culturelles, que peuvent presenter certains VCg6taux at
esp^:ces animales de in foret dans 16s CTit6res Tetenus de regroupement des esp6ces at de Ieur
selection peut contribuer a une plus grande adoption de pratiques sylvicoles au service
d'objectifs d'runenagement diversifies.

2.2.2, Objectif strat6gique 2:

a) Justification

La foresterie villageoise at priv6e est tr6s peu developp6e dans cette zone soumise a rule forte
degradation de ses ressources foresti6res at du sol affectant amsi Ies productions agricoles at
forest totes dans Ie 11nlieu.

C^
Les populations locales tirent I'essentiel des ressources forestfores de in FCA. En vue de
diminuer tr6s sensiblement in pression de CGs populations sur ladite foret, it importe que des
actions concretes at pratiques visant a faire disposer allx populations CGs ressotirces en dehors
de in foret solent men6es. Le developpement de in foresterie villageoise at prtv6e amsi que
I'amenoration des pratiques agricoles apparaissent coinme une solution durable.

En outre, to FCA est situ6e dans une zone frontali6re. La limite ouest do in foret class6e
constitue to frontiere Gritre in Republique Togolaise at in Republique du Ghana. Les terres
amsi que Ies ressources de to foret class6e at de ses environs sont g6r6es par 16s cornrriurialites
locales (Ntribou at autres) situ6es de part et d'autre de in fonti6res (Diguengue, Aboussoun
Kop6, etc. du c6t6 Togo at Br6niasse at autres du c6t6 Ghana). Les dispositions de
sauvegarde du c6t6 to golais ne peuvent porter 16urs fruits que forsque Ies populations de
I'autre c6t6 sont jutimement liees a CGtte gestion.

Reduire in pression des populations environnantes sur Ies
ressources de in foret class6e
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b) Principes strat6giques

Un programme d'extension at de suivi des plantations, pures o11 associ6es anx cultures
agricoles, sera dabor6 at mis GII CGuvre par 10s diverses institutions competentes impliqu6es
(services forestiers d'encadrement, ONG, groupements at associations etc. ) H s'agira de
developper, encourager at assister Ies populations villageoises, Ies propri6taires ternens
allochtones coinme autochtones, 16s etablissements SCOlaires, 16s confessions religieuses at
tous 16s autres acteurs concern6s, aux reboisements forestiers villageois, SCOlaires,
coriumunautaires, PIiv6s, aux pratiques des systemes agroforestieres, a. I'aTn6nagement des
forets naturelles villageoises et priv6es. .. etc

La promotion des pratiques agroforesti6res at I'utilisation des filmures animales at chimiques
pennettront de reduire Ies surfaces foresti6res deftich6es armuellement pour 1'6xploitation
agricole en exploitant plus durablemerit in meme parcelle agricole.

Le foncier constituaiit un sui at tres sensible dans in zone, un me cadsme de gostion des terres
a objectif de production foresti6re sera Techerch6 at arr6t6 par Ies differents acteurs pour
permettre aux non-propri6taires ternens de pouvoir s'engager dans Ies activites forest tores err



realisant Ies plantations at amenagements forestiers, On s'inspirera des systemes ou pratiques
agrofonci6res similaires en cours dans in zone pour in production de cultures de Tente
agricoles cornme 16 cafe at 16 cacao.

Le bois at Ies produits forestiers secondaires on non Itgneux constituent une source importante
de revenus aux populations de in zone, n sera Techerch6 at adopts de meilleurs modes
d'exploitation de in ressource.

Coinme solution au probleme d'approvisionnement en prod^its de in fanne sauvage, 1'61evage
de petits gibiers poun'a erre Gritrepris,

Concernant in gestion transfrontali6re, it s'agira de developper dans un premier temps au
niveau local, Ies bases de cooperation Gritre 16s coriumunaut6s situ6es de part at d alitre de in
frontiere, Ensuite une base de cooperation sera etablie Gritre 10s services forestiers dti Togo at
du Ghana pour in gestion transfrontali6re des ressources do in foret class6e. Cette base do
cooperation pourra 6tre d6finie dans 10 cadre des discussions bilaterales de in Commission
mixte Togo-Ghana.

C
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TROISIEl\, E PARTIE : PLAN D'ACTION

Le plan d'action de in foret class6e d'Assoukoko est 61abor6 dans in perspective d'une
rehabilitation de ce domaine en vue de Iui permettre de continuer a assurer toutes ses
fonctions. n met I'accent sur une reconstitution a in fois du couvert forestIer at des fonctions
environnementales, sociales et economiques. Les mesures proposees devaient a terme
permettre de:

CT6er Ies conditions favorables a I'amenagement durable de in foret ;
coiniaitre at assurer Ia securit6 de Ia ressource ;

Testaurer in satire at I'etat des ecosystemes constituant CG domaine ;
amenorer in production jigneuse at non Iigneuse ;
restaurer at preserver in diversit6 biologique (flore at faune);
restaurer at proteger Ies sols at Ies sources d eau ;
amenorer Ies conditions de vie des populations locales.

3.1. Conten" operation meI din plan d'action

Objectif strat6gique I: Ass"rerl" r, ;nabilii"tio" des services etfo"ciio"s, lei"foret
cmss, e d1, ,1330"koko

Resultat. 1.1. Les plans d'amenagement at de gestion consensuelle at participative de in foret
class6e d'Assoukoko sont dabor6s at adoptss.

Resultat. 1.2. La production de bois at in conservation de in biodiversit6 sont assurees.

Resultait. 1.3. Les me sures de protection et de surveillance de in foret class6e d'Assoul<oko
contre Ies errvaliissements, Ies exploitations foresttore at fanniques anarchiques, Ies feux de
brousse at autres actions de degradation sont assurees.

Resultat. 1.4. Les sites fragiles at Ies tenes de in foret class6e d'Assoukoko sont Testaur6s,
proteges at amenag6s.

Resultat 1.5. Un systeme coherent d'infonnation, d'education at de communication des
populations environnantes et des autres acteurs concern6s est developp6.
Resultat 1.6. Les be soins en terres agricoles et de residence des populations sont en partie
satisfaits au sein de in foret.

R^SUItat 1.7. Los infrastructures d'acc6s de in foret class6e sont mises en place.

Actions ^ mener

C
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I. Realiser Ies inventaires forestmrs at fauniques, at in cartographie a une echolle
adequate de in foret class6e d'Assoukoko.

Elaborer et adopter 16s plans d'amenagement at de gostion consensuelle at
participatifs de in foret class6e.

Assurer I'exploitation rationnelle des ressources foresti6res at fauniques de in foret
class6e en perturbant 16 moms possible to mineu namrel.

Amenager res forets naturelles par des methodes sylvicoles appropri6es en vue
d'amenorer tour potentiel productif Iigneux en quantit6 at en qualit6 at de conserver
in biodiversit6.

2.

3.

4.



5. Valoriser Ies sous-produits forest16rs de to foret par in recherclie, in promotion at Ieur
conservation in-situ at ex-situ.

6. Realiser reboisements des terres foresti6res degradees at des plantations agro-
forest fores avec 16s essences de bois precieux et/ou des aTbres multifonctionnels
offrant un large eventail de services au niveau local.

7. Rechercher at PTOduire facilement sur place to materiel v6g6tal pertonnant at adapt6
a toute to zone d'Add6.

8. Amenager Ies plantations forestfores adjficielles et agro'sylvicoles suivant des regles
sylvicoles adapt6es aux conditions du mineu.

9. Delimiter at homer consensuellement an sein de in foret class6e at carlographier des
enclaves en vue de satisfaire Ies be soins en terres agricoles des populations
environnantes at restdantes.

Regrouper, organiser at encadrer Ies populations dans in foret pour assurer
I'exploitation rationnelle at judicieuse des portions de terres a d6gager a des fins
agricoles at agroforesti6res err vue de diminuer Ies pressions en terre SUT in foret
class6e.

I I. Realiser Ies travaux de defense at Testauration des sols (DRS) degrades ou
susceptibles de degradation.

12. Metre en place des plans de gestion ecosystemique qui assurent un n6cessaire
6quilibre entre to conservation at Ies productions forestfores at fauniques d une part
at Ies productions agricoles d'autre part.

13 . Etaborer at organiser Ies outils at programmes IOCaux de formation at de
collrrnunication adapt6s aux populations errvironnantes at residantes en vue d'assurer
I'auto-promotion at in protection de in foret class6e contre toutes actions nuisibles
susceptibles d'entraver I'at!Ginte des resultats attendus.

14. Concevoir des guides at manuels simples de terrain SUT in sylviculture des forets
nattirelles at adjficielles.

15. Realiser 16s pistes d'acc^s en vue de faciliter 16s travaux d'amenagement de to foret
class6e.

16. Assurer in formation at I'organisation du personnel technique, des collectivit6s
locales at autres acteurs sur 16s principes at 16s techniques de gestion participative at
durable d'aire protegee

17. Elaborer at adopter par consensus Ies accords de cogestion at de partage des
ressources d'exploitation at toute autre ratomb6s suivant Ies principes de cotit-
ben6fice avec Ies populations at Ies differents acteurs,

18, Identifier 16s ecosystemes particuliers at cr6er des conditions favorables a in
conservation at a in dispersion des esp6ces v6g6tales at a in reproduction de Ia faune
Sauvage end6miquG OU Tare at menacee de diSparitiOn.

19. CT6er des partenariats avec 16s organisations internationales, nationales at locales
susceptibles d'alder 16 personnel technique, 16s populations et autres acteurs
concern6s de Ia Testauration foresti6re a recoiniaitre Ies esp6ces end6miques d Add6
ou rare at menacees de disparition at a engager des actions adequates.

,
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Objectif strat6gique 2:

Resultats attendus

Resultat 2.1. Les plantations agroforsti6res at forestfores villageoises, SCOlaires at prtv6es sont
encouragees, amenag6es at inieux g6r6es,

Resultat 2.2, Les activites generatrices de revenus a to population liees a in conservation de in
biodiversit6 v6g6tale at faunique sont assurees. (616vage de petits gibiers, escargots, culture de
cure-dent, epices, etc. )

Resultat 2.3. Le rellforcement de capacit6s techniques et organisationnones des populations
riverames de to foret class6e d'Assoukoko est assure.

Resultat 2.4. La conservation at in regeneration des terres agricoles degradees sont assurees
en vue d'umaiorer Ies Tendements des productions agricoles afin de reduire in pression sur Ies
terres foresti6res

Resultat 2.5. Le mode de gestion des ressources de in foret class6e d'Ass011koko est approuv6
par Ies coriumunaut6s locales at 16s << propri6taires fonciers >> situ6s de part at d'antre de in
frontiere Togo-Ghana.

Resultat 2.6, Les elements de base de cooperation Gritre to Togo at 16 Ghana pour Line gestion
transftontali6re des ressources forest fores de in foret class6e d'Assoukoko at de ses environs
sont 61abor6s.

Resultat 2.7. Un 11/6canisme de gestion du foncier at de partage de revenus en vue
d'encourager Ies non-propri6taires telriens ^. s'engager dans 10s activites foresti6res est stabli.

R, at, ,ife I" pressio" des pop"!flito"s e"viro"",,"tes SI, r Ies
resso, ,rces ofe IC foret cl"ss, ;e 41^, Issowkoko PIzr ItI promotion die
inforesterie vilingeoise etpriv, e.

C^

Actions ^ memer
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I Organiser des activites d'IEC (information, Education at Communication) sur 10s
problemes environnementaux at re developpement des activites foresti6res.

2 Former at encadrer 16s pepini6ristes villageois amsi que 16s populations locales et tout
autre acteur concern6 sur Ies techniques de production des plants.

3 Former at encadrer Ies populations locales at tout autre acteur concern6 sur 16s
techniques de plantation at d'amenagement des forets naturelles et adjficielles des
villages onvironnants de in foret class6e.

4 Realiser 10s inventaires at Ies amenagements des plantations foresti6res villageoises
existantes dans in zone err vu d' amenorer Ies rendements des produits en quantit6 at en
qualit6.

5 Restaurer Ies terres agricoles at foresti6res degradees ou susceptibles de I'6tre par
I'mstallation des dispositifs anti-erosifs, des reboisements at des pratiques
agroforesti6res avec I'Litilisation des essences fertilitaires at multifonctionnels offrant
un large eventail de services au niveau local,

6 Promouvoir at developpe^ 16s platiques do Iaiach6re amenor6e at toute autre pratique
agroforest6re avec utilisation des essences fernlitaires en vue d'am61iorer Ies
rendements agricoles at de reduire amsi 10s be soins en terre at in pression des
populations sur 16s for'mations forestfores du mineu.



7 FDnner at encadrer Ies populations envirormantes err vue d line bonne organisation at
une auto-promotion.

8 Promouvoir at encadrer Ies populations environnantes on vue de developper I alevage
de petits gibiers at des esp6ces animates end6miques at en voie de disparition dans in
zone d'Ad616.

9 Promouvoir at encadre^ 16s populations environnantes afin de developper to culture
des esp6ces v6g6tales secondaires (cure-dent, epices. ..) pouvant procurer des revenues
subsequentes a to population environnante de in foret,

10 Identifier at encourager in fabrication at I'utilisation des foyers amenor6s
economiqIlement viables par I'apport d'appui technique aux populations locales,

11 Assurer I'assistance a 1'0rganisation, a in fomnation at 1'6quipement des exploitants
forestiers en vue d'augmenter 10s rendements at in qualit6 des produits at de
responsabiliser Ies producteurs.

12 Rechercher at an6ter un mecanisme de mise en place des plantations forestfores par Ies
allochtones sur Ies terres des coriumunaut6s locales at de jouissance des produits
forestiers pour permettre aux non-propri6taires ternens de pouvoir s'engager dans 16s
activites forestfores.

13 Favoriser des concertations Gritre Ies populations situ6es de part at d antre do in
frontiere at interess6s par in gestion de in foret class6e.

14 Etablir 11n cadre de cooperation avec I'administration regionale Ghan6enne chargee
des forets.

15 Etablir des regles de gestion communes.

16 Elaborer un accord do cooperation entre Ies deux pays.

C^

3.2. Mise en CGuvre du plan d'action

3.2. I. Cadre de mise en reuvre du plan d'action

Conform6ment aux engagements PIis par 16 Togo, pour erre eligible au programme Pays
Pauvres Tr6s Endett6s (PPTE), toutes 16s politiques at programmes sectoriels de
developpement doivent converger vers Ia reduction de in pauvret6 at donc en ad6quation avec
Ies grandes orientations strat6giques contenues dans to document strat6gique do reduction de
pauvret6. La mise en couvre de CG plan d'action TCPondra a CGt imp6ratif.

En elfet, I'amenagement forestier durable de to foret class6e d'Assoukoko at des forets
environnantes avec a in clef in conservation du couvert forestier, in production forest1616
qualitative at quantitative amsi que in conservation do in diversit6 biologique est iridissociable
de Gelui de to Iutte contre in pauvret6.

27

.

La mise en tieuvre de CG plan sera assuree en synergie avec Ies autres pontiques at
programmes de developpement relatifs a in Intte contre in desertification (PAN), a to strat6gie
at au plan d'action de conservation de in diversit6 biologique, au plan national d'action pour
1'6nvironnement, etc. en coherence avec Ies programmes sectoriels de I agriculture, de
1'616vage, de to p6che, de I'6nergie, du plan directeur de developpement de in zone
CGofloristique IV, at du plan strat6gique de Iutte contre to pauvret6.



3.22. Appropriation du plan par Ies differents acteurs concern6s

H s'agit du Tenforcement de I'adhesion at des capacit6s de gestion participative des
populations at des differents acteurs operationnels dans in zone du projet at au sein des
institutions chargees de sa realisation.

L'attitude des populations Tarales, Gene des diverses parties prenantes d11 developpement de in
zone etc, a I'6gard du present plan d'action serait d6teruiinante pour I'atleinte des resultats
escompt6s. Dans CGtte perspective, I'mformation, I'education, to communication (IEC) at
I'assistance a I'organisation de to ressource hornaine aux differents niveaux d'intervention
constituent un axe strat6gique porteur d'efficacit6.

C^

La conception, in programmation at I'organisation des actions de sensibilisation at de
communication avec CGS diverseS coinposantGS n6cessiteront des competences en
coinniunication at vulgarisation

A court terme at dorant ume periode que I'on pourrait considerer coinme preparatoire a un
veritable programme d'IEC, it sera donc ben6fique qu'une action de diffusion at de
vulgarisation des prtncipaux resultats du Plan d'Action soit engagee. 11 s'agit de faire en sorte
que Ies populations at to us ceux qui se sentent veritablement concern6s se Iaissent pen6trer
par 16s grandes orientations du Plan at se Ies approprient. La realisation d un tel travail peut
erre assuree par rule ONG avec I'appui des services de I'Environnement at do toute institution
utile dans in Prefecture de Blitta ou dans in zone d'Add6.

3.2.3. Mise e" reuvre at coordination du plan d'action

La mise en couvre du Plan d'Action s'effectuera solt au travers de projets prenant en coinpte
un ou plusieurs resultats attendus, soit au travers de I'msertion dans des projets existants ou
des projets d'autres secteurs, d'elements operationnels issus de CG Plan d'Action.

La responsabilit6 de mise en o3uvre du Plan d'Action repose sur I'ensemble des categories
d'acteurs publics : departements ministerials at services techniques publics, Organisations non
gouvernementales (ONGs), in societe civile (organisations paysannes, corporation
SOCioprofessionnelles, populations locales), in cooperation inteniationale (partenaires de
developpement, organisations internationalOS, ONGS Internationales.

Les constats que I'on peut faire a CG suiet sont:
to zone, a I'image de I'errseinble du terntoire to golais, mats de fagon plus prononc6e, est
couverte par plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) qui amchent coinme
principale mission re reboisement sous I'angle particTiller de I'agroforesterie. Elles
ben6ficient de plusieurs sources de financement ext6rieures notamment de I'Union
Europeenne at travaillent de fa90n PIut6t independante,
1'6ncadrement des productions agricoles at animales y est assure par I Etat, I ICAT
(Instifut de Conseil at d'Appui Techniq^e), in SOTOCO (Societe Togolaise de Coton) at
CGIui de in production forest 16re par 16s Directions Regionale at prefectorale de
I'Environnement respectivemerit do in Centrale at de Blitta.

Ces constats, qui ne sont stirement pas exhaustifs, montreiit bien I'importance de in question
des institutions at Gene de lent coordination dams in zone. Leur trouver une solution elficace
n6cessiterait in participation de tolls 16s acteurs du developpement envisag6.
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La nature at 1'0rganisation d'une telle structure ne pouvant erre ni prescrites ni d6cr6t6es
efficacement, 11 est soulaitable qu'un cadre appropri6 soft d6fini pour WIG bornie coordination.
Une organisation impliquant to us 16s acteurs dans un esprit de Techerche de synergie des
efforts at de rentOTCement des capacit6S dG CGs institutions est a privi16gier.

3.2.4. Suivi technique du Plan d'Action

Le suivi du Plan d'Action sera effectu6 sur in base d'indicateurs a determiner au cours do in

premiere amiee de mise err CSuvre dudit Plan. CG suivi sera assure de mani6:re detainee par
I'm stance de coordination d11 Plan d'Action a mettre on place et de mani6re globale par re
Secretariat General du Ministere de I'Environnement at des Ressources Forestit:res et de ses
Directions Techniques at in Direction Regionale I'Environnement at des Ressources
Foresttores de in Centrale.

C^
3.2.6. Dur6e at periode d'execution du Plan d'Action

Le plan d'Action a 11ne dtir6e de dix (10) ans. La premiere aim6e apr6s son adoption sera mise
a profit pour son lancement et in preparation de sa mise en o3uvre effective sur 16 terrain, it
s'agira notamment: de 1'61aboratioii at I'evaluation de programmes detain6s at de dossiers de
projets, de in mise en place d'une strLicture de coordination des actions, do in Techerche de
financement des Projets et de in diffusion d11 Plan. Les neuf (9) arm6es restantes poorront erre
fractionn6es en trois (3) phases operationnelles de trois (3) ans chacune. A I'issu de chacune
des phases, I'execution devra 6tre 6valu6e at I'ordre de priorit6s devra 6tre actualise.

CONCLUSION
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La sauvegarde de in foret class6e d'Assoukoko, passe par Ia mise en place d'un cadre
institution1161 ad6quat at des me sures coherentes de gestion dont 16s populations locales seront
Ies principaux acteurs. Les etudes realisees ont permis do faire 1'6tat des lieux at de proposer
rule strat6gie at un plan d'action consequent prenant en coinpte Ies aspects biophysique,
errviromiemental, SOCi06conomique at culturel. La traduction de cette strat6gie en actions
operationDelles concretes do it 6tre in prochaine etape du processus de sauvegarde de ce
painmoine.

11 convient a CGt effet de souligner qtie, bien que proposee pour une periode de 10 ans, to plan
d'action et in strat6gie s'iris6rent PILit6t dans une logique de long terme. C'est pourquoi, in
consolidation apr6s Gette premiere periode d'application s'av6re n6cessaire.

Le long terine implique 6galement une appropriation des actions par Ies coriumunaut6s locales
sur in base d'une organisation coherente devant d6boucher sur une cooperation
transftontali6re avec to Ghana voisin.
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ANNEXE
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CARTE DE LA FORET' CLASSEE
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