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RESUME EXECUTIF  

Introduction  

Conformément aux décisions 17/CP.8, 1/CP.16, 2/CP.17 et en application des articles 4, paragraphe 1 

(a) et 12 paragraphe 1 (a) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, 

le Togo a ®labor® les inventaires des gaz ¨ effet (GES) dans le cadre de lô®laboration du projet 

Quatrième communication nationale et Deuxième Rapport Biennal Actualisé son Rapport National 

dôInventaire. Ce dernier montre lôengagement du pays ¨ mettre en îuvre la Convention et répond aux 

exigences li®es ¨ la mise en îuvre de l'Accord de Paris, dont le pays a ratifi®.  

 

Arrangements institutionnels pour lôinventaire national des GES  

Pour pérenniser le processus, un cadre institutionnel durable a permis au Togo de disposer 

progressivement dôun syst¯me national de gestion des inventaires de GES calqu®s sur les manuels de 

procédures pour la préparation et la gestion des inventaires nationaux des GES des pays Partie non 

vis®es ¨ lôannexe I de la Convention. 

 

Pr®paration de lôinventaire, collecte, traitement et archivage des donn®es 

Les experts de compilation des inventaires ont bénéficié des renforcements de capacité sur la collecte 

de donn®es, lô®valuation des incertitudes, le choix de la m®thode dôestimation des ®missions, 

lôidentification des secteurs et des sources cl®s, les m®thodologies des lignes directrices du GIEC 2006 

et de son logiciel avant le démarrage des études. Toutes les informations utilisées pour créer 

lôinventaire sont archiv®es afin que les futurs responsables dôinventaire puissent r®pertorier les fichiers 

pertinents et réagir aux observations des examinateurs ainsi quôaux questions sur les m®thodologies. Il 

sôagit de : facteurs dô®mission, donn®es dôactivit®s au niveau le plus d®taill®, documentation 

expliquant comment ces facteurs et ces donn®es ont ®t® g®n®r®s et agr®g®s en vue de lô®tablissement 

de lôinventaire, documents internes concernant les procédures AQ/CQ, rapports des vérifications 

externes et internes, documentation sur les cat®gories cl®s annuelles et lôidentification des cat®gories 

cl®s et les am®liorations pr®vues ¨ apporter ¨ lôinventaire.  

 

Méthodologies (y compris niveaux méthodologiques) et des sources de données utilisées 

Lôinventaire est r®alis® suivant les m®thodologies des lignes directrices du GIEC 2006 sur la s®rie 

temporelle 1995-2018. Les donn®es dôactivit®s collect®es ¨ lô®chelle nationale sont compil®es ¨ lôaide 

du logiciel IPCC Inventory Software, Version 2.54.6396.19217. Les secteurs : Energie, Procédés 

Industriels et Utilisation des Produits (PIUP), Agriculture, Foresterie et autres Affectations des Terres 

(AFAT) et Déchets et les gaz : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), oxyde nitreux (N2O), 

substituts de substances appauvrissant la couche dôozone (en particulier HFC134a), monoxyde de 

carbone (CO), oxydes dôazote (NOx) et compos®s organiques volatils non-méthaniques (COVNM) 

sont estimés. 

Les m®thodologies dôestimation des ®missions et absorptions recommandées par les Lignes directrices 

de 2006 et les facteurs dô®mission de la base de donn®es du GIEC sont utilis®s. Le niveau 

méthodologique 1 (Tier 1) du GIEC a été appliqué pour toutes les sous-catégories car le Togo ne 

dispose pas encore de facteurs dô®mission propres au pays, sauf pour lôestimation des superficies 

dôoccupation des terres et les changements dôaffectation des terres et la production du où les niveaux 

T1 et T2 ont été utilisés. Lôam®lioration de la qualit® des inventaires prend en compte les r®sultats des 

procédures d'AQ/CQ applicables aux méthodologies et aux données utilisées conformément aux 

décisions 1/CP,16, 2/CP,17 et 17/CP8 de la CCNUCC. 

Les donn®es dôactivit® utilis®es ont été collectées, en priorité, auprès des institutions et dans les bases 

de données nationales puis complétées par les données disponibles au niveau international dans les 



 

 

situations o½ les donn®es nationales nôexistent pas. Les facteurs dô®mission utilisés sont pour la plupart 

des facteurs par défaut disponibles dans les lignes directrices du GIEC. 

 

Tendances des ®missions agr®g®es totales de gaz ¨ effet de serre de lôinventaire national  

Conformément à la Décision 17/CP.8, les émissions/absorptions de GES sont analysées globalement, 

par gaz et par secteur. Les émissions et absorptions anthropiques par les sources et par puits de GES 

non réglementés par le Protocole de Montréal estimées pour le compte du Togo en 1995 et 2018. 

Les émissions globales de 2018 pour les gaz directs sont estimées à : 20352,11 Gg de CO2 ; 128,30 Gg de CH4 et 57,93 Gg de N2O. Pour la 

même année, les émissions des gaz indirects sont estimées à : 738,66 Gg CO2-e de HFCs ; 53,75 Gg de NOx ; 1877,14 Gg de CO ; 2,08 Gg 

de SO2 et 42,69 Gg de COVNMs (Tableau R, Figure R). Les émissions de PFCs, SF6, autres gaz CO2 et non CO2 sont nulles et sans objet. 

Les émissions nettes de CO2 repr®sentent 99,09 % de ®missions nettes globales en termes de contribution nationale de lôinventaire des GES 

de 2018 suivi des émissions de CH4 qui représentent 0,62 % du total national. Enfin les émissions totales de N2O représentent 0,28 % du total 

national. 

En 1995, pour les gaz directs, les émissions globales sont estimées à 6439,05 Gg de CO2, suivi de 

88,08 Gg de CH4 et enfin 13,01 Gg de N2O. Les émissions des gaz indirects sont estimées à 14,12 Gg 

CO2 Equivalents de HFCs, suivi de 46,50 Gg de Nox, de 1725,08 Gg de CO et 24,22 Gg de NMVOCs. 

Les émissions de SO2, PFCs, SF6, autres gaz CO2 et autres gaz non CO2 sont nulles et sans objet. Les 

émissions nettes de CO2 repr®sentent 98,45% de ®missions nettes globales de lôinventaire des GES de 

1995 suivi des émissions de CH4 qui représentent 1,35% du total national. Enfin les émissions totales 

de N2O représentent 0,20% du total national.  

Les émissions totales des GES de 2018 (40990,59 Gg CO2-e) montrent une croissance continue sur la 

série temporelle soit 3,32 fois supérieures à celles de 1995 (12314,09 Gg CO2-e) pour lôensemble des 

secteurs (Tableau R).  

Greenhouse gas source and sink categories 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Variation (%) 

sur 1995-

2018 

Total National Emissions and Removals  12314,0

9 

24021,3

5 

27195,6

9 

34640,6

3 

38316,0

5 

41666,64 42227,0

3 

42785,2

5 

43975,97 40990,5

9 332,9 

1 - Energy  1140,77 1502,46 1450,11 1785,53 2260,81 2757,15 3213,57 2726,79 2389,20 2626,78 230,3 

   1A - Fuel Combustion Activities  1140,77 1502,46 1450,11 1785,53 2260,81 2757,15 3213,57 2726,79 2389,20 2626,78 230,3 

      1A1 - Energy Industries  80,94 184,13 160,21 175,97 165,65 371,37 933,72 550,70 278,00 499,04 616,6 

      1A2 - Manufacturing Industries and 

Construction (ISIC)  134,07 267,61 94,23 232,26 243,27 351,77 179,92 132,17 47,73 77,77 58 

      1A3 - Transport  540,16 637,98 712,29 852,55 1259,29 1415,66 1473,90 1470,67 1480,26 1501,97 278,1 

      1A4 - Other Sectors  385,60 412,73 483,38 524,75 592,61 618,35 626,04 573,24 583,21 548,01 142,1 

      1A5 - Other   NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

   1B - Fugitive Emissions from Fuels  NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      1B1 - Solid Fuels  NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      1B2 - Oil and Natural Gas  NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

2 - Industrial Processes  397,97 320,11 783,61 551,19 473,74 435,37 814,14 1064,85 1133,59 1095,63 275,3 

   2A - Miral Products  397,97 320,11 783,61 551,19 473,74 435,37 814,14 1064,85 1133,59 1095,63 275,3 

   2B - Chemical Industry  NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

   2C - Metal Production  NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

   2D - Other Production  NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

   2E - Production of Halocarbons and Sulphur 

Hexafluoride  

                    

  

   2F - Consumption of Halocarbons and 

Sulphur Hexafluoride  

                    

  

   2G - Other (please specify)  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

3 - Solvent and Other Product Use  NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

4 - Agriculture  4503,98 12923,7

3 

12909,6

9 

17161,4

4 

17990,3

9 

20567,91 19787,9

3 

21005,0

2 

21846,67 19035,1

3 422,6 

   4A - Enteric Fermentation  419,68 507,38 575,31 657,98 727,35 761,14 797,29 835,86 877,12 910,39 216,9 

   4B - Manure Management  81,67 177,91 193,66 211,30 224,49 230,28 236,29 242,52 249,01 253,73 310,7 

   4C - Rice Cultivation  12,53 28,55 28,811 41,75 81,24 75,36 71,87 73,02 74,22 76,45 63,91- 

   4D - Agricultural Soils  

3227,21 

11540,6

6 

11437,6

7 

15582,5

7 

16305,9

9 18828,27 

17991,3

2 

19150,8

0 19933,51 

17008,6

0 527 

   4E - Prescribed Burning of Savannas  

557,71 

 

571,79 

 

585,56 

 

597,88 

 

628,21 

 

645,45 

 

661,46 

 

676,68 

 

689,23 

 

701,64 

 

145,93 

   4F - Field Burning of Agricultural Residues  566,51 487,51 492,66 497,10 515,61 528,22 540,13 551,36 560,41 569,54 100,5 

   4G - Other (please specify)                      

 5 - Land-Use Change & Forestry  6345,27 9308,99 12048,5

5 

15100,6

9 

17531,7

4 

17844,17 18342,9

4 

17911,1

2 

18521,44 18138,8

0 285,9 

   5A - Changes in Forest and Other Woody 

Biomass Stocks  5720,25 8629,29 

11222,2

5 

14331,0

7 

16081,3

0 16401,89 

16908,8

9 

16489,4

4 17172,43 

15594,6

5 272,6 

   5B - Forest and Grassland Conversion  369,67 354,25 474,43 484,47 1127,03 1089,02 1052,78 964,61 875,33 1664,63 450,3 

   5C - Abandonment of Managed Lands                      

    5D - CO2 Emissions and Removals from 

Soil  -874,95 -786,32 -729,95 -743,19 -664,27 -611,47 -561,56 -478,34 -439,31 -22,76 2,601 

   5E - Other (please specify)  1130,30 1111,77 1081,83 1028,34 987,68 964,74 942,84 935,41 912,99 902,28 79,83 

6 - Waste  135,02 176,32 214,11 254,27 276,32 282,06 291,36 301,95 311,69 322,90 239,2 



 

 

   6A - Solid Waste Disposal on Land  15,82 39,73 55,47 68,64 74,96 77,33 79,90 82,67 85,62 88,77 561,1 

   6B - Wastewater Handling  107,61 123,08 142,64 167,65 181,58 184,08 189,62 196,59 202,49 209,64 194,8 

   6C - Waste Inciration  0,43 0,49 0,57 0,67 0,72 0,73 0,74 0,76 0,78 0,80 184,2 

   6D - Other (please specify)  11,15 13,02 15,43 17,30 19,06 19,92 21,10 21,93 22,80 23,69 212,5 

7 - Other (please specify)  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

Les tendances des émissions agrégées totales des GES directs de 1995 à 2018 sont à la hausse 

continue. Les émissions sont estimées de 6430,46 Gg CO2 eq à 20862,16 Gg CO2 eq. Ces émissions 

baissent sensiblement de 2016 à 2018 soit 20 063,62 Gg CO2 eq à 20 339,40 Gg CO2 eq. Les 

émissions de 2018 estimées à 20 339,40 Gg CO2 eq sont 3,16 fois plus élevées que celles de 1995 

estimées à 6430,46 Gg CO2 eq. (Figure RE1).  

 

 
 

Figure RE1 : Tendance des émissions nettes de CO2 de 1995 à 2018 

Les émissions totales des GES directs du sous-secteur FAT sont estimées à 18138,80 Gg CO2-e en 

2018 soit une augmentation de 2,85 fois des émissions de 1995 qui sont de 6345,26 Gg CO2-e 

(Tableau R). Le sous-secteur FAT est le principal contributeur des émissions totales directement 

imputable aux pratiques de gestions des terres forestières. Dans la plupart des cas, les terres forestières 

contribuent en majorité aux fortes émissions de CO2 dues principalement à la conversion des terres 

forestières en terres cultivées, au prélèvement important et de plus en plus accru de bois rond et de 

bois énergie et autres perturbations dans les terres. 

Le secteur de lôEnergie est le deuxi¯me contributeur avec des ®missions estim®es ¨ 2626,78 Gg CO2-e 

en 2018 soit 4,22 fois plus élevées que celles de 1995 (1140,76 Gg CO2-e) (Tableau R). 

Lôaugmentation du parc automobile et le développement du réseau de voiries urbaines ont pour 

cons®quence lôaugmentation substantielle des ®missions observ®es au niveau du secteur de lôEnergie. 

Pour le secteur Energie, cette augmentation est imputable au fort accroissement des consommations de 

combustibles fossiles en lôoccurrence lôessence et du gasoil au niveau de la cat®gorie du transport dont 

les quantités ont connu une forte croissance entre 1995 et 2018.  

Pour le sous-secteur de lôAgriculture, les ®missions sont estimées à 19035,13 Gg CO2-e en 2018 

contre 4503,98 Gg CO2-e en 1995, soit un accroissement de 2,39 fois (Tableau R). La hausse de ces 

émissions est la conséquence directe de la promotion du secteur agricole, maillon essentiel de 

développement économique du Togo. De plus, lôaugmentation du cheptel sur la p®riode 1995 ¨ 2018 a 

contribu® ¨ lôaccroissement des ®missions des cat®gories de la fermentation ent®rique et de la gestion 

du fumier.  



 

 

Les émissions émanant des secteurs PIUP et Déchets ont été multipliées par les facteurs 2,75 et 4,5 

respectivement (Tableau R). Lôaccroissement est d¾ ¨ lôaugmentation de la production du clinker pour 

la production du ciment et surtout par la prise en compte des émissions des gaz fluorés résultant de la 

sous-cat®gorie de lôutilisation des substituts fluor®s de substances appauvrissant la couche dôozone ¨ 

partir de 2013. Par ailleurs, lôaugmentation des d®chets r®sultants de lôincin®ration et le br¾lage des 

d®chets ¨ lôair libre, du traitement et du rejet des eaux us®es domestiques et industrielles concourent à 

cette hausse des émissions observées. 

 

Figure RE2 : Présentation des émissions nationales de GES par secteur 

 

Le secteur AFAT est le principal contributeur ¨ lôaugmentation des ®missions globales. Les ®missions 

des GES directs ont été multipliées par 248,87 au cours de la période, les émissions émanant des 

autres secteurs à savoir Energie, PIUP et Déchets ayant été multipliées par les facteurs 2,17 ; 2,75 et 

3,1 respectivement. Les secteurs AFAT et Energie contribuent de façon significative aux émissions 

annuelles avec une prédominance du secteur AFAT. Les contributions des deux sources réunies aux 

émissions nationales annuelles varient entre 69,31% en 1995 et 95,58% en 2018 avec un pic en 2014 

de 97,72% (Figures RE3, RE4). Ils sont donc ¨ consid®rer avec beaucoup dôattention, en termes 

dôam®lioration, dans le syst¯me national dôinventaire du Togo.  

 



 

 

 
 

Figure RE3 : Contribution du secteur AFAT aux émissions totales de CO2 

 

Le bilan des émissions et absorptions totales des GES montre que le Togo est une source nette de GES 

(®missions sup®rieures aux absorptions). Cette situation sôexplique par les effets combin®s de la 

déforestation (surtout conversion des forêts en terres cultivées), de la dégradation des forêts et autres 

affectations des terres (due à la collecte de bois rond commercial et de bois énergie) depuis les années 

1990 du fait des troubles socio-politiques qui ont suivi le processus de démocratisation du pays. 

 

 
Figure RE4 : Contribution du secteur Energie aux émissions totales de CO2 

Catégories sources clés  

En 2018, neuf cat®gories cl®s au niveau national suivant lôapproche dô®valuation de niveau ¨ 95% des 

émissions au Togo sont identifiées avec une analyse faite avec la contribution du secteur AFAT. Il 

sôagit de : 

V 3.B.1.a- CO2 des terres forestières restant terres forestières 

V 3.C.4- N2O des Emissions directes des sols gérés  

V 3B.1.b-CO2 des Terres converties en terres en terres forestières 

V 3.B.2.b- CO2 des Terres converties en terres cultivées  

V 1.A.3.b- CO2 du transport routier 

V 3.C.5- N2O des Emissions indirectes des sols gérés 



 

 

V 2.A.1- CO2 de la production de ciment 

V 3.C.1- CH4 du brûlage de la biomasse 

V 3.A.1- CH4 de la Fermentation entérique 

Par contre douze catégories sources clés sont identifiées en 1995 suivant les mêmes approches. Il 

sôagit de : 

V 3.B.1.a-CO2 Terres forestières restant terres forestières 

V 3.C.4- N2O Emissions directes des sols gérés 

V 3.B.1.b -CO2 Terres converties en terres frorestières 

V 3.C.1- CH4 Brûlage de la biomasse 

V 3.C.5- N2O Emissions indirectes des sols gérés 

V 3.C.1- N2O Brûlage de la biomasse  

V 1.A.3.b- CO2 Transport routier 

V 3.B.2.b- CO2 Terres converties en terres cultivées  

V 3.A.1-  CH4 Fermentation entérique 

 

Améliorations prévues et Conclusion 

A lôissue de ce processus dôinventaire des GES de la 4CN & 2RBA, des améliorations sont prévues 

pour la r®alisation des prochains inventaires. Ces am®liorations dôordres techniques, institutionnels et 

financiers, ont ®t® identifi®es sur lôanalyse approfondies des diff®rentes ressources existantes, des 

sources cl®s dô®missions et des probl¯mes identifi®s lors du processus. Elles visent ¨ all®ger les 

difficult®s rencontr®es dont les principales sont lôaccessibilit® de donn®es dôactivit® sectorielles, 

lôabsence de synergie et de collaboration entre structures de compilation des IGES et les institutions 

d®tentrices de donn®es ainsi que lôabsence de facteurs dô®mission et dôexpansion propres au pays, etc.  
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1. INTRODUCTION  

Ce Rapport National dôInventaire (RNI) est présenté dans le cadre du projet Quatrième communication 

nationale et Deuxième Rapport Biennal Actualisé (4CN & 2RBA) du Togo sur les changements 

climatiques. Côest la mise à jour et le renforcement des informations fournies sur les inventaires de gaz à 

effet de serre (GES) du Premier Rapport Biennal Actualisé (PRBA) en sôappuyant sur les leons apprises 

et en mettant à jour les travaux déjà effectués dans les précédentes communications nationales. Les 

informations contenues dans ce document résultent de la compilation synthétique des r®sultats dô®tudes 

sectorielles menées par des experts nationaux dans les secteurs de lôénergie ; de lôagriculture, forestérie et 

autres affectatipons des terres (AFAT) ; des procédés industriels et utilisation des produits et déchets. Tous 

les documents sectoriels, y compris le rapport national dôinventaire ont subi le processu dôassurance de la 

qualité (AQ) organisé par le Secrétariat de la CCNUCC, du 22 février au 1er mars 2021. Le présent rapport 

a pris en compte les préoccupations soulevées (court terme) en termes dôamélioration de la qualité des 

inventaires de GES.  

1.1. Informations générales sur les inventaires de GES et le changement climatique 

Les changements climatiques représentent des aléas naturels qui se produisent dans les régimes 

météorologiques à long terme. Ce sont des perturbations qui sont causées par des phénomènes naturels et 

des activités anthropiques qui modifient la composition chimique de l'atmosphère en raison de 

l'accumulation de gaz à effet de serre (GES). Ces derniers piègent la chaleur et la réfléchissent vers la 

surface de la terre. Bien entendu, ces gaz dôorigine anthropique engendrent des conséquences immenses 

sur lô®quilibre des bioc®noses. Les impacts dépendront de la forme et de l'ordre de grandeur des 

changements et, dans le cas des effets négatifs, de la capacité d'adaptation des systèmes naturels et 

humains à ces changements.  

Ces dernières décennies, la montée des températures entraine une tendance au réchauffement de la planète, 

Pour preuve depuis 1750, la concentration de CO2 dans lôatmosph¯re s'est accrue de 35%, celle de CH4 de 

155%, et celle de N2O de 18% (OMM, 2007). De plus, entre 1970 et 2004, les émissions de GES à 

l'échelle mondiale attribuables aux activités humaines ont crû d'environ 70% (IPCC, 2007b), conséquence 

de la forte utilisation des combustibles fossiles et du changement d'affectation des terres suite au recul du 

couvert forestier. Le secteur agricole représente un défi unique pour les responsables des inventaires 

nationaux, en particulier dans les pays en développement, en raison des difficultés importantes rencontrées 

dans la compilation et la mise à jour r®guli¯re des statistiques nationales pour lôagriculture, la foresterie et 

lôutilisation des terres, première étape nécessaire dans la préparation des estimations nationales de GES 

(FAO, 2015). 

Pour contrebalancer la tendance, la communauté internationale sôest r®unie ¨ Rio de Janeiro en 1992 pour 

adopter la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). De plus, en 

1995 le protocole de Kyoto a été adopté et avait pour objectif principal, la réduction des GES. Pour 

répondre à ses engagements vis-à-vis de la CCNUCC, notre pays le Togo a ratifié la Convention le 08 

mars 1995 et le Protocole de Kyoto en 2004. La convention envisage de stabiliser les concentrations 

atmosphériques de GES à un niveau qui empêcherait des perturbations dangereuses du système 

climatique. Les articles 4 et 12 de la Convention et la Décision 3/CP,5 obligent toutes les Parties à établir, 

mettre à jour, publier et mettre à la disposition de la Conférence des Parties, des inventaires nationaux des 

émissions anthropiques par source et des éliminations par les puits de tous les GES non réglementés par le 

Protocole de Montréal à partir de méthodes comparables. 

En vertu des dispositions des articles 4.1 et 12.1 de la CCNUCC, le Togo ¨ lôinstar des autres Etats Parties 

devrait-il préparer et soumettre au Secrétariat de la Convention conformément aux décisions 1/CP.16 et 

2/CP.17 de la Conférence des Parties : (i) ses communications nationales tous les quatre ans selon le 

paragraphe 1 de lôarticle 12 de la CCNUCC et de la décision 17 CP.8 relative aux directives non visées à 

lôannexe I de la Convention ; (ii) ses rapports biennaux actualisés contenant une mise à jour des GES, 
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notamment un rapport national dôinventaire et des informations sur les mesures prises et les besoins et 

lôappui reu en mati¯res dôatt®nuation. Côest dans cette optique que le Togo a soumis sa Communication 

nationale initiale (CNI) en 2001, sa Deuxième communication nationale (DCN) en 2010, sa Troisième 

communication nationale (TCN) en 2015 et son Premier rapport biennal actualisé (PRBA) en 2017. ll a 

enclench® en 2019, le processus dô®laboration de la Quatrième communication nationale et du Deuxième 

Rapport Biennal Actualisé (4CN & 2RBA). Afin de disposer de donn®es et dôinformations r®centes 

pouvant influencer les changements climatiques ¨ lô®chelle nationale, une actualisation du rapport national 

dôinventaire le cadre du Premier Rapport Biennal Actualis® sôav¯re indispensable. En effet, les diff®rents 

secteurs dôactivit®s peuvent influencer et/ou °tre influenc®s par les changements climatiques dôo½ la 

nécessité de les analyser afin de relever leurs liens avec cette problématique.  

Les priorit®s de d®veloppement du Togo sont nombreuses et diversifi®es. Ce rapport permettra dôestimer 

les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits en lien avec les 

principaux paramètres et secteurs de développement et être influencés par les changements climatiques. 

Les résultats synthétiques des estimations des émissions et absorptions de quatre secteurs : Energie (E), 

Procédés Industriels et Utilisation des Produits (PIUP), Agriculture, Foresterie et autres Affectations des 

Terres (AFAT) et Déchets (D) sont renseignées dans ce rapport. Cet engagement vient aussi, répondre aux 

exigences li®es ¨ la mise en îuvre de l'Accord de Paris, dont le pays a ratifi®. Pour cela, en tant que Partie 

non vis®e ¨ lôannexe I, le Togo doit pr®ciser, ¨ travers les r®sultats du NIR, les priorit®s de d®veloppement, 

les objectifs et les conditions qui lui sont propres et en fonction desquels il va lutter contre les 

changements climatiques et leurs effets néfastes. 

Les documents de synthèse de la 4CN & 2RBA décriront les progrès réalisés et toutes les actions initiées 

par le Togo, pour contribuer ¨ lôeffort global de limitation du réchauffement en deçà de 2°C, au titre de ses 

engagements à travers les contributions déterminées au niveau national (CDN). Ce Rapport National 

dôInventaire, permettra dôactualiser les donn®es sur série temporelle 1995 à 2018, avec une analyse des 

émissions et absorptions des GES de 1995 et 2018. Ce qui permettra de fournir aux décideurs les 

informations de base pour la planification et le suivi des politiques climatiques nationales et globales. Ils 

permettent dô®tablir, par exemple, les contributions déterminées au niveau national dans le contexte de 

lôaccord de Paris. 

De plus, le processus de préparation de la 4CN & 2RBA sôinscrit dans la nouvelle dynamique impuls®e 

par le Gouvernement ¨ travers lô®laboration dôun nouveau cadre programmatique national impulsé par le 

plan national de développent (PND) axé sur les objectifs de développement durable (ODD), qui doit 

pouvoir permettre aux secteurs concern®s de contribuer ¨ lôatteinte de lôeffet 12 de lôaxe 3 intitul® ç la 

gestion durable des ressources naturelles et la résilience des effets aux changements climatiques sont 

assurés ». 

1.2. Description des arrangements institutionnels pour lôinventaire national des GES au 

Togo 

Selon le Groupe Consultatif d'Experts sur les Communications Nationales Emanant des Parties non Visées 

¨ l'Annexe 1 de la Convention (GCE), dans le contexte dôune communication plus fr®quente des donn®es 

dôinventaire des GES de la part des Parties non vis®es ¨ lôAnnexe I, il est imp®ratif que le processus de 

préparation des inventaires de GES passe dôune approche reposant sur un projet ¨ une approche plus 

internalisée et plus institutionnalisée, qui aidera à ce que les informations requises soient fournies dans les 

temps et que les ressources disponibles soient utilisées dôune faon plus efficace par les Parties. Lors de 

lô®laboration de la CNI et de la DCN, la gestion des inventaires des GES avait été confiée aux consultants 

avec lôappui dôune ®quipe pluridisciplinaire. Le processus de la pr®paration de la TCN a amélioré ce 

dispositif en confiant la gestion des inventaires des GES ¨ des structures de recherche de lôUniversit® de 

Lom® avec lôappui dôune ®quipe pluridisciplinaire. Le but vis® est dôinitier la mise en place dôun cadre 

institutionnel durable afin de permettre au Togo de disposer progressivement dôun syst¯me national de 

gestion des inventaires de GES. 
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Le dispositif institutionnel mis en place à la TCN, répliqué lors du PRBA, reste dôactualit® dans le cadre 

de la 4CN & 2RBA. Il sôoriente sur les exp®riences capitulées et les leçons tirées en matière de bonnes 

pratiques pour lôam®liorer le processus actuel. Les différentes articulations du cadre institutionnel proposé 

à cet effet, sont : 

Á Direction de lôEnvironnement : Coordonnateur des activités de préparation des Communications 

nationales (CN) et des rapports biennaux actualisés (RBA) sur les Changements Climatiques. Elle 

intervient grâce à trois entités : le point focal CCNUCC, le Comité National changements 

climatiques et le comité de pilotage du projet 4CN & 2RBA. La DLCC gère aussi le système 

dôarchivage. 

Á Coordonnateur des inventaires de GES : Un groupe de consultants dôune grande exp®rience en 

matière des inventaires de GES tant sur le plan national quôinternational, joue ce r¹le. Depuis une 

dizaine dôann®es, ce groupe effectue des travaux dôenseignement et de recherche et a d®j¨ encadr® 

plusieurs travaux dans le secteur de lôagriculture, la foresterie et autres affectations des terres. 

Á Six (6) groupes de travail (Tableau 1-1) : 

V Groupe de Collecte des données. Coordonnateur : direction générale de la statistique et de la 

comptabilité nationale (DGSCN) et comprend en plus les coordonnateurs des groupes 

th®matiques dôestimation des inventaires de GES ; 

V Groupe Energie. Coordonnateur : Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs (ENSI) et 

institutions concernées par le secteur ; 

V Groupe Procédés Industriels. Coordonnateur : Laboratoire de Chimie Atmosphérique 

(LCA) et institutions concernées par le secteur ; 

V Groupe Agriculture.  Coordonnateur : Ecole Sup®rieure dôAgronomie (ESA) et institutions 

concernées par le secteur ; 

V Groupe Foresteries et autres Affectations des Terres. Coordonnateur : Laboratoire de 

Biologie et écologie Végétale (LBEV) et institutions concernées par le secteur ; 

V Groupe Déchets. Coordonnateur : Laboratoire de Gestion, Traitement et Valorisation des 

Déchets (LGTVD) et institutions concernées par le secteur. 

Cette institutionnalisation permet de garantir lôassurance de la qualit® et le contr¹le de la qualit® (AQ/CQ), 

dôassurer une meilleure prise en compte du reportage, notification et vérification (MNV/MRV) et de 

mettre en place un syst¯me coh®rent dôarchivage. Il faut noter que ce cadre ¨ ce jour nôest par formalis® au 

plan national avec un d®cret dôapplication d®di® pour son opérationnalisation effective. 

Tableau 1-1. Rôles et responsabilités des entités impliquées dans la préparation des inventaires 

nationaux de GES au Togo 

T©che dôinventaire Institution coordonnatrice Tâche spécifique 

Energie ENSI/UL Organisation et le Coordination des IGES du secteur concerné 

Production des estimations des GES dans le secteur concerné : 

Á Analyse des émissions du secteur Energie (méthodes, 

sources de donn®es, AQ/CQ, incertitude, é) 

Á Description des hypothèses, méthodologies et résultats. 

Á Elaboration de plan dôarchivage  

Á Analyse des sources cl®s avec des plans dôam®lioration  

PIUP LCA/UL 

AFAT Agriculture ESA/UL 

Foresterie et autres 

Affectations des 

Terres 

LBEV/UL 

Déchets GTVD/UL 

Approbation et soumission 

du rapport 

MEDDPN Coordination, Archivage et soumission 

Coordonnateur de 

lôinventaire national 

Equipe de Consultant des 
Inventaires de GES 

Formation et suivi des inventaires des GES sectoriels 

Compilateur de lôinventaire Equipe Consultants des 

Inventaire de GES 
Production du RNI 

Coordonnateur CQ/AQ Equipe Consultants des 
Inventaires de GES 

AQ/CQ de lôinventaire national 

Coordonnateur gestion des 

incertitudes 

ENSI, LCA, ESA/ LBEV, 

GTVD 
AQ/CQ de lôinventaire sectoriel 

ENSI, LCA, ESA/ LBEV, 
GTVD 

Gestion sectorielle des incertitudes 

Coordonnateur 

documentation et archivage 

MEDDPN, Equipe 

Consultants des Inventaires 

de GES 

Données nationales des inventaires des GES 
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MEDDPN, ENSI, LCA, 
ESA/LBEV, GTVD 

Données sectorielles des inventaires des GES 

Lôorganigramme du cadre institutionnel de pr®paration du Projet de la 4CN & 2RBA prévu par le Togo 

défini les responsabilités des institutions nationales et organes impliqués (Figure 1-1). Les projets de 

décrets et dôarr°t®s pr®vues dans le cadre de sa formalisation ne sont toujours pas appliqu®s devrait 

permettre de d®finir les responsabilit®s des institutions et organes impliqu®es dans la mise en îuvre et la 

p®rennisation du syst¯me national dôinventaire (SNI). Le rapport dô®tude portant sur le dispositif 

institutionnel pour lô®laboration en continu des communications nationales et des rapports biennaux 

actualisés au Togo présentent les informations complètes sur le dispositif institutionnel. 

Le Comité National sur les Changements Climatiques est mis en place le 28 Avril 2005, ¨ travers lôarr°t® 

n°011/MERF portant création, attributions et fonctionnement du Comité National sur les Changements 

Climatiques. Ce comit® est le cadre dôinformation, de concertation et de suivi de la mise en îuvre de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et de son Protocole de Kyoto.  

Le comité de pilotage du projet DCN est mis en place par arrêté n°004/MERF, le 1er Février 2008. Ce 

comité a conduit la TCN et le PRBA est reconduit dans le cadre de la 4CN & 2RBA. Il a pour attributions 

: (i) dôadopter le plan de travail annuel, (ii) de donner des orientations g®n®rales, (iii) de contribuer ¨ la 

sensibilisation des institutions et acteurs concernés et faciliter la concertation entre les principales parties 

prenantes sur la question des changements climatiques, (iv) de faciliter la collecte des informations et 

donn®es relatives aux CC, (v) dôîuvrer pour la prise en compte de la lutte contre les changements 

climatiques dans les activités des principales institutions et apprécier le niveau de répercussion du projet 

dans lesdites institutions, et (vi) dôîuvrer ¨ la diffusion et ¨ lôinternalisation des pr®occupations et des 

résultats des travaux/activités du projet dans les politiques, stratégies, programmes et projets des 

départements et institutions représentés et concernés. Le Comité National sur les Changements 

Climatiques et de pilotage en plus de la Coordinnation des IGES remontent par le Direction de 

lôEnvironnement les rapports dô®tape au MEDDPN. Dans le processus dôexamen de lôinventaire national 

et des résultats, des ateliers techniques de validation des résultats ont été organisés. Le rapport approuvé a 

été confié à la Coordination du projet pour soumission au Secrétariat de la Convention. 
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Figure 1-1: Dispositif institutionnel pour lô®tablissement des communications nationales et des rapports biennaux 

actualisés des inventaires des GES au Togo 

1.3. Préparation de lôinventaire, collecte, traitement et archivage des donn®es 

La planification des principales tâches de la préparation des inventaires de GES a été guidée par les 

exigences et recommandations de notification contenues dans les lignes directrices de la CCNUCC pour la 

pr®paration des Communications Nationales des pays Parties non vis®s ¨ lôannexe I (d®cision 17/CP.8) et 

les directives de la CCNUCC de notification du rapport biennal actualisé des pays Parties non visés à 

lôannexe I ¨ la Convention (d®cision 2/CP.17, paragraphes 39-42 et annexe III).  

1.3.1. Pr®paration de lôinventaire 

Les dispositions institutionnelles qui régissent le SNI au Togo sont calqués sur les manuels de procédures 

pour la préparation et la gestion des inventaires nationaux des GES des pays Partie non vis®es ¨ lôannexe I 

de la Convention. De plus les six mod¯les du syst¯me dôinventaires des GES au niveau national, ainsi que 

des outils logiciels dôinventaire des GES connexes propos®s lôAgence des £tats-Unis pour la protection de 

lôenvironnement (EPA) ont ®t® dôune grande utilit®. Ces documents définissent les responsabilités et les 

rôles et responsabilités des institutions, entités et groupes de travail en rapport avec les inventaires. Le 

processus de compilation des inventaires de GES dans le cadre de la 4CN & 2RBA, les experts des 

groupes sectoriels ont mené des activités préparatoires pour pr®parer lôinventaire dont les principales 

tâches sont les suivantes :  

¶ organisation de s®ances de recadrage et dôharmonisation de compr®hension des termes de 

r®f®rence du processus de lôinventaire entre la coordination nationale du projet et les membres des 

équipes secteur ; 

¶ formation du pool dôexperts nationaux sur les lignes directrices du GIEC, lôutilisation du logiciel 

IPCC 2006 et les méthodologies du GIEC pour la compilation des inventaires nationaux ; 

¶ collecte de la documentation sur les anciennes communications nationales et des rapports 

biennaux du Togo et autres pays non annexe 1 ;  



6 

 

¶ collecte de la documentation sur les lignes directrices et guides méthodologiques du GIEC ; 

¶ identification des besoins de données à partir des lignes directrices et des guides méthodologiques 

du GIEC ;  

¶ identification des priorit®s et lacunes en r®ponses formul®es par lôanalyse technique de la TTE, 

contenues dans le document FCCC/SBI/ICA/2017/TASR.1/TGO ; 

¶ élaboration des outils de collecte de données par les différentes équipes sectorielles ;  

¶ collecte de donn®es dôactivit® (DA), facteurs dô®missions (FEm) et autres informations pertinentes 

; 

¶ contrôle de la qualité des données collectées et épuration ; 

¶ traitement des données en format compatible avec le logiciel IPCC 2006 ; 

¶ entrée des données dans le logiciel IPCC 2006 ; 

¶ traitements des résultats : calcul des émissions et absorptions de GES ;  

¶ exécution des procédures de contr¹le qualit® et dôarchivage ; 

¶ r®daction du rapport dôinventaire de GES suivant le canevas recommand® ; 

¶ revue interne et externe du rapport dôinventaire par les personnes ressources identifi®es, la 

coordination des IGES, et la coordination nationale des IGES ;  

¶ validation du rapport dôinventaire de GES. 

¶ ex®cution des proc®dures dôassurance qualit® et ®valuation du rapport par des experts 

internationaux. 

1.3.2. Cycle de lôinventaire  

Le calendrier dôensemble pour la pr®paration de lôinventaire a ®t® d®termin® par le chronogramme de 

soumission à la CCNUCC, la disponibilité des données et les fonds. Les experts des équipes sectorielles 

ont b®n®fici® des s®ances de renforcements de capacit® sur la collecte de donn®es, lô®valuation des 

incertitudes, le choix de la méthode dôestimation des ®missions, lôidentification des secteurs et des sources 

clés, les méthodologies des lignes directrices du GIEC 2006 et surtout le logiciel « IPCC Inventory 

Software, Version 2,17,5904,23036 de 2016 ». Les m®thodologies dôestimation des ®missions et 

absorptions sont celles des Lignes directrices de 2006 du GIEC (Figure 1-2).  
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Figure 1-2: Cycle de d®veloppement de lôinventaire (GIEC, 2006) 

 
 

1.3.3. Collecte, traitement et archivage des données 

Des lettres de facilitations ont été adressée par le MEDDPN au structures détentrices de données en vue de 

la mise ¨ disposition des donn®es dôactivit®. Les données sont collectées à partir des fiches de collectes 

élaborées à cet effet par les équipes sectorielles. Les données collectées sont saisies sur des tableurs Excel 

en vue de leur conversion dans des formats compatibles avec le logiciel de compilation.  

 

Toutes les informations utilis®es pour cr®er lôinventaire sont stock®es en format numérique et/ou en papier 

afin que les futurs responsables dôinventaire puissent r®pertorier les fichiers pertinents et r®agir aux 

observations des examinateurs ainsi quôaux questions sur les m®thodologies. Les informations archiv®es 

prennent en compte les facteurs dô®mission et les donn®es sur les activit®s au niveau le plus d®taill®, de 

même que la documentation expliquant comment ces facteurs et ces données ont été générés et agrégés en 

vue de lô®tablissement de lôinventaire. Aussi, les informations incluent : les documents internes concernant 

les procédures AQ/CQ, les rapports des vérifications externes et internes, la documentation sur les 

cat®gories cl®s annuelles et lôidentification des cat®gories cl®s et les am®liorations pr®vues ¨ apporter ¨ 

lôinventaire.  

Lôensemble des documents collectés pendant lô®laboration de lôinventaire (r®f®rences, choix 

méthodologique, observations des experts, vérifications, etc.) sont archivés par chaque équipe sectorielle. 

Les copies sont archiv®es par lô®quipe de coordination des inventaires de GES ainsi que lô®quipe de 

Coordination du projet national, en vue de permettre toute vérification. Ce qui rend transparent et 
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reproductible en facilitant le d®veloppement dôult®rieurs inventaires par le personnel dôinventaire et les 

responsables des cat®gories (personnes charg®es dô®laborer les estimations dôun secteur en particulier) ¨ 

venir. Gr©ce au syst¯me dôarchivage, chaque nouveau cycle dôinventaire peut disposer de donn®es 

efficaces et bénéficier de la gestion documentaire de lôinventaire ®labor® pr®c®demment. 

 

1.4. Brève description générale des méthodologies (y compris niveaux méthodologiques) et des 

sources de données utilisées 

La mise à jour des informations dans le présent rapport porte sur les secteurs (Energie, PIUP, AFAT et 

Déchets). Lôinventaire a ®t® r®alis® conform®ment aux lignes directrices du GIEC 2006 sur la série 

temporelle de 1995 à 2018. Les émissions anthropiques portent sur les gaz directs (CO2, CH4, N2O), les 

émissions de gaz indirects ou précurseurs de lôozone (NOx, CO, COVNM et SO2) ; les gaz fluorés de type 

hydrofluorocarbones (HFC), et autres PFCs, SF6, etc. Les m®thodes dôestimation utilis®es pour les gaz 

directs sont celles décrites par les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à 

effet de serre. La m®thode dôestimation des gaz indirects est cette d®crite par le Guide dôinventaire des 

émissions EMEP/CORINAIR. 

Le logiciel IPCC Inventory Software, Version 2.54.6396.19217 du jeudi 6 juillet 2017 a permis de 

compiler les résultats. Les émissions sont exprimées en unités originales (1000 tonnes ou Gigagrammes) 

pour les gaz directs et indirects et en tonnes-équivalent CO2 (te-CO2) pour les gaz directs, moyennant leur 

conversion selon leur pouvoir de réchauffement global (PRG) (CO2 :1 ; CH4 : 21 ; N2O : 310).  

1.4.1. Sources de données utilisées 

 

Les donn®es dôactivit® utilis®es pour lô®laboration des inventaires de GES proviennent de diverses sources 

(Tableau 1-2) pour les secteurs de lôEnergie, PIUP, AFAT et Déchets. Les données collectées portent sur 

les consommations annuelles par cat®gorie dôutilisation y compris les sources dont les donn®es 

proviennent dans chaque secteur dôactivit®s du pays. Les donn®es manquantes des s®ries disponibles ont 

été générées selon les méthodologies recommandées par le GIEC et les facteurs dô®mission sont celles de 

la base de donn®es des facteurs dô®missions (BDFE) du GIEC. Dans le processus de collecte de données, 

la priorité a été accordée aux sources de données nationales. Lorsque les données recherchées ne sont pas 

disponibles au niveau national, lô®quipe dôinventaire a recours au jugement dôexpert et aux techniques 

dôextrapolation et dôinterpolation pour combler les lacunes de donn®e. 

Tableau 1-2: Cat®gories et sources de donn®es et principaux fourniseurs de donn®es dôactivit®s collect®es pour la 

compilation de lôinventaire national des GES 

Codes Sous-catégories Gaz émis Sources de données Nature de données 

ENERGIE 

1.A.1.a.i  Industries Energétiques CO2 DGE, INSED, DGTR, 

BDFE, GBP du GIEC 

Quantité de Jet Kerosene 

Quantité de Diesel 

1.A.2.e Industries alimentaires CO2 Quantit® dôEssence 

Quantité de Diesel 

1.A.2.f  Industries minérales non 
métalliques 

CO2 Quantité de Fuel Résiduel 

1.A.3.a.i Aviation Internationale (Soutes 

internationales) 

CO2, CH4, N2O Quantité de Jet Kerosene 

1.A.3.b ï Transport routier   

1.A.3.b.i.2 Voiture de passagers CO2, CH4, N2O, 

NOX, CO, 

COVNM 

Quantit® dôEssence 

Quantité de Diesel 
1.A.3.b.ii.2 Camionnettes Quantité de Diesel 

1.A.3.b.iii Camions and bus Quantité de Diesel  

1.A.3.b.iv Motos Quantit® dôEssence 

1.A.4.a Commerce et Institutions CO2, CH4, N2O, 
NOX, CO, 

COVNM 

Quantité de Bois de feu  

Quantité de Charbon de bois 

1.A.4.b ï Résidentiel (Ménages) Quantité de Pétrole lampant 

Quantité de GPL 

Quantité de Bois de feu 

Quantité de Charbon de bois 
PROCEDES INDUSTRIELS ET UTILISATION DES PRODUITS 

2.a - Industrie minéral  FAO, Secretariat Ozone,  
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2.a.1 - Production de ciment CO2 et SO2, OSC/ ONG, BDFE, GBP 
du GIEC, Sociétés 

WACEM, CIMTOGO, 

Brasseries (Lomé, Kara), 
sociétés Privées et 

Etatiques, SCAN TOGO 

MEF, NIOTO, FAN 
MILK, MEF, 

Statistiques nationales 

- Production annuelle par type de ciment  
- Production annuelle de clinke 

2.F - Utilisation de produits comme 

substituts de Sao 
  

2.F.1 - Réfrigération et climatisation HFC-32 

HFC-125 

HFC-134a 

HFC-143a 

Quantité annuelle des substituts de 

substances appauvrissant la couche 

dôozone consomm®es 

 2.H - Autres   

 2.H.2 - Industrie alimentaire et 

des boisson 

COVNMs Quantité annuelle de : boissons 

alcoolisées, poissons consommées, 

farine de blé, huile, viande 

AGRICULTURE 

3.A.1. Fermentation entérique CH4  Populations animales, Espèces animales 

3.A.2. Gestion du fumier CH4, N2O  Populations animales, Espèces animales 

3.C.1.b Emissions provenant du brulage 
de biomasse dans les terres 

cultivées 

CH4, N2O, CO, 
NOx 

DSID, DEv, DSID, 
NSCT, DRAPAH, 

FUPROCAT, OPA, 

ITRA, ICAT, ONG, 
structures privées, 

CAGIA, BDFE, GBP du 

GIEC 

Types de cultures, Superficies annuelles, 
Quantit®s dôengrais azot®s 

3.C.3. Application dôur®e N2O Quantit®s dôengrais azot®s et dôur®e 

3.C.4. Emissions directes de N2O dues 

aux sols gérés 

N2O Types de cultures, Superficies annuelles, 

Quantit®s dôengrais azot®s 

3.C.5. Emissions indirectes de N2O dues 

aux sols gérés 

N2O Types de cultures, Superficies annuelles, 

Quantit®s dôengrais azot®s, Esp¯ces et 

populations animales 

3.C.6. Emissions indirectes de N2O dues 

à la gestion du fumier 

N2O Populations animales, Espèces animales 

3.C.7. Riziculture CH4 Superficies annuelles récoltées, types de 

riziculture, Quantit®s dôengrais 

FORESTERIE ET AUTRES AFFECTATION DES TERRES 

3.B.1 Terres forestières CO2, CH4, N2O, 
CO, NOx 

FAOSTAT, FAO, IFN-
2015, OIBT, PAFN, 

DRF, ODEF, IFE, DSID, 

ITRA, DGE, Landsat du 
portail de USGS, 

Universités (UL, UK), 

ESA, LBEV, Global 
Ecological Zone (GEZ), 

GFED 4, OSC/ ONG, 

ODEF, ANGE BDFE, 
GBP du GIEC 

Superficies des différentes catégories ; 
Volumes de bois prélevés ; Superficies 

brulées 3.B.2. Terres cultivées CO2, N2O 

3.B.3 Prairies CH4, N2O, CO, 
NOx 

3.B.4. Terres humides NE 

3.B.5. Établissements CO2, 

3.C.1.a Emissions provenant du brulage 

de biomasse dans les terres 
forestières 

CH4, N2O, CO, 

NOx 

Superficies des terres, Proportions 

brulées 

3.C.1.c Emissions provenant du brulage 

de biomasse dans les prairies 

Superficies des terres, Proportions 

brulées 

3.C.1.d Emissions provenant du brulage 
de biomasse dans dôautres terres 

Superficies des terres, Proportions 
brulées 

3.D.1 Produits ligneux CO2, CH4 Volumes de bois ronds, Volumes de 
bois énergies,  

DECHETS    

4.a ï Elimination de déchets solides CH4 FAO, GTVD, MC, 
CCIT, INSEED, Port 

Autonome de Lomé, 

Sociétés Privées, 
Mairies, huilerie 

NIOTO, sucrerie dôAni® 

SINTO, Brasseries de 
Lomé et Kara, Abattoir, 

BDFE, GBP du GIEC 

Quantité de déchets municipaux 
produits, fraction de déchets mis en 

décharge, composition des déchets, 

nature des décharges de déchets solides, 
données de population 

4.b ï Traitement biologique des 

déchets solides 

CH4, N2O Quantité de déchets traités par 

compostage 

4.c ï Incin®ration et combustion ¨ lôair 
libre des déchets 

CH4, CO2, N2O Quantit®s de d®chets br¾l®s ¨ lôair libre 
et incinérés, composition de déchets 

4.d ï Traitement et rejet des eaux usées CH4, N2O Population urbaine/Taux de population 

utilisatrice de latrines, fosses septique 

Note : NE = Non Estimé 

1.4.2. Démarche méthodologique (traitements et estimations des émissions de GES) 

 

Le niveau méthodologique 1 (Tier 1) du GIEC a été appliqué pour toutes les sous-catégories car le Togo 

ne dispose pas encore de facteurs dô®mission propres au pays, sauf pour lôestimation des superficies 

dôoccupation des terres et les changements dôaffectation des terres, les niveaux T1 et T2 ont ®té utilisés 

dans le secteur FAT et la production du ciment relevant du secteur PIUP où des efforts ont été faits pour 

utiliser le niveau 2 (Tier 2) (Tableau 1-3), Les facteurs dô®mission (FEe) et param¯tres dô®mission sont 

pour la plupart des valeurs par défaut proposées par les lignes directrices 2006 du GIEC pour les 

inventaires nationaux de GES, comme mentionné ci-dessus pour certaines catégories de la foresterie où 

des données propres au Pays voisins comme le Bénin qui dispose de la densité du bois, la teneur en 

carbone de la biomasse et le facteur dôexpansion de la biomasse ont ®t® utilis®es. Les données manquantes 
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sont générées par extrapolation avec la fonction « forcast » prévue dans les lignes directrices pour une 

cohérence de la série temporelle 1995-2018.  

Tableau 1-3: Niveau m®thodologique et facteurs dô®mission utilis®s pour lô®laboration des inventaires de GES 

Secteurs  CO2 CH4 N2O Gaz Fluorés 

 Méthode FEm Méthode FEm Métho

de 

FEm Méthode FEm 

ENERGIE 

1.A.1.a.i Industries énergétiques T1 D T1 D T1 D NA NA 

1.A.2.e Industries alimentaires T1 D T1 D T1 D NA NA 

1.A.2.f Industries minérales non 
métalliques 

T1 D T1 D T1 D NA NA 

1.A.3.a.i Aviation Internationale 

(Soutes internationales) 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

1.A.3.b ï Transport routier T1 D T1 D T1 D NA NA 

1.A.3.b.i.2 Voiture de passagers T1 D T1 D T1 D NA NA 

1.A.3.b.ii.2 Camionnettes T1 D T1 D T1 D NA NA 

1.A.3.b.iii Camions and bus T1 D T1 D T1 D NA NA 

1.A.3.b.iv Motos T1 D T1 D T1 D NA NA 

1.A.4.a Commerce et 
Institutions 

T1 D T1 D T1 D NA NA 

1.A.4.b ï Résidentiel (Ménages) T1 D T1 D T1 D NA NA 

PROCEDES INDUSTRIELS ET UTILISATION DES PRODUITS 

2.a - Industrie minéral T2 CS, D NA NA NA NA NA NA 

2.F - Utilisation de produits 
comme substituts de Sao 

        

2.F.1. Réfrigération et 

climatisation 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

2.H - Autres         

2.H.2 - Industrie alimentaire et 

des boisson 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

AGRICULTURE 

3.a.1 ï Fermentation entérique NA NA T1 (Bovins 

autres espèces) 
CS (Bovins), D 

(Autres espèces) 
NA NA NA NA 

3.a.2 ï Gestion du Fumier NA NA T1 (Bovins 

autres espèces) 
CS (Bovins), D 

(Autres espèces) 
T1 D NA NA 

3.c.1.b ï Emissions dues au 
brûlage de biomasse dans les 

sols cultivés 

NA NA T1 D T1 D NA NA 

3.c.2 ï Chaulage NO NO NO NO NO NO NA NA 

3.c.3 ï Application dôur®e NA NA NA NA T1 D NA NA 

3.c.4 ï Emissions directes de 
NO2 dues aux sols gérés 

NA NA NA NA T1 D NA NA 

3.c.5 ï Emissions indirectes de 

NO2 dues aux sols gérés 
NA NA NA NA T1 D NA NA 

3.c.6 ï Emissions indirectes de 

NO2 dues à la gestion du fumier 
NA NA NA NA T1 D NA NA 

3.c.7 ï Riziculture NA NA T1 D NA NA NA NA 
FORESTERIE ET AUTRES AFFECTATIONS DES TERRES 

3.b.1 ï Terres Forestières         

3.b.1.a ï Terres Forestières 
restant Terres Forestières 

T1, T2 D 

(biomasse; 

sol) 

T1, T2 D T1, 
T2 

D NA NA 

3.b.1.b ï Terres converties 

en Terres Forestières 

T1, T2 D 

(biomasse; 

sol) 

T1, T2 D T1, 

T2 

D NA NA 

3.b.2 ï Terres cultivées       NA NA 

3.b.2.a ï Terres cultivées 

restant Terres cultivées 

T1, T2 D 

(biomasse; 

sol) 

T1, T2 D T1, 

T2 

D NA NA 

3.b.2.b ï Terres converties 
en Terres cultivées 

T1, T2 D 

(biomasse; 

sol) 

T1, T2 D T1, 
T2 

D NA NA 

3.b.3 ï Prairies         

3.b.3.a ï Prairies restant prairies T1, T2 D 

(biomasse; 

sol) 

T1, T2 D T1, 

T2 

D NA NA 

3.b.3.b ï Terres converties en 
prairies 

T1, T2 D 

(biomasse; 

sol) 

T1, T2 D T1, 
T2 

D NA NA 

3.b.4 ï Terres Humides       NA NA 

3.b.4.a ï Terres Humides 

restant Terres Humides 

NE  NE  NE  NA NA 

3.b.4.b ï Terres converties 
en Terres Humides 

NE  NE  NE  NA NA 

3.b.5 - Etablissements         
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3.b.5.a ï Etablissements restant 
Etablissements 

T1, T2 D T1, T2 D T1, 
T2 

D NA NA 

3.b.5.a ï Terres converties en 

Etablissements 

T1, T2 D T1, T2 D T1, 

T2 

D NA NA 

3.b.6 ï Autres Terres   T1, T2  T1, 

T2 

 NA NA 

3.b.6.a- Autres Terres 

restant autres 

Terres 

T1, T2 D T1, T2 D T1, 

T2 

D NA NA 

3.b.6.b ï Terres converties 

en Autres Terres 

T1, T2 D T1, T2 D T1, 

T2 

D NA NA 

3.c.1.a ï Emissions dues au 
brûlage de biomasse dans les 

terres forestières 

T1, T2 D T1, T2 D T1, 
T2 

D NA NA 

3.c.1.c ï Emissions dues au 

brûlage de biomasse dans les 
prairies 

T1, T2 D T1, T2 D T1, 

T2 

D NA NA 

3.c.1.d ï Emissions dues au 

brûlage de biomasse dans 
dôautres terres 

NE  NE  NE  NA NA 

3.d.1 ï Produits ligneux récoltés NE  NE  NE  NA NA 

DECHETS         

4.a ï Elimination de déchets 

solides 

NA NA T1 D T1 D NA NA 

4.b ï Traitement biologique des 

déchets solides 

NA NA T1 D T1 D NA NA 

4.c ï Incinération et combustion 
¨ lôair libre des d®chets 

T1 D T1 D T1 D NA NA 

4.d ï Traitement et rejet des 

eaux usées 

NA NA T1 D T1 D T1 D 

NB : FEm : facteur dô®mission ; T1 : m®thode de niveau 1 ; T2 : m®thode de niveau 2 ; D : FEm par d®faut, NE : non estim® ; NA : néant (absence 
dô®mission ou dôabsorption), NO : lôactivit® nôa pas lieu 

 

1.5. Brève description des catégories clés 

Le GIEC d®finit comme cat®gorie de source cl® toute cat®gorie prioritaire dans le syst¯me dôinventaire 

national dont lôestimation a un effet significatif sur lôinventaire total des GES directs du pays pour ce qui 

est du niveau absolu des émissions et des absorptions, de la tendance des émissions et des absorptions ou 

des incertitudes associées aux émissions et aux absorptions. Lorsque le terme « catégorie de source clé » 

est utilisé, il inclut à la fois des catégories de source et de puits. En se référant ̈ lôApproche 1 bas®e sur le 

lô®valuation de niveau, les cat®gories sources cl®s identifi®es pour lôann®e 2018 a permis dôidentifier les 

catégories clés par secteur. 

1.5.1. Secteur Energie 

¶ Catégorie 1A1 : Industries énergétiques : regroupent au Togo les unités de production dô®nergie 

électrique par des centrales thermiques (HFO, diesel, gaz) de la CEET, CEB et IPP américain, Contour 

Global SA. Le Togo importe encore lô®nergie des pays voisins principalement le Ghana et le Nig®ria en 

partie. En 2018, 43,278 GWh (69,33% de la demande nationale) sont importés contre 29,583 GWh.  

¶ Catégorie 1A2 : Industries manufacturières et de construction : regroupent lôalimentation, les 

boissons et le tabac, le textile, lôhabillement, le bois et les ouvrages en bois, lôimprimerie, le papier, 

lô®dition, les industries chimiques, les ouvrages en métaux et les industries extractives (phosphates, 

clinker). Elles utilisent des produits énergétiques à des fins de chauffage pour leur usage propre, à des 

fins non énergétiques, pour le transport, la production dô®lectricit® et la production de chaleur destin®e 

¨ la vente ou ¨ leurs usages internes. Le Togo nô®tant pas un pays industriel les consommations de 

combustibles liées à la catégorie industries manufacturières et construction sont relativement faibles et 

ne concernent que le diesel utilis® par des autoproducteurs pour la production dô®lectricit® dans 

certaines entreprises. Cette catégorie est responsable des émissions de gaz directs CO2, CH4 et N2O. 

¶ Catégorie 1A3 : Transport : est administré par la Direction des transports routiers et ferroviaires sous 

la tutelle du Ministère des travaux publics et des transports. Les syndicats des transports routiers et des 

agents des forces de sécurité interviennent dans la gestion et la réglementation de ce sous-secteur. Le 

transport au Togo comprend les transports routier, ferroviaire, aérien domestique et maritime (à 

infrastructure portuaire en eau profonde). Avec le transport routier les déplacements se font à lôaide de 
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voitures personnelles et de taxi, de gros porteurs (camions de sable, de marchandises et carburant, les 

tracteurs routiers óôgros camions titansôô desservent lôhinterland) et motos. Depuis 2008, SOTRAL 

dessert les principaux axes urbains. Ce transport est source dô®missions de GES (CO2, CH4, N2O, CO, 

NOx, COVNM), surtout quôaucune politique de limitation dô©ge des v®hicules dôoccasions nôest en 

vigueur excepté lôexon®ration de taxes douani¯res sur les véhicules en 2019. Le marché de la 

contrebande inonde le pays de carburant venant du Nigéria via le Bénin ou du Ghana. La catégorie 

Transport est le grand contributeur des émissions globales du secteur Energie que ce soit en quantité ou 

en diversité des GES émis qui sont  

¶ Catégorie 1A4 : Autres Secteurs (Résidentiel, Commerce &  institutions) : concerne les activités 

li®es ¨ lô®clairage, la cuisson des aliments, au chauffage, aux loisirs et la gestion des d®chets dans les 

ménages. Les foyers de cuisson consomment de la biomasse solide (bois, charbon de bois, déchets 

végétaux, etc). Le pétrole lampant est utilisé là o½ le taux dôacc¯s ¨ lô®lectricit® reste faible. Le gaz de 

pétrole liquéfié (GPL) est consommé en ville avec la vulgarisation des foyers à gaz. Elle comprend : 

grands magasins, administrations (Minist¯res, directions, si¯ges dôinstitutions internationales, etc.), 

universités, écoles, hôtels, Ambassades, banques, etc. Elle utilise lô®nergie ®lectrique pour lô®clairage, 

lôalimentation des ®quipements de bureautique (ordinateurs, imprimantes, scanner etcé) et surtout la 

climatisation des espaces de travail et de stockage. Les équipements de cuisine de mauvais rendement à 

combustion incomplète, source des émissions de CO2, CH4, N2O, CO, NOx, COVNM.  

¶ La catégorie 1B : Emissions fugitives des combustibles, non clé pour le secteur, car le Togo 

nôest pas producteur de p®trole et gaz. Seuls les réseaux de distribution et de stockage de 

combustibles non disponible sont peu émetteurs, ne sont pas évalués.  

 

1.5.2. Secteur PIUP 

¶ Production du ciment : 2A, au Togo, le ciment produit par CIMTOGO (société Ciment du Togo) et 

WACEM (société West African Cement) est de type Portland. Les matières premières sont le 

mâchefer, le calcaire pur, le gypse [sulfate de calcium (CaSO4·2H2O)] et les produits finis sont le 

CPJ35 (ciment ordinaire), le CPJ42.5, le CPA45 et le CPA55SR (fabriqués sur commande). Le 

procédé de fabrication du ciment est un procédé physique qui se résume en cuisson de calcaire puis en 

broyage de quantités de matières premières préalablement dosées en fonction des caractéristiques du 

produit fini désiré. De 1998 à 2004, WACEM a produit, en plus du mâchefer, du ciment. Entre 2000 et 

2002, devant lôaugmentation de la demande en ciment tant au niveau national que sous-régional, 

WACEM a converti lôune de ses deux lignes de production de mâchefer en broyeur de mâchefer pour 

produire du ciment. Ce qui explique la baisse de la production de mâchefer au cours de la période 

concern®e. Cependant, lôinstallation de deux unit®s de broyage de m©chefer (FORTIA et DIAMOND 

CEMENT), WACEM a cessé de produire du ciment pour se consacrer à la production de mâchefer. La 

société CIMTOGO produit son ciment par simple broyage du mâchefer (mâchefer) importé. Le 

m©chefer import® est broy® avec dôautre mat®riaux tel que le gypse, pour donner de la poudre de 

ciment qui à son tour, est repartie et emballée dans des sacs de cinquante (50) kilogrammes. Avec sa 

branche CIMKARA, cette deuxième filiale a changé son procédé de production et génère ainsi des 

GES.   

¶ R®frig®ration et conditionnement dôair  : 2F, le Togo ne produit pas les substituts de substances 

appauvrissant lôozone (HFCs et PFCs). Ces produits sont uniquement import®s et utilis®s comme 

substituts de SAO dans la r®frig®ration et le conditionnement dôair. Le Togo ®tant Partie au Protocole 

de Montr®al sur les SAO, sôest donn® lôengagement de remplacer les CFCs par les HCFCs depuis 

2013. Consommés en très faibles quantités, les émissions de HCFCs dans le secteur PIUP devient une 

source clé à cause des PRG élevés de ces substituts. Ce secteur dôactivit®s est sous contrôle du 

Secrétariat Ozone Togo.  
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1.5.3. Secteur AFAT  

¶ Emissions directes de N2O dues aux sols gérés (3.C.4) : sont estimées à 15638,970 Gg EqCO2, 

représentant 46 % de contribution. Le N2O se produit naturellement dans les sols via les processus de 

nitrification et de d®nitrification. Dans la plupart des sols, lôaccroissement de la disponibilit® en N fait 

augmenter les taux de nitrification et de dénitrification, qui font ensuite augmenter la production de 

N2O. Les augmentations de la disponibilit® de N peuvent avoir lieu en raison dôajouts anthropiques de 

N ou de changements dôaffectation des terres et/ou de pratiques de gestion, qui min®ralisent le N 

organique des sols. Les sources de N suivantes sont incluses dans la m®thodologie dôestimation des 

émissions directes de N2O des sols gérés : (i) engrais synthétiques au N (FSN), (ii) N organique 

appliqué comme engrais (par exemple fumier animal, compost) (FON), (iii) N de lôurine et des f¯ces 

déposé sur les pâturages, les parcours et les parcelles par les animaux paissant (FPPP), (iv) N des 

r®sidus de r®coltes (a®riens et souterrains), y compris de cultures fixatrices dôazote 2 et de fourrages 

lors du renouvellement des pâturages (FRR) et (v) Minéralisation du N associée aux pertes de matière 

organique des sols en raison de changements dôaffectation des terres ou de gestion des sols min®raux 

(FMOS). 

¶ Emissions de CO2 résultant des « Terres Forestières restant Terres forestières (sous-catégorie 

3.B.1.a) » : ces émissions sont estimées à 34009,54 Gg CO2, soit 40% de contribution à la tendance. 

Lôinventaire des GES pour la catégorie « terres forestières restant terres forestières (FF) » comprend 

lôestimation des variations des stocks de carbone pour cinq pools de carbone (biomasse a®rienne, 

biomasse souterraine, bois mort, litière, et matière organique des sols) et des émissions de gaz sans 

CO2. Les gains incluent la croissance totale de la biomasse dans ses composantes aériennes et 

souterraines. Les pertes sont lôextraction/la r®colte/la collecte de bois rond et les pertes dues aux 

perturbations par le feu, les insectes, les maladies et autres perturbations. Lorsque de telles pertes ont 

lieu, la biomasse souterraine est également réduite et se transforme en matière organique morte 

(MOM). Au Togo, les pertes de biomasses sont généralement induites par ces extractions et 

perturbations, faisant de « Terres Forestières restant Terres forestières » une catégorie de source clé. 

¶ CH4 résultant du brûlage de la biomasse (sous-catégorie 3.C.1) : est estimée à 942,47 Gg éq-CO2. 

Soit 6 % en termes de contribution à la tendance. Elles sont dues aux terres cultivées restant terres 

cultivées, terres converties en terres cultivées, aux terres forestières, et prairies. Elles sont généralement 

associées au brûlage des résidus agricoles, aux cultures effectuées et systèmes de gestion des terres 

agricoles. Ces émissions de CH4 proviennent également du brulage de biomasse dû aux feux de 

végétation (forêts, savanes, prairies), et à la culture itinérante sur brulis. Ces pratiques sont couramment 

observées au Togo. 

¶ N2O résultant du brûlage de biomasse (sous- catégorie 3.C.1) : est estimée soit 477,81 Gg éq-CO2 

qui représentent 4 %. Les émissions de N2O résultant du brulage de la biomasse sont dues aux terres 

cultivées restant terres cultivées, terres converties en terres cultivées, aux terres forestières, et prairies. 

Elles sont généralement associées au brûlage des résidus agricoles, aux cultures effectuées et systèmes 

de gestion des terres agricoles. Ces émissions de N2O proviennent également du brulage de biomasse 

dû aux feux de végétation (forêts, savanes, prairies), et à la culture itinérante sur brulis. Ces pratiques 

sont courantes au Togo. 

 

1.5.4. Secteur Déchets 

¶ Elimination des déchets solides (4A) : au Togo, la quasi-totalité des communes ne se préoccupent pas 

des ®tudes sur lô®volution des d®chets dans leur localit®. Seules les Universit®s de Lom® et Kara ¨ 

travers les Laboratoires GTVD (Gestion, Traitement et Valorisation des Déchets) et LASSE 

(Laboratoire dôAssainissement Sciences de l'Eau et Environnement) font des recherches. A Lomé, la 

proportion de déchets déposés à la décharge finale est de 65%, le brûlage concerne 30% et les autres 

modes de gestion (valorisation, r®cup®rationé) repr®sentent 5%. Dans les villes de lôintérieur, 60% 

des déchets produits sont brûlés. Les autres usages des déchets sont : épandage dans les champs péri-

urbains, nourriture des animaux, la réutilisation, rejet dans la nature. 
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¶ Traitement biologique des déchets solides (4B) : le compostage et la digestion anaérobie des déchets 

organiques tels que les d®chets dôaliments, des parcs et des jardins, sont chose commune dans les pays 

développés et ceux en développement. Le traitement biologique présente de nombreux avantages, à 

savoir : réduction du volume des déchets, stabilisation des déchets, destruction des pathogènes et 

valorisation énergétique par la production de biogaz. Selon leur qualité, les produits finis du traitement 

biologique peuvent °tre recycl®s en engrais ou pour lôam®lioration du sol comme ils peuvent être 

évacués dans les SEDS. Le compostage est un procédé aérobie et une grande partie du carbone 

organique dégradable (COD), des déchets, est transformée en dioxyde de carbone (CO2). Le CH4 se 

forme dans les sections anaérobies du compost mais il est ensuite oxydé, dans une grande mesure, dans 

les sections aérobies du compost. La fraction de CH4 lib®r®e dans lôatmosph¯re varie entre moins de 

1% à quelques pourcentages de la teneur originelle en carbone dans la matière. Le compostage peut, 

par ailleurs, produire des émissions de N2O. Ces émissions oscillent entre moins de 0,5% et 5% de la 

teneur originelle en azote. Les composts à faible activité peuvent produire à la fois davantage de CH4 et 

de N2O. La digestion anaérobie de déchets organiques expédie la décomposition naturelle de matières 

organiques sans oxygène en conservant la température, la teneur en eau et le pH proches de leurs 

valeurs optimales.   

¶ Incin®ration et combustion ¨ lôair libre des d®chets solides (4C) : lôincin®ration des d®chets est 

définie comme la combustion de déchets solides et liquides (déchets solides municipaux (DSM), 

industriels, dangereux, des h¹pitaux et les boues dô®gouts) dans des installations dôincin®ration dotées 

dôune chemin®e. La combustion de d®chets ¨ lôair libre peut être définie comme étant la combustion de 

matières combustibles (papier, bois, plastique, caoutchouc, huiles us®es et dôautres d®bris) ¨ lôair libre 

ou dans des d®charges ¨ ciel ouvert o½ fum®es et dôautres ®missions se d®gagent dans lôair. 

Lôincin®ration et la combustion de d®chets ¨ lôair libre sont des sources dô®mission de CO2, CH4 et 

N2O. Lôabonnement ¨ la pr®-collecte des déchets au centre-ville avoisine 80% mais demeure très faible 

à la périphérie du Grand Lomé où se pratique le brûlage des déchets. De plus les dépotoirs 

intermédiaires sont exposés au brûlage intentionnel dans le but de réduire les quantités de déchets à 

envoyer ¨ la d®charge. Il nôexiste pas dôinstallation dôincin®ration des d®chets au Togo sauf des unit®s 

dôincin®ration des déchets à risque infectieux. Le mode de fonctionnement de ces incinérateurs de type 

Montfort (pas de contr¹le dôentr®e dôair ni la temp®rature de combustion) les assimile ¨ des br¾leurs. 

¶ Traitement et rejet des eaux usées domestiques et industrielles (4D) : Il nôexiste pour lôinstant au 

pays une station de traitement des boues de vidange, mais des opérations de vidange des boues 

existent. Les boues enlevées sont soit disposés sur des décharges sauvages à boues sans dispositif de 

traitement, soit enfouies dans le sol ou épandues dans les champs agricoles. Quant aux eaux usées 

industrielles, le tissu industriel du pays est embryonnaire et les unités qui existent (brasserie, sucrerie, 

abattoir.) rejettent leurs eaux us®es dans les cours dôeaux ou la mer. Donc pas dô®mission sensible. La 

méthodologie de niveau 1 a été utilisée pour le calcul des émissions de CH4 liées au traitement des 

eaux us®es domestiques. Ces ®missions d®pendent de la quantit® dôeaux us®es produites, dôun facteur 

dô®mission (par d®faut) caractérisant le degré de production de CH4 par ces eaux, de la quantité de 

boues enlevée et de la quantité de méthane récupérée. Les activités compostage des déchets urbains et 

la méthanisation commencent ces dernières années. Le compostage des déchets urbains se fait à Lomé 

à partir de 2011 et à Kara à partir de 2014, mais les quantités des déchets traités sont assez négligeables 

pour estimer les ®missions, mais pourront faire lôobjet dans les futurs inventaires.  

 

1.6. Evaluation générale des incertitudes 

Dans la liste des informations à communiquer au titre de la convention, la décision 17/CP.8 indique que : 

« les parties non vis®es ¨ lôannexe i sont encourag®es ¨ indiquer la marge dôincertitude que comportent les 

donn®es dôinventaire et les hypoth¯ses qui les sous-tendent, et à décrire les méthodes utilisées, 

éventuellement, pour estimer ces marges ». Lô®valuation des donn®es collect®es pour lô®laboration des 

inventaires montre que, en g®n®ral, les incertitudes associ®es aux donn®es dôactivit® dôune part et aux 

facteurs dô®mission dôautre part ne sont pas disponibles. Pour combler ces lacunes, les données 

dôincertitude par d®faut pr®conis®es par les lignes directrices 2006 du GIEC ont été utilisées dans les 
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calculs. Sur cette base, les incertitudes associées aux émissions et absorptions de GES sont calculées 

diff®rentes approches dans chaque secteur dô®tude.  

1.6.1. Secteur Energie 

Les incertitudes estim®es par jugement dôexpert varient de 10% dans le secteur des industries o½ les 

procédures de collectes et dôarchivages de donn®es sont acceptables ¨ 25% dans les m®nages o½ il y a des 

difficultés à avoir des données fiables. Les incertitudes retenues pour les donn®es dôactivit®s secteur par 

secteur varient de 10 à 25%. 

1.6.2. Secteur PIUP 

La cimenterie est la seule source cl® dô®missions de CO2, les incertitudes des données de la production de 

clinker sont ± 11 % près ainsi que celles du SO2. Lôincertitude du FE est ®gale ¨ lôincertitude de la fraction 

de CaO estimé à 8%. Les incertitudes sur les estimations de COVNMs demeurent très élevées dépassant 

parfois 50% ¨ cause des difficult®s dôacc¯s aux donn®es sur les alimentations et boissons. Sur les gaz F, 

les incertitudes sont prises par défaut du GIEC. 

1.6.3. Secteur AFAT  

Lôincertitude de lôinventaire est sous lôinfluence des incertitudes des donn®es dôactivit® et les facteurs 

dô®mission surtout pour les sources cl®s. Dans le cas des terres forestières, les incertitudes des images 

satellites ont ®t® utilis®es pour lôestimation des superficies des types dôutilisation des terres suivie des 

sorties de terrain pour des vérifications et confirmation de terrain. 

1.6.4. Secteur Déchets 

Les incertitudes sur les donn®es dôactiv® sont de Ñ 10% et de Ñ 5% sur les facteurs dô®mission. Ces 

incertitudes dans le secteur des déchets ont baissé comparativement à celles du PRBA qui étaient entre ± 

20% et Ñ 42% sur les donn®es dôactivit® et les facteurs dô®mission. 

 

1.7. Evaluation g®n®rale de lôexhaustivit® 

Conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC, les inventaires de GES doivent être exhaustifs en ce 

sens quôils contiennent toutes les cat®gories de sources et de puits de GES. Si pour certaines raisons des 

cat®gories ne sont pas report®es, les raisons de leur omission doivent °tre expliqu®es dans lôinventaire afin 

de permettre aux futurs inventaires dôen tenir compte dans le plan dôam®lioration des inventaires. Les 

inventaires de GES reportés dans le cadre de rapport du Togo ne contiennent pas les émissions et 

absorptions de certaines catégories pour deux raisons principales : soit les activit®s nôont pas lieu, soit les 

données et informations nécessaires pour les estimations des émissions et absorptions ne sont pas 

disponibles. 

1.7.1. Secteur Energie 

Lôinventaire couvre en grande partie les sources dô®missions de GES dans la catégorie des activités 

Combustion de Combustibles au Togo. Dans ce rapport, les émissions de GES liées aux activités du 

secteur de lôagriculture et de la p°che au Togo ne sont pas couvertes faute de données fiables sur les 

quantités de combustibles utilisées par les engins dans ces secteurs. Les émissions fugitives également 

nôont pu °tre d®termin®es parce quôaucune enqu°te nôa encore ®t® men®e pour rendre disponibles les 

donn®es dôactivit®s appropri®es ¨ lô®chelle nationale.  

1.7.2. Secteur PIUP 

Lôinventaire couvre les catégories sources potentiellement émettrices du secteur au Togo. Bien que les 

difficultés soient énormes par endroit pour rassembler les données surtout dans le secteur informel, celles 

obtenues couvrent la série temporelle 1995-2018 et sont repr®sentatives de lôensemble des unit®s 

industrielles au Togo. Pour les sources non cl®s, les DA utilis®es pour lôestimation des ®missions ne sont 

pas exhaustives. 
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1.7.3. Secteur AFAT  

Lôinventaire du secteur prend en compte toutes les sources potentielles émettrices de GES suivant les 

Lignes directrices du GIEC (2006). Lôanalyse des cat®gories cl®s a permis de filtrer les sources de données 

recherch®es en d®pit des difficult®s li®es ¨ la disponibilit® de donn®es ajust®es par celles de lôIFN (2015) 

pour recalculer les données couvrant la série temporelle 1995-2018. Les procédures AQ/CQ et de 

vérifications appliquées ont permis de maintenir la cohérence de la série temporelle et minimiser les 

incertitudes. Pour les établissements où les données spécifiques sur la foresterie urbaine, le taux 

dôurbanisation et dôexpansion des for°ts, le choix des facteurs par d®faut du GIEC a ®t® revu et lôutilisation 

facteurs propres aux pays voisins, de la même zone phytogéographique a été suivi pour améliorer 

l'exactitude, l'exhaustivité et la transparence des inventaires demeurant comparables. 

1.7.4. Secteur Déchets 

Les donn®es dôentr®e du secteur Déchets proviennent des principales villes du Togo et couvrent toutes les 

sources dô®mission du secteur ¨ savoir la mise en d®charge des d®chets solides, lôincin®ration et le br¾lage 

des d®chets, lô®vacuation et le traitement des eaux us®es, le traitement biologique des d®chets solides. En 

particulier, les émissions de méthane imputables à la gestion des déchets solides sont fournies pour Lomé, 

seule ¨ disposer dôune ancienne d®charge ferm®e en janvier 2018 avec des profondeurs sup®rieures ¨ 5 m. 

La construction dôun Centre dôenfouissement technique du Grand Lom® install® ¨ Ak®p® dont 

lôexploitation a d®marr® en janvier 2018 a fourni des données collectées orientant le calcul des émissions.  

 

1.8. Procédures de contrôle de la qualité/assurance de la qualité 

Lôam®lioration de la qualité des inventaires de la 4CN & 2RBA prend en compte les résultats des 

procédures d'AQ/CQ applicables aux méthodologies et aux données utilisées conformément aux décisions 

1/CP,16, 2/CP,17 et 17/CP8 de la CCNUCC. Ainsi, un mécanisme de recoupement des données est fait 

aux plans interne et externe. Des examens et des vérifications systématiques sont réalisés par les experts 

du secteur. Ce qui a am®lior® la coh®rence, lôint®grit®, lôexactitude, lôuniformit® et la comparabilit® de 

lôinventaire.  

Les données collectées dans les structures détentrices de données et le rapport de collecte de données ont 

fait lôobjet de validation par les experts des équipes sectoriels sur les sources de données, les références et 

la documentation. Les données aberrantes ont été corrigées en appliquant des techniques de comblement 

des lacunes de données (par ex. interpolation, extrapolation) recommandées par le GIEC. Le but de 

lôassurance qualité est de sôassurer que les donn®es collect®es sont de meilleures avant le calcul des 

®missions et absorptions de GES. Une revue des inventaires de GES a pris en compte lôassurance qualit® 

et le Contrôle qualité de niveau 1 du GIEC notamment :  

ī v®rifier que les hypoth¯ses et les crit¯res pour la s®lection des donn®es dôactivit® et Fe sont 

documentés ;  

ī v®rifier lôabsence dôerreurs de transcription dans la saisie de donn®es et les r®f®rences ;  

ī vérifier que les émissions/absorptions sont calculées correctement ; 

ī v®rifier que les param¯tres et les unit®s dô®mission / absorption sont consign®s correctement et que 

des facteurs de conversion appropriés sont utilisés ;  

ī v®rifier lôint®grit® des fichiers de la base de donn®es ;  

ī vérifier la cohérence des données entre les catégories ; 

- v®rifier que le mouvement des donn®es dôinventaire entre les phases de traitement est 

correct ; 
 ī effectuer un examen de la documentation interne et du syst¯me dôarchivage ; 

 ī vérifier les changements méthodologiques et les changements relatifs aux donn®es ¨ lôorigine de 

recalculs ;  

ī vérifier la cohérence des séries temporelles ;  

ī effectuer des v®rifications de lôexhaustivit® ; 

 ī effectuer une vérification des tendances.  
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Les procédures exécutées ont permis dôidentifier et de corriger les probl¯mes comme les erreurs dans la 

présentation des sources de données, la mauvaise présentation des références de la documentation, 

lôabsence de certaines cat®gories (cat®gories non estim®es), la mauvaise application du logiciel 

dôinventaire du GIEC, les erreurs de calcul, la mauvaise application des proc®dures dôarchivage, la 

mauvaise application de lôapproche utilis®e pour combler les lacunes de donn®es. Les Coordonnateurs des 

IGES et du projet 4CN & 2RBA ont procédé à la premi¯re revue des donn®es collect®es et ¨ lôanalyse de 

lôinventaire. Leurs observations sont prises en compte et les incohérences sont revues sur la base des 

circonstances nationales. La soumission du DRAFT 0 a permis aux deux superviseurs et à la coordination 

du 2RBA de désigner des experts externes pour une contre-expertise. Les documents provisoires des 

études sectorielles sont soumis à la validation en atelier avec la participation des parties prenantes et des 

structures détentrices/productrices des bases de données nationales. Les compl®ments dôinformations et de 

donn®es fournis ont permis dôam®liorer cet inventaire. Les différents documents sont utilisés pour la 

compilation du NIR. 

2. TENDANCES DES EMISSIONS AGREGEES TOTALES DE GAZ A EFFET DE 

SERRE DE LôINVENTAIRE NATIONAL AU TOGO 

Conformément à la Décision 17/CP.8, les émissions/absorptions de GES sont analysées globalement, par 

gaz et par secteur. Les émissions et absorptions anthropiques par les sources et par puits de GES non 

réglementés par le Protocole de Montréal estimées pour le compte du Togo en 1995 et 2018. 

2.1. Emissions agrégées totales de 1995 

En 1995, pour les gaz directs, les émissions globales sont estimées à 6439,05 Gg de CO2, suivi de 88,08 

Gg de CH4 et enfin 13,01 Gg de N2O. Les émissions des gaz indirects sont estimées à 14,12 Gg CO2 

Equivalents de HFCs, suivi de 46,50 Gg de Nox, de 1725,08 Gg de CO et 24,22 Gg de NMVOCs. Les 

émissions de SO2, PFCs, SF6, autres gaz CO2 et autres gaz non CO2 sont nulles et sans objet (Erreur  ! 

Source du renvoi introuvable.). 

 



1 

 

 

Tableau 2-1 : Emissions et absorptions globales de CO2 en 1995 

Inventory Year: 1995                         

  
Emissions 

(Gg) 

Emissions 

CO2 Equivalents (Gg) 

Emissions 

(Gg) 

Categories Net CO2 (1)(2) CH4 N2O HFCs PFCs SF6 

Other halogenated 

gases with CO2 

equivalent conversion 

factors (3) 

Other halogenated 

gases without CO2 

equivalent conversion 

factors (4) 

NOx CO NMVOCs SO2 

Total National Emissions and 

Removals  

6439,05 88,08 13,01 14,12 NE2 NE2 NE2 NE2 46,50 1725,08 24,22 0,81 

1 - Energy  818,66 11,57 0,26 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 9,49 378,40 24,18 0,81 

   1,A - Fuel Combustion Activities  818,66 11,57 0,26 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 9,49 378,40 24,18 0,81 

      1,A,1 - Energy Industries  34,73 0,74 0,10      NA 0,01 NA 0,02 

      1,A,2 - Manufacturing Industries 

and Construction  

133,64 0,01 NA 

     

0,89 0,21 0,04 0,08 

      1,A,3 - Transport  529,44 0,14 0,02      4,14 35,51 6,70 0,17 

      1,A,4 - Other Sectors  120,85 10,68 0,13      4,46 342,68 17,43 0,54 

      1,A,5 - Non-Specified  NA NA NA      NA NA NA NA 

   1,B - Fugitive emissions from fuels  NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      1,B,1 - Solid Fuels  NE2 NE2 NE2      NE2 NE2 NE2 NE2 

      1,B,2 - Oil and Natural Gas  NE2 NE2 NE2      NE2 NE2 NE2 NE2 

      1,B,3 - Other emissions from 

Energy Production  

NE2 NE2 NE2      NE2 NE2 NE2 NE2 

   1,C - Carbon dioxide Transport 

and Storage  

NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      1,C,1 - Transport of CO2  NE2        NE2 NE2 NE2 NE2 

      1,C,2 - Injection and Storage  NE2        NE2 NE2 NE2 NE2 

      1,C,3 - Other  NE2        NE2 NE2 NE2 NE2 

2 - Industrial Processes and Product 

Use  

397,97 NE2 NE2 14,12 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

   2,A - Mineral I ndustry  397,97 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,A,1 - Cement production  397,97        NA NA NA 0,64 

      2,A,2 - Lime production  NE2        NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,A,3 - Glass Production  NE2        NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,A,4 - Other Process Uses of 

Carbonates  

NE2        NA NA NA NA 
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      2,A,5 - Other (please specify)  NE2 NE2 NE2      NA NA NA NA 

   2,B - Chemical Industry  NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,B,1 - Ammonia Production  NE2        NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,B,2 - Nitric Acid Production    NE2      NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,B,3 - Adipic Acid Production    NE2      NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,B,4 - Caprolactam, Glyoxal and 
Glyoxylic Acid Production    

NE2 
     

NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,B,5 - Carbide Production  NE2 NE2       NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,B,6 - Titanium Dioxide 
Production  

NE2 
       

NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,B,7 - Soda Ash Production  NE2        NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,B,8 - Petrochemical and Carbon 
Black Production  

NE2 NE2 
      

NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,B,9 - Fluorochemical Production     NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,B,10 - Other (Please specify)  NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

   2,C - Metal Industry  NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,C,1 - Iron and Steel Production  NE2 NE2       NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,C,2 - Ferroalloys Production  NE2 NE2       NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,C,3 - Aluminium production  NE2    NE2   NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,C,4 - Magnesium production  NE2    

 

NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,C,5 - Lead Production  NE2        NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,C,6 - Zinc Production  NE2        NE2 NE2 NE2 NE2 

      2,C,7 - Other (please specify)  NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

   2,D - Non-Energy Products from 

Fuels and Solvent Use  

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,D,1 - Lubricant Use  NE1 

       

NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,D,2 - Paraffin Wax Use  NE1 

       

NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,D,3 - Solvent Use  

        

NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,D,4 - Other (please specify)  NE1 NE1 NE1 

     

NE1 NE1 NE1 NE1 

   2,E - Electronics Industry  NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,E,1 - Integrated Circuit or 
Semiconductor  

   

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,E,2 - TFT Flat Pal Display  

    

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,E,3 - Photovoltaics  

    

NA 

  

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,E,4 - Heat Transfer Fluid  

    

NA 

  

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,E,5 - Other (please specify)  NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

   2,F - Product Uses as Substitutes 

for Ozo Depleting Substances  

NE1 NE1 NE1 14,12 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,F,1 - Refrigeration and Air 

Conditioning  

   

14,12 

   

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,F,2 - Foam Blowing Agents  

   

NE1 

   

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,F,3 - Fire Protection  

   

NE1 NE1 

  

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,F,4 - Aerosols  

   

NE1 

   

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,F,5 - Solvents  

   

NE1 NE1 

  

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,F,6 - Other Applications (please 

   

NE1 NE1 

  

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 
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specify)  

   2,G - Other Product Manufacture 

and Use  

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,G,1 - Electrical Equipment  

    

NE1 NE1 

 

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,G,2 - SF6 and PFCs from Other 

Product Uses  
    

NE1 NE1 

 

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,G,3 - N2O from Product Uses  

  

NE1 

     

NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,G,4 - Other (Please specify)  NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NA NA NA NA 

   2,H - Other  NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,H,1 - Pulp and Paper Industry  NE1 NE1 

 

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,H,2 - Food and Beverages 

Industry  

NE1 NE1 

 

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2,H,3 - Other (please specify)  NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

3 - Agriculture, Forestry, and Other 

Land Use  

5221,14 72,18 12,62 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 30,54 1212,25 NE2 NE2 

   3,A - Livestock  NE1 21,65 0,15 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE2 NE2 NE2 NE2 

      3,A,1 - Enteric Fermentation  

 

19,98 

 

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE2 NE2 NE2 NE2 

      3,A,2 - Manure Management  

 

1,66 0,15 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE2 NE2 NE2 NE2 

   3,B - Land  5214,78 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      3,B,1 - Forest land  5645,36 

  
     NE1 NE1 NE1 NE1 

      3,B,2 - Cropland  -458,53 

  

     NE1 NE1 NE1 NE1 

      3,B,3 - Grassland  30,73 

  
     NE1 NE1 NE1 NE1 

      3,B,4 - Wetlands  NA 

 

NA      NE1 NE1 NE1 NE1 

      3,B,5 - Settlements  -2,78 

  

     NE1 NE1 NE1 NE1 

      3,B,6 - Other Land  NA 

  

     NE1 NE1 NE1 NE1 

   3,C - Aggregate sources and non-

CO2 emissions sources on land  

8,59 50,53 12,47 NA NA NA NA NA NE2 NE2 NE2 NE2 

      3,C,1 - Emissions from biomass 

burning  

 

50,53 2,06 

     

NE2 NE2 NE2 NE2 

      3,C,2 - Liming  NA 

  

     NE2 NE2 NE2 NE2 

      3,C,3 - Urea application  8,59 

  
     NE2 NE2 NE2 NE2 

      3,C,4 - Direct N2O Emissions 
from managed soils  

  

8,32 
     

NE2 NE2 NE2 NE2 

      3,C,5 - Indirect N2O Emissions 

from managed soils  
  

2,09 

     

NE2 NE2 NE2 NE2 

      3,C,6 - Indirect N2O Emissions 

from manure management  

  

NA 

     

NE2 NE2 NE2 NE2 

      3,C,7 - Rice cultivation  

 

NA 

 

     NE2 NE2 NE2 NE2 

      3,C,8 - Other (please specify)  

 

NA NA      NE2 NE2 NE2 NE2 

   3,D - Other  -2,23 NA NA NA NA NA NA NA NE2 NE2 NE2 NE2 

      3,D,1 - Harvested Wood Products  -2,23 NA NA      NE2 NE2 NE2 NE2 

      3,D,2 - Other (please specify)  NA NA NA      NE2 NE2 NE2 NE2 

4 - Waste  1,28 4,34 0,14 NE NE NE NE NE 0,11 2,00 0,04 0,00 

   4,A - Solid Waste Disposal  NE2 0,75 NE 2 NE NE NE NE NE NE2 NE2 NE2 NE2 

   4,B - Biological Treatment of NE NE NE NE NE NE NE NE NE2 NE2 NE2 NE2 
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NB: NA : Non applicable ou néant; NE1 : Non estimé; NE2 : Non existant

Solid Waste  

   4,C - Inciration and Open 

Burning of Waste  

1,28 0,41 0,01 NE NE NE NE NE 0,11 2,00 0,04 2 

   4,D - Wastewater Treatment and 

Discharge  

NE 3,17 0,13 NE NE NE NE NE NE2 NE2 NE2 NE2 

   4,E - Other (please specify)  NE NE NE NE NE NE NE NA NE2 NE2 NE2 NE2 

5 - Other  NE NE NE NE NE NE NE NE NE2 NE2 NE2 NE2 

   5,A - Indirect N2O emissions from 

the atmospheric deposition of 

nitrogen in NOx and NH3  

NE NE NE NE NE NE NE NE NE2 NE2 NE2 NE2 

   5,B - Other (please specify)  NE NE NE NE NE NE NE NE NE2 NE2 NE2 NE2 

                          

Memo Items (5)                         

International Bunkers  0,32 NA NA 2 2 2 2 2 NE2 NE2 NE2 NE2 

   1,A,3,a,i - International Aviation 
(International Bunkers) (1) 

0,32 NA NA      NE2 NE2 NE2 NE2 

   1,A,3,d,i - International water-bor 

navigation (International bunkers) (1) 

NA NA NA       NE2 NE2 NE2 NE2 

1,A,5,c - Multilateral Operations 

(1)(2) 

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 
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Les émissions ttes de CO2 représentent 98,45% de ®missions ttes globales de lôinventaire des GES de 1995 

suivi des émissions de CH4 qui représentent 1,35% du total national. Enfin les émissions totales de N2O 

représentent 0,20% du total national (Figure 0-1).  

 

 

Figure 0-1: Emissions totales des Gaz directs en 1995 

 

2.2. Emissions agrégées totales de 2018 

En 2018, pour les gaz directs, les émissions globales sont estimées à 20352,11 Gg de CO2, suivi de 128,30 

Gg de CH4 et enfin 57,93 Gg de N2O. Les émissions des gaz indirects sont estimées à 738,66 Gg CO2 

Equivalents de HFCs, suivi de 53,75 Gg de Nox, de 1877,14 Gg de CO, de 2,08 Gg de SO2 et 42,69 Gg de 

NMVOCs. Les émissions de PFCs, SF6, autres gaz CO2 et autres gaz non CO2 sont nulles et sans objet 

(Tableau 0-1). 
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Tableau 0-1: Emissions et absorptions globales de CO2 en 2018 

 

Inventory Year: 2018 

              Emissions (Gg) Emissions CO2-euivalents (Gg) Emissions (Gg) 

Categories 
t CO2 

(1)(2) 
CH4 N2O HFCs PFCs SF6 

Other 

halogenated 

gases with 
CO2-e 

conversion 

factors (3) 

Other 

halogenated 

gases without 
CO2-e 

conversion 

factors (4) 

NOx CO NMVOCs SO2 

Total National Emissions and Removals  20352,11 128,30 57,93 1385,16 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 53,75 1877,14 42,69 2,08 

1 - Ergy  2007,05 20,71 0,60 1385,16 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 22,85 658,55 42,55 2,07 

   1.A - Fuel Combustion Activities  2007,05 20,71 0,60 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 22,85 658,55 42,55 2,07 

      1.A.1 - Ergy Industries  349,47 2,39 0,32      0,36 0,04 0,02 0,75 

      1.A.2 - Manufacturing Industries and Construction  77,51 NA NA      0,52 0,07 0,03 0,05 

      1.A.3 - Transport  1471,58 0,37 0,07      14,41 90,10 17,03 0,47 

      1.A.4 - Other Sectors  108,48 17,94 0,20      7,55 568,34 25,48 0,81 

      1.A.5 - Non-Specified  NA NA NA      NA NA NA NA 

   1.B - Fugitive emissions from fuels  NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      1.B.1 - Solid Fuels  NE 2 NE 2 NE 2      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      1.B.2 - Oil and Natural Gas  NE 2 NE 2 NE 2      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      1.B.3 - Other emissions from Ergy Production  NE 2 NE 2 NE 2      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   1.C - Carbon dioxide Transport and Storage  NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      1.C.1 - Transport of CO2  NE 2        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      1.C.2 - Injection and Storage  NE 2        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      1.C.3 - Other  NE 2        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

2 - Industrial Processes and Product Use  1095,63 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   2.A - Miral Industry  1095,63 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.A.1 - Cement production  1095,63        NA NA NA 0,64 

      2.A.2 - Lime production  NE 1        NE 1 NE 1 NE 1 NE12 

      2.A.3 - Glass Production  NE 2        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.A.4 - Other Process Uses of Carbonates  NA        NA NA NA NA 

      2.A.5 - Other (please specify)  NA        NA NA NA NA 

   2.B - Chemical Industry  NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.1 - Ammonia Production  NE 2        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.2 - Nitric Acid Production    NE 2      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.3 - Adipic Acid Production    NE 2      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.4 - Caprolactam, Glyoxal and Glyoxylic Acid Production    NE 2      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.5 - Carbide Production  NE 2 NE 2       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.6 - Titanium Dioxide Production  NE 2        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.7 - Soda Ash Production  NE 2        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.8 - Petrochemical and Carbon Black Production  NE 2 NE 2       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.9 - Fluorochemical Production     NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.10 - Other (Please specify)  NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   2.C - Metal Industry  NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.C.1 - Iron and Steel Production  NE 2 NE 2       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 
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      2.C.2 - Ferroalloys Production  NE 2 NE 2       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.C.3 - Aluminium production  NE 2    NE 2   NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.C.4 - Magsium production  NE 2       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.C.5 - Lead Production  NE 2        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.C.6 - Zinc Production  NE 2        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.C.7 - Other (please specify)  NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   2.D - Non-Ergy Products from Fuels and Solvent Use  NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.D.1 - Lubricant Use  NE 1        NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.D.2 - Paraffin Wax Use  NE 1        NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.D.3 - Solvent Use          NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.D.4 - Other (please specify)  NE 1 NE 1 NE 1      NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

   2.E - Electronics Industry  NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.E.1 - Integrated Circuit or Semiconductor     NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.E.2 - TFT Flat Pal Display      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.E.3 - Photovoltaics      NE 2   NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.E.4 - Heat Transfer Fluid      NE 2   NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.E.5 - Other (please specify)  NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   2.F - Product Uses as Substitutes for Ozo Depleting Substances  NE 1 NE 1 NE 1 1385,16 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.F.1 - Refrigeration and Air Conditioning     1385,16    NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.F.2 - Foam Blowing Agents     NE 1    NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.F.3 - Fire Protection     NE 1 NE 1   NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.F.4 - Aerosols     NE 1    NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.F.5 - Solvents     NE 1 NE 1   NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.F.6 - Other Applications (please specify)     NE 1 NE 1   NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

   2.G - Other Product Manufacture and Use  NA NA NA NA 1 1 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.G.1 - Electrical Equipment      NE 1 NE 1  NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.G.2 - SF6 and PFCs from Other Product Uses      NE 1 NE 1  NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.G.3 - N2O from Product Uses    NE 1      1 1 1 1 

      2.G.4 - Other (Please specify)  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

   2.H - Other  NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 0,65 NE 1 

      2.H.1 - Pulp and Paper Industry  NE 1 NE 1       NE 1 NE 1 1 NE 1 

      2.H.2 - Food and Beverages Industry  NE 1 NE 1       NE 1 NE 1 0,65 NE 1 

      2.H.3 - Other (please specify)  NE 1 NE 1 NE 1      NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

3 - Agriculture, Forestry, and Other Land Use  17246,87 96,25 57,06 NA NA NA NA NA 30,54 1212,25 NE 2 NE 2 

   3.A - Livestock  NA 47,59 0,53 NA NA NA NA NA NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      3.A.1 - Enteric Fermentation   43,35       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      3.A.2 - Manure Management   4,23 0,53      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   3.B - Land  17234,15 NA  1 NA NA NA NA NA NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      3.B.1 - Forest land  15559,06        NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      3.B.2 - Cropland  1617,27        NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      3.B.3 - Grassland  36,64        NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      3.B.4 - Wetlands  NE 1  NE 1      NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      3.B.5 - Settlements  21,17        NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      3.B.6 - Other Land  NA        NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

   3.C - Aggregate sources and non-CO2 emissions sources on land  12,72 48,67 56,53 NA NA NA NA NA 30,54 1212,25 NE 1 NE 1 

      3.C.1 - Emissions from biomass burning   45,61 1,67      30,54 1212,25 NE 1 NE 1 

      3.C.2 - Liming  NE 2        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      3.C.3 - Urea application  12,72        NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 
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      3.C.4 - Direct N2O Emissions from managed soils    50,41      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      3.C.5 - Indirect N2O Emissions from managed soils    4,45      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      3.C.6 - Indirect N2O Emissions from manure management    NA      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      3.C.7 - Rice cultivation   3,06        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      3.C.8 - Other (please specify)   NA NA      NA NA NA NA 

   3.D - Other  1 NA NA NA NA NA NA NA NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      3.D.1 - Harvested Wood Products  1        NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      3.D.2 - Other (please specify)  NA NA NA      NA NA NA NA 

4 - Waste  2,57 11,34 0,27 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 0,36 6,33 0,14 0,01 

   4.A - Solid Waste Disposal  2 4,23 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      4.A.1 - Managed Waste Disposal Sites     NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      4.A.2 - Unmanaged Waste Disposal Sites     NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      4.A.3 - Uncategorised Waste Disposal Sites     NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   4.B - Biological Treatment of Solid Waste  NA NA NA NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NA NA NA NA NA 

   4.C - Inciration and Open Burning of Waste  2,57 0,84 0,01 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 0,36 6,33 0,14 0,01 

      4.C.1 - Waste Inciration  0,57 0,01 NA NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 0,36 6,33 0,14 0,01 

      4.C.2 - Open Burning of Waste  1,99 0,84 0,01 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 0,36 6,33 0,14 0,01 

   4.D - Wastewater Treatment and Discharge  NA 6,27 0,25 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      4.D.1 - Domestic Wastewaster Treatment and Discharge   6,18 0,25 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      4.D.2 - Industrial Wastewater Treatment and Discharge   0,09  NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   4.E - Other (please specify)  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

5 - Other  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

   5.A - Indirect N2O emissions from the atmospheric deposition of nitrogen 

in NOx and NH3  

NE 2 NE 2 NE 1 NE 1 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   5.B - Other (please specify)  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Memo Items (5)                         

International Bunkers  195,50 NA 0,01 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   1.A.3.a.i - International Aviation (International Bunkers)  195,50 NA 0,01      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   1.A.3.d.i - International water-bor navigation (International bunkers)  NA NA NA       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

1.A.5.c - Multilateral Operations  NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

 

NB: NA : Non applicable ou néant; NE1 : Non estimé; NE2 : Non existant 
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Les émissions ttes de CO2 représentent 99,09% de émissions ttes globales en termes de contribution 

nationale de lôinventaire des GES de 2018 suivi des ®missions de CH4 qui représentent 0,62% du total 

national. Enfin les émissions totales de N2O représentent 0,28% du total national (Figure 0-2). 

 

 

Figure 0-2: Emissions totales des Gaz directs en 2018 

 

2.3. Tendances des émissions totales des GES de 1995 à 2018Les émissions anthropiques et les 

absorptions anthropiques globales des GES directs ont connu, dans lôensemble, u croissance continue 

sur la période allant de 1995 à 2015. Les émissions sont estimées de 6430,46 Gg CO2 eq à 20862,16 

Gg CO2 eq. Ces émissions baissent sensiblement de 2016 à 2018 soit 20 063,62 Gg CO2  eq à 20 

339,40 Gg CO2 eq. (Tableau 2-3, Figure 0-3). Les émissions de 2018 estimées à 20 339,40 Gg CO2 eq 

sont 3,16 fois plus élevées que celles de 1995 estimées à 6430,46 Gg CO2 eq.  

 

 

Figure 0-3: Tendance des émissions ttes de CO2 de 1995 à 2018 

 

 

Le secteur AFAT est le principal contributeur ¨ lôaugmentation des ®missions globales. Les ®missions des 

GES directs ont été multipliées par 3,30 au cours de la période, les émissions émanant des autres secteurs à 

savoir Ergie, PIUP et Déchets ayant été multipliées par les facteurs 2,45 ; 2,75 et 2,0 respectivement (Les 

émissions et absorptions nationales de GES par secteur sont exprimées en Gg équivalent de CO2 (CO2-e) 

pour les gaz directs (CO2, CH4, N2O). et les substituts fluorés (HFC) de substance appauvrissant la 

couche dôozo (SAO). Les ®missions totales des GES de 1995 (12314,09 Gg CO2-e) montrent u croissance 
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continue sur la série temporelle soit 3,32 fois supérieures à celles de 2018 (40990,59 Gg CO2-e) pour 

lôensemble des secteurs. 

Les émissions totales des GES directs du sous-secteur FAT évoluent dans le même sens de 6345,26 Gg 

CO2-e pour lôann®e 1995 ¨ 18138,80 Gg CO2-e en 2018. Ces émissions ont connu une croissance continue 

sur la période allant de 1995 à 2018, soit u multiplication de 2,85 fois (Tableau 12 ; Figure 9). Le sous-

secteur FAT est le principal contributeur des ®missions totales sur cette s®rie temporelle. Lôaugmentation 

substantielle des émissions observées au niveau du sous-secteur FAT est directement imputable aux 

pratiques de gestions des terres forestières. Dans la plupart des cas, les terres forestières contribuent en 

majorité aux fortes émissions de CO2 dues principalement à la conversion des terres forestières en terres 

cultivées, au prélèvement important et de plus en plus accru de bois rond et de bois érgie et autres 

perturbations dans les terres. 

Le secteur de lôErgie est le deuxi¯me contributeur avec des ®missions estim®es ¨ 2626,78 Gg CO2-e en 

2018 soit 4,22 fois plus élevées que celles de 1995 (1140,76 Gg CO2-e). Lôaugmentation du parc 

automobile et le développement du réseau de voiries urbais ont pour cons®quence lôaugmentation 

substantielle des ®missions observ®es au niveau du secteur de lôErgie. Pour le secteur Ergie, cette 

augmentation est imputable au fort accroissement des consommations de combustibles fossiles en 

lôoccurrence lôessence et du gasoil au niveau de la catégorie du transport dont les quantités ont connu u 

forte croissance entre 1995 et 2018. 

Le sous-secteur de lôAgriculture dont les ®missions sont estim®es ¨ 4503,98 Gg CO2-e en 1995 passe à 

19035,13 Gg CO2-e soit u multiplication de 2,39 fois. La hausse de ces émissions est la conséquence 

directe de la promotion du secteur agricole, maillon essentiel de développement économique du Togo. De 

plus, lôaugmentation du cheptel sur la p®riode 1995 ¨ 2018 a contribu® ¨ lôaccroissement des émissions 

des catégories de la fermentation entérique et de la gestion du fumier. 

Enfin, pour la même période, les émissions émanant des secteurs PIUP et Déchets ont été multipliées par 

les facteurs 2,75 et 4,5 respectivement. Lôaccroissement not® au niveau des émissions issues du secteur 

PIUP sôexplique par lôaugmentation de la production du clinker pour la production du ciment et surtout 

par la prise en compte des émissions des gaz fluorés résultant de la sous-cat®gorie de lôutilisation des 

substituts fluor®s de substances appauvrissant la couche dôozo ¨ partir de 2013. Dans le secteur D®chets 

lôaugmentation des ®missions provient des cat®gories de lô®limination des d®chets, lôincin®ration et le 

br¾lage des d®chets ¨ lôair libre, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques et industrielles.  

Le sous-secteur de lôAgriculture et le secteur de lôErgie contribuent de faon significative aux ®missions 

annuelles sans le sous-secteur FAT avec u prédominance du sous-secteur de lôAgriculture sur la série 

temporelle 1995-2018. Les contributions des deux sources réunies aux émissions annuelles sont de 

94,58%, ceci devrait °tre consid®r® en termes dôam®lioration, dans le syst¯me national dôinventaire du 

Togo.  

En prenant en compte le sous-secteur FAT, le bilan des émissions et absorptions totales des GES montre 

que le Togo est u source tte de GES (émissions supérieures aux absorptions). Les pratiques de gestion des 

terres forestières couplées aux pratiques perverses de la déforestation (surtout conversion des forêts en 

terres cultivées), de la dégradation des forêts et autres affectations des terres (due à la collecte de bois rond 

commercial et de bois ®rgie), lôutilisation de v®hicules usag®s et la d®gradation des routes dans le secteur 

de lôErgie ; les feux de végétation incontrolés et les mauvaises pratiques agricoles dans le sous-secteur de 

lôAgriculture sont ¨ mettre ¨ lôactif de ce bilan. 
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Tableau 0-2). 

Les émissions et absorptions nationales de GES par secteur sont exprimées en Gg équivalent de CO2 

(CO2-e) pour les gaz directs (CO2, CH4, N2O). et les substituts fluorés (HFC) de substance appauvrissant 

la couche dôozo (SAO). Les ®missions totales des GES de 1995 (12314,09 Gg CO2-e) montrent u 

croissance continue sur la série temporelle soit 3,32 fois supérieures à celles de 2018 (40990,59 Gg CO2-e) 

pour lôensemble des secteurs. 

Les émissions totales des GES directs du sous-secteur FAT évoluent dans le même sens de 6345,26 Gg 

CO2-e pour lôann®e 1995 ¨ 18138,80 Gg CO2-e en 2018. Ces émissions ont connu une croissance continue 

sur la période allant de 1995 à 2018, soit u multiplication de 2,85 fois (Tableau 12 ; Figure 9). Le sous-

secteur FAT est le principal contributeur des ®missions totales sur cette s®rie temporelle. Lôaugmentation 

substantielle des émissions observées au niveau du sous-secteur FAT est directement imputable aux 

pratiques de gestions des terres forestières. Dans la plupart des cas, les terres forestières contribuent en 

majorité aux fortes émissions de CO2 dues principalement à la conversion des terres forestières en terres 

cultivées, au prélèvement important et de plus en plus accru de bois rond et de bois érgie et autres 

perturbations dans les terres. 

Le secteur de lôErgie est le deuxi¯me contributeur avec des ®missions estim®es ¨ 2626,78 Gg CO2-e en 

2018 soit 4,22 fois plus élevées que celles de 1995 (1140,76 Gg CO2-e). Lôaugmentation du parc 

automobile et le développement du réseau de voiries urbais ont pour cons®quence lôaugmentation 

substantielle des ®missions observ®es au niveau du secteur de lôErgie. Pour le secteur Ergie, cette 

augmentation est imputable au fort accroissement des consommations de combustibles fossiles en 

lôoccurrence lôessence et du gasoil au niveau de la catégorie du transport dont les quantités ont connu u 

forte croissance entre 1995 et 2018. 

Le sous-secteur de lôAgriculture dont les ®missions sont estim®es ¨ 4503,98 Gg CO2-e en 1995 passe à 

19035,13 Gg CO2-e soit u multiplication de 2,39 fois. La hausse de ces émissions est la conséquence 

directe de la promotion du secteur agricole, maillon essentiel de développement économique du Togo. De 

plus, lôaugmentation du cheptel sur la p®riode 1995 ¨ 2018 a contribu® ¨ lôaccroissement des émissions 

des catégories de la fermentation entérique et de la gestion du fumier. 

Enfin, pour la même période, les émissions émanant des secteurs PIUP et Déchets ont été multipliées par 

les facteurs 2,75 et 4,5 respectivement. Lôaccroissement not® au niveau des émissions issues du secteur 

PIUP sôexplique par lôaugmentation de la production du clinker pour la production du ciment et surtout 

par la prise en compte des émissions des gaz fluorés résultant de la sous-cat®gorie de lôutilisation des 

substituts fluor®s de substances appauvrissant la couche dôozo ¨ partir de 2013. Dans le secteur D®chets 

lôaugmentation des ®missions provient des cat®gories de lô®limination des d®chets, lôincin®ration et le 

br¾lage des d®chets ¨ lôair libre, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques et industrielles.  

Le sous-secteur de lôAgriculture et le secteur de lôErgie contribuent de faon significative aux ®missions 

annuelles sans le sous-secteur FAT avec u prédominance du sous-secteur de lôAgriculture sur la série 

temporelle 1995-2018. Les contributions des deux sources réunies aux émissions annuelles sont de 

94,58%, ceci devrait °tre consid®r® en termes dôam®lioration, dans le syst¯me national dôinventaire du 

Togo.  

En prenant en compte le sous-secteur FAT, le bilan des émissions et absorptions totales des GES montre 

que le Togo est u source tte de GES (émissions supérieures aux absorptions). Les pratiques de gestion des 

terres forestières couplées aux pratiques perverses de la déforestation (surtout conversion des forêts en 

terres cultivées), de la dégradation des forêts et autres affectations des terres (due à la collecte de bois rond 

commercial et de bois ®rgie), lôutilisation de v®hicules usag®s et la d®gradation des routes dans le secteur 

de lôErgie ; les feux de végétation incontrolés et les mauvaises pratiques agricoles dans le sous-secteur de 

lôAgriculture sont ¨ mettre ¨ lôactif de ce bilan. 
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Tableau 0-2: Emissions et absorptions totales de CO2 sur la série temporelle 1995 à 2018 

Greenhouse gas source and sink categories 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Variation 

(%) sur 

1995-

2018 

Total National Emissions and Removals  12314,09 24021,35 27195,69 34640,63 38316,05 41666,64 42227,03 42785,25 43975,97 40990,59 
332,9 

1 - Ergy  1140,77 1502,46 1450,11 1785,53 2260,81 2757,15 3213,57 2726,79 2389,20 2626,78 
230,3 

   1A - Fuel Combustion Activities  
1140,77 1502,46 1450,11 1785,53 2260,81 2757,15 3213,57 2726,79 2389,20 2626,78 230,3 

      1A1 - Ergy Industries  
80,94 184,13 160,21 175,97 165,65 371,37 933,72 550,70 278,00 499,04 616,6 

      1A2 - Manufacturing Industries and 

Construction (ISIC)  134,07 267,61 94,23 232,26 243,27 351,77 179,92 132,17 47,73 77,77 58 

      1A3 - Transport  
540,16 637,98 712,29 852,55 1259,29 1415,66 1473,90 1470,67 1480,26 1501,97 278,1 

      1A4 - Other Sectors  
385,60 412,73 483,38 524,75 592,61 618,35 626,04 573,24 583,21 548,01 142,1 

      1A5 - Other  
 NA 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 

   1B - Fugitive Emissions from Fuels  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

      1B1 - Solid Fuels  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

      1B2 - Oil and Natural Gas  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 - Industrial Processes  397,97 320,11 783,61 551,19 473,74 435,37 814,14 1064,85 1133,59 1095,63 
275,3 

   2A - Miral Products  
397,97 320,11 783,61 551,19 473,74 435,37 814,14 1064,85 1133,59 1095,63 275,3 

   2B - Chemical Industry  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

   2C - Metal Production  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

   2D - Other Production  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   2E - Production of Halocarbons and 

Sulphur Hexafluoride  

                    

  

   2F - Consumption of Halocarbons and 

Sulphur Hexafluoride  

                    

  

   2G - Other (please specify)  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
NA 

3 - Solvent and Other Product Use  
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 - Agriculture  4503,98 12923,73 12909,69 17161,44 17990,39 20567,91 19787,93 21005,02 21846,67 19035,13 
422,6 

   4A - Enteric Fermentation  
419,68 507,38 575,31 657,98 727,35 761,14 797,29 835,86 877,12 910,39 216,9 

   4B - Manure Management  
81,67 177,91 193,66 211,30 224,49 230,28 236,29 242,52 249,01 253,73 310,7 

   4C - Rice Cultivation  12,53 28,55 28,811 41,75 81,24 75,36 71,87 73,02 74,22 
76,45 63,91- 

   4D - Agricultural Soils  
3227,21 11540,66 11437,67 15582,57 16305,99 18828,27 17991,32 19150,80 19933,51 17008,60 527 

   4E - Prescribed Burning of Savannas  

557,71 

 

571,79 

 

585,56 

 

597,88 

 

628,21 

 

645,45 

 

661,46 

 

676,68 

 

689,23 

 

701,64 

 

145,93 

   4F - Field Burning of Agricultural 

Residues  566,51 487,51 492,66 497,10 515,61 528,22 540,13 551,36 560,41 569,54 100,5 

   4G - Other (please specify)  
            

  
      

 5 - Land-Use Change & Forestry  6345,27 9308,99 12048,55 15100,69 17531,74 17844,17 18342,94 17911,12 18521,44 18138,80 
285,9 

   5A - Changes in Forest and Other Woody 

Biomass Stocks  5720,25 8629,29 11222,25 14331,07 16081,30 16401,89 16908,89 16489,44 17172,43 15594,65 272,6 

   5B - Forest and Grassland Conversion  
369,67 354,25 474,43 484,47 1127,03 1089,02 1052,78 964,61 875,33 1664,63 450,3 

   5C - Abandonment of Managed Lands  
            

  
      

    5D - CO2 Emissions and Removals from 

Soil  -874,95 -786,32 -729,95 -743,19 -664,27 -611,47 -561,56 -478,34 -439,31 -22,76 2,601 

   5E - Other (please specify)  
1130,30 1111,77 1081,83 1028,34 987,68 964,74 942,84 935,41 912,99 902,28 79,83 

6 - Waste  135,02 176,32 214,11 254,27 276,32 282,06 291,36 301,95 311,69 322,90 
239,2 

   6A - Solid Waste Disposal on Land  
15,82 39,73 55,47 68,64 74,96 77,33 79,90 82,67 85,62 88,77 561,1 

   6B - Wastewater Handling  
107,61 123,08 142,64 167,65 181,58 184,08 189,62 196,59 202,49 209,64 194,8 

   6C - Waste Inciration  
0,43 0,49 0,57 0,67 0,72 0,73 0,74 0,76 0,78 0,80 184,2 

   6D - Other (please specify)  
11,15 13,02 15,43 17,30 19,06 19,92 21,10 21,93 22,80 23,69 212,5 

7 - Other (please specify)  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

NB : NA : Non applicable ou néant; 1 : Non estimé; 2 : Non existant 
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Figure 2.3. Tendance des émissions ttes de CO2 de 1995 à 2018 

 

Les secteurs AFAT et Ergie contribuent de façon significative aux émissions annuelles avec u 

prédominance du secteur AFAT. Les contributions des deux sources réunies aux émissions nationales 

annuelles varient entre 93,79% en 1995 et 94,60% en 2018 avec un pic en 2015 (Figure 0-4 et Figure 

0-5). Ils sont donc ¨ consid®rer avec beaucoup dôattention, en termes dôam®lioration, dans le syst¯me 

national dôinventaire du Togo.  

 

 
 

Figure 0-4: Contribution du secteur AFAT aux émissions totales de CO2 
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Figure 0-5: Contribution du secteur Ergie aux émissions totales de CO2 

 
Le bilan des émissions et absorptions totales des GES montre que le Togo est u source tte de GES 

(®missions sup®rieures aux absorptions). Cette situation sôexplique par les effets combin®s de la 

déforestation (surtout conversion des forêts en terres cultivées), de la dégradation des forêts et autres 

affectations des terres (due à la collecte de bois rond commercial et de bois érgie) depuis les années 

1990 du fait des troubles socio-politiques qui ont suivi le processus de démocratisation du pays. Il faut 

noter que depuis 2015 des efforts sont r®alis®s. Ce qui sôexplique par la baise relative des ®missions 

relev®e de 2015 ¨ 2018. Cette baisse est ¨ mettre ¨ lôactif avec les efforts reboisement, de gestion des 

feux de végétations, de promitions des pratiques agroforestières dans le domai de la foresterie et de 

lôagriculture. De plus, dans le secteur de lôérgie on peut citer entre- autre le renouvellement du parc 

automobile. 

V Tendance des émissions de CO par secteur  

Les tendances dô®missions du CO total montre u tendance globale, légèrement à la hausse avec u 

variation interannuelle également à la hausse sur la période 1995-2015 (Figure 2.6). Les émissions de 

CO sont passées de 1919,39 CO Gg en 1995 à 1919,39 CO Gg en 2018. Les principaux contributeurs 

de ce gaz restent les secteurs de lôAgriculture, de lô®rgie et FAT. Le secteur des D®chets ®tant tr¯s 

faiblement émetteur et les émissions absentes pour le secteur PIUP. En considérant le secteur Ergie, 

les estimations de CO sont passées de 378,40 CO Gg en 1995 à 658,55 CO Gg en 2018. Cette 

augmentation est ¨ mettre ¨ lôactif du d®veloppement du trafic des transports routiers et de 

lôaugmentation du parc automobile surtout avec des automobiles hors usage. Dans le secteur FAT, les 

tendances sont à la baisse soit un passage de 676,90 CO Gg en 1995 à 543,91 CO Gg en 2018. Les 

efforts de contrôle des feux de végétation seraient u explication plausible de cette tendance à la baisse 

des émissions de CO. Dans le secteur de lôAgriculture les tendances des ®missions sont ¨ la hausse soit 

un passage de 776,00CO Gg en 1995 à 790,592CO Gg en 2018. Les pratiques de brûlage et feux de 

végétation seraient u explication plausible de cette tendance à la hausse de CO. 



 

45 

 

 

 

Figure 0-6: Tendance des émissions de CO par secteur de 1995 à 2018 

 

V Tendance des émissions de NOx par secteur  

Les tendances dô®missions du NOx total montre u tendance globale légèrement à la hausse avec u 

variation interannuelle également à la hausse sur la période 1995-2015 (Figure 2.7). Les émissions de 

NOx sont passées de 48,21 NOx Gg en 1995 à 55,63 NOx Gg en 2018. Les principaux contributeurs de 

ce gaz restent les secteurs de lôErgie et de lôAgriculture suivi du secteur FAT. Le secteur des D®chets 

étant très faiblement émetteur et les émissions absentes pour le secteur PIUP. En considérant le secteur 

Ergie, les estimations de NOx sont passées de 9,49 NOx Gg en 1995 à 22,85 NOx Gg en 2018. Cette 

augmentation est ¨ mettre ¨ lôactif du d®veloppement du trafic des transports routiers et de 

lôaugmentation du parc automobile surtout avec des automobiles hors usage. Dans le secteur FAT les 

tendances sont à la baisse soit un passage de 18,83 NOx Gg en 1995 à 12,38 NOx Gg en 2018. Les 

efforts de contrôle des feux de végétation seraient une explication plausible de cette tendance à la 

baisse des émissions de NOx. Dans le secteur de lôAgriculture les tendances des ®missions sont ¨ la 

baisse soit un passage de 18,74 NOx Gg en 1995 à 20,04 NOx Gg en 2018. Les pratiques de brûlage et 

feux de végétation seraient u explication plausible de cette tendance à la hausse de NOx. 

 

Figure 0-7:  Tendance des émissions de NOx par secteur de 1995 à 2018 

V Tendance des émissions de COVNMs par secteur 
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Les COVNM proviennt presquô¨ 98,67 % du secteur de lô®rgie sur toute la s®rie temporelle (Figure 

2.8). Ces émissions évoluent de 24,50 Gg à 43,34 Gg, soit u multiplication par 1,76 de 1995 à 2018. 

Leurs principales sources sont les catégories des industries érgétiques, résidentielle et du transport 

avec u prédominance du transport. 

 

Figure 0-8: Tendance des émissions de COVNMs par secteur de 1995 à 2018 

 

V Tendance des émissions de SO2 par secteur 

Les émissions de SO2 proviennt presquô¨ 76,05 % et 23,5 respectivement des secteurs de lôErgie et 

PIUP sur toute la série temporelle (Figure 2.9). Ces émissions i évoluent de 0,074 Gg à 2,72 Gg, soit u 

multiplication par 2,61 de 1995 à 2018. Pour le secteur Ergie, on observe que les émissions ont connu 

u chute vertigiuse en 1996 soit u baisse de 0,40 fois par rapport à la valeur de 1995 et u croissance 

considérable en 2015 soit multipli®es par 7,86 fois de la valeur de 1995. Lôaugmentation a pour 

principales sources t les catégories des industries érgétiques, résidentielle et du transport avec u 

prédominance du transport. 
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Figure 0-9: Tendance des émissions de SO2 par secteur de 1995 à 2018 

 

V Tendance des émissions de HFC par secteur 

Les émissions de HFCs qui sont estimées à 639,54 Gg CO2 -eq en 2013 évoluent en dents de scies 

pour atteindre u valeur de 738,66 Gg CO2 eq en 2018. Les émissions de HFCs (HFC-32 ; HFC-125 ; 

HFC-134a et HFC-143a) sont réparties entre deux sous-catégories (Figure 2.10). Il sôagit de 

R®frig®ration et conditionment dôair et la cat®gorie R®frig®ration et climatisation et Production de 

ciment. Ces deux catégories sont clés pour le secteur. 

 

Figure 0-10: Tendance des émissions de HFC par secteur de 1995 à 2018 
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2.4. Analyse des catégories sources clés  

2.4.1. Année 2018 

Lôanalyse des cat®gories cl®s au niveau national par lôapproche dô®valuation de niveau ressort uf (9) 

catégories sources clés ayant contribué à 95% des émissions au Togo (Tableau 0-3), analyse faite avec 

la contribution du secteur AFAT. 

V 3.B.1.a- CO2 des terres forestières restant terres forestières 

V 3.C.4- N2O des Emissions directes des sols gérés  

V 3B.1.b-CO2 des Terres converties en terres en terres forestières 

V 3.B.2.b- CO2 des Terres converties en terres cultivées  

V 1.A.3.b- CO2 du transport routier 

V 3.C.5- N2O des Emissions indirectes des sols gérés 

V 2.A.1- CO2 de la production de ciment 

V  

V 3.C.1- CH4 du brûlage de la biomasse 

V 3.A.1- CH4 de la Fermentation entérique 

 

Tableau 0-3: Catégories sources clés en 2018 

 

IPCC 

Category 

code 

IPCC Category Greenhouse gas 

2018 

Ex,t 

(Gg CO2 Eq) 

|Ex,t| 

(Gg CO2 

Eq) 

Lx,t 

Cumulative 

Total of 

Column F 

Catégorie 

sources clés 

3.B.1.a Forest land Remaining Forest land CARBON DIOXIDE (CO2)             17 790,06           17 

790,06  

        0,39              0,39  

Oui 

3.C.4 Direct N2O Emissions from managed soils NITROUS OXIDE (N2O)             15 628,40           15 

628,40  

        0,34              0,72  

Oui 

3.B.1.b Land Converted to Forest land CARBON DIOXIDE (CO2)              (2 230,99)            2 

230,99  

        0,05              0,77  

Oui 

3.B.2.b Land Converted to Cropland CARBON DIOXIDE (CO2)               1 617,27             1 

617,27  

        0,04              0,81  

Oui 

1.A.3.b Road Transportation CARBON DIOXIDE (CO2)               1 471,58             1 

471,58  

        0,03              0,84  

Oui 

3.C.5 Indirect N2O Emissions from managed soils NITROUS OXIDE (N2O)               1 380,20             1 

380,20  

        0,03              0,87  

Oui 

2.A.1 Cement production CARBON DIOXIDE (CO2)               1 095,63             1 

095,63  

        0,02              0,89  

Oui 

3.C.1 Emissions from biomass burning METHA (CH4)                   957,76                

957,76  

        0,02              0,91  

Oui 

3.A.1 Enteric Fermentation METHA (CH4)                   910,39                

910,39  

        0,02              0,93  

Oui 

2.F.1 Refrigeration and Air Conditioning HFCs, PFCs                   738,66                

738,66  

        0,02              0,95  

Non 

3.C.1 Emissions from biomass burning NITROUS OXIDE (N2O)                   516,43                

516,43  

        0,01              0,96  

Non 

1.A.4 Other Sectors - Biomass METHA (CH4)                   376,49                

376,49  

        0,01              0,97  

Non 

1.A.1 Ergy Industries - Liquid Fuels CARBON DIOXIDE (CO2)                   349,47                

349,47  

        0,01              0,98  

Non 

3.A.2 Manure Management NITROUS OXIDE (N2O)                   164,81                

164,81  

        0,00              0,98  

Non 

4.D Wastewater Treatment and Discharge METHA (CH4)                   131,60                

131,60  

        0,00              0,98  

Non 

1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels CARBON DIOXIDE (CO2)                   108,48                

108,48  

        0,00              0,98  

Non 

1.A.1 Ergy Industries - Biomass NITROUS OXIDE (N2O)                     98,36                   

98,36  

        0,00              0,99  

Non 

3.A.2 Manure Management METHA (CH4)                     88,92                   

88,92  

        0,00              0,99  

Non 

4.A Solid Waste Disposal METHA (CH4)                     88,77                   

88,77  

        0,00              0,99  

Non 

4.D Wastewater Treatment and Discharge NITROUS OXIDE (N2O)                     78,04                   

78,04  

        0,00              0,99  

Non 
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1.A.2 Manufacturing Industries and Construction - 

Liquid Fuels 

CARBON DIOXIDE (CO2)                     77,51                   

77,51  

        0,00              0,99  

Non 

3.C.7 Rice cultivation METHA (CH4)                     64,22                   

64,22  

        0,00              0,99  

Non 

1.A.4 Other Sectors - Biomass NITROUS OXIDE (N2O)                     62,57                   

62,57  

        0,00              1,00  

Non 

1.A.1 Ergy Industries - Biomass METHA (CH4)                     49,97                   

49,97  

        0,00              1,00  

Non 

3.B.3.b Land Converted to Grassland CARBON DIOXIDE (CO2)                     36,64                   

36,64  

        0,00              1,00  

Non 

1.A.3.b Road Transportation NITROUS OXIDE (N2O)                     22,63                   

22,63  

        0,00              1,00  

Non 

3.B.5.b Land Converted to Settlements CARBON DIOXIDE (CO2)                     21,17                   

21,17  

        0,00              1,00  

Non 

4.C Inciration and Open Burning of Waste METHA (CH4)                     17,71                   

17,71  

        0,00              1,00  

Non 

3.C.3 Urea application CARBON DIOXIDE (CO2)                     12,72                   

12,72  

        0,00              1,00  

Non 

1.A.3.b Road Transportation METHA (CH4)                       7,76                     

7,76  

        0,00              1,00  

Non 

4.C Inciration and Open Burning of Waste NITROUS OXIDE (N2O)                       3,46                     

3,46  

        0,00              1,00  

Non 

4.C Inciration and Open Burning of Waste CARBON DIOXIDE (CO2)                       2,57                     

2,57  

        0,00              1,00  

Non 

1.A.1 Ergy Industries - Liquid Fuels NITROUS OXIDE (N2O)                       0,92                     

0,92  

        0,00              1,00  

Non 

4.B Biological Treatment of Solid Waste NITROUS OXIDE (N2O)                       0,74                     

0,74  

        0,00              1,00  

Non 

1.A.1 Ergy Industries - Liquid Fuels METHA (CH4)                       0,31                     

0,31  

        0,00              1,00  

Non 

1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels METHA (CH4)                       0,27                     

0,27  

        0,00              1,00  

Non 

1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels NITROUS OXIDE (N2O)                       0,20                     

0,20  

        0,00              1,00  

Non 

1.A.2 Manufacturing Industries and Construction - 

Liquid Fuels 

NITROUS OXIDE (N2O)                       0,19                     

0,19  

        0,00              1,00  

Non 

1.A.2 Manufacturing Industries and Construction - 

Liquid Fuels 

METHA (CH4)                       0,06                     

0,06  

        0,00              1,00  

Non 

4.B Biological Treatment of Solid Waste METHA (CH4)                       0,02                     

0,02  

        0,00              1,00  

Non 

Total 
  

      41741.96 46203.95 1   
  

 

 

2.4.2. Année 1995 

Lôanalyse des cat®gories cl®s au niveau national par lôapproche dô®valuation de niveau ressort douze 

(9) catégories sources clés ayant contribué à 95% des émissions au Togo ( 

Tableau 0-4), analyse faite avec la contribution du secteur AFAT. 

3.B.1.a CO2 Terres forestières restant terres forestières 

3.C.4 N2O Emissions directes des sols gérés 

3.B.1.b  CO2 Terres converties en terres frorestières 

3.C.1 CH4 Brûlage de la biomasse 

3.C.5 N2O Emissions indirectes des sols gérés 

3.C.1 N2O Brûlage de la biomasse  

1.A.3.b CO2 Transport routier 

3.B.2.b CO2 Terres converties en terres cultivées  

3.A.1 CH4 Fermentation entérique 
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Tableau 0-4: Catégories de sources clés en 1995  

IPCC 

Category 

code 

IPCC Category Greenhouse gas 

1995 

Ex,t 

(Gg CO2 Eq) 

|Ex,t| 

(Gg CO2 

Eq) 

Lx,t 

Cumulative 

Total of 

Column F 

Ctégories 

sources 

clés 

3.B.1.a Forest land Remaining Forest land CARBON DIOXIDE (CO2) 7699,57 7699,57 0,44 0,44 
Oui 

3.C.4 Direct N2O Emissions from managed soils NITROUS OXIDE (N2O)     2 580,09  2 580,09                  

0,15  

                      

0,59  Oui 

3.B.1.b Land Converted to Forest land CARBON DIOXIDE (CO2)     2 054,21  2 054,21                  

0,12  

                      

0,71  Oui 

3.C.1 Emissions from biomass burning METHA (CH4)      1 061,13    1 061,13                  

0,06  

                      

0,77  Oui 

3.C.5 Indirect N2O Emissions from managed soils NITROUS OXIDE (N2O)                647,12                 

647,12  

                

0,04  

                      

0,81  Oui 

3.C.1 Emissions from biomass burning NITROUS OXIDE (N2O)                638,09                 

638,09  

                

0,04  

                      

0,85  Oui 

1.A.3.b Road Transportation CARBON DIOXIDE (CO2)                529,44                 

529,44  

                

0,03  

                      

0,88  Oui 

3.B.2.b Land Converted to Cropland CARBON DIOXIDE (CO2)              

(458,53) 

               

458,53  

                

0,03  

                      

0,90  Oui 

3.A.1 Enteric Fermentation METHA (CH4)                419,68                 

419,68  

                

0,02  

                      

0,93  Oui 

2.A.1 Cement production CARBON DIOXIDE (CO2)                397,97                 

397,97  

                

0,02  

                      

0,95  Non 

1.A.4 Other Sectors - Biomass METHA (CH4)                223,94                 

223,94  

                

0,01  

                      

0,96  Non 

1.A.2 Manufacturing Industries and Construction - 

Liquid Fuels 

CARBON DIOXIDE (CO2)                133,64                 

133,64  

                

0,01  

                      

0,97  Non 

1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels CARBON DIOXIDE (CO2)                120,85                 

120,85  

                

0,01  

                      

0,98  Non 

4.D Wastewater Treatment and Discharge METHA (CH4)                  66,66                   

66,66  

                

0,00  

                      

0,98  Non 

3.A.2 Manure Management NITROUS OXIDE (N2O)                  46,80                   

46,80  

                

0,00  

                      

0,98  Non 

4.D Wastewater Treatment and Discharge NITROUS OXIDE (N2O)                  40,95                   

40,95  

                

0,00  

                      

0,99  Non 

1.A.4 Other Sectors - Biomass NITROUS OXIDE (N2O)                  40,16                   

40,16  

                

0,00  

                      

0,99  Non 

3.A.2 Manure Management METHA (CH4)                  34,87                   

34,87  

                

0,00  

                      

0,99  Non 

1.A.1 Ergy Industries - Liquid Fuels CARBON DIOXIDE (CO2)                  34,73                   

34,73  

                

0,00  

                      

0,99  Non 

3.B.3.b Land Converted to Grassland CARBON DIOXIDE (CO2)                  30,73                   

30,73  

                

0,00  

                      

0,99  Non 

1.A.1 Ergy Industries - Biomass NITROUS OXIDE (N2O)                  30,56                   

30,56  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

4.A Solid Waste Disposal METHA (CH4)                  15,82                   

15,82  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

1.A.1 Ergy Industries - Biomass METHA (CH4)                  15,53                   

15,53  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

2.F.1 Refrigeration and Air Conditioning HFCs, PFCs                  14,12                   

14,12  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

4.C Inciration and Open Burning of Waste METHA (CH4)                     

8,62  

                   

8,62  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

3.C.3 Urea application CARBON DIOXIDE (CO2)                     

8,59  

                   

8,59  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

1.A.3.b Road Transportation NITROUS OXIDE (N2O)                     

7,69  

                   

7,69  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

1.A.3.b Road Transportation METHA (CH4)                     

3,03  

                   

3,03  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

3.B.5.b Land Converted to Settlements CARBON DIOXIDE (CO2)                   

(2,78) 

                   

2,78  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

3.D.1 Harvested Wood Products CARBON DIOXIDE (CO2)                   

(2,23) 

                   

2,23  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

4.C Inciration and Open Burning of Waste NITROUS OXIDE (N2O)                     

1,69  

                   

1,69  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

4.C Inciration and Open Burning of Waste CARBON DIOXIDE (CO2)                     

1,28  

                   

1,28  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels METHA (CH4)                     

0,35  

                   

0,35  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

1.A.2 Manufacturing Industries and Construction - 

Liquid Fuels 

NITROUS OXIDE (N2O)                     

0,32  

                   

0,32  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels NITROUS OXIDE (N2O)                     

0,31  

                   

0,31  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

1.A.2 Manufacturing Industries and Construction - 

Liquid Fuels 

METHA (CH4)                     

0,11  

                   

0,11  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

1.A.1 Ergy Industries - Liquid Fuels NITROUS OXIDE (N2O)                     

0,09  

                   

0,09  

                

0,00  

                      

1,00  Non 

1.A.1 Ergy Industries - Liquid Fuels METHA (CH4)                                                                              
Non 
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0,03  0,03  0,00  1,00  

  

 Total 

  12336.81 17372.33 1   

 3. SECTEUR ENRGIE 

3.1. Bref aperçu du secteur 

Au Togo, le secteur de contribue généralement aux émissions de CO2 du m®tha et lôoxyde nitreux sont 

associées à la combustion dans les industries érgétiques, principalement les centrales électriques et les 

raffiries. La totalit® des consommations de combustibles fossiles provient de lô®tranger. Les deux 

sous-secteurs hydrocarbures et électricité sont de plus en plus sollicités par les populations. La 

consommation de biocombustibles solides comme le bois, les résidus de bois et le charbon de bois est 

importantes dans les campags et les villes de petites tailles ¨ lôint®rieur du pays. Le secteur de lô®rgie 

englobe deux activités principales liées à la combustion :  

¶ la combustion stationnaire qui comprend : 

o Les industries érgétiques (activit®s telles que lôextraction dô®rgie, la production et la transformation 

dô®nergie, notamment la g®n®ration dô®lectricit®, le raffinage du p®trole, etc) ; 

o les industries manufacturières et de construction (la sidérurgie, la production de métaux non-

ferreux, la fabrication de produits chimiques, la p©te, le papier et lôimprimerie, lôagro-alimentaire, 

les boissons et le tabac, etc) ;  

o le secteur commercial/institutionl (la combustion de carburant dans les bâtiments commerciaux et 

institutionls) ; 

o le secteur résidentiel (éclairage, cuisson, chauffage, loisirs, gestion des déchets, etc.)  

o et lôagriculture/la for°t/la p°che (combustion de carburant dans lôagriculture, la foresterie, la p°che 
et les industries de la pêche telles que la pisciculture). 

 

¶ la combustion mobile liée aux transports qui comprend :  

o le transport ®r®rien au Togo d®pend dôu flotte relay®e par deux aéroports de classe internationale 

(Lomé et Niamtougou). La quasi-totalité des vols est faite de Lom® vers lôexter au pays. Les vols 

inters Lomé-Niamtougou sont très réduits et destinés à des missions présidentielles ou militaires. A 

cause du caractère particulier de ces vols inters il est très difficile de collecter les données de 

consommation de combustibles pour cette activité) ;  

o le transport routier (voitures, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds et bus, 

motocyclettes, etc.) est le plus grand consommateur de combustibles liquides (lôessence sans plomb 

et diesel) avec des teurs en soufre relativement élevées ; 

o le transport ferroviaire est presque ixistant et consacré au transport de produits miniers (phosphates, 

clinker) ;  

o le transport fluvial et maritime intérieure est destiné à la pêche et de sécurité / services dans la zo 

portuaire au Togo.  

¶ Les combustibles de soutes internationales, qui comprennt les émissions de combustibles de la 

navigation et de lôaviation civile r®sultant des activit®s de transport international, sont 

répertoriés séparément et exclus des totaux nationaux. 

 

3.2. Description des dispositions institutionlles mises en place pour lôinventaire des GES du 

secteur 

Les inventaires dans le secteur Ergie sont réalisés par le Centre dôExcellence R®gional pour la Ma´trise 

de lôElectricit® (CERME) de lôEcole Nationale Sup®rieure des Ing®nieurs (ENSI) de lôUniversit® de 

Lomé dont lôorganigramme inclus le Ministère des mis et des érgies (MME) avec les directions 

techniques dôautres ministères et institutions étatiques ou privées (Figure 0-1). Il sôagit : du Ministère 
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du Commerce, de la Promotion du Secteur Privé et du Tourisme (MCPSPT) ; Ministère de 

lôEnvironment, du D®veloppement Durable et de la Protection de Nature (MEDDPN) ; Minist¯re de 

lôAgriculture, de la Production Animale et Halieutique (MAPAH) ; Minist¯re de lôEnseigment 

Supérieur et de la Recherche (MESR). 

 

Figure 0-1: Dispositif institutionl de pr®paration des inventaires de GES du secteur de lôErgie 

 

3.3. Tendances des émissions de gaz à effet de serre de 1995 - 2018 

3.3.1. Estimation des émissions de GES de 2018 

Lôapplication de la m®thode de r®f®rence permet de situer le niveau dô®missions de CO2 à 1555,10 Gg 

tandis que lôapproche sectorielle don 2007,05 Gg dô®missions de CO2 soit un écart relatif de 29 % 

(Tableau 14). Cet écart est essentiellement dû aux différences des statistiques provenant de la collecte 

des donn®es entre lôapprovisionment et les consommations dô®rgie dans les diff®rents secteurs 

dôactivit®s. Il traduit ®galement la prise en compte insuffisante de la distribution informelle de 

combustibles dans les statistiques officielles surtout dans le secteur des transports. Les usages non 

®rg®tiques de combustibles comme le p®trole lampant ou autres nôont pas ®t® pris en compte dans la 

méthode sectorielle. 
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Tableau 1: Emissions de GES du secteur Ergie pour lôann®e 2018 

Inventory Year: 2018 
       

  
Emissions 

(Gg) 
  

Categories t CO2 (1)(2) CH4 N2O NOx CO NMVOCs SO2 

Total National Emissions and Removals  2007,05 20,71 0,59 22,85 658,55 42,55 2,07 

1 - Ergy  2007,05 20,70 0,59 22,84 658,55 42,54 2,07 

   1.A - Fuel Combustion Activities  2007,05 20,71 0,60 22,85 658,55 42,55 2,07 

      1.A.1 - Ergy Industries  2007,05 20,71 0,60 22,85 658,55 42,55 2,07 

      1.A.2 - Manufacturing Industries and Construction  349,47 2,39 0,32 0,36 0,04 0,02 0,75 

      1.A.3 - Transport  77,51 NA NA 0,52 0,07 0,03 0,05 

      1.A.4 - Other Sectors  1471,58 0,37 0,07 14,41 90,10 17,03 0,47 

      1.A.5 - Non-Specified  NA NA NA NA NA NA NA 

   1.B - Fugitive emissions from fuels  2 2 2 2 2 2 2 

      1.B.1 - Solid Fuels  2 2 2 2 2 2 2 

      1.B.2 - Oil and Natural Gas  2 2 2 2 2 2 2 

      1.B.3 - Other emissions from Ergy Production  2 2 2 2 2 2 2 

   1.C - Carbon dioxide Transport and Storage  2 2 2 2 2 2 2 

      1.C.1 - Transport of CO2  
2 

  
2 2 2 2 

      1.C.2 - Injection and Storage  2 
  

2 2 2 2 

      1.C.3 - Other  2 
  

2 2 2 2 

Memo Items  
       

International Bunkers  195,50 NA 0,01 2 2 2 2 

   1.A.3.a.i - International Aviation (International Bunkers) 195,50 NA 0,01 2 2 2 2 

   1.A.3.d.i - International water-bor navigation (International bunkers) NA NA NA  NA 2 2 2 

1.A.5.c - Multilateral Operations 1 1 1 1 1 1 1 

 

NB : NA : Non applicable ou néant; 1 : Non estimé; 2 : Non existant 

 

3.3.1.1. Analyses des émissions par gaz 

Les émissions de CO2 sont estimées à 2007 Gg en 2018 dans les proportions suivantes (Figure 0-2) : 

la catégorie des Transports représente 73,32 %, celle des Industries Érgétiques 17,41 %, celle du 

Résidentiel-Commerces et Institutions 5,41 %, et celle des Industries manufacturières et de 

construction 3,86 %. La catégorie des transports au Togo a toujours été la première source clé 

dô®missions de CO2 depuis 1995. La majorit® des combustibles fossiles import®s dans le pays est 

affecté au secteur des transports routiers avec un parc roulant de véhicules relativement vieux, mal 

entretenus.  

 

Figure 0-2 : Emissions de CO2 par catégorie en 2018 
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Les émissions de CH4 en 2018 sont de 434,87 Gg CO2eq avec 86,64 % des émissions provenant de la 

catégorie Résidentiel-Commerce et Institutions, 50,19 Gg CO2eq soit 11,56 % des émissions des 

industries érgétiques, 7,75 Gg CO2eq soit 1,78% du transport (Figure 3-3). La contribution des 

Industries Manufacturières et de Construction est négligeable (0,01%). La consommation de biomasse 

par les ménages togolais est importante et représente en 2018 73,6% de la consommation finale 

dô®rgie au Togo1. Les modes de combustion nôont pas de bons rendements parce que les équipements 

de cuisson sont pour la plupart des foyers traditionls.  

 

 

 

Figure 0-3: Emissions de CH4 en 2018 

 

Les émissions de N2O sont estimées à,76 Gg CO2eq en 2018 avec 53,70%% de ces émissions pour la 

catégorie Industries Ergétiques 33,95% des émissions pour Commerce&Institutions, 12,24% pour le 

transport et 0,10% pour les Industries Manufacturières et de Construction (Figure 0-4). 

Le recours ¨ la production thermique dô®lectricit® pour satisfaire aux besoins de la demande en 2018 

est u explication de la part importante des émissions de N2O. La part relativement importante de la 

biomasse dans la consommation finale et la technologie de combustion de la biomasse dans les 

ménages expliquent aussi que le tiers des des émissions de N2O provenien de la catégorie 1A4 Autres 

Secteurs (Commerce&Institutions, Résidentiel).  

 

Figure 0-4: Emissions de N2O en 2018 par catégorie 

                                                           
1 Bilan énergétique du Togo 2018 / DGE 
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Les émissions des gaz indirects en 2018 sont le NOX, le CO, le COVNM et le SOX  Les émissions 

de NOX représentent au total 22,85 Gg et se répartissent de la manière suivante : 63,09% provenant du 

Transport, 33,06% de Autres Secteurs (Commerce&Institutions et Résidentiel), 2,27% des Industries 

Manufacturières et de Construction et 1,58% des Industries Ergétiques (figure 3-5). Le secteur des 

transports routiers est en 2018, le plus grand contributeur dô®missions de NOX. Les niveaux 

dô®missions en Gg des NOX (22Gg) sont ttement plus faibles que les niveaux de CO2 (2007 Gg).  

 

Figure 3-5 : Emissions de NOX en 2018 par catégorie 

Le secteur des m®nages est la plus importante source dô®missions de CO en 2018 (Figure «3-6). Ce 

résultat sôexplique par les types de combustions essentiellement de biomasse dans les m®nages et le 

commerce. Il faut noter que depuis 2015 lôutilisation de GPL se g®n®ralise aussi dans la cat®gorie 

Autres secteurs (Commerce&Institutions, Résidentiel). 

 

Figure 3-6 : Emissions de CO en 2018 par catégorie 
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Les émissions en 2018 de COVNM atteignt 42,55 Gg avec 59,89% de ces émissions pour la 

catégorie Autres Secteurs, 40,02% pour la catégorie Transport, le reste des émissions relativement 

très faibles (0,10%) compte pour les industries Ergétiques et les Industries Manufacturières et de 

Construction (Figure 3-7). 

 

 

Figure 3-7 : Emissions en 2018 de COVNM par catégorie 

En 2018 les émissions de SOX sont estimées à 2,07 Gg provenant essentiellement de Autres Secteurs 

(38,97 %), Industries Ergétiques (36,04 %), Transport (22,70 %) et Industries Manufacturières et de 

Construction (2,29 %). Les niveaux dô®missions exprim®es en Gg sont cependant tr¯s faibles 

comparés aux émissions des autres gaz indirects (figure 3-8).  

 

 

Figure 3-8 : Emissions de SOX en 2018 par catégories 
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3.3.1.2. Analyses des émissions par catégorie 

Les estimations des émissions suivant les catégories en 2018 se présentent comme suit (Figure 0-9) : 

V Catégorie Industries Ergétiques : CO2 : 349,47 Gg ; CH4 : 2,395 Gg ; N2O : 0,320 Gg; NOx: 

0,362 Gg , CO : 0,043 Gg ; COVNM : 0,016 Gg ; SOx: 0,746 Gg 

V Catégorie Industries Manufacturières et de Construction : CO2 : 77,515 Gg ; CH4 : 0,003 Gg ; 

N2O : 0,001 Gg ; NOx : 0,518 Gg  CO : 0,067 Gg ; COVNM : 0,025 Gg ; SOx : 0,047 Gg 

V Catégorie Transport : CO2 : 1471,58 Gg ; CH4 : 3,69 10-01 Gg ; N2O : 7,30 10-02 Gg; NOx : 

14,41 Gg,  CO : 90,10 Gg ;; COVNM : 17,03 Gg et SO2 0,47 Gg. 

V Catégorie Résidentiel-Commerce et Institutions : CO2 : 108,48 Gg ; CH4 : 17,94 Gg ; N2O : 

0,2 Gg ; NOx : 7,55 Gg, CO : 568,34 Gg ; COVNM : 25,48 Gg et SOx : 0,81 Gg.  

 

Dans les catégories Industries Ergétiques, Industries Manufacturières et de Construction et Transport, 

les émissions de CO2 en Gg sont les plus importantes. Ceci nôest plus le cas dans la cat®gorie Autres 

Secteurs où les émissions de CO sont largement dominantes. La catégorie Industries Manufacturières 

et de Construction contribue faiblement aux émissions des différents gaz à effet de serre du secteur. Le 

Togo est un pays dans lequel lôindustrie a un faible poids au niveau national (29% du PIB en 2019)2 

ce qui se traduit dans les émissions du secteur.  

 

Figure 0-9 : Emissions de GES par catégorie en 2018 

 

3.3.1.3. Catégories sources clés 

En 2018, six principales sources clés se dégagent (Erreur  ! Source du renvoi introuvable.). 

¶ Transport routier avec 56 % dô®missions de CO2 (1471,58 Gg) 

¶ Autres secteurs avec 14,33 % dô®missions de CH4 (376,49 Gg CO2eq) 

¶ Industries érgétiques (à combustibles liquides) avec 13,30 % dô®missions de CO2 (349,47 Gg ) 

¶ Autres secteurs avec 4,13 % dô®missions de CO2 (108,48 Gg) 

                                                           
2 Circonstances nationales du Togo/4CN 2019 
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¶ Industries ®rg®tiques (Production de charbon de bois) avec 3,74 % dô®missions de N2O (98,36 Gg 

) de CO2eq 

¶ Industries Manufacturières et de Construction avec 2,95 % dô®missions de CO2 (77,51 Gg).  

La sous-catégorie Transport routier qui concentre 56 % des émissions est demeurée la première source 

cl®. Côest un secteur en plei ®volution avec lôaugmentation du trafic routier dans les grandes villes et ¨ 

cause de la croissance du développement économique et social du pays.  

Tableau 3-1 : Identification des sources clés en 2018  

IPCC 

Category 

code 

IPCC Category GES 

2018 

Ex,t 

(Gg CO2 Eq) 

Lx,t 

Cumulative 

Total of 

Column F 

Source 

clé 

1.A.3.b Road Transportation CO2 1471,58 0,5602 0,5602 Oui 

1.A.4 Other Sectors - Biomass CH4 376,49 0,1433 0,7036 Oui 

1.A.1 Ergy Industries - Liquid Fuels CO2 349,47 0,1330 0,8366 Oui 

1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels CO2 108,48 0,0413 0,8779 Oui 

1.A.1 Ergy Industries - Biomass N2O 98,36 0,0374 0,9153 Oui 

1.A.2 Manufacturing Industries and Construction - 

Liquid Fuels 

CO2 77,51 0,0295 0,9448 
Oui 

1.A.4 Other Sectors - Biomass N2O 62,57 0,0238 0,9687 Non 

3.3.2. Estimation des émissions des GES de 1995 

3.3.2.1. Analyse des émissions par gaz 

Les émissions CO2 sont estimées à 818,66 Gg en 1995 dans les proportions suivantes (Figure 0-1010) 

: Transport 64,67 %, Industries manufacturières et de construction 16,32 %, Résidentiel-Commerces et 

Institutions 14,76 %, et Industries Érgétiques 4,24 %.  

 

 

Figure 0-10: Emissions de CO2 par catégorie en 1995 

 



 

45 

 

 

En 1995, les émissions du métha (CH4) sont de 224,28 Gg avec la quasi-totalité des émissions 

(92,30%) provenant de la catégorie Résidentiel-Commerce et Institutions (Figure 0-11). Les autres 

catégories  contribuant que très faiblement.  

 

Figure 0-11: Emissions de CH4 en 1995 

 

Les émissions de lôh®mioxyde dôazote (N2O) sont estimées à 80,6 Gg en 1995 avec 51,14 % de ces 

émissions imputables à la catégorie Résidentiel-Commerce et Institutions (Figure 0-), 38,73 % aux 

Industries érgétiques, 9,72 % au Transport et 0,41 % aux Industries Manufacturières et de 

Construction  

 

 

Figure 0-12: Emissions de N2O en 1995 par catégorie 

Emissions des gaz indirects : en 1995 les gaz indirects ®mis pour le secteur de lô®rgie sont le NOX, le CO, le COVNM et le 

SOX . 

En 1995, 9,49 Gg de NOX émis émant des catégories du Commerce et Institutions (46,94 %), du, 

Transport (43,65 %) ; des Industries Manufacturières et de Construction( 9,38 % )et Industries 

Ergétiques (0,03 %) (Figure 3-13). 
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Figure 3-5 : Emissions de NOX en 1995 par catégorie 

 

Les ®missions de CO en 1995 sô®l¯vent ¨ 378,40 Gg avec 90,56% de ces ®missions imputables ¨ 

Autres Secteurs (Commerce&Institutions) et 9,38% à la catégorie Transport (Figure 3-14).  

 

Figure 3-6 : Emissions de CO en 1995 par catégorie 

Les émissions de COVNM sont estimées à 24,18 Gg en 1995 avec les contributions suivantes : 

72,11% pour la catégorie Autres Secteurs,27,71% pour la catégorie Transport et 0,18% pour les 

Industries Manufacturières et de Construction (Figure 3-15). 
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Figure 3-7 : Emissions de COVNM en 1995 et répartition par catégorie 

Les émissions de SOX en 1995 sont évaluées à 0,81 Gg dont 66,25 % des contributions viennt de 

Autres Secteurs (Commerce et institutions) ; 20,96% de la catégorie Transport 10,09% de la 

catégorie Industries Manufacturières et de Construction ; 2,70% de la catégorie Industries 

Ergétiques (Figure 3-16). 

 

 

Figure 3-8 : Emissions de SOX en 1995 et répartition par catégorie 

 

3.3.2.2. Analyse des émissions par catégorie 

Les estimations des émissions de 1995 suivant les catégories se présentent comme suit (Figure 0-9) : 

¶ Catégorie Industries Ergétiques : CO2 : 34,73 Gg ; CH4 : 0,741 Gg ; N2O : 0,099 Gg ; 

NOx : 0,003 Gg, CO : 0,008 Gg ; COVNM : 0,000 Gg ; et SOX : 0,022 Gg. 
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¶ Catégorie Industries Manufacturières et de Construction : CO2 : 133,64 Gg ; CH4 : 0,005 

Gg ; N2O : 0,001 Gg ; NOx : 0,891 Gg, CO : 0,206 Gg ; COVNM: 0,043 Gg ; et SOx : 

0,082 Gg. 

¶ Catégorie Transport : CO2 : 529,442 Gg ; CH4 : 0,144 Gg ; N2O : 0,025 Gg ; NOx : 4,144 

Gg ; CO : 35,507 Gg , COVNM : 6,7 Gg et SO2: 0,169 Gg. 

¶ Catégorie Résidentiel-Commerce et Institutions : CO2 : 120,845 Gg ; CH4 : 10,68 Gg ; 

N2O : 0,131 Gg ; NOx : 4,456 Gg ; CO : 342,680 Gg ; COVNM : 17,433 Gg et SOx : 

0,536 Gg. 

 

Dans chaque catégorie les émissions de CO2 sont de loin les plus importantes sauf pour la catégorie 

Résidentiel ï Commerce et institutions où les émissions de mono oxyde de carbo (CO) sont plus 

élevées que celles de CO2. 

 

Figure 0-9 : Emissions de GES par catégorie en 1995 

 

3.3.2.2.1. Tendances des émissions imputables aux industries érgétiques de 1995 à 2018 

Les émissions de gaz directs sont principalement dominées par le CO2. Le CO2 est émis lors de la 

combustion de fuels lourds et de gaz naturel pour la production dô®rgie ®lectrique par des centrales 

thermiques. Ces émissions sont donc fonctions des importations de combustibles pour compenser le 

gap entre les besoins en ®rgie ®lectrique sur le plan national et les importations dô®rgie des pays 

voisins comme le Ghana et le Nigéria. La centrale thermique ContourGlobal SA de 100 MW a été 

mise en service en2010. A partir de 2014 elle a été beaucoup sollicitée surtout en 2015 ce qui explique 
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les niveaux relativement élevés des émissions cette année 

(  

 

Figure 0-108). En 2015 ces émissions de CO2 imputables aux industries érgétiques ont atteint 797,51 

Gg pour diminuer ensuite ¨ 349,47 Gg en 2018. La production dô®lectricit® par les centrales 

thermiques est souvent privilégiée lorsque le cours du baril de pétrole est faible. Dans ces conditions il 

devient plus avantageux de produire localement lô®lectricit® que de lôimporter. Côest la tendance 

observée depuis 2015.  

 

 

 

 

Figure 0-10 : Tendance des émissions de CO2 des industries érgétiques au Togo de 1995 à 2018 

 

Les émissions de métha croissent régulièrement de 15,56 Gg CO2eq en 1995 pour atteindre un pic de 

56,22 Gg CO2eq en 2017 avant de diminuer à 50,29 Gg CO2eq en 2018 (Figure 0-19). Ces émissions de 
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métha de la catégorie Industries Ergétiques prennt en compte les émissions provenant de la production 

de charbon de bois.  

 

 

 

 

Figure 0-19 : Tendance des émissions de CH4 des industries érgétiques au Togo de 1995 à 2018 

Les émissions de N2O sont plus significatives et atteignt 90,54Gg CO2eq en 2015 en partant dôun 

niveau dô®missions de 30,65 Gg CO2eq en 1995 (Figure 0-20).  

 

Figure 0-20 : Tendance des émissions de N2O des industries érgétiques au Togo de 1995 à 2018 

 

3.3.2.2.2. Tendances des émissions imputables aux industries manufacturières et de 

construction de 1995 à 2018 

Ces ®missions sont li®es ¨ la consommation dô®rgie li®e ¨ la fabrication de produits min®raux non 

m®talliques et dans lôindustrie alimentaire au Togo. Les ®missions de CO2 ont connu u diminution 

entre 1999 et 2007 passant respectivement de 321,18 Gg à 37,95 Gg (Figure 0-21). Elles connaissent u 

croissance importante de 2007 à 2014. La tendance est à la diminution de nouveau entre 2014 et 2018. 

Ces variations d®pendent du d®veloppement de lôactivit® commerciale des soci®t®s g®n®ralement 

privées qui ont recours aux combustibles fossiles comme source de secours. 
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Figure 0-21 :Tendance des émissions de CO2 des industries manufacturières et de construction de 1995-2018 

 

Les émissions de métha sont très faibles variant entre 0,11 Gg CO2eq et 0,25 Gg CO2eq entre 1995 et 

1999 et entre 0,03 et 0,29 Gg CO2eq de 2007 à 2014. Entre 2014 et 2018 la tendance des émissions est 

à la baisse (Figure 0-11). 

 

Figure 0-11: Tendance des émissions de CH4 des industries manufacturières et de construction de 1995-2018 

Les variations de tendance dans les émissions de N2O sont imputables aux industries manufacturières 

et de construction (Figure 0-22). Ces émissions atteignt un pic relativement faible de 0,77 Gg CO2eq en 

1999 et un second pic en 2014 de 0,84 Gg CO2eq. 

 

Figure 0-22 : Tendance des émissions de N2O des industries manufacturières et de construction de 1995-2018 
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3.3.2.2.3. Tendances des émissions imputables au Transport de 1995 à 2018 

Les émissions estimées concernent que le transport routier ¨ lôaide de voitures, de v®hicules utilitaires 

légers, de véhicules utilitaires lourds, de bus et de motocyclettes. Les émissions de CO2 croissent de 

529,44 Gg en 1995 pour atteindre 1471,58 Gg en 2018 (Figure 0-23). Le niveau des émissions est 

surtout li® au parc dôengins roulants, ¨ la disponibilit® dôinfrastructures appropri®es notamment lô®tat 

des routes.  

 

Figure 0-23 : Tendance des émissions de CO2 du Transport de 1995-2018 

 

Les émissions de métha ont augmenté régulièrement de 3 Gg CO2eq en 1995 pour atteindre 7,76 Gg 

CO2eq en 2018 (Figure 0-12).  

 

Figure 0-12: Tendance des émissions de CH4 du Transport de 1995-2018 

 

Les émissions de N2O en équivalent CO2 varient entre 7,69 Gg en 1995 et 22,63 Gg soient un 

accroissement de 194% (Figure 0-25).   
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Figure 0-25 : : Tendance des émissions de N2O du Transport de 1995-2018 

 

3.3.2.2.4. Tendances des émissions imputables à Autres secteurs (Résidentiel Commerce & 

Institutions) de 1995 à 2018 

Les émissions de la catégorie Autres secteurs proviennt de la combustion de pétrole lampant et de gaz 

pour lô®clairage et la cuisson surtout dans les ménages. Les gaz directs émis pour ces activités sont 

relativement importants. Le CO2 émis est en croissance régulière de 1995 à 2015 variant de 120,85 à 

230,50 Gg avec u diminution notable entre 2015 et 2018 (Figure 0-). Les niveaux dô®missions de CO2 

sont du même ordre que ceux de CH4 qui ont varié de 224,29 à 445,73 Gg CO2eq avec u pointe en 2007 

à 376,76 Gg CO2eq (Figure 0-). Les émissions de N2O  sont insignifiantes comme dans les catégories 

précédentes (Industries érgétiques, Industries manufacturières et de construction, Transport). Entre 

1995 et 2018 les émissions de N2O ont connu u croissante de 40,47 à 62,76 Gg CO2eq (Figure 0-).  

 

Figure 0-26: Tendance des émissions de CO2 dues à Autres secteurs (Résidentiel, Commerce & Institutions) de 1995-

2018 
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Figure 0-27: Tendance des émissions de CH4 dues à Autres secteurs (Résidentiel, Commerce & Institutions) de 1995-

2018 

 

Figure 0-28: Tendance des émissions de N2O dues à Autres secteurs (Résidentiel, Commerce & Institutions) de 1995-

2018 
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3.4. Description et interprétation des tendances des émissions des GES de 1995 à 2018 

3.4.1. Cas des GES directs 

Entre 1995 et 2018, les émissions du CO2 

(  

Figure 0-, Tableau 11) ont progressé de 818,66 Gg à 2007,05 Gg soit u augmentation de 145 %. Les 

émissions du CH4 (  



 

45 

 

 

Figure 0-) sont passées de 242,99 Gg en 1995 à 434, 86 Gg en 2018, soit un accroissement de 79 %. 

Quant au N2O, ses émissions sont insignifiantes en unité de masse 

(  

Figure 0-). Cependant, leurs impacts ne sont pas négligeables à cause de leur fort pouvoir de 

réchauffement global. Entre 1995 et 2018 les émissions de N2O varient de 133,6 % à partir de 79,12 

Gg qui est leur niveau dô®missions en 1995. 

Au total les émissions globales de gaz directs sont passées de 1140,77 Gg à 2626,78 Gg CO2eq soit un 

accroissement de 130,26 %. 

 

 

Figure 0-31 : Tendance des émissions directes du secteur Ergie de 1995 à 2018 
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3.4.2. Cas des GES indirects 

De 1995 à 2018, les émissions (, Erreur  ! Source du renvoi introuvable. ; Erreur  ! Source du 

renvoi introuvable.) de NOx sont passées de 9,49 Gg à 22,85 Gg ; celles de CO de 378,40 Gg à 

658,55 Gg ; celles de COVNM de 24,18 Gg à 42,55 Gg et celles de SOx de 0,81 Gg à 2,07 Gg. 

De toutes ces émissions de gaz indirects la composante CO est de loin la plus importante et traduit 

lôimportance relative de la biomasse encore largement utilisée les ménages pour la cuisson.  

 

 

 

Figure 0-13 : Tendances des ®missions indirectes du secteur de lôErgie de 1995 ¨ 2018 

 

Tableau 3-2 : Valeurs des émissions de gaz directs et de gaz indirects de 1995 à 2018. 

 Gaz directs (Gg CO2eq) Gaz indirects (Gg) 

Année CO2 CH4 N2O NOX CO COVNM SOx 

1995 818,66 242,99 79,12 9,49 378,40 24,18 0,81 

1996 866,48 261,46 84,25 11,08 406,59 26,04 0,33 

1997 966,45 264,61 85,85 11,89 411,70 26,49 0,93 

1998 951,38 266,72 87,27 12,04 414,87 26,74 0,89 

1999 1142,89 250,18 103,54 12,42 370,17 22,70 0,96 

2000 1139,74 256,63 106,08 12,32 379,75 23,28 0,98 

2001 1122,36 262,66 108,57 12,18 389,17 23,90 0,93 

2002 1032,64 270,30 110,93 12,35 398,53 24,47 0,93 

2003 1061,83 275,40 113,38 12,35 407,83 25,01 0,98 

2004 1042,31 281,92 115,94 12,47 417,20 25,52 0,94 

2005 1040,11 290,56 119,44 12,47 430,30 26,37 0,98 

2006 1018,56 295,67 121,58 12,59 439,55 27,14 0,93 

2007 975,55 247,54 124,18 12,57 450,57 27,89 0,92 
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2008 981,37 311,28 127,45 12,72 463,51 28,77 0,91 

2009 1092,71 334,37 136,40 14,09 493,46 30,03 1,06 

2010 1299,94 343,97 141,63 15,68 506,84 30,76 1,17 

2011 1349,07 353,79 146,99 16,93 522,41 31,87 1,20 

2012 1450,43 364,02 152,23 18,22 539,11 33,13 1,24 

2013 1729,11 373,08 158,63 20,51 555,71 34,47 1,43 

2014 2209,19 382,70 165,26 23,42 571,12 35,91 3,05 

2015 2650,82 392,40 170,35 23,92 589,87 37,76 6,44 

2016 2023,57 498,46 204,75 24,36 690,08 40,45 3,89 

2017 1670,59 510,32 208,29 23,76 708,90 41,80 2,60 

2018 2007,05 434,86 184,86 22,85 658,55 42,55 2,07 

 

4. SECTEUR DES PROCEDES INDUSTRIELS ET UTILISATION DE PRODUITS  

4.1. Aperçu du secteur 

Le secteur industriel au Togo est relativement récent et se caractérise par la modestie de sa 

contribution au PIB qui dôailleurs passe de 23% en 2005 ¨ 15,6% en 2018, la pr®dominance des 

industries extractives (phosphate et Clinker) et agro-alimentaires ainsi que la forte tendance à la 

concentration des unités industrielles de petites dimensions dans la zo portuaire. Néanmoins, on trouve 

des entreprises de grande taille (cimenteries, Société Nouvelle des Phosphates du Togo : SNPT) et la 

brasserie du B®nin. Le secteur industriel est constitu® dôunit®s de reconditionment surtout les 

industries métallurgiques, chimiques et agro-alimentaires qui importent des matières semi-finies 

dôassemblage ou reconditionnt sans transformation. La catégorie source la plus importante est la 

cimenterie avec la fabrication de clinker (production de mâchefer), principale source dô®mission de 

CO2. A cette cat®gorie sôajoute les industries du froid, qui ¨ partir de 2013, sont les principales sources 

dô®mission de gaz F. Il existe des activités artisanales. Les unités métallurgiques artisanales englobent 

les forges pour des outils aratoires et les unités de fabrication de marmite et de casseroles. Les unités 

textiles (fabrication de pags traditionls) parfois équipées de teintureries. Les unités agro-alimentaires 

(production de vin, liqueur de palme (sodabi) et les brasseries) qui sont des sources dô®mission de 

composés organiques volatiles non méthaniques (COVNMs). 

 

4.2. Tendances des émissions de GES de 1995 - 2018  

4.2.1. Estimation des émissions des GES de 2018 

Les émissions du secteur PIUP en 2018 sont de 1095,63 Gg pour le dioxyde de carbo (CO2) et de 

1385,16 Gg CO2-e pour les gaz HFCs imputables respectivement à la cimenterie et à la réfrigération et 

climatisation. Le dioxyde de soufre (SO2) rejeté lors de la fabrication du ciment est estimé à 0,64 Gg 

pour la même année tandis que les composés organiques volatils non méthaniques (COVNMs) qui 

sô®l¯vent ¨ ®galement ¨ 0,64 Gg sont attribués aux processus de préparation des aliments et boissons 

(Tableau 4-1). Lôanalyse des ®missions de 2018 est faite par gaz et par catégorie. 

Tableau 4-1: Récapitulatif abrégé des émissions de GES de 2018 du secteur PIUP 
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Tableau 2: Récapitulatif abrégé des émissions de GES de 2018 du secteur PIUP 

Inventory Year: 2018 

            

Categories 

(Gg) CO2-e (Gg) 

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 

Autres gaz 

halogénés 

avec 

facteurs de 

conversion 

CO2-e (1) 

Autres gaz 

halogénés 

sans 

facteurs de 

conversion 

CO2 -e (2) 

NOx CO NMVOCs SO2 

2 - Procédés industriels et utilisation des produits 1095,63 NA NA 1385,16 NA NA NA  NO NO 0,65 0,64 

   2.A ï Industrie Minérale  1095,63 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,64 

      2.A.1 ï Production de Ciment   1095,63           0,64 

      2.A.2 - Production de Chaux NO        NO NO NO NO 

      2.A.3 - Production de Verre NO        NO NO NO NO 

NA      2.A.4 ï Autres utilisations des carbonates dans les procédés NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

         2.A.4.a - Céramiques NA        NA NA NA NA 

         2.A.4.b - Autres utilisations du carbonate de sodium NA        NA NA NA NA 

         2.A.4.c - Production de magnésie non-métallurgique NA        NA NA NA NA 

         2.A.4.d - Autres (veuillez spécifier) (3) NA        NA NA NA NA 

      2.A.5 - Autres (veuillez spécifier) (3)          NA NA NA NA 

   2.B ï Industrie Chimique  NE2 NA NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.B.1 - Production dôAmmoniaque NE2        NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.B.2 - Production dôAcide Nitrique    NE2      NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.B.3 - Production dôAcide Adipique   NE2      NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.B.4 - Production de caprolactame, de glyoxale et dôacide glyoxylique   NE2      NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.B.5 - Production de Carbure NE2 NE2       NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.B.6 - Production de Dioxyde de Tita NE2        NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.B.7 - Production de carbonate de sodium NE2        NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.B.8 - Production de Pétrochimie et de Carbo Noir NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

         2.B.8.a - Méthanol  NE2 NE2       NE2 NE2 NE2 NE2 

         2.B.8.b - Ethylè  NE2 NE2       NE2 NE2 NE2 NE2 

         2.B.8.c - Dichlorure dô®thyl¯ et chlorure de vinyle monom¯re NE2 NE2       NE2 NE2 NE2 NE2 

         2.B.8.d ï Oxyde dôEthyle NE2 NE2       NE2 NE2 NE2 NE2 

         2.B.8.e - Acrylonitrile  NE2 NE2       NE2 NE2 NE2 NE2 

         2.B.8.f ï Carbo Noire  NE2 NE2       NE2 NE2 NE2 NE2 

     2.B.9 - Production de composés fluorés NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

         2.B.9.a - Emissions par produit (4)    NE2     NE2 NE2 NE2 NE2 

         2.B.9.b - Emissions Fugitives  (4)         NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.B.10 - Autres (veuillez spécifier) (3)         NE2 NE2 NE2 NE2 

   2.C ï Industrie du Métal  NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.C.1 - Production sidérurgique NE2 NE2       NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.C.2 - Production de ferro-alliages NE2 NE2       NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.C.3 - Production dôAluminium  NE2    NE2     NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.C.4 - Production de Magnésium  (5) NE2      NE2   NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.C.5 - Production de plomb NE2        NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.C.6 ï Production de  Zinc  NE2        NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.C.7 - Autres (veuillez spécifier) (3)          NE2 NE2 NE2 NE2 

   2.D -   Produits non érgétiques imputables aux  

combustibles et ¨ lôutilisation de solvant (6) 

NE1 NA NA NA NA NA NA NA NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.D.1 - Utilisation de Lubrifiant NE1        NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.D.2 - - Utilisation de Paraffi  NE1        NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.D.3 - - Utilisation de Solvant  (7)         NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.D.4 - Autres (veuillez spécifier)  (3), (8)         NE1 NE1 NE1 NE1 

   2.E ï Industrie de lôElectronique  NA NA NA NE2 NE2 NE2 NA NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.E.1 - Circuit Intégré ou Semi-conducteur  (9)    NE2 NE2 NE2  NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.E.2 - Ecran plat TCM (matrice active) (9)     NE2 NE2  NE2 NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.E.3 - Photovoltaïques  (9)     NE2    NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.E.4 - Fluide de transfert de chaleur (10)     NE2    NE2 NE2 NE2 NE2 

      2.E.5 - Autres (veuillez spécifier)  (3)          NE2 NE2 NE2 NE2 

   2.F - Utilisations de produits comme substituts  

de substances appauvrissant lôozo 

NE1 NE1 NE1 1385,16 NE1 NA NA NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.F.1 - Réfrigération and Conditionment dôAir  NA NA NA 1385,16 NE1 NA NA NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.F.1.a - R®frig®ration and Conditionment dôAir fixe    1144,18     NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.F.1.b - Conditionment dôAir Mobile     240,98     NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.F.2 - Agents dôexpansion des mousses    NE1    NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.F.3 - Protection contre le feu    NE1 NE1     NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.F.4 - Aérosols     NE1    NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.F.5 - Solvants     NE1 NE1   NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.F.6 ï Autres Applications (veuillez spécifier )  (3)    NE1 NE1   NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

   2.G - Autres utilisations de produits NA NA NA NA 1 1 NA NA NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.G.1 - Equipment Electrique  NA NA NA NA 1 1 NA NA NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.1.a ï Fabrication dôEquipment Electrique     NE1 NE1   NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.1.b ï Utilisation dôEquipment Electrique     NE1 NE1   NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.1.c - £vacuation dô®quipement ®lectrique     NE1 NE1   NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.G.2 ï Autres Utilisation de produits SF6 et PFCs  NA NA NA NA NA NA NA NA NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.2.a - Applications Militaires      NA NA   NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.2.b - Accélérateurs      NA NA   NE1 NE1 NE1 NE1 
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         2.G.2.c - Autres (veuillez spécifier)  (3)     NA NA   NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.G.3 - Utilisation de produits N2O   NA NA NE1 NA NA NA NA NA NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.3.a - Applications Médicales    NE1      NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.3.b - Propergol pour produits sous pression et aérosols   NE1      NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.3.c - Autres (veuillez spécifier)  (3)   NE1      NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.G.4 - Autres (veuillez spécifier)  (3)         NA NA NA NA 

   2.H - Autres NE1 NA NA NA NA NA NA NA NE1 NE1 0,65 NE1 

      2.H.1 ï Industrie de Pâtes et Papiers         NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.H.2 ï Industrie des aliments et des boissons 1        NE1 NE1 0,65 NE1 

      2.H.3 - Autres (veuillez spécifier) (3)         NE1 NE1 NE1 NE1 
 

NB : NA : Non applicable ou néant; NE1 : Non estimé; NE 2 : Non existant 

 

4.2.1.1. Emissions par gaz 

Quatre gaz sont estimés en 2018 à savoir le dioxyde de carbo (CO2), les Hydrofluorocarbos (HFCs), le 

dioxyde de soufre (SO2) et les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNMs).  

 

4.2.1.1.1. Emissions de GES directs 

Les activit®s de cimenterie et de r®frig®ration et climatisation sont les sources dô®mission de de 

dioxyde de carbo (CO2) qui sô®l¯vent ¨ 1095,63 Gg pour le CO2 et à 1385,16 Gg CO2-e pour les gaz F 

en 2018 (Figure 4-1). Les industries dôextraction et de reconditionments nô®mettent pas et aucun puit 

dôabsorption de CO2 et aucun système de récupération de CO2 dans le secteur nôest disponible. 

 

Figure 4-1: Répartition des émissions de GES directs 

 

4.2.1.1.2. Emission de GES indirects 

Deux des quatre GES indirects sont estimés : 

- Lô®mission de dioxyde de soufre (SO2) estimé en 2018 à 0,64 Gg dépend du 

processus de préparation du mâchefer. 

- Les émissions de COVNMs sont estimées à 0,64 Gg en 2018 dépendant du processus 

de préparation de boissons et aliments (Figure 4-2). La production de pain lôemporte avec 

81% suivi par la fabrication de sucre avec 13%.  
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Figure 4-2: Répartition des émissions de COVNMs 

 

4.2.1.2. Emissions par catégorie 

En 2018, deux catégories se partagent les émissions de GES directs sont : la catégorie Industrie 

Minérale (2A) avec 1095,63 Gg de CO2-e soit 44% des émissions et la catégorie Produits de 

Substitution des SAO (2F) avec 1385,16 Gg de CO2-e soit 56% des émissions réparties en deux sous-

catégories à savoir la réfrigération avec 46% et la climatisation avec 10% des émissions totales de 

GES directs. 

Les émissions de CO2 (1095,63 Gg) et de SO2 (0,64 Gg) de la catégorie 2A, Industrie minérale sont 

totalement imputables à la cimenterie tandis que la Catégorie 2F : Utilisations de produits comme 

substituts de SAO est responsable des émissions de HFCs estimées à 1385,16 Gg CO2-e et réparties 

entre deux sous-catégories (Figure 4-3). 

 

Figure 4-3: Répartition des émissions de HFCs 

 

Les émissions de COVNMs sont estimées uniquement dans la catégorie 2H pour la sous-catégorie 

Alimentations et boissons à hauteur de 0,65 Gg. 
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4.2.2. Catégories de sources clés 

Lôanalyse par lô®valuation de niveau ou lô®valuation de tendance, il ressort deux sources cl®s en 2018 : 

Réfrigération et climatisation et Production de ciment (Tableau 4-2, Tableau 4-3). 

Le Tableau 4-2 dôApproche 1 dô®valuation de niveau permet de sôapercevoir que les ®missions de 

HFCs (HFC-32 ; HFC-125 ; HFC-134a et HFC-143a) imputables à la sous-catégorie 2F.1 : 

R®frig®ration et conditionment dôair font dôelle la premi¯re sous-catégorie clé avec u contribution de 

56% du total cumulatif des émissions de GES directs en 2018 tandis que la deuxième sous-catégorie 

clé à savoir 2A.1 : Production de ciment contribue pour 44% avec pour seule émission le dioxyde de 

carbo (CO2). 
 

 

Tableau 4-2: Approche 1 dô®valuation de niveau 

A B C D E F G 

Code de la 

Catégorie 

du GIEC  

Catégorie du GIEC  GES 

2018 

Ex,t 

(Gg CO2 

Eq) 

|Ex,t| 

(Gg 

CO2 

Eq) 

Lx,t 

Total 

cumulatif 

de la 

Column F 

2.F.1 R®frig®ration et conditionment dôair HFCs 1385,16 1385,16 0,56 0,56 

2.A.1 Production de ciment CARBON DIOXIDE 

(CO2) 

1095,63 1095,63 0,44 1,00 

Total 

      2480,78 2480,78 1   
 

 

Par contre, par Approche 1 dô®valuation de tendance (Tableau 4-3), les deux sous-catégories ont u 

contribution chacu égale à 50% du total cumulatif des émissions de GES directs en 2018. Les 

émissions de HFCs (HFC-32 ; HFC-125 ; HFC-134a et HFC-143a) sont imputables uniquement à la 

sous-catégorie 2F.1 : Réfrigération et conditionment et les émissions de dioxyde de carbo (CO2) 

attribuées à la sous-catégorie clé à savoir 2A.1 : Production de ciment. 

 

 

 

Tableau 4-3: Approche 1 dô®valuation de tendance 

A B C D E F G H 

Code de la 

Catégorie 

du GIEC 

Catégorie du GIEC  GES 

1995 Year 

Estimate 

Ex0 (Gg CO2 

Eq) 

2018 Year 

Estimate 

Ext (Gg CO2 Eq) 

Trend 

Assessment 

(Txt) 

% Contribution à 

la tenddance 

Cumulative 

Total of 

Column G 

2.A.1 Production de ciment DIOXYDE DE 

CARBON DIOXIDE 

(CO2) 

397,97 1095,63 3,48 0,50 0,50 

2.F.1 Réfrigération et 

conditionment dôair 

HFCs, PFCs 0,00 1385,16 3,48 0,50 1,00 

Total 

      397,97 2480,78 6,96 1   

 

4.4.3. Description des catégories sources clés 

4.4.3.1. Industrie minérale : 2.A 

Dans la catégorie 2A : Industrie minérale au Togo, les émissions de CO2 proviennt uniquement de la 

sous-catégorie 2A.1 : Production du ciment avec u estimation qui sô®l¯ve ¨ 1095,63 Gg faisant dôelle 

la catégorie clé du secteur PIUP en 2018. Le Togo produit le mâchefer pour la fabrication du ciment 

de type Portland. Ces émissions ont lieu lors du chauffage du carbonate de calcium (CaCO3). 
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4.4.3.2. Utilisations de produits comme substituts de substances 

appauvrissant lôozo : 2.F 

Les gaz F émis dans la catégorie 2F : Utilisations de produits comme substituts de substances 

appauvrissant lôozo au Togo sont imputables ¨ la sous-catégorie 2F1 : Réfrigération et conditionment 

dôair. Les ®missions de HFCs (HFC-32 ; HFC-125 ; HFC-134a et HFC-143a) sô®l¯vent à 1385,16 Gg 

CO2-e. Elle est u catégorie clé du secteur PIUP en 2018. Le Togo ne produit pas de substituts de 

substances appauvrissant lôozo (HFCs) estim®s. Ils sont import®s et utilis®s comme substituts de SAO 

dans la réfrigération et le conditionment dôair ¨ partir de 2013.  

 

4.4.4. CQ/AQ et vérification spécifique à chaque source 

Les données utilisées pour les deux (02) catégories clés sont des données nationales. Pour des 

recoupements, les données sur la production de ciment sont recueillies à trois endroits à savoir les 

Statistiques nationales ; le Minist¯re de lô®conomie et les Soci®t®s de production de ciment tandis que 

les donn®es sur lôutilisation des HFCs sont fournies par le Secr®tariat Ozo du Togo et le Ministère du 

Commerce. 

 

4.2.3. Estimation des émissions des GES de 1995 

En 1995, les émissions de dioxyde de carbo (CO2) sô®l¯vent 397,97 Gg imputables ¨ la cimenterie. Les 

HFCs sont introduits au Togo quôen 2013 et par cons®quent  sont émis pour la même année. Le 

dioxyde de soufre (SO2) rejeté est de 0,23 Gg alors que les composés organiques volatils non 

méthaniques (COVNMs) sont de 0,29 Gg (
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Tableau 4-4). 
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Tableau 4-4 : Récapitulatif abrégé des émissions de GES de 1995 du secteur PIUP 

Inventory Year: 1995 

            

Categories 

(Gg) CO2 Equivalents(Gg) (Gg) 

CO2 
CH

4 
N2O HFCs PFCs SF6 

Autres 

gaz 

halogén

és avec 

facteurs 

de 

conversi

on CO2 

équivale

nt (1) 

Autres gaz 

halogénés 

sans facteurs 

de conversion 

CO2 

équivalent (2) 

NO

x 
CO NMVOCs SO2 

2 - Procédés industriels et utilisation des produits 397,97 0,00 NA NA NA NA NA  NO NO 0,28 0,23 

   2.A ï Industrie Minérale  397,97 NA NA NA NA NA NA  NA NA NA 0,23 

      2.A.1 ï Production de Ciment   397,97        NO NO NO 0,23 

      2.A.2 - Production de Chaux NO        NO NO NO NO 

      2.A.3 - Production de Verre NO        NO NO NO NO 

      2.A.4 ï Autres utilisations des carbonates dans les 

procédés 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

         2.A.4.a - Céramiques NA        NA NA NA NA 

         2.A.4.b - Autres utilisations du carbonate de 

sodium 

NA        NA NA NA NA 

         2.A.4.c - Production de magnésie non-

métallurgique 

NA        NA NA NA NA 

         2.A.4.d - Autres (veuillez spécifier) (3) NA        NA NA NA NA 

      2.A.5 - Autres (veuillez spécifier) (3)          NA NA NA NA 

   2.B ï Industrie Chimique  NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 

2 

NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.1 - Production dôAmmoniaque NE 2        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.2 - Production dôAcide Nitrique    NE 2      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.3 - Production dôAcide Adipique   NE 2      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.4 - Production de caprolactame, de glyoxale et 

dôacide glyoxylique 

  NE 2      NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.5 - Production de Carbure NE 2 NE 2       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.6 - Production de Dioxyde de Tita NE 2        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.7 - Production de carbonate de sodium NE 2        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 

2 

NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

NE 2 NE 2 NE 2       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

NE 2 NE 2 NE 2       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

NE 2 NE 2 NE 2       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

NE 2 NE 2 NE 2       2 2 2 2 
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         2.B.8.e - Acrylonitrile  NE 2 NE 2       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

         2.B.8.f ï Carbo Noire  NE 2 NE 2       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.9 - Production de composés fluorés NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 

2 

NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

         2.B.9.a - Emissions par produit (4)    NO     NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

         2.B.9.b - Emissions Fugitives (4)         NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.B.10 - Autres (veuillez spécifier) (3)         NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   2.C ï Industrie du Métal  NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 

2 

NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.C.1 - Production sidérurgique NE 2 NE 2       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.C.2 - Production de ferro-alliages NE 2 NE 2       NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.C.3 - Production dôAluminium  NE 2    NE 2     NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.C.4 - Production de Magnésium (5) NE 2     NE 

2 

  NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.C.5 - Production de plomb NE 2     NA   NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.C.6 ï Production de Zinc  NE 2     NA   NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.C.7 - Autres (veuillez spécifier) (3)      NA   NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   2.D -   Produits non érgétiques imputables aux  

Combustibles et ¨ lôutilisation de solvant (6) 

 NA NA NA NA NA NA NA NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.D.1 - Utilisation de Lubrifiant NE 1        NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.D.2 - - Utilisation de Paraffi  NE 1        NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.D.3 - - Utilisation de Solvant (7)         NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

      2.D.4 - Autres (veuillez spécifier) (3), (8)         NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 

   2.E ï Industrie Electronque  NO        NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.E.1 - Circuit Intégré ou Semi-conducteur (9)    NE 1 NE 1 NE 

1 

 NE 1 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.E.2 - Ecran plat TCM (matrice active) (9)     NE 1 NE 

1 

 NE 1 NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.E.3 - Photovoltaïques (9)     NE 1    NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.E.4 - Fluide de transfert de chaleur (10)     NE 1    NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

      2.E.5 - Autres (veuillez spécifier) (3)     NA     NE 2 NE 2 NE 2 NE 2 

   2.F - Utilisations de produits comme substituts de 

substances appauvrissant lôozo 

NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.F.1 - R®frig®ration and Conditionment dôAir  NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.F.1.a - R®frig®ration and Conditionment dôAir 

fixe 

   NE1     NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.F.1.b - Conditionment dôAir Mobile     NE1     NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.F.2 - Agents dôexpansion des mousses    NE1    v NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.F.3 - Protection contre le feu    NE1 NE1     NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.F.4 - Aérosols     1    1 NE1 NE1 NE1 NE1 
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      2.F.5 - Solvants     1 1   1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.F.6 ï Autres Applications (veuillez spécifier)  (3)    NE1 NE1   NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

   2.G - Autres utilisations de produits NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 NA NA NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.G.1 - Equipment Electrique  NA NA NA NE1 NE1 NA NA NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.1.a ï Fabrication dôEquipment Electrique     NE1 NE1   NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.1.b ï Utilisation dôEquipment Electrique     NE1 NE1   NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.1.c - £vacuation dô®quipement électrique     NE1 NE1   NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.G.2 ï Autres Utilisation de produits SF6 et PFCs  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

         2.G.2.a - Applications Militaires      NA NA   NA NA NA NA 

         2.G.2.b - Accélérateurs      NA NA   NA NA NA NA 

         2.G.2.c - Autres (veuillez spécifier) (3)     NA NA   NA NA NA NA 

      2.G.3 - Utilisation de produits N2O   NA NA NE1 NA NA NA NA NA NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.3.a - Applications Médicales    NE1      NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.3.b - Propergol pour produits sous pression et 

aérosols 

  NE1      NE1 NE1 NE1 NE1 

         2.G.3.c - Autres (veuillez spécifier) (3)   NE1      NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.G.4 - Autres (veuillez spécifier) (3)         NA NA NA NA 

   2.H - Autres NE1 NA NA NA NA NA NA NA NE1 NE1 0,29 NE1 

      2.H.1 ï Industrie de Pâtes et Papiers         NE1 NE1 NE1 NE1 

      2.H.2 ï Industrie des aliments et des boissons NE1        NE1 NE1 0,28 NE1 

      2.H.3 - Autres (veuillez spécifier) (3)         NE1 NE1 NE1 NE1 

NB : NA : Non applicable ou néant; NE1 : Non estimé; NE2 : Non existant 
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4.2.4. Emissions par gaz 

Trois gaz sont estimés : le dioxyde de carbo (CO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les Composés 

Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNMs).  

4.2.4.1. Emissions des GES directs  

Les émissions de dioxyde de carbo (CO2) sô®l¯vent 397,97 Gg sont totalement imputables ¨ la 

cimenterie en 1995. 

4.2.4.2. Emissions des GES indirects  

Deux GES indirects sont estimés : les composés organiques volatils non méthaniques (COVNMs) et le 

dioxyde de soufre SO2 dans les proportions de 56% et 44% (Figure 4-4). 

 

Figure 4-4: Répartition des émissions par GES indirects en 1995 

 

Le processus de pr®paration du m©chefer est la source dô®mission de SO2 estimé à 0,23 Gg en 1995 

tandis que pour la même année, les émissions de COVNMs sont estimées à 0,64 Gg. Les processus de 

préparation de boissons et aliments sont à la base (Figure 4-5). La production de pain lôemporte avec 

81% suivi par la fabrication de sucre avec 13%. 

 

Figure 4-5: Répartition des émissions de COVNMs en 1995 

 

4.2.5. Emissions par catégorie 

Deux cat®gories sont principales sources dô®mission au Togo en 1995 :  

-  catégorie 2A, les émissions de CO2 (397,97 Gg) et de SO2 (0,23 Gg) sont imputables 

à la cimenterie.  
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-  catégorie 2H : Autres,  les émissions de COVNMs sont estimées uniquement dans la 

catégorie 2H pour la sous-catégorie « Alimentations et boissons » à hauteur de 0,29 Gg. 

 

4.2.6. Sources clés 

LôApproche 1 dô®valuation de niveau indique lôexistence dôu seule cat®gorie cl® en 1995 au Togo : 

sous-catégorie 2A.1, Production de ciment qui contribue à 100% pour lôémission de CO2 (Tableau 

4-5). 

Tableau 4-5: Approche 1 dô®valuation de niveau pour 1995 

A B C D E F G 

Code de la Catégorie du 

GIEC  
Catégorie du GIEC  GES 

2018 

Ex,t 

(Gg CO2 

Eq) 

|Ex,t| 

(Gg CO2 

Eq) 
Lx,t 

Total cumulatif de la 

Column F 

2A.1  Production de ciment CARBON DIOXIDE (CO2) 397,97 397,97 1 1 

Total 

      397,97 397,97 1   

 

4.2.7. Description des catégories sources clés 

Dans la catégorie 2A, les émissions de CO2 proviennt uniquement de la sous-catégorie 2A.1 : 

Production du ciment avec u émission de 397,97 Gg en 1995.  

4.2.8. CQ/AQ et vérification spécifique à chaque source 

Les données utilisées sont des données nationales. Elles portent sur la production de ciment et 

recueillies à trois endroits pour des recoupements à savoir les Statistiques nationales ; le Ministère de 

lô®conomie et les Soci®t®s de production de ciment. 

 

4.3. Description et interprétation des tendances des émissions des GES de 1995 à 2018 

Les évolutions et tendances des émissions agrégées de GES directs et dans les pools de sources clés de 

1995 à 2018 est croissante. Les émissions de GES directs (CO2) et indirects (SO2, COVNMs) dans le 

secteur PIUP. De m°me, lôutilisation des substituants des SAO introduits en 2013 au Togo indique des 

émissions croissantes de HFCs entre 2013-2018. Les irrégularités dans les tendances sont sujettes de 

lôoffre et de la demande sur le march®, les préparations de pain et de gâteau étant les principales 

sources dôémissions de COVNMs. 

 

4.3.1. Tendances de GES directs 

Les émissions de CO2 évoluent de façon irrégulière faisant passer les émissions de 397,97 Gg en 1995 

à 1095,63 Gg en 2018 (Figure 4-6).  
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Figure 4-6: Tendance des émissions de CO2 

 

Les émissions de HFCs, côest en 2013 que la Cat®gorie 2F : Utilisations de produits comme substituts 

de SAO par le biais de la sous-catégorie 2F.1 : R®frig®ration et conditionment dôair est devenue source 

dô®mission au Togo. Les émissions augmentent de 332,52 Gg CO2-e en 2013 à 1385,16 Gg CO2-e en 

2018 (Figure 4-7)  

 

Figure 4-7: Tendance des émissions de HFCs 

 

Deux sources dôactivit® se partagent les émissions de HFCs de la sous-catégorie 2F.1 : « Réfrigération 

et conditionment dôair stationnaire » et « Conditionment dôair mobile » (Figure 4-8). 
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Figure 4-8: Tendance des émissions de HFCs par sous-catégorie 
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4.3.2. Incertitudes de tendance en 2018  

Lô®valuation des incertitudes de tendance en 2018 par rapport ¨ 1995 choisie comme Ann®e de r®f®rence (Tableau 4-6) indique u valeur de 83,80% 

dôincertitude totale de tendance pour u incertitude annuelle moyennée à 10,87%. 

Tableau 4-6: Tendance des incertitudes (%) par rapport ¨ lôann®e de r®f®rence 1995 

 

Base year for assessment of uncertainty in trend: 1995, Year T: 2018 

A B C D E F G H I J K L M 

2006 IPCC Categories Gas 

Base Year 

1995  

(Gg CO2-e) 

Year T 

2018 

(Gg CO2-e) 

AD 

Uncer. 

(%) 

EF 

Uncer.  

(%) 

Combid 

Uncertainty 

(%) 

Contribution 

 to Variance  

by Category  

in Year T 

Type A 

Sensitivity 

(%) 

Type B 

Sensitivity 

(%) 

Uncer. in trend in 

national emissions 

introduced by EF 

uncertainty 

(%) 

Uncer. in trend in 

national emissions 

introduced by AD 

uncertainty 

(%) 

Uncer. 

introduced into the trend 

in total national emissions 

(%) 

2.A - Miral Industry                          

2.A.1 - Cement production CO2 397,97 1095,63 11,00 8,00 13,60 36,08 3,45 2,75 27,57 42,83 2594,17 

2.F - Product Uses as  

Substitutes for Ozo 

 Depleting Substances 

                        

2.F.1.a - Refrigeration and  

Stationary Air Conditioning 

CH2F2 0,00 82,05 20,00 25,00 32,02 1,12 0,21 0,21 5,15 5,83 60,58 

2.F.1.a - Refrigeration  

and Stationary  

Air Conditioning 

CHF2CF3 0,00 537,40 20,00 25,00 32,02 48,10 1,35 1,35 33,76 38,19 2598,35 

2.F.1.a - Refrigeration  

and Stationary  

Air Conditioning 

CH2FCF3 0,00 240,98 20,00 25,00 32,02 9,67 0,61 0,61 15,14 17,13 522,48 

2.F.1.a - Refrigeration  

and Stationary  

Air Conditioning 

CF3CH3 0,00 283,74 20,00 25,00 32,02 13,41 0,71 0,71 17,82 20,17 724,37 

2.F.1.b - Mobile  

Air Conditioning 

CH2FCF3 0,00 240,98 20,00 25,00 32,02 9,67 0,61 0,61 15,14 17,13 522,48 

Total 

    Sum(C): 397,97 Sum(D): 2480,79       Sum(H):  

118,06 

        Sum(M): 7022,43 

              Uncertainty 

 in total 

 inventory: 10,87 

        Trend  

uncertainty: 83,80 
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4.3.3. Cas des GES indirects 

Deux des quatre GES indirects sont estimés pour la série temporelle 1995-2018 : les 

Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNMs) et le dioxyde de soufre SO2. 

4.3.3.1. Tendances des émissions de SO2 

Le processus de préparation du mâchefer est la seule source dô®mission de dioxyde de soufre 

(SO2) estimé à 0,23 Gg en 1995 contre 0,64 Gg en 2018 (Figure 4-9). 

 

Figure 4-9 : Tendance de SO2 

4.3.3.2. Tendances des émissions de COVNMs 

Les émissions de COVNMs de la Catégorie 2H : Autres sont imputables à diverses sources 

dôactivit® (Tableau 17) à savoir les productions ou fabrications de pain, gâteaux, viande, 

poissons fumé, sucre, huile végétale et boisons. Les émissions agrégées de COVNMs sont 

passées de 0,28 Gg en 1995 à 0,64 en 2018 (Figure 4-10). La production de pain lôemporte 

avec 81% suivi par la fabrication de sucre avec 13%.  

 

Figure 4-10: Tendance de COVNMs par sous-catégorie
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5. AGRICULTURE, FORESTERIE ET AUTRES AFFECTATIONS DES TERRES  

5.1. Bref aperçu sur le secteur AFAT  

Le secteur de lôagriculture, de la foresterie et des autres utilisations des terres (AFAT) traite des 

émissions et absorptions de GES anthropiques, définies par toutes les émissions et absorptions se 

produisant sur les ç terres g®r®es è et qui sont associ®es ¨ lôutilisation des terres, incluant lôagriculture 

et lô®levage. Les terres gérées sont des terres où ont été réalisées des interventions et pratiques humais 

afin de permettre leurs fonctions productives, écologiques ou sociales (GIEC, 2006). U illustration 

synth®tique sur la faon dont lôutilisation et la gestion des terres peuvent influencer les multiples 

processus écosystémiques, qui à leur tour peuvent avoir u incidence sur les flux de gaz à effet de serre, 

comme la photosynthèse, la respiration, la décomposition, la nitrification / dénitrification, la 

fermentation entérique (GIEC, 2006) est faite (Figure 0-1). 

 

Figure 0-1: Principales sources /absorptions et processus dô®mission de GES dans les ®cosyst¯mes g®r®s 

 

Lôutilisation des variations de stocks de C pour estimer les ®missions et absorptions de CO2 est 

basée sur le fait que les changements dans les stocks de carbo des écosystèmes se produisent 

principalement (mais pas exclusivement) par lô®change de CO2 entre la surface de la terre et 

lôatmosph¯re (les autres processus de transfert de C comme la lixiviation sont supposés être 

négligeables). Par conséquent, les augmentations des stocks totaux de C au fil du temps sont 

assimilées à u absorption tte de CO2 ¨ partir de lôatmosph¯re, et les baisses des stocks totaux de C 

(moins les transferts aux autres pools tels que les produits ligux récoltés) sont assimilées à u 

émission tte de CO2. Les émissions autres que le CO2 sont en grande partie le produit de processus 

microbiologiques (côest ¨ dire dans les sols, le tube digestif des animaux et le fumier) et de la 

combustion de matières organiques.  

 

 

Source: GIEC, 2006. 
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5.2. Description des dispositions institutionlles mises en place pour lôinventaire des GES du 

Secteur AFAT 

Dans la dynamique dôu institutionnalisation durable de gestion des IGES, le dispositif institutionl 

propos® dans cette section sôappuie sur le syst¯me national dôinventaire de GES. Pour la préparation 

de la 4CN & 2RBA, la réalisation des inventaires dans le secteur AFAT, a ®t® confi®e ¨ lôUniversit® de 

Lomé (UL) par le Minist¯re de lôEnvironment du D®veloppement Durable et de la Protection de la 

Nature (MEDDPN). Sur la base dôun Accord ®tabli entre le MEDDPN et lôUL, deux structures de 

recherche universitaire, notamment LaRASE et LBEV, ont en charge respectivement la compilation 

des inventaires des sous-secteurs Agriculture et FAT.  

Les travaux ont d®marr® par des r®unions dôinformations et de formation des experts. Des séances 

dô®changes ont permis aux membres des différentes structures concernées dôavoir la m°me 

compréhension du travail. Après cette étape, un plan de travail et u répartition des responsabilités ont 

été définis. Au niveau de chaque structure de recherche, un superviseur scientifique contrôle la qualité 

de lôinventaire, sur demande dôun point focal. Enfin un coordonnateur des IGES supervise les 

différentes équipes du LBEV et du LaRASE et assure le suivi quotidien des activit®s de lôinventaire 

(Figure 0-2). 

 

Figure 0-2: Cadre op®rationl de lôinventaire du secteur AFAT 

Les activit®s de compilation de lôinventaire ont d®marr® par u formation des experts nationaux à 

lôutilisation du logiciel IPCC 2006 et des méthodologies des Ligs directrices 2006. A lôissue de cette 

formation, les catégories des sources de données ont été identifiées permettant le démarrage des 

activités de collecte de données. 
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5.3. Tendances des émissions de gaz à effet de serre de 1995 - 2018  

5.3.1. Estimation des émissions des GES de 2018 

Le r®sum® de lôestimation des ®missions de GES de 2018 est présenté (Tableau 0-1). Lôanalyse de la 

situation globale des émissions selon le Tableau 17/CP.8 montre que le secteur Agriculture, Foresterie 

et Autres Terres (AFAT) pour lôann®e 2018 a ®mis environ 35677,83 Gg de CO2, 95,52 Gg de CH4 et 

57,10 Gg de N2O. Les ®missions de CO et NOx sô®l¯vent respectivement ¨ environ 1239,21 Gg et 

27,98 Gg. La catégorie des « affectations des terres forestières et autres stocks de biomasse liguse » est 

responsable de plus de 95% des émissions de ttes de CO2. Les émissions provenant de la catégorie 

« conversion des terres forestières et des prairies è, sô®l¯vent ¨ 1661,92 Gg CO2 alors que celles 

provenant des sols sô®l¯vent ¨ 10,88 Gg CO2.  

Les émissions de métha émant principalement de la fermentation entérique (43,35 Gg CH4). La 

catégorie Autres affectations des terres, notamment le brûlage de la biomasse a contribué de 23,43 Gg 

des émissions totales de CH4 alors que 3,06 Gg et 4,23 Gg proviennt respectivement de la riziculture et 

la gestion du fumier. Environ 57 Gg des émissions de N2O sont imputables aux autres affectations des 

terres (51,42 Gg) et aux sols agricoles (4,45 Gg). 

Tableau 0-1: R®capitulatif des ®missions de GES du secteur AFAT pour lôann®e 2018 

 

A dôinventaire: 2018 

      
Categories 

(Gg) 

t CO2 emissions 

/ removals 
Emissions 

  CH4 N2O NOx CO NMVOCs 

3 - Agriculture, Foresterie et Autres Affectations des Terres  29531.18 93.19 57.23 30.54 1212.25 NA 

3.A - Bétails  NA 47.59 0.53 NA NA NA 

3.A.1 ï Fermentation entérique NA 43.35 NA NA NA NA 

3.A.1.a ï Gros bétail NA 14.73 NA NA NA NA 

3.A.1.a.i - Vaches laitières  2.08  NA NA NA 

3.A.1.a.ii - Autres bétails  12.64  NA NA NA 

3.A.1.b - Buffle   NA  NA NA NA 

3.A.1.c - Ovins  7.76  NA NA NA 

3.A.1.d - Caprins   19.72  NA NA NA 

3.A.1.e - Chameaux   NA  NA NA NA 

3.A.1.f - Chevaux   0.02  NA NA NA 

3.A.1.g - Mules et âs  0.07  NA NA NA 

3.A.1.h - Porcins   1.06  NA NA NA 

3.A.1.j - Autres (préciser)  NA  NA NA NA 

3.A.2 ï Gestion du fumier NA 4.23 0.53 NA NA NA 

3.A.2.a - Gros bétail  NA 0.45 NA NA NA NA 

3.A.1.a.i - Vaches laitières  0.05 NA NA NA NA 

3.A.1.a.ii - Autres bétails  0.41 NA NA NA NA 

3.A.1.b - Buffle   NA NA NA NA NA 

3.A.1.c - Ovins  0.31 NA NA NA NA 

3.A.1.d - Caprins   0.87 NA NA NA NA 

3.A.1.e - Chameaux   NA NA NA NA NA 

3.A.1.f - Chevaux   NA NA NA NA NA 

3.A.1.g - Mules et âs  0.01 NA NA NA NA 

3.A.1.h - Porcins   2.11 0.53 NA NA NA 

3.A.2.i - Volailles   0.48 NA NA NA NA 

3.A.1.j - Autres (préciser)  NA NA NA NA NA 

3.B - Terres 29518.46 NA  NE1 NE1 NE1 NE1 

3.B.1 - Terres forestières 29091.28 NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.1.a - Terres forestières restant terres forestières 30248.89   NE1 NE1 NE1 

3.B.1.b - Terres converties en terres forestières -1157.62 NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.1.b.i - Terres cultivées converties en terres forestières -1092.23   NE1 NE1 NE1 

3.B.1.b.ii - Prairies converties en terres forestières -65.39   NE1 NE1 NE1 

3.B.1.b.iii - Zos humides converties en terres forestières NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.1.b.iv - Etablissements convertis en terres forestières NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.1.b.v - Autres terres converties en terres forestières NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.2 - Terres cultivées 387.35 NA NA NA NA NA 

3.B.2.a - Terres cultivées restant terres cultivées NA     NA NA NA 

3.B.2.b - Terres converties en terres cultivées 387.35 NA NA NA NA NA 

3.B.2.b.i - Terres forestières converties en terres cultivées 225.43   NA NA NA 

3.B.2.b.ii - Prairies converties en terres cultivées 161.92   NA NA NA 

3.B.2.b.iii - Zos humides converties en terres cultivées NA   NA NA NA 

3.B.2.b.iv - Etablissements convertis en terres cultivées NA   NA NA NA 

3.B.2.b.v - Autres terres converties en terres cultivées NA   NA NA NA 

3.B.3 - Prairies  34.68 NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.3.a - Prairies restant prairies NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.3.b - Terres converties en prairies 34.68 NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.3.b.i - Terres forestières converties en prairies 1.75   NE1 NE1 NE1 

3.B.3.b.ii - Terres cultivées converties en prairies 32.92   NE1 NE1 NE1 
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3.B.3.b.iii - Zos humides converties en prairies NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.3.b.iv - Etablissements convertis en prairies NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.3.b.v - Autres terres converties en prairies NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.4 ï Zos humides  NE1 NA NE1 NE1 NE1 NE1 

3.B.4.a - Zos humides restant zos humides NE1 NA NE1 NE1 NE1 NE1 

3.B.4.a.i - Tourbières restant tourbières NE1   NE1 NE1 NE1 NE1 

3.B.4.a.ii ï Terres inondées restant terres inondées     NE1 NE1 NE1 

3.B.4.b ï Terres converties en zos humides  NE1 NA NE1 NE1 NE1 NE1 

3.B.4.b.i - Terres converties par lôextraction   NE1 NE1 NE1 NE1 

3.B.4.b.ii ï Terres converties en terres inondées  NE1   NE1 NE1 NE1 

3.B.4.b.iii - Terres converties en autres zos humides     NE1 NE1 NE1 

3.B.5 - Etablissements 5.16 NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.5.a - Etablissements restant établissements NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.5.b - Terres converties en établissements 5.16 NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.5.b.i - Terres forestières converties en établissements 3.18   NE1 NE1 NE1 

3.B.5.b.ii - Terres cultivées converties en établissements 1.44   NE1 NE1 NE1 

3.B.5.b.iii - Prairies converties en établissements 0.54   NE1 NE1 NE1 

3.B.5.b.iv - Zos humides converties en établissements NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.5.b.v - Autres terres converties en établissements NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.6 - Autres terres NA NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.6.a - Autres terres restant autres terres    NE1 NE1 NE1 

3.B.6.b - Terres converties en autres terres NA NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.6.b.i - Terres forestières converties en autres terres NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.6.b.ii - Terres cultivées converties en autres terres NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.6.b.iii - Prairies converties en autres terres NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.6.b.iv - Zos humides converties en autres terres NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.6.b.v - Etablissements convertis en autres terres NA   NE1 NE1 NE1 

3.C - Sources agr®g®es et sources dô®missions non- CO2 sur terres 12.72 45.61 56.69 NE1 NE1 NE1 

3.C.1 - Emissions provenant du brûlage de biomasse NA 45.61 1.67 30.54 1212.25 NE1 

3.C.1.a - Brûlage de biomasse dans les terres forestières  22.81 0.87 6.98 453.94 NE1 

3.C.1.b - Brûlage de biomasse dans les terres cultivées  19.61 0.51 18.16 668.34 NE1 

3.C.1.c - Brûlage de biomasse dans les prairies  3.18 0.29 5.40 89.98 NE1 

3.C.1.d - Brûlage de biomasse dans les autres terres  NE1 NE1 NE1 NE1 NE1 

3.C.2 - Chaulage NE2   NE2 NE2 NE2 

3.C.3 - Application dôur®e 12.72   NE1 NE1 NE1 

3.C.4 - Emissions directes de N2O provenant des sols gérés   50.45 NE2 NE2 NE2 

3.C.5 - Emissions indirectes de N2O provenant des sols gérés   4.45 NE2 NE2 NE2 

3.C.6 - Emissions directes de N2O provenant de la gestion du fumier   0.13 NE2 NE2 NE2 

3.C.7 - Riziculture  3,06  NE2 NE2 NE2 

3.C.8 ï Autres (préciser)      NA NA NA 

3.D - Autres NE1 NA NA NE1 NE1 NE1 

3.D.1 - Produits ligux récoltés NE1   NE1 NE1 NE1 

3.D.2 - Autres (préciser)    NA NA NA 

NB : NA : Non applicable ou néant; NE1 : Non estimé; NE2 : Non existant 

 

 

5.3.2. Analyse des émissions par gaz (Analyse gaz par gaz) 

Pour le secteur AFAT, les émissions ont été analysées suivant les trois (03) gaz directs (CO2, CH4, 

N2O) et les quatre (04) indirects (CO, NOx, NMVOC et SOx). 

 

5.3.2.1. Analyse des gaz directs 

¶ Émissions de dioxyde de carbo CO2 

Pour lôann®e 2018, les ®missions de CO2 dans le secteur AFAT proviennt essentiellement de la sous-

catégorie « terres forestières » avec environ 35677,83 Gg CO2, soit 99,96% ( 

Figure 0-3). La contribution de la sous-catégorie « sources agr®g®es et sources dô®missions non-CO2 

sur les terres » aux émissions totales de CO2 est très faible (environ 12,71 Gg CO2 soit 0,04%). 
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Figure 0-3: Répartition des émissions de CO2 en 2018 par compartiment du secteur AFAT 

¶ Émissions de métha (CH4) 

En 2018, les émissions du métha (CH4) dans le secteur AFAT sont évaluées à 93,19 Gg. Elles émant 

des « 3.C - Sources agr®g®es et sources dô®missions non-CO2 sur les terres » avec environ un total de 

45,61 Gg soit 48,94 %. Celles dues au « 3.A ï Bétail » représentent environ 47,59 Gg, correspondant à 

51,06 % (Figure 0-4). Les emissions de CH4 emanant de la categorie « 3.B ï Terres » sont nulles. 

 

Figure 0-4: Contribution des diff®rentes cat®gories aux ®missions du m®tha pour lôann®e 2018 

¶ £missions dôh®mioxyde dôazote N2O 

En 2018, les émissions du N2O dans le secteur AFAT sont évaluées à 57,10 Gg. La quasi-totalité soit 

90,07% des émissions totales de N2O sont imputables à la catégorie « sources agrégées et sources 

dô®missions non-CO2 sur les terres ». Seulement 9,93 % des émissions de N2O émant de la catégorie 

« Bétail » due essentiellement à la gestion du fumier ( 

Figure 0-5). La catégorie « terres forestières è pr®sente un bilan t nul en mati¯re dô®missions du N2O. 
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Figure 0-5: Contribution des différentes catégories aux émissions du N2O en 2018 

 

5.3.3.2. Analyse des gaz indirects 

¶ Émissions de monoxyde de carbo CO 

Pour lôann®e 2018, les ®missions de monoxyde de carbo CO qui sô®l¯vent ¨ 1212,25 Gg (soit 100 % 

des émissions), proviennt de la catégorie « Sources agr®g®es et sources dô®missions non-CO2 sur les 

terres » (Figure 0-6). 

 

Figure 0-6: Émissions de CO en 2018 selon les différentes catégories du secteur AFAT 

 

¶ £missions des oxydes dôazote NOx 

En 2018, dans le secteur AFAT, les ®missions des oxydes dôazote NOx sô®l¯vent ¨ 30,54 Gg (soit 

100% des émissions totales) provenant uniquement des « sources agr®g®es et sources dô®missions non-

CO2 sur les terres » (Figure 0-7). Il sôagit notamment des émissions dues au brûlage de biomasse. 
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Figure 0-7: Emissions de NOx en 2018 selon les différentes catégories du secteur AFAT  

 

¶ Émissions de composés organiques volatils non méthaniques COVNMs 

Selon les estimations pour lôann®e 2018, il nôexiste pas dô®missions de compos®s organiques volatils 

non méthaniques (COVNM) imputables aux catégories du secteur AFAT. 

¶ Émissions de dioxyde de soufre SO2 

Tout comme pour les COVNM, les émissions de SO2 en 2018 sont ixistantes dans le secteur 

Agriculture, foresterie et autres affectations des terres (AFAT). 
 

 

5.3.4. Les émissions par catégorie de sources clés (Analyse catégorie par catégorie) 

Lôanalyse des ®missions par cat®gorie du secteur AFAT pour lôann®e 2018 concernt 4 cat®gories. Il 

sôagit principalement du b®tail, des terres, Sources agr®g®es et sources dô®missions non-CO2 sur les 

terres, et de la catégorie autres (Figure 0-8). 

V Catégorie Bétail : les émissions se répartissent entre la fermentation entérique et la gestion du 

fumier. Les émissions de CH4 sont produites par ces deux secteurs dôactivit® ¨ raison de 43,35 Gg 

pour la fermentation entérique et 4,23 Gg pour la gestion du fumier. Seule la gestion du fumier a 

émis 0,53 Gg de N2O (figure 9). Cette catégorie « Bétail è nôa ®mis ni du CO2 ni de gaz indirects. 

V Catégorie Terres : les émissions sont reparties dans toutes les sous-catégories, excepté les zos 

humides et les autres terres. Les émissions ttes de 29091,28 Gg de CO2 pour les sous-catégories 

« Terres forestières) et « Terres cultivées » (figure 35). La sous-catégorie « Terres cultivées » a 

emis 387,35 Gg CO2 alors que les prairies ont emis environ 34,68 Gg CO2. Les autres gaz 

sont sans objet ou nuls. 

V Catégorie Sources agrégées et émissions non-CO2 sur les terres : seule lôapplication de lôur®e a 

émis 12,72 Gg de CO2, le brûlage de biomasse a émis des gaz directs (CH4 et N2O) et les gaz 

indirects (NOx). Outre le brûlage de biomasse, le 3,06 Gg de CH4 a été émis par les pratiques 

rizicoles (Figure 52). Lôessentiel du N2O émis provient des pratiques de gestion des sols, soit 

respectivement 50,45 Gg et 4,45 Gg. 

V Catégorie Autres : Les émissions de gaz directs et indirects provenant de la catégorie « Autres » 

sont nulles et sans objet. 
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Figure 0-8: R®partition des ®missions par cat®gorie du secteur AFAT pour lôann®e 2018 

5.3.4.1. Catégories de sources clés 

Selon les bons pratiques décrites dans le Chapitre 1 volume 4 du Guide de Bons pratiques des IGES, 

lôidentification des cat®gories cl®s a ®t® faite sur la base de lôimportance de leur contribution aux 

émissions totales du secteur AFAT (Tableau 48). Les catégories clés sont classées par ordre 

d®croissant dôimportance de leur contribution ¨ la tendance g®n®rale. Leur total repr®sente au moins 

95% de la tendance générale des émissions totales nationales. Les catégories sources clés sont les 

suivantes : 

- Emissions de CO2 résultant des « Terres Forestières restant Terres forestières (3.B.1.a) 

» 

- Emissions directes de N2O dues aux sols gérés (3.C.4) 

- CH4 résultant du brûlage de la biomasse (3.C.1) 

- CO2 sequestré par les terres converties en terres forestieres (3.B.1.b) 

- N2O résultant du brûlage de biomasse (3.C.1) 

Tableau 0-2: Sources clés du secteur AFAT (par méthode des tendances) 

 

IPCC 

Category 

code 

IPCC Category Greenhouse gas 

1995 

Year 

Estimate 
Ex0 

(Gg CO2 

Eq) 

2018 

Year 

Estimate 
Ext 

(Gg CO2 

Eq) 

Trend 

Assess
ment 

(Txt) 

% 

Contribut
ion to 

Trend 

Cumulative 

Total of 

Column G 

3.B.1.a Forest land Remaining 

Forest land 

CARBON DIOXIDE 

(CO2) 

17809.44 30248.89 0.41 0.42 0.42 

3.C.4 Direct N2O Emissions from 

managed soils 

NITROUS OXIDE 

(N2O) 

2497.76 15638.97 0.40 0.41 0.82 

3.C.1 Emissions from biomass 

burning 

METHA (CH4)  1061.13 957.76 0.06 0.06 0.88 

3.B.1.b Land Converted to Forest CARBON DIOXIDE -1053.69 -1157.62 0.06 0.06 0.94 



 

208 

 

land (CO2) 

3.C.1 Emissions from biomass 

burning 

NITROUS OXIDE 

(N2O) 

638.09 516.43 0.04 0.04 0.98 

3.B.2.b Land Converted to Cropland CARBON DIOXIDE 
(CO2) 

-458.53 387.35 0.01 0.01 0.99 

3.C.5 Indirect N2O Emissions from 

managed soils 

NITROUS OXIDE 

(N2O) 

647.12 1380.20 0.00 0.00 0.99 

3.A.2 Manure Management NITROUS OXIDE 
(N2O) 

46.80 164.81 0.00 0.00 0.99 

3.A.1 Enteric Fermentation METHA (CH4) 419.68 910.39 0.00 0.00 1.00 

3.B.3.b Land Converted to Grassland CARBON DIOXIDE 

(CO2) 

30.73 34.68 0.00 0.00 1.00 

3.A.2 Manure Management METHA (CH4) 30.30 88.92 0.00 0.00 1.00 

3.C.6 Indirect N2O Emissions from 

manure management 

NITROUS OXIDE 

(N2O) 

11.20 39.55 0.00 0.00 1.00 

3.C.3 Urea application CARBON DIOXIDE 

(CO2) 

8.59 12.72 0.00 0.00 1.00 

3.B.5.b Land Converted to 

Settlements 

CARBON DIOXIDE 

(CO2) 

-2.78 5.16 0.00 0.00 1.00 

 

 

5.3.4.2. Description des catégories sources clés 

 

En se r®f®rant ¨ lôApproche 1 bas®e sur le lô®valuation de niveau, les cat®gories sources cl®s identifi®es 

pour lôann®e 2018. Lôanalyse de la tendance a permis dôidentifier 5 catégories clés. 

 

- Emissions de CO2 résultant des « Terres Forestières restant Terres forestières 

(3.B.1.a) 

Les émissions de CO2 de la catégorie « 3.B.1.a » sont estimés à 30248,89 Gg CO2, ce qui représente 

environ 42% de contribution ¨ la tendance. Lôinventaire des gaz ¨ effet de serre pour la cat®gorie ç 

terres forestières restant terres forestières è comprend lôestimation des variations des stocks de carbo 

pour cinq pools de carbo (biomasse aérien, biomasse souterrai, bois mort, litière, et matière organique 

des sols) et des émissions de gaz sans CO2. 

 

- Emissions directes de N2O dues aux sols gérés (3.C.4) 

Les émissions de N2O résultant des sols gérés sont estimées à environ 15638,97 Gg EqCO2, 

représentant 41 % de contribution. Lôoxyde nitreux (N2O) se produit naturellement dans les sols via 

les processus de nitrification et de dénitrification.  

Dans la plupart des sols, lôaccroissement de la disponibilit® en N fait augmenter les taux de 

nitrification et de dénitrification, qui font ensuite augmenter la production de N2O. Les augmentations 

de la disponibilit® de N peuvent avoir lieu en raison dôajouts anthropiques de N ou de changements 

dôaffectation des terres et/ou de pratiques de gestion, qui min®ralisent le N organique des sols.  

¶ CH4 résultant du brûlage de la biomasse (sous-catégorie 3.C.1) 

La quantité de CH4 résultant du brulage de biomasse (3.C.1) est estimée à 957.76 Gg éq-CO2. Ce niveau 

dô®mission repr®sente environ 6 % en termes de contribution à la tendance. Les émissions de CH4 

résultant du brulage de la biomasse sont dues aux terres cultivées restant terres cultivées, terres 

converties en terres cultivées, aux terres forestières, et prairies.  
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- CO2 sequestré par les terres converties en terres forestieres (3.B.1.b) 

La quantite de CO2 de la catégorie « 3.B.1.b » est estimée à -1157.62 Gg CO2, ce qui représente 

environ 6% de contribution ¨ la tendance. Lôinventaire des gaz ¨ effet de serre pour la cat®gorie ç 

terres converties en terres forestières » comprend lôestimation des variations des stocks de carbo pour 

cinq pools de carbo (biomasse aérien, biomasse souterrai, bois mort, litière, et matière organique des 

sols) et des émissions de gaz sans CO2. Les gains incluent la croissance totale de la biomasse dans ses 

composantes aériens et souterrais. Ces gains de biomasses sont généralement induits par les 

reboisements, les croissances dues au regain de vegetation dans les terres precedemment non 

forestieres, faisant de « Terres converties en Terres forestières » u catégorie clé. 

¶ N2O résultant du brûlage de biomasse (sous-catégorie 3.C.1) 

La quantité de N2O résultant du brulage de biomasse (3.C.1) est estimée soit 516.43Gg éq-CO2 qui 

représentent 4 %. Les émissions de N2O résultant du brulage de la biomasse sont dues aux terres 

cultivées restant terres cultivées, terres converties en terres cultivées, aux terres forestières, et prairies.  

 

5.3.4.3. CQ/AQ et vérification spécifique à chaque source 

La 4CN & 2RBA du Togo a fait lôobjet dôu analyse AQ/CQ. Pour, les données collectées dans les 

structures d®tentrices de donn®es et le rapport de collecte de donn®es ont fait lôobjet de validation en 

comparaison avec les données existantes sur différentes sources internationales et aux données des 

pays voisins de la même zo éco-géographique par le groupe des experts responsables de la compilation 

des inventaires. Après cette première phase, les données collectées sont passées par la phase de 

validation, les sources de données, les références et la documentation ont été vérifiées. Lôassurance 

qualité a concer la soumission du rapport à u revue internationale ¨ lôissue de laquelles les 

recommandations à court termes formulées par la revue ont été intégrées dans la version améliorée, 

celles à moyen et à long termes seront prises en compte dans les prochains inventaires.  

 

5.4. Estimation des émissions des GES de 1995 

Pour lôann®e 1995, lôanalyse des ®missions du Tableau 17/CP.8 ( 
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Tableau 0-3),le secteur AFAT a émis pour les gaz directs : 16333 Gg de CO2, 71,96 Gg de CH4 et 

12,39 Gg de N2O. Les émissions des gaz indirects, quant à elles, sont estimées à 1344,68 Gg de CO et 

36,89 Gg de NOx. En 1995, la sous-catégorie des « Terres » aussi est responsable de plus de 98% des 

émissions de ttes de CO2.  

Les émissions de métha émant principalement des sous-catégories « fermentation entérique », « 

gestion du fumier », « Emissions provenant du brûlage de biomasse », et la « riziculture », 

respectivement pour 19,98 Gg, 1,44 Gg et 50,53 Gg et 0,52 Gg. En 1995, environ 12,39 Gg de N2O 

sont émis principalement la catégories « 3.C - Sources agr®g®es et sources dô®missions non- CO2 sur 

terres » (12,24 Gg). Tout comme en 2018, aucu ®mission de NMVOCs et SO2 nôest attribuable au 

secteur AFAT en 1995. 

Il faut relever quôen 1995 les absorptions de CO2 sont estimées à -1053,69 Gg, -458,53 Gg pour 

respectivement les « terres converties en terres forestieres » et « les terres de cultures » Elles émant 

principalement des sous-catégorie « terres converties en terres forestières », « prairies converties terres 

cultivées » et « prairies converties en établissements » pour respectivement 1053,69 Gg, 592,46 Gg et 

5,94 Gg. 
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Tableau 0-3: Récapitulatif des émissions de GES pour lôann®e 1995 

 

Categories 

(Gg) 

t CO2 

emissions / 

removals 

Emissions 

  CH4 N2O NOx CO NMVOCs 

3 - Agriculture, Foresterie et Autres Affectations des 

Terres  

16333.76 71.96 12.39 36.89 1344.68 NA 

3.A - Bétails  NA 21.43 0.15 NA NA NA 

3.A.1 ï Fermentation entérique NA 19.98 NA NA NA NA 

3.A.1.a ï Gros bétail NA 8.61 NA NA NA NA 

3.A.1.a.i - Vaches laitières  1.22  NA NA NA 

3.A.1.a.ii - Autres bétails  7.39  NA NA NA 

3.A.1.b - Buffle   NA  NA NA NA 

3.A.1.c - Ovins  5.49  NA NA NA 

3.A.1.d - Caprins   5.54  NA NA NA 

3.A.1.e - Chameaux   NA  NA NA NA 

3.A.1.f - Chevaux   0.01  NA NA NA 

3.A.1.g - Mules et âs  0.04  NA NA NA 

3.A.1.h - Porcins   0.30  NA NA NA 

3.A.1.j - Autres (préciser)  NA  NA NA NA 

3.A.2 ï Gestion du fumier NA 1.44 0.15 NA NA NA 

3.A.2.a - Gros bétail  NA 0.26 NA NA NA NA 

3.A.1.a.i - Vaches laitières  0.03 NA NA NA NA 

3.A.1.a.ii - Autres bétails  0.24 NA NA NA NA 

3.A.1.b - Buffle   NA NA NA NA NA 

3.A.1.c - Ovins  0.22 NA NA NA NA 

3.A.1.d - Caprins   0.24 NA NA NA NA 

3.A.1.e - Chameaux   NA NA NA NA NA 

3.A.1.f - Chevaux   NA NA NA NA NA 

3.A.1.g - Mules et âs  0.01 NA NA NA NA 

3.A.1.h - Porcins   0.59 0.15 NA NA NA 

3.A.2.i - Volailles   0.11 NA NA NA NA 

3.A.1.j - Autres (préciser)  NA NA NA NA NA 
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3.B - Terres 16325.17 NA  1 1 1 1 

3.B.1 - Terres forestières 16755.75 NA NA 1 1 1 

3.B.1.a - Terres forestières restant terres forestières 17809.44   1 1 1 

3.B.1.b - Terres converties en terres forestières -1053.69 NA NA 1 1 1 

3.B.1.b.i - Terres cultivées converties en terres forestières -913.90   1 1 1 

3.B.1.b.ii - Prairies converties en terres forestières -139.79   1 1 1 

3.B.1.b.iii - Zos humides converties en terres forestières NA   1 1 1 

3.B.1.b.iv - Etablissements convertis en terres forestières NA   1 1 1 

3.B.1.b.v - Autres terres converties en terres forestières NA   1 1 1 

3.B.2 - Terres cultivées -458.53 NA NA NA NA NA 

3.B.2.a - Terres cultivées restant terres cultivées NA   NA NA NA 

3.B.2.b - Terres converties en terres cultivées -458.53 NA NA NA NA NA 

3.B.2.b.i - Terres forestières converties en terres cultivées 133.92   NA NA NA 

3.B.2.b.ii - Prairies converties en terres cultivées -592.46   NA NA NA 

3.B.2.b.iii - Zos humides converties en terres cultivées NA   NA NA NA 

3.B.2.b.iv - Etablissements convertis en terres cultivées NA   NA NA NA 

3.B.2.b.v - Autres terres converties en terres cultivées NA   NA NA NA 

3.B.3 - Prairies  30.73 NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.3.a - Prairies restant prairies NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.3.b - Terres converties en prairies 30.73 NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.3.b.i - Terres forestières converties en prairies 1.75   NE1 NE1 NE1 

3.B.3.b.ii - Terres cultivées converties en prairies 28.98   NE1 NE1 NE1 

3.B.3.b.iii - Zos humides converties en prairies NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.3.b.iv - Etablissements convertis en prairies NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.3.b.v - Autres terres converties en prairies NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.4 ï Zos humides  NA NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.4.a - Zos humides restant zos humides NA NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.4.a.i - Tourbières restant tourbières NA  NA NE1 NE1 NE1 

3.B.4.a.ii ï Terres inondées restant terres inondées     NE1 NE1 NE1 

3.B.4.b ï Terres converties en zos humides  NA NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.4.b.i - Terres converties par lôextraction   NA NE1 NE1 NE1 

3.B.4.b.ii ï Terres converties en terres inondées  NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.4.b.iii - Terres converties en autres zos humides    NE1 NE1 NE1 

3.B.5 - Etablissements -2.78 NA NA NE1 NE1 NE1 
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3.B.5.a - Etablissements restant établissements NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.5.b - Terres converties en établissements -2.78 0.00 0.00 NE1 NE1 NE1 

3.B.5.b.i - Terres forestières converties en établissements 2.77   NE1 NE1 NE1 

3.B.5.b.ii - Terres cultivées converties en établissements 0.38   NE1 NE1 NE1 

3.B.5.b.iii - Prairies converties en établissements -5.94   NE1 NE1 NE1 

3.B.5.b.iv - Zos humides converties en établissements NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.5.b.v - Autres terres converties en établissements NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.6 - Autres terres NA NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.6.a - Autres terres restant autres terres    NE1 NE1 NE1 

3.B.6.b - Terres converties en autres terres NA NA NA NE1 NE1 NE1 

3.B.6.b.i - Terres forestières converties en autres terres NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.6.b.ii - Terres cultivées converties en autres terres NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.6.b.iii - Prairies converties en autres terres NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.6.b.iv - Zos humides converties en autres terres NA   NE1 NE1 NE1 

3.B.6.b.v - Etablissements convertis en autres terres NA   NE1 NE1 NE1 

3.C - Sources agr®g®es et sources dô®missions non- CO2 

sur terres 

8.59 50.53 12.24 36.89 1344.68 NE1 

3.C.1 - Emissions provenant du brûlage de biomasse NA 50.53 2.06 36.89 1344.68 NE1 

3.C.1.a - Brûlage de biomasse dans les terres forestières  24.38 0.95 7.57 492.33 NE1 

3.C.1.b - Brûlage de biomasse dans les terres cultivées  19.51 0.51 18.06 664.78 NE1 

3.C.1.c - Brûlage de biomasse dans les prairies  6.64 0.61 11.25 187.58 NE1 

3.C.1.d - Brûlage de biomasse dans les autres terres  NE1 NE1   NE1 

3.C.2 - Chaulage NE2   NE2 NE2 NE2 

3.C.3 - Application dôur®e 8.59   NE1 NE1 NE1 

3.C.4 - Emissions directes de N2O provenant des sols gérés   8.06 NE2 NE2 NE2 

3.C.5 - Emissions indirectes de N2O provenant des sols 

gérés 

  2.09 NE2 NE2 NE2 

3.C.6 - Emissions directes de N2O provenant de la gestion 

du fumier 

  0.04 NE2 NE2 NE2 

3.C.7 - Riziculture  0.52  NE2 NE2 NE2 

3.C.8 ï Autres (préciser)     NA NA NA 

3.D - Autres 1 NA NA NE1 NE1 NE1 

3.D.1 - Produits ligux récoltés NE1   NE1 NE1 NE1 

3.D.2 - Autres (préciser)    NA NA NA 

NB : Dans ce tableau, les valeurs positives et négatives représentent respectivement les émissions et les absorptions, NA : Non applicable ou néant; NE1 : Non estimé; NE2 : Non existant 
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5.4.1. Analyse des ®missions par gaz pour lôann®e 1995 (Analyse gaz par gaz)  

La tendance des émissions par gaz en 1995 a été analysée suivant les gaz directs (CO2, CH4, N2O) et 

indirects (CO, NOx, NMVOC et SOx). 

5.4.1.1. Analyse des gaz directs  

¶ Émissions de dioxyde de carbo CO2 

En 1995, les émissions globales du CO2 sont estimées à 20535,59 Gg reparties entre la catégorie 

« Terres » et celle de « Sources agr®g®es et sources dô®missions non-CO2 sur les terres ». La catégorie 

« Terres » est responsable de la quasi-totalité (soit 99,96%) de ces émissions de CO2 (Figure 0-9). 

 

Figure 0-9: Répartition des émissions de CO2 en 1995 par compartiment du secteur AFAT 

 

¶ Émissions de métha CH4 

En 1995, les émissions de métha sont estimées à 72,48 Gg. Elles émant des catégories « Sources 

agrégées et sources dô®missions non-CO2 sur les terres » et « Bétail » avec respectivement 70,44% et 

29,56 % des émissions totales de CH4 (Figure 0-10). La catégorie « Terres è nôa pas contribu® aux 

émissions de CH4 en 1995. 



 

65 

 

 

Figure 0-10: Contribution des diff®rentes cat®gories aux ®missions du m®tha pour lôann®e 1995 

¶ £missions dôh®mioxyde dôazote (N2O) 

En 1995, la quasi-totalité (soit 98,78%) des émissions de N2O sont essentiellement dues à la 

catégorie « Sources agr®g®es et sources dô®missions non-CO2 sur les terres ». Les émissions émanant 

de la catégorie « Bétail sô®l¯vent ¨ 1,22 % » (Figure 5-11). 

 

Figure 5-11 : Contribution des différentes catégories aux émissions du N2O en 1995 

5.4.1.2. Analyse des gaz indirects 

Les émissions de monoxyde de carbo (CO) de 1995 estimées à 1344,70 Gg sont dues aux « Sources 

agr®g®es et sources dô®missions non-CO2 sur les terres » (Figure 0-),  

 

Figure 0-11: Émissions de CO en 1995 selon les différentes catégories du secteur AFAT 
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Les Émissions de Nox, en 1995 sont estimées à 36,89 Gg attribuée à la catégorie « Sources agrégées 

et sources dô®missions non-CO2 sur les terres » (Figure 0-), celles de COVNM et de SO2 étant 

ixistantes dans le secteur AFAT. 

 

Figure 0-12: Emissions de NOx en 1995 selon les différentes catégories du secteur AFAT 

Pour lôann®e 1995, il nôexiste pas dô®missions de compos®s organiques volatils non m®thaniques 

(COVNM) imputables aux catégories du secteur AFAT. 

Les émissions de SO2 en 1995 sont également ixistantes pour le secteur AFAT. 

 

5.4.2. Analyse des tendances des émissions par catégorie dans le secteur AFAT 

Catégorie Bétail : Tout comme en 2018, dans la catégorie « Bétail », les émissions de CH4 se 

répartissent entre la fermentation entérique et la gestion du fumier. Les émissions de CH4 sont 

produites par ces deux secteurs dôactivit® ¨ raison de 19,98 Gg pour la fermentation entérique et 1,44 

Gg pour la gestion du fumier. Seule la gestion du fumier a émis environ 0,15 Gg de N2O en 1995 

(figure 15). Cette catégorie « Bétail è nôa ®mis ni du CO2 ni de gaz indirects pour lôann®e 1995 (Figure 

0-13).  

Catégorie Terres : En 1995, les émissions (16325,17 Gg) de la catégorie « Terres » sont reparties dans 

toutes les sous-catégories « Terres forestières », « terres cultivées », « Prairies » et « Etablissements ». 

En général, cette catégorie a présenté des émissions ttes de CO2 sô®levant ¨ environ 16755,75 Gg dans 

la sous-catégorie « Terres foresti¯res). Les absorptions de CO2 sont dôenviron -458.53 Gg dans la 

sous-catégorie « Terres cultivées » (Figure 0-13), les autres gaz directs et indirects étant nuls. 

Catégorie Sources agrégées et émissions non-CO2 sur les terres : Dans cette catégorie, le CO2 émis 

(environ 8,06 Gg) est attribuable ¨ lôapplication de lôur®e. Par contre, le br¾lage de biomasse a ®mis 

des gaz directs CH4 et N2O et ceux indirects (le NOx). Outre le brûlage de biomasse (environ 50,53 Gg 

CH4), le CH4 a été émis par les pratiques rizicoles pour environ 0,52 Gg (figure 5-14). Lôessentiel des 

émissions directes et indirectes de N2O provient des pratiques de gestion des sols, soit un total de 

10,19 Gg.  

V Catégorie Autres : Les émissions de gaz directs et indirects provenant de la catégorie 

« Autres » sont nulles et sans objet.  

V  
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Figure 0-13: Répartition des ®missions par cat®gorie du secteur AFAT pour lôann®e 1995 

5.4.2.1- Tendance des émissions de GES imputables à la fermentation entérique de la série 1995 

à 2018 

Le principal GES émanant de la fermentation entérique est le métha (CH4). Ce GES est émis surtout 

par les ruminants avec u forte contribution des émissions des bovins, ovins, et caprins (Figure 0-). En 

2018, les émissions de CH4 dues à la fermentation entérique sont estimées à environ 1083,80 Gg CO2-

eq, représentant respectivement environ 91,10 % et 45,38 % des émissions totales de CH4 dues aux 

bétails (1189,66 Gg CO2-eq) et les émissions totales nationales de CH4 (2388,10 Gg CO2-eq).  

 

En 1995, ces émissions de CH4 dues à la fermentation entérique étaient de 499,62 Gg CO2-eq. En 24 

ans (de 1995 à 2018), les émissions de CH4 entérique ont plus que doublé (facteur de 2,17), 

principalement dû aux fortes émissions des caprins (facteur de 3,56 entre les émissions de 1995 et 

2018) et bovins (facteur = 1,71). Il faut également noter u émergence de la contribution des porcins 

aux émissions de CH4, en raison des fortes demandes en porcins ces dernières années. Globalement, la 

promotion de lô®levage du petit ruminant et porcins, coupl®e aux fortes intrusions du gros b®tail venant 

des régions sahéliennes, a fortement contribu® ¨ lôaugmentation continue des ®missions de CH4 dues à 

la fermentation entérique. 
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Figure 0-14: Tendance des émissions de CH4 dues à la fermentation entérique de 1995 à 2018 

 

5.4.2.2. Tendance des émissions de GES (CH4 et N2O) imputables à la gestion du fumier de la 

série 1995 à 2018  

La gestion du fumier par le dépôt direct des défécations sur les sites de pâturages naturels et parcelles 

dô®levage traditionls, induit principalement les émissions de N2O et CH4 (Figure 0-). Pour u plus forte 

proportion, les émissions de GES directs sont dues au N2O. Ces GES sont en constante augmentation 

sur toute la série. 

 

 
 

Figure 0-15: Tendance des émissions de GES directs émanant de la gestion du fumier de 1995 à 2018 
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Le CH4 émis par la gestion du fumier est évalué à 36,08 GgCO2-eq et 105,86 GgCO2-eq, 

respectivement pour les années 1995 et 2018. Ces émissions sont principalement dues aux porcins, 

caprins et bovins (Figure 0-). En 2018, les émissions de CH4 dues à la gestion du fumier représentent 

environ 8,89 % et 4,43 % des émissions totales de CH4 dues aux bétails (1189,66 Gg CO2-eq) et les 

émissions totales nationales de CH4 (2388,10 Gg CO2-eq). De 1995 à 2018), les émissions de CH4 

provenant de la gestion du fumier ont presque triplé (facteur de 2,93).  

 

 
 

Figure 0-16: Tendance des émissions désagrégées de CH4 imputables à la gestion du fumier de la 

série temporelle 1995 à 2018 

Il faut noter la forte contribution des porcins aux émissions de CH4, en raison de la mauvaise gestion 

de fumier sur les sites de production porci. Les émissions des caprins ont été multipliées par un facteur 

de 3,53 entre 1995 et 2018, avec lôaugmentation consid®rable de leurs effectifs, tout comme les 

émissions provenant des volailles sont en constante augmentation. 

 

Concernant le N2O émis par la gestion du fumier, il est estimé à environ 44,99 Gg CO2-eq et 158,43 

Gg CO2-eq, respectivement en 1995 et 2018, soit u augmentation dôun facteur de 3,52 

comparativement à 1995. Principalement, ces émissions de N2O proviennt de lô®levage des porcins 

(avec plus de 99,24% des émissions en 2018) (Figure 0-). En général sur toute la série temporelle, les 

ruminants contribuent très faiblement aux émissions de N2O. 

 



 

70 

 

 
 

Figure 0-17: tendance des émissions désagrégées de N2O imputables à la gestion du fumier de 1995 à 2018 

 

Lô®volution des ®missions de CH4 et N2O dues à la fermentation entérique et la gestion du fumier en 

double paliers est ¨ mettre ¨ lôactif dôu peste de petits ruminants (moutons et chèvres) induisant la 

baisse des effectifs en 1999 pour la période de 1995 à 1999. La hausse brutale en 2000 qui reste 

progressive jusquôen 2018 est la cons®quence dôaugmentation progressive des ®missions dues ¨ la 

croissance des effectifs des populations animales, particulièrement accentuée à partir des années 2010. 

Cette croissance ¨ partir de 2010 est le r®sultat de la mise en îuvre de la politique agricole nationale 

par le gouverment togolais à travers les projets tels que le PNIASA, PASA, PPAO, PNPER, 

PNIASAN, etc. 

 

5.4.2.3. Tendance des émissions de CO2 dues ¨ lôapplication dôur®e 

Lôapplication des fertilisants (ur®e) aux sols, notamment dans la cotonculture et la culture céréalière et 

légumière, induit des émissions de CO2. Les émissions imputables à cette activité sont estimées a 8,59 

Gg CO2 en 1995 contre 12,72 Gg CO2 en 2018 (Figure 0-). Un pic dô®mission de CO2 est observé en 

2015 avec environ 15,44 Gg CO2, principalement d¾ ¨ l a forte utilisation dôur®e dans les systèmes de 

production végétale.  

Sur la période 2005-2008, les niveaux dô®missions de CO2 provenant de lôapplication de lôur®e sont 

très faibles, dues aux baisses de production cotonnière connues par la Société Togolaise de Coton 

(SOTOCO). Cependant, on note u augmentation continue des ®missions depuis lôann®e 2009, malgr® 

les baisses observées en 2017 et 2018. Cette augmentation est subséquente au fort développement du 

secteur agricole a travers les politiques de promotion de la reprise de la culture du coton, et de 

lôautosuffisance alimentaire par la production c®r®ali¯re, l®gumi¯re et fruiti¯re à travers les projets 

cités précédemment. 
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Figure 0-18: Tendance des ®missions CO2 imputables ¨ lôapplication de lôur®e de 1995 ¨ 2018  

 

5.4.2.4. Tendance des émissions de CH4 dues à la riziculture 

Les émissions de CH4 imputables à la production du riz présentent u évolution en dents de scie, bien 

quôil existe u tendance g®n®rale a lôaugmentation (Figure 0-). Ces émissions imputables à cette activité 

sont estimées à 76,45 Gg CO2 en 2018 contre 12,93 Gg CO2 en 1995, soit u augmentation sextuple par 

rapport à 1995.  

Depuis lôann®e 2012, on note u forte augmentation des ®missions de CH4 provenant des rizières sur 

lôensemble du territoire national. Elles seraient probablement induites par la reprise de la riziculture 

avec la réhabilitation des bassins rizicoles étatiques (Mission Tové, Plai de lôOti) et priv®s (Riz ESOP 

dans la Binah, Dankpen, et certais préfectures des régions de Plateaux et centrale), matérialisant les 

politiques de d®veloppement du secteur agricole et de lôautosuffisance alimentaire. 

 

Figure 0-20: Tendance des émissions CH4 imputables à la riziculture de 1995 à 2018 

5.4.2.5. Tendance des émissions de GES directs (CO2, CH4, N2O) imputables à la catégorie 

« Terres » de 1995 à 2018  

En 1995, les émissions de GES directs (CO2, CH4, N2O) imputables à la catégorie « Terres » étaient 

estimées à 20526,99 Gg CO2, 1327,73 Gg CO2-eq et 582,18 GgCO2-eq, respectivement pour le CO2, 

CH4 et le N2O (Figure 0-). Pendant que les émissions de CO2 sont en forte augmentation (soit environ 

73,81% entre 1995 et 2018), on note u légère baisse des émissions de CH4 (passant de 1327,73 Gg 

CO2-eq en 1995 à 1121,98 Gg CO2-eq en 2018, soit u baisse de 18,34%) et de N2O (de 582,19 Gg 
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CO2-eq en 1995 à 459,31 Gg CO2-eq en 2018, soit u baisse de 21,12%). Les terres forestières 

contribuent pour u forte proportion (environ 98% en 1995 et 95,31% en 2018) aux émissions de CO2 

par la catégorie Terres (Figure 0-). Cette forte augmentation du CO2 émis est due à la conversion des 

terres forestières en terres cultivées, au prélèvement de bois (rond et érgie) et autres perturbations dans 

les terres. Lôémergence des émissions de CO2 dans les terres cultivées de 2013-2018 correspond à la 

promotion du secteur agricole, maillon essentiel de développement économique du Togo. 

 

Figure 0-19: Tendances des émissions totales par GES direct dans le secteur FAT de 1995-2018 

 

Figure 0-20: Tendances des émissions totales de CO2 dans la catégorie « Terres » 

 

5.4.2.6. Tendances des émissions de GES non CO2 dues au brûlage de biomasse dans la catégorie 

« Terres » 

Les émissions de GES non CO2 émanant du brulage de biomasse sont principalement le CH4 et N2O. 

Elles proviennt du brulage de biomasse dans les terres forestières restant terres forestières, la 

conversion des terres en terres cultivées ou établissements. Dans les terres forestières, les émissions 
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totales de CH4 et N2O imputables au brulage de biomasse ont diminué de 895,52 Gg CO2-eq en 1995 à 

579,79 Gg CO2-eq en 2018, soit u baisse de 54,46 % (Figure 0-).  

 

 

 

Figure 0-21. Tendance des émissions de GES non CO2 dues au brulage de biomasse dans la catégorie « Terres 

forestières » 

De même, les émissions de N2O ont baissé sur la série 1995-2018, passant de 443,81 Gg CO2-eq en 

1995 à 287,11 Gg CO2-eq en 2018, soit u baisse de 54,58%. Les émissions de CH4 contribuent 

substantiellement aux émissions totales de GES non CO2 émanant des terres forestières. La baisse des 

émissions des autres GES (CH4 et N2O) est imputable aux efforts de réduction des feux de végétation 

dans les terres foresti¯res promus par les politiques de gestion durable des terres ¨ lô®chelle nationale. 

Cette situation est le résultat des efforts du gouverment ¨ travers la mise en îuvre des politiques 

d®velopp®es par le MEDDPN en mati¯re dôadoption des bons pratiques de gestion des feux pr®coces 

de végétation. Les émissions de GES non CO2 provenant des terres cultivées augmentent pour les deux 

de1995-2018 (Figure 0-).  
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Figure 0-22 :Tendance des émissions de GES non CO2 dues au brulage de biomasse dans la catégorie « Terres 

cultivées » 

  

Pour le métha, elles ont évolué de 426,05 Gg CO2-eq en 1995 à 536,24 Gg CO2-eq en 2018 (soit un 

facteur de 1,26 entre 1995 et 2018). De même, les émissions de N2O ont augmenté sur la série 1995-

2018, passant de 131,67 Gg CO2-eq en 1995 à 165,72 Gg CO2-eq en 2018, soit u augmentation de 

25,86%. Tout comme dans les terres forestières, les émissions de CH4 contribuent substantiellement 

aux émissions totales de GES non CO2 ®manant des terres cultiv®es. Lôaugmentation des ®missions de 

ces deux GES non CO2 (CH4 et N2O) est imputable ¨ lôaugmentation des surfaces emblavées et la 

mauvaise gestion des résidus de récolte sur site (notamment par le brulage des résidus). 

Dans les prairies, les émissions de CH4 ont évolué de 6,16 Gg CO2-eq en 1995 à 5,95 Gg CO2-eq en 

2018 (Figure 0-). Parallèlement, celles de N2O ont baissé de 6,71 Gg CO2-eq en 1995 à 6,48 Gg CO2-

eq en 2018. Cette baisse est principalement conséquente à la gestion des feux de végétation promus 

pour la gestion durable des terres et forets. Les deux GES contribuent à des proportions relativement 

égales aux émissions totales de GES non CO2 provenant du brulage de biomasse dans les prairies.  

Sur la période 1995 à 2010, on note la baisse des émissions de CH4 et N2O est principalement liée à la 

pratique de bon gestion des feux de végétation promus pour la gestion durable des terres et forêts. 

Cependant, de 2011 ¨ 2018, lôaugmentation relative de ces gaz sôexplique par la croissance de la 

population du cheptel couplée aux pratiques de brûlage des prairies pour le renouvellement des 

p©turages naturels d®di®s ¨ lô®levage. 

 

 

Figure 0-23: Tendance des émissions de GES non CO2 dues au brûlage de biomasse dans la catégorie « prairies » 
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5.4.2.7. Tendance des émissions ou absorptions de CO2 imputables à la catégorie « terres 

forestières restant terres forestières » die 1995 à 2018. 

Sur la période 1995-2018, les « terres forestières restant terres forestières » ont été u source de GES, 

notamment le CO2. Les émissions ttes de CO2 sont passées de 20062,52 Gg CO2 en 1995 à 34009,54 

Gg CO2 en 2018, soit u progression de 41 % (Figure 5-26). Ces émissions ont augmenté au fil du 

temps sur la série temporelle 1995-2018, principalement dues aux prélèvements importants de bois 

érgie et bois ronds, la consumation de biomasse par le feu de végétation et autres perturbations dans 

les terres forestières restant terres forestières. Toutefois, il faut relever que la vulgarisation de 

lôadoption des foyers am®lior®s et la promotion de lôutilisation du gaz domestique couplée aux efforts 

de réduction des exploitations de certais espèces (Pterocarpus erinaceus) ont eu un effet sur la 

stabilisation relative des émissions de CO2 sur la période 2014-2017. 

 

 

Figure 0-24:Tendance des émissions de CO2 dans la catégorie terres forestières restant terres forestières de 1995 à 

2018 

En effet, les ravitaillements en bois érgie et bois rond et les pr®l¯vements dôorgas de plantes proviennt 

essentiellement de ces terres forestières restant terres forestières. Cependant, leur accroissement 

naturel ne compense pas les prélèvements et pressions anthropiques sur les forêts. De ce fait, la 

dégradation continue des terres forestières restant terres forestières ne favorise pas leur potentiel de 

puits de carbo, les émissions devenant alors supérieures aux absorptions. De plus, les questions 

m®thodologiques dues ¨ lôutilisation des facteurs dô®missions et param¯tres dô®mission par d®faut et 

les données fournies sur la consommation totale du bois érgie, le volume annuel de bois rond ou 

encore les superficies br¾l®es, seraient des sources dôerreurs dans lôestimation des 

absorptions/émissions de GES. Seule la conversion des terres en terres forestières (notamment le 

reboisement) se comporte en puits de carbo (Figure 0-). 
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Figure 0-25: Tendances des émissions/absorptions totales de CO2 par sous-catégorie dans le secteur FAT 

 

 

5.5. Description et interprétation des tendances des émissions totales des GES de 1995 à 2018 

5.5.1. Tendance dans les émissions de la série temporelle 1995-2018 

 

Des tendances ¨ lôaugmentation des ®missions des GES directs sont observ®es sur la p®riode 1995 ¨ 

2015. Ces émissions totales évoluent de 26073,03 Gg éq-CO2 en 1995 à 55094,77 Gg éq-CO2 en 2018 

(Figure 0- 5-30 ; 5-31 ; 5-32 et Tableau 0-4). Les émissions ttes de CO2 ont contribué 

substantiellement aux émissions totales agrégées. Le CO2 émis a augmenté de 16333,76 Gg CO2 en 

1995 à 29531,18 Gg CO2, principalement dû à la catégorie « terres ».  

Tableau 0-4: Tendances des émissions des gaz directs et indirects du secteur AFAT de 1995 à 2018 

Années t CO2 CH4  CH4 Eq N2O  N2O Eq CO Nox 

1995 16333,76 71,96 1798,95 12,39 3692,29 1344,68 36,89 

1996 16945,96 69,72 1743,11 14,18 4227,08 1239,51 33,90 

1997 17589,64 70,27 1756,85 17,83 5312,41 1240,19 33,78 

1998 18239,41 70,94 1773,46 14,48 4315,69 1240,92 33,66 

1999 18882,21 69,07 1726,69 16,18 4821,09 1241,70 33,54 

2000 19517,86 74,34 1858,43 39,68 11824,03 1242,43 33,42 

2001 20166,08 75,00 1875,09 41,75 12441,58 1243,17 33,30 

2002 20597,24 75,58 1889,59 44,55 13274,56 1240,74 33,17 

2003 21057,12 76,20 1904,90 42,67 12716,84 1238,32 33,03 

2004 21535,57 76,84 1920,90 43,43 12943,44 1235,91 32,90 

2005 22108,78 77,42 1935,40 39,34 11724,30 1231,79 32,81 

2006 22610,61 77,82 1945,44 39,90 11889,16 1224,02 32,82 

2007 22943,97 78,45 1961,36 41,87 12478,47 1219,99 32,73 

2008 23333,08 78,89 1972,30 42,88 12778,19 1211,79 32,75 

2009 23764,41 79,59 1989,84 46,85 13960,68 1207,76 32,65 

2010 24205,04 80,33 2008,28 52,70 15704,98 1203,73 32,56 

2011 24627,15 81,11 2027,64 49,83 14848,51 1199,71 32,47 

2012 25233,73 81,96 2048,93 60,25 17954,94 1197,30 32,33 
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2013 26341,24 83,56 2088,93 55,01 16393,56 1199,20 32,03 

2014 26566,87 85,26 2131,51 63,13 18813,86 1200,76 31,76 

2015 26980,97 87,08 2176,90 60,42 18005,41 1201,98 31,49 

2016 26866,28 89,44 2236,01 64,16 19118,19 1210,81 31,02 

2017 27396,74 91,50 2287,40 66,67 19868,34 1210,99 30,79 

2018 29531,18 93,19 2329,85 57,23 17053,25 1212,25 30,54 

 

 

Des tendances ¨ lôaugmentation des ®missions des GES directs sont observ®es sur la p®riode 1995 à 

2015. Ces émissions totales évoluent de 26073,03 Gg éq-CO2 en 1995 à 55094,77 Gg éq-CO2 en 2018 

(Figure 0- 5-30 ; 5-31 ; 5-32 et Tableau 0-4). Les émissions ttes de CO2 ont contribué 

substantiellement aux émissions totales agrégées. Le CO2 émis a augmenté de 20535,59 Gg CO2 en 

1995 à 35690,54 Gg CO2, principalement dû à la catégorie « terres ».  

Le secteur agricole a émis de très faibles quantités de CO2 due ¨ lôapplication de lôur®e (Figure 16). 

Les émissions de GES non CO2 ®manant de lôagriculture (fermentation ent®rique et gestion du fumier, 

sols gérés), du brulage de biomasse sont principalement le CH4 et N2O. Les émissions totales de CH4 

imputables au secteur AFAT sont de 2388.10 Gg CO2-eq contre 1876,35 Gg CO2-eq en 1995. Celles 

de N2O ont évolué de 3661,09 GgCO2-eq en 1995 à 19834,46 Gg CO2-eq en 2017. 

Globalement, les émissions de CO2 et CH4 contribuent substantiellement aux émissions totales de GES 

du secteur AFAT sur toute la série temporelle. La hausse des émissions totales de GES directs est 

imputable aux nombreuses activités sources de GES, notamment la production animale, la production 

agricole, la gestion des feux, les prélèvements de biomasse et autres perturbations affectant les forêts 

et les sols. 

 

Figure 0-26: Tendance des émissions de N2O émis par AFAT sur la période 1995-2018 
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Figure 5-29. Tendance des émissions de CO2 émis par AFAT sur la période 1995-2018 

 

 

 

Figure 5-30 : Tendance des émissions de CH4 émis par AFAT sur la période 1995-2018 

 

Pour les gaz indirects, globalement les tendances dô®missions sont ¨ la baisse (Figures 32 et 33). Les 

estimations de CO sont passées de 1362,86 Gg en 1995 à 1239,21 Gg en 2018, Celles de NOx ont 

baissé de 28,12 Gg en 1995 à 27,98 Gg en 2018. Les efforts de contrôle des feux de végétation 

seraient u explication plausible de cette tendance à la baisse des GES indirects. 
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Figure 5-31 : Tendance des émissions de CO émis par AFAT sur la période 1995-2018 

 

 

 

Figure 32 : Tendance des émissions de NOx émis par AFAT sur la période 1995-2018 
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5.5.2. Analyse des incertitudes pour lôann®e 2018 

Les incertitudes sont calculées par le logiciel IPCC 2006 sur la base des incertitudes liées aux données 

dôactivit®s et ¨ celles des facteurs dô®missions du secteur d®finies par le guide des bons pratiques du 

secteur (Tableau 0-5). Lôanalyse des incertitudes de tendance sur la p®riode 1995 ¨ 2018 indique que 

lôincertitude totale de lôinventaire du secteur sô®l¯ve ¨ 19,99% alors que lôincertitude de la tendance de 

1995-2018 est environ de 59,28%. 
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Tableau 0-5: Incertitudes dans les tendances sur la période 1995-2018 

Ann®e de base dô®valuation des incertitudes dans la tendance:: 1995, Année T: 2018 

Catégories du GIEC 

2006  

Gaz Emissions 

ou 

absorption 

de lôannée 

de base (Gg 

CO2 

equivalent) 

Emissions 

ou 

absorption 

de lôannée 

(Gg CO2 

equivalent) 

Incertitudes 

des données 

dôactivit® 

(%) 

Incertitudes 

des facteurs 

dô®mission  

(%) 

Incertitude 

combinée 

(%) 

Contribution à 

la Variance 

par catégorie 

de lôann®e T 

Incertitude 

dans la 

tendance 

nationale des 

émissions 

induites les 

incertitudes 

sur facteurs 

dô®mission. 

 (%) 

Incertitude 

dans la 

tendance 

nationale des 

émissions 

induites les 

incertitudes 

sur données 

dôactivit® 

(%) 

Incertitude 

introduite 

dans la 

tendance des 

émissions 

nationales 

totales 

(%) 

3.A ï Bétails                     

3.A.1.a.i ï Vaches 

laitières 

CH4 25,58 43,77 26,00 40,00 47,71 0,00 0,03 0,07 0,01 

3.A.1.a.ii ï Autres 

bétails 

CH4 155,15 265,46 26,00 40,00 47,71 0,07 0,16 0,45 0,23 

3.A.1.b ï Buffle CH4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.1.c ï Ovins CH4 115,30 162,97 26,00 40,00 47,71 0,02 0,18 0,28 0,11 

3.A.1.d ï Caprins CH4 116,36 414,22 26,00 40,00 47,71 0,16 0,28 0,70 0,57 

3.A.1.e ï Chameaux CH4 0,00 0,00 26,00 40,00 47,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.1.f ï Chevaux CH4 0,17 0,35 26,00 40,00 47,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.1.g - Mules et âs CH4 0,88 1,42 26,00 40,00 47,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.1.h ï Porcins CH4 6,25 22,20 26,00 40,00 47,71 0,00 0,01 0,04 0,00 

3.A.1.j ï Autres 

(préciser) 

CH4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.a.i - Vaches 

laitières 

N2O 0,47 0,80 26,00 75,00 79,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.a.ii - Autres 

bétails 

N2O 0,00 0,00 26,00 75,00 79,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.b ï Buffle N2O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.c ï Ovins N2O 0,32 0,45 26,00 30,00 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.d ï Caprins N2O 0,00 0,00 26,00 30,00 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.e ï Chameaux N2O 0,00 0,00 26,00 75,00 79,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.f ï Chevaux N2O 0,00 0,00 26,00 30,00 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.g - Mules et âs N2O 0,00 0,00 26,00 30,00 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.h ï Porcins N2O 46,02 163,56 26,00 75,00 79,38 0,07 0,20 0,28 0,12 
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3.A.2.i ï Volailles N2O 0,00 0,00 26,00 75,00 79,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.j - Autres 

(préciser) 

N2O 0,00 0,00 26,00 75,00 79,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.a.i ï Vaches 

laitières 

CH4 0,56 0,95 26,00 30,00 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.a.ii ï Autres 

bétails 

CH4 5,00 8,56 26,00 75,00 79,38 0,00 0,01 0,01 0,00 

3.A.2.b ï Buffle CH4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.c ï Ovins CH4 4,61 6,52 26,00 30,00 39,70 0,00 0,01 0,01 0,00 

3.A.2.d ï Caprins CH4 5,12 18,23 26,00 30,00 39,70 0,00 0,01 0,03 0,00 

3.A.2.e ï Chameaux CH4 0,00 0,00 26,00 75,00 79,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.f ï Chevaux CH4 0,02 0,04 26,00 30,00 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.g - Mules et âs CH4 0,11 0,17 26,00 30,00 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.A.2.h ï Porcins CH4 12,49 44,40 26,00 30,00 39,70 0,00 0,02 0,08 0,01 

3.A.2.i ï Volailles CH4 2,39 10,05 26,00 30,00 39,70 0,00 0,01 0,02 0,00 

3.A.2.j - Autres 

(préciser) 

CH4 0,00 0,00 26,00 30,00 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B ï Terres                     

3.B.1.a ï Terres 

forestières restant terres 

forestières 

CO2 17809,44 30248,89 30,00 5,00 30,41 349,25 2,33 59,18 3507,60 

3.B.1.b.i ï Terres 

cultivées converties en 

terres forestières 

CO2 -913,90 -1092,23 75,00 75,00 106,07 5,54 3,40 5,34 40,09 

3.B.1.b.ii - Prairies 

converties en terres 

forestières 

CO2 -139,79 -65,39 40,00 40,00 56,57 0,01 0,46 0,17 0,25 

3.B.1.b.iii ï Zos 

humides converties en 

terres forestières 

CO2 0,00 0,00 40,00 40,00 56,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.1.b.iv - 

Etablissements 

convertis en terres 

forestières 

CO2 0,00 0,00 35,00 35,00 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.1.b.v ï Autres 

terres converties en 

terres forestières 

CO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.2.a ï Terres 

cultivées restant terres 

cultivées 

CO2 0,00 0,00 75,00 75,00 106,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.B.2.b.i - Terres 

forestières converties en 

terres cultivées 

CO2 133,92 225,43 75,00 75,00 106,07 0,24 0,27 1,10 1,29 

3.B.2.b.ii - Prairies 

converties en terres 

cultivées 

CO2 -592,46 161,92 75,00 75,00 106,07 0,12 5,21 0,79 27,80 

3.B.2.b.iii ï Zos 

humides converties en 

terres cultivées 

CO2 0,00 0,00 75,00 75,00 106,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.2.b.iv ï 

Etablissements 

convertis en terres 

cultivées 

CO2 0,00 0,00 75,00 75,00 106,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.2.b.v ï Autres 

terres converties en 

terres cultivées 

CO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.3.a ï Prairies 

restant prairies 

CO2 0,00 0,00 75,00 75,00 106,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.3.b.i - Terres 

forestières converties en 

prairies 

CO2 1,75 1,75 75,00 75,00 106,07 0,00 0,01 0,01 0,00 

3.B.3.b.ii - Terres 

cultivées converties en 

prairies 

CO2 28,98 32,92 30,00 5,00 30,41 0,00 0,01 0,06 0,00 

3.B.3.b.iii ï Zos 

humides converties en 

prairies 

CO2 0,00 0,00 75,00 75,00 106,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.3.b.iv - 

Etablissements 

convertis en prairies 

CO2 0,00 0,00 75,00 75,00 106,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.3.b.v ï Autres 

terres converties en 

prairies 

CO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.4.a.i ï Tourbières 

restant tourbières 

CO2 0,00 0,00 75,00 75,00 106,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.4.a.i - Tourbières 

restant tourbières 

N2O 0,00 0,00 75,00 75,00 106,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.4.b.i ï Terres 

converties pour 

lôextraction de tourbes 

N2O 0,00 0,00 75,00 75,00 106,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.4.b.ii - Terres 

converties en terres 

inondées 

CO2 0,00 0,00 75,00 75,00 106,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.B.5.a ï 

Etablissements restant 

établissements 

CO2 0,00 0,00 75,00 75,00 106,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.5.b.i - Terres 

forestières converties en 

établissements 

CO2 2,77 3,18 30,00 10,00 31,62 0,00 0,00 0,01 0,00 

3.B.5.b.ii - Terres 

cultivées converties en 

établissements 

CO2 0,38 1,44 40,00 10,00 41,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.5.b.iii - Prairies 

converties en 

établissements 

CO2 -5,94 0,54 40,00 10,00 41,23 0,00 0,01 0,00 0,00 

3.B.5.b.iv ï Zos 

humides converties en 

établissements 

CO2 0,00 0,00 35,00 35,00 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.5.b.v ï Autres 

terres converties en 

établissements 

CO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.6.b.i - Terres 

forestières converties en 

autres terres 

CO2 0,00 0,00 40,00 40,00 56,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.6.b.ii - Terres 

cultivées converties en 

autres terres 

CO2 0,00 0,00 30,00 30,00 42,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.6.b.iii - Prairies 

converties en autres 

terres 

CO2 0,00 0,00 30,00 30,00 42,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.6.b.iv ï Zos 

humides converties en 

autres terres 

CO2 0,00 0,00 40,00 40,00 56,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.B.6.b.v - 

Etablissements 

convertis en autres 

terres 

CO2 0,00 0,00 35,00 35,00 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.C ï Sources agrégées 

et sources dô®missions 

non- CO2 sur terres 

                    

3.C.1.a ï Brûlage de 

biomasse dans les terres 

forestières 

CH4 512,05 479,00 40,00 35,00 53,15 0,27 1,10 1,25 2,78 

3.C.1.a - Brûlage de 

biomasse dans les terres 

forestières 

N2O 293,42 268,67 40,00 70,00 80,62 0,19 1,28 0,70 2,14 
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3.C.1.b - Brûlage de 

biomasse dans les terres 

cultivées 

CH4 409,71 411,90 22,00 50,00 54,63 0,21 1,19 0,59 1,78 

3.C.1.b - Brûlage de 

biomasse dans les terres 

cultivées 

N2O 156,80 157,65 22,00 10,00 24,17 0,01 0,09 0,23 0,06 

3.C.1.c - Brûlage de 

biomasse dans les 

prairies 

CH4 139,38 66,86 30,00 30,00 42,43 0,00 0,35 0,13 0,14 

3.C.1.c - Brûlage de 

biomasse dans les 

prairies 

N2O 187,86 90,11 30,00 50,00 58,31 0,01 0,78 0,18 0,63 

3.C.1.d - Brûlage de 

biomasse dans les 

autres terres 

CH4 0,00 0,00 10,00 10,00 14,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.C.1.d - Brûlage de 

biomasse dans les 

autres terres 

N2O 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.C.2 ï Chaulage CO2 0,00 0,00 22,00 50,00 54,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.C.3 ï Application 

dôur®e 

CO2 8,59 12,72 22,00 50,00 54,63 0,00 0,02 0,02 0,00 

3.C.4 - Emissions 

directes de N2O 

provenant des sols gérés 

N2O 2497,76 15638,97 22,00 1,65 22,06 49,12 0,76 22,44 504,00 

3.C.5 - Emissions 

indirectes de N2O 

provenant des sols gérés 

N2O 647,12 1380,20 22,00 3,50 22,28 0,39 0,01 1,98 3,92 

3.C.6 - Emissions 

directes de N2O 

provenant de la gestion 

du fumier 

N2O 11,20 39,55 26,00 2,60 26,13 0,00 0,00 0,07 0,00 

3.C.7 - Riziculture CH4 0,52 3,06 22,00 32,50 39,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.D ï Autres                     

3.D.1 ï Produits ligux 

récoltés 

CO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Total   Sum(C): 

21685,86 

Sum(D): 

49228,22 

      Sum(H): 

405,68 

    Sum(M): 

4093,52 

             Uncertainty in 

total 

inventory: 

    Trend 

uncertainty: 

63,98 
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20,14 
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6. SECTEUR DECHETS 

6.1. Bref aperçu du secteur 

Au Togo, les collectivit®s territoriales assurent lô®limination des ordures m®nag¯res, excr®ta, eaux 

usées et autres déchets assimilés sur lô®tendue de leur territoire, en collaboration avec les services 

publics ou priv®s charg®s de lôhygi¯ et de lôassainissement. La gestion des déchets implique plusieurs 

acteurs publics comme privés à savoir :  

V secteur informel composé soit par dôassociations de quartier, sôoccupant soit de la pr®-collecte 

en porte à porte, soit des matières recyclables. Le secteur informel prélève tous les recyclables 

(cartons, plastiques) et r®utilisables (verres, ferrailles, textiles) dôabord pour leur 

consommation personlle, puis pour les revendre ; 

V secteur formel formé de petites et grandes entreprises qui relient les activités des ONG et des 

autorités ; 

V secteur public repr®sent® par les autorit®s locales (commu, pr®fecture, mairie,é). 

 

La gestion des déchets au Togo rencontre des difficult®s en termes dôorganisation, de ressources 

humais, de compétences, de finance, etc. Depuis 2015, on a eu à observer des améliorations dans la 

gestion des d®chets dans certais villes secondaire gr©ce ¨ la mise îuvre de certains projets notamment 

le Projet Eau et Assainissement au Togo (PEAT) phase 1 et 2 financ® par lôUnion Europ®en. Le 

District Autonome du Grand Lomé, d®l¯gue lôex®cution des prestations aux entreprises priv®es. En 

raison du caract¯re de service public de lôenl¯vement des déchets solides urbains (DSU) dans la 

commu, le District Autonome du Grand Lomé assure la planification, la coordination, le suivi et le 

contrôle des prestations des entreprises et organise la gestion des déchets solides urbains en quatre 

maillons à savoir : i) la pré-collecte directe, ii) la pré-collecte indirecte, iii) la collecte, iv) 

lôexploitation de la d®charge finale.  

 

Seul centre dôenfouissement technique r®pondant aux normes environmentales, Le CET du Grand 

Lomé situé à Aképé, a été inauguré en 2018 et pourra accueillir les déchets de la Commu de Lomé et 

des autres collectivités du Grand Lomé sans oublier les collectivités riverais du site du projet pour u 

durée minimum de 20 ans. Les GES qui sô®chapperont du massif des d®chets seront au maximum 

captés, brûlés dans un premier temps dans la torchère prévue à cet effet, puis dans un deuxième temps 

valorisé érgétiquement. La typologie des d®chets varie dôu ville ¨ u autre. Au Togo, il nôexiste pas de 

base de donn®es nationale permettant dôactualiser les informations sur la production et la composition 

des déchets.  

6.2. Description des dispositions institutionlles mises en place pour lôinventaire des GES du 

Secteur 

Le dispositif institutionl (Figure 0-1) propos® dans cette section sôappuie sur ce processus 

dôinstitutionnalisation qui est am®lior® en confiant, pour la pr®paration de la 4CN & 2RBA, la 

r®alisation des inventaires dans le secteur des d®chets ¨ lôUniversit® de Lom® ¨ travers le laboratoire 

Gestion, Traitement et Valorisation des Déchets (GTVD) de la Faculté Des Sciences, tout en prenant 

en compte les leçons tirées en matière de bons pratiques pour lôam®liorer. 
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Figure 0-1: Organigramme de la gestion des inventaires du secteur Déchets 

 

6.3. Tendances des émissions de gaz à effet de serre de 1995 ï 2018 

6.3.1. Estimation des émissions des GES de 2018 

6.3.1.1. Tendance des émissions par gaz 

Les gaz directs estimés sont le métha (CH4) (73 %), le dioxyde de carbo (CO2) (1 %) et lôh®mioxyde 

dôazote (N2O) (26 %) en 2018. (Figure 0-2). 

 
 

Figure 0-2: Proportion des émissions de GES directs en CO2-e pour lôann®e 2018 

 

Le CO2 a été estimé uniquement au niveau de la catégorie incinération et brûlage des déchets 

¨ lôair libre. Cette estimation est de 2,57 Gg. Elle est moins importante que celle estim®e en 
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2013 pour le PRBA qui ®tait de 11,28 Gg. Lô®mission du CO2 est repartie entre la sous-

catégorie incinération des déchets 0,57 Gg et la sous-cat®gorie br¾lage des d®chets ¨ lôair libre 

1,99 Gg. Les émissions provenant de lôincin®ration des d®chets sont calcul®es sans 

valorisation érgétique. En termes dô®mission en ®q-CO2, le CO2 occupe u faible proportion 

(1%) pour lôann®e 2018.  

La combustion ou le brûlage de d®chets ¨ lôair libre peut °tre d®finie comme ®tant la 

combustion de matières combustibles telles que le papier, le bois, le plastique, le caoutchouc, 

les huiles us®es et dôautres d®bris dans la nature (air libre) ou dans des décharges à ciel ouvert 

o½ fum®es et dôautres ®missions se d®gagent directement dans lôair sans passer par u 

chemin®e. Le br¾lage ¨ lôair libre peut ®galement se faire ¨ lôaide dôappareils dôincin®ration 

qui ne contrôlent pas lôair de combustion pour garder la température adéquate et ne donnent 

pas un temps de séjour suffisant pour une combustion complète. Cette pratique de gestion des 

déchets est surtout utilisée dans de nombreux pays en développement tandis que dans les pays 

développés, la combustion de d®chets ¨ lôair libre est soit soumise ¨ u réglementation stricte 

ou est pratiquée dans les zos rurales beaucoup plus fréquemment que dans les zos urbais. 

Lôincin®ration et la combustion de d®chets ¨ lôair libre sont des sources dô®mission de gaz à 

effet de serre, ¨ lôinstar dôautres formes de combustion. Les gaz émis sont le CO2, le métha 

(CH4) et lôh®mioxyde dôazote (N2O). Normalement, les émissions de CO2 de lôincin®ration 

des déchets sont plus importantes que les émissions de CH4 et de N2O.  

Conformément aux Ligs directrices de 1996 du GIEC, seules les émissions de CO2 provenant 

de lôoxydation, pendant lôincin®ration et la combustion ¨ lôair libre du carbo des d®chets 

dôorigi fossile (ex. : plastiques, certains textiles, caoutchouc, solvants liquides et huiles usées) 

sont considérées comme des émissions ttes et doivent donc être incluses dans les estimations 

des émissions nationales de CO2. 

 

Le m®tha estim® pour lôann®e 2018 est de 11,34 Gg. Elle provient des cat®gories ®limination 

des déchets (4,23 Gg), incin®ration et br¾lage des d®chets ¨ lôair libre (0,84 Gg), traitement et 

rejet des eaux usées domestiques et industrielles (6,27 Gg). Le métha converti en éq-CO2 

repr®sente 73% des ®missions des GES calcul®es pour lôann®e 2018.  

Lôh®mioxyde dôazote (N2O) estim® pour lôann®e 2018 est de 0,27 Gg. Le calcul de lô®mission 

de N2O est très proche de celle calculée en 2013 pour le PRBA (0,23 Gg). Les quatre 

cat®gories identifi®es dans le secteur des d®chets peuvent permettre lô®mission de N2O. Le 

N2O a été estimé dans trois catégories notamment traitement biologique des déchets solides 

(24.10-4 Gg), incin®ration et br¾lage ¨ lôair libre des d®chets (0,01 Gg), traitement et rejet des 
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eaux us®es domestiques et industrielles (0,25 Gg). Lôoxyde nitreux nôa pas pu °tre estimé 

dans la catégorie traitement et lô®limination des d®chets municipaux, industriels et autres 

déchets solides puisquôelle produit g®n®ralement quôu tr¯s petite quantit® de ce gaz. Le N2O 

représente 26% de gaz directs émis en 2018 au Togo. 

 

Les gaz indirects estimés sont le monoxyde de carbo (CO), lesoxydes dôazote (NOx), les 

Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques (COVNM) et le dioxyde de soufre (SO2). 

La figure suivante pr®sente la proportion dô®mission des gaz indirects pour lôann®e 2018 

(Figure 0-3).  

 

 

Figure 0-3: Emissions de GES indirects pour lôann®e 2018 

 

Les gaz indirects estimés sont imputables à u seule catégorie incinération et brûlage des 

d®chets solides ¨ lôair libre. Les calculs effectués ont permis de trouver 0,36 Gg pour les 

oxydes dôazote (NOx), 6,33 Gg pour le monoxyde de Carbo (CO), 0,14 Gg pour les compos®s 

organiques volatils non méthaniques (COVNM) et 0,01 Gg pour le dioxyde de soufre.    

6.3.1.2. Tendance des émissions par catégorie 

6.3.1.2.1. Elimination des déchets solides (4A) 

Lôenfouissement des d®chets solides est uniquement effectu® ¨ Lom®. Lôancien site de la d®charge 

situ® ¨ Ago¯ dans le Grand Lom® dont lôenfouissement est arr°t® en d®cembre 2017 réunit toutes les 

conditions anaérobies favorisant la production du biogaz. Le nouveau site situé à Aképé toujours dans 

le Grand Lom® qui est un centre dôenfouissement technique a d®marr® ses activit®s en janvier 2019. 

Lôinstallation du nouveau CET permet la r®cup®ration du biogaz. Dôautres centres dôenfouissement 

technique prévus sur le territoire togolais dans les autres régions ne sont pas encore opérationls.  Les 

estimations effectuées pour cette catégorie en 2018 au Togo montrent les émissions de 4,23 Gg de 

métha (Tableau 0-1). G®n®ralement cette cat®gorie permet lô®mission des compos®s organiques 

volatils non m®thaniques (COVNM) ainsi que de petites quantit®s dôoxyde nitreux (N2O), dôoxydes 
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dôazote (NOx) et de monoxyde de carbo (CO) mais nous nôavons pas pu estimer ces gaz compte tenu 

de la qualité des données collectées.  

Tableau 0-1: Tendance des ®missions des diff®rents gaz estim®s pour lôann®e 2018 

 

NB : NA : Non applicable ou néant; NE1 : Non estimé; NE2 : Non existant 

6.3.1.2.2. Traitement biologique des déchets solides (4B) 

 

Au Togo, seul le compostage est utilisé comme traitement biologique des déchets. Le compostage des 

d®chets sôeffectue de faon informelle pour des amendements sur de petites parcelles de jardin, 

maraichers et/ou des sols agricoles. Le seul cas de compostage formel des déchets solides est celui de 

lôONG ENPRO dans le Grand Lom® qui dispose dôu plateforme ¨ grande ®chelle de production de 

compost. Seuls le CH4 et le N2O ont été estimés dans cette catégorie. Le calcul montre de très 

faibles ®missions de ces gaz ¨ lôordre de 8.10-4 Gg de CH4 et 24.10-4 Gg N2O. La quantité de 

déchets valorisés en compost est très faible au Togo malgré le potentiel important des déchets 

biodégradables ou compostables. Cela est d¾ dôu part aux manques dôinitiatives des municipalit®s ¨ 

îuvrer pour u gestion efficiente et p®ren des d®chets et dôautre part, ¨ u faible demande du compost 

sur le plan national.  

 

6.3.1.2.3. Incin®ration et combustion ¨ lôair libre des déchets solides (4C) 

Au Togo, il nôy a pas de plateforme dôincin®ration des d®chets sauf le cas des d®chets biom®dicaux 

dans les centres de sant®. Lôobservation de la chemin®e de ces incin®rateurs montre des d®p¹ts noirs 

preuves dôu combustion incompl¯te. Dans ces conditions, lôincin®ration des d®chets biom®dicaux est 

consid®r®e comme un br¾lage ¨ lôair libre. Les gaz ®mis de la combustion ¨ lôair libre des d®chets sont 

le dioxyde de carbo (CO2), le m®tha (CH4), lôh®mioxyde dôazote (N2O) et certains gaz indirects. En 

ce qui concer les gaz directs, les émissions estimées en 2018 sont de 12,25 Gg pour le CO2, 0,74 Gg 

pour le CH4 et 0,01 Gg pour le N2O. Quant aux gaz indirects, les émissions sont de 0,36 Gg pour les 

NOx, 6,33 Gg pour le CO, 0,14 Gg pour les COVNM et 0,01 Gg pour le SO2.  Ces gaz indirects 

proviennt principalement de la sous-catégorie brûlage des déchets ménagers. 

6.3.1.2.4. Traitement et rejet des eaux usées (4D) 

Les eaux usées proviennt de nombreuses sources domestiques, commerciales et industrielles. Les eaux 

usées peuvent être u source de métha (CH4) lorsquôelles sont trait®es ou ®limin®es de faon ana®robie, 

comme elles peuvent °tre source dô®missions dôh®mioxyde dôazote (N2O). Le traitement des eaux 

usées de la plupart des unités industrielles au Togo, permet pas des ®missions du m®tha et dôoxyde 

nitreux puisquôil sôagit dôun traitement par d®cantation puis rejet dans la mer. Par contre, les ®missions 

Inventory Year: 2018 

       Categories 
Emissions [Gg] 

CO2 CH4 N2O NOx CO NMVOCs SO2 

4 - Waste  2,57 11,34 0,27 0,36 6,33 0,14 0,01 

   4.A - Solid Waste Disposal  NA 4,23 NA NE1 NE1 NE1 NE1 

      4.A.1 - Managed Waste Disposal Sites        NE1 NE1 NE1 NE1 

      4.A.2 - Unmanaged Waste Disposal Sites        NE1 NE1 NE1 NE1 

      4.A.3 - Uncategorised Waste Disposal Sites        NE1 NE1 NE1 NE1 

   4.B - Biological Treatment of Solid Waste    NA NA NE1 NE1 NE1 NE1 

   4.C - Inciration and Open Burning of Waste  2,57 0,84 0,01 0,36 6,33 0,14 0,01 

      4.C.1 - Waste Inciration  0,57 0,01 NA NE1 NE1 NE1 NE1 

      4.C.2 - Open Burning of Waste  1,99 0,84 0,01 0,36 6,33 0,14  0,01 

   4.D - Wastewater Treatment and Discharge  NA 6,27 0,25 NE1 NE1 NE1 NE1 

      4.D.1 - Domestic Wastewaster Treatment and Discharge    6,18 0,26 NE1 NE1 NE1 NE1 

      4.D.2 - Industrial Wastewater Treatment and Discharge    0,09   NE1 NE1 NE1 NE1 

   4.E - Other (please specify)        NE1 NE1 NE1 NE1 
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de CH4 et de N2O provenant des boues et des eaux usées domestiques sont estimées dans cette 

catégorie. Les émissions sont de 6,27 Gg pour le CH4 et de 0,25 Gg pour le N2O. 

 

6.3.2. Catégories clés 

Le tableau suivant montre quatre cat®gories sources cl®s pour lôann®e 2018 au Togo pour le secteur au 

Togo en 2018 (Tableau 0-2). 

Tableau 0-2: R®sultats de lôanalyse de Niveau 1 pour lô®valuation du niveau des cat®gories cl®s du GIEC pour lôann®e 

2018 

 

IPCC 

Category 

code 

IPCC Category Greenhouse gas 

2018 

Ex,t 

(Gg CO2 

Eq) 

|Ex,t| 

(Gg CO2 

Eq) 

Lx,t 

Cumulative 

Total of 

Column F 

4.A Solid Waste Disposal METHA (CH4) 90,26 90,26 0,35 0,35 

4.D Wastewater Treatment 

and Discharge 

NITROUS OXIDE 

(N2O) 
78,04 78,04 0,31 0,66 

4.D Wastewater Treatment 

and Discharge 

METHA (CH4) 54,41 54,41 0,21 0,87 

4.C Inciration and Open 

Burning of Waste 

METHA (CH4) 15,49 15,49 0,06 0,93 

4.C Inciration and Open 

Burning of Waste 

CARBON DIOXIDE 

(CO2) 
12,25 12,25 0,04 0,98 

4.C Inciration and Open 

Burning of Waste 

NITROUS OXIDE 

(N2O) 
4,09 4,09 0,02 0,99 

4.B Biological Treatment 

of Solid Waste 

NITROUS OXIDE 

(N2O) 
0,74 0,74 0,003 0,99 

4.B Biological Treatment 

of Solid Waste 

METHA (CH4) 0,02 0,02 7,12.10-5 1 

 

 

6.3.3. Description des catégories sources clés 

Le secteur déchets au Togo présente trois émissions des GES directs notamment le CO2, le CH4 et le 

N2O. Ces émissions sont imputables aux catégories élimination des déchets, traitement biologique des 

d®chets solides, incin®ration et combustion ¨ lôair libre des déchets, traitement et rejet des eaux usées.  

Les catégories clés sont celles qui contribuent le plus au niveau général des émissions nationales. 

La méthode de Niveau 1 a été utilisée pour trois sources clés sont identifiées dans le secteur des 

déchets.  

 

V 4D -CH4 Traitement et rejet des eaux usées 

V 4D- N2O Traitement et rejet des eaux usées 

V 4A- CH4 Elimination des déchets solides 

Selon les résultats de lôenqu°te QUIBB, (2015), les m®nages nôutilisent pas un mode dô®vacuation 

adéquat des déchets solides. Ainsi, 39,8% des ménages jettent les ordures dans la nature et 24,9% des 
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m®nages au d®potoir sauvage. La proportion des m®nages qui utilisent le mode dô®vacuation sai côest-

à-dire les d®potoirs autoris®s et lôenl¯vement porte ¨ porte se situe ¨ 27,9% en 2015 contre 26,5% en 

2011. Les travaux effectués par le Laboratoire GTVD en 2018 dans le cadre du projet eau 

assainissement au Togo (PEAT2) dans u ville secondaire du Togo notamment à Tsévié, ont montré 

que 58,08% des ménages élimint leurs déchets par brûlage ou rejet sur les dépotoirs sauvages. U faible 

proportion (22,5%) est abonnée à un service de pré-collecte.  

 

6.3.4. CQ/AQ et vérification spécifique à chaque source 

 

Conformément au modèle 3 (Description des procédures AQ/CQ) et les recommandations du GIEC en 

mati¯re de bons pratiques 2000 et les derni¯res directives 2006, lôassurance de la qualit® et le contrôle 

de la qualit® ont ®t® appliqu®s au processus de lôinventaire dans le secteur des d®chets.  

6.4. Estimation des émissions des GES de 1995 

6.4.2. Tendance des émissions par gaz 

6.4.2.1. Cas des gaz directs 

Le CO2 a été estimé uniquement au niveau de la catégorie incin®ration et br¾lage des d®chets ¨ lôair 

libre. Cette estimation est de 3,95 Gg. Lô®mission du CO2 est repartie entre la sous-catégorie 

incinération des déchets 0,28 Gg et la sous-cat®gorie br¾lage des d®chets ¨ lôair libre 3,67 Gg. Les 

émissions provenant de lôincin®ration des déchets sont calculées sans valorisation érgétique. En termes 

dô®mission en Eq-CO2, le CO2 occupe u faible proportion (4%) pour lôann®e 1995 (Figure 0-4).  

 

 

 

 

 

 

Figure 0-4: Proportion des émissions de GES directs en CO2-e pour lôann®e 1995 

Emissions des gaz (En pourcentage de CO2-e) 
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Le m®tha estim® pour lôann®e 1995 est de 2,79 Gg. Elle provient des catégories élimination des 

d®chets (1,27 Gg), incin®ration et br¾lage des d®chets ¨ lôair libre (0,23 Gg), traitement et rejet des 

eaux usées domestiques et industrielles (0,77 Gg). Le métha converti en CO2-e représente 55 % des 

®missions des GES calcul®s pour lôann®e 1995. Lôh®mioxyde dôazote (N2O) estim® pour lôann®e 1995 

est de 0,136 Gg (Tableau 0-3). Les quatre catégories identifiées dans le secteur des déchets peuvent 

permettre lô®mission de N2O. Le N2O a été estimé dans deux catégories notamment traitement et rejet 

des eaux usées (0,132 Gg), incinération et brûlage des d®chets ¨ lôair libre (0,004 Gg). Le N2O 

représente 41 % de gaz directs émis en 1995. 

 

Tableau 0-3: Tendance des ®missions des diff®rents gaz estim®s pour lôann®e 1995 

 

Inventory Year: 1995 

       
Categories 

Emissions [Gg] 

CO2 CH4 N2O NOx CO COVNM SO2 

4 - Waste  3,95 2,79 0,14 0,11 2,00 0,04 0,00 

   4.A - Solid Waste Disposal  NA 1,27 NA NE1 NE1 NE1 NE1 

      4.A.1 - Managed Waste Disposal Sites        NE1 NE1 NE1 NE1 

      4.A.2 - Unmanaged Waste Disposal Sites        NE1 NE1 NE1 NE1 

      4.A.3 - Uncategorised Waste Disposal Sites        NE1 NE1 NE1 NE1 

   4.B - Biological Treatment of Solid Waste    NA NA NE1 NE1 NE1 NE1 

   4.C - Inciration and Open Burning of 

Waste  

3,95 0,23 0,00 0,11 1,995 0,04 0,00 

      4.C.1 - Waste Inciration  0,28 NA NA NE1 NE1 NE1 NE1 

      4.C.2 - Open Burning of Waste  3,67 0,23 0,00 0,11 2,00 0,04 1 

   4.D - Wastewater Treatment and Discharge   1,29 0,13 NE1 NE1 NE1 NE1 

      4.D.1 - Domestic Wastewaster Treatment 
and Discharge  

  1,29 0,13 NE1 NE1 NE1 NE1 

      4.D.2 - Industrial Wastewater Treatment and 

Discharge  

  NA   NE1 NE1 NE1 NE1 

NB : NA : Non applicable ou néant; NE1 : Non estimé; NE2 : Non existant 

 

6.4.2.2. Cas des gaz indirects 

Quatre gaz directs ont été estim®s pour lôann®e 1995. Les oxyde dôazote (NOx) 0,144 Gg, pour le 

monoxyde de Carbo (CO) 1,99 Gg, les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 

0,044 Gg et le dioxyde de soufre 0,004 Gg (Figure 0-5). Ces polluants sont ®mis lôair habituels apr¯s 

combustion. Tous ces gaz indirects sont imputables ¨ la cat®gorie incin®ration et br¾lage ¨ lôair libre 

des déchets plus précisément la sous-catégorie brûlage des déchets.  



 

95 

 

 

Figure 0-5: Proportion des ®missions de GES indirects pour lôann®e 1995 

 

6.4.3. Tendance des émissions par catégorie 

6.4.3.1. Elimination des déchets solides (4A) 

 

Dans les villes des Pays En Développement, la gestion des déchets solides et liquides reste un défi 

pour les acteurs en charge de lôenvironment. Au Togo, le manque dôun syst¯me ad®quat de gestion de 

ces déchets dans les municipalités entrai leur rejet dans des endroits les plus inattendus.  Les 

estimations effectuées pour cette catégorie en 1995 au Togo montrent les émissions de 1,27 Gg de 

CH4.  Lô®mission totale du m®tha en 1995 ®tant de 2,28 Gg, la cat®gorie ®limination des d®chets 

contribue environ ¨ 55% lô®mission globale du m®tha dans le secteur des d®chets.  

 

6.4.3.2. Traitement biologique des déchets solides (4B) 
 

Le compostage constitue non seulement un moyen de réduction des déchets à enfouir dans les 

d®charges mais aussi u technique de production dôengrais biologique. Bien quôutile pour des raisons 

économique et environmentale, le compostage qui est le traitement biologique des déchets solides, 

contribue ¨ lô®mission du N2O et du CH4. Au Togo cette technique longtemps restée rudimentaire et 

informelle, elle sôest professionnalis® ¨ partir des ann®es 2012 ¨ travers certais associations et/ou 

ONG. De nombreuses études montrent que, dans les pays à revenu faible et intermédiaire, le secteur 

informel est plus actif et plus efficace que le secteur formel pour recycler et valoriser les déchets.  Le 

calcul  montre aucu émission du CH4 et du N2O dans cette catégorie en 1995.  

6.4.3.3. Incin®ration et combustion ¨ lôair libre des d®chets solides (4C) 
 

A part quelques grandes villes, lôorganisation de la gestion des d®chets dans les pays en 

d®veloppement (PED) souffrent cruellement du personl technique comp®tent, dôabsence dôun vrai 

schéma directeur de gestion des déchets et de moyens financiers. Seule la filière de pré-collecte directe 

(Collecte des déchets des ménages vers la décharge finale) existe dans la quasi-totalité de ces villes. 

Dôapr¯s les experts de la plateforme Re-Sources, près de 98% des villes des PED disposent que de 

décharges non contrôlées qui, dans les moyens et petites villes se résument en de simples dépotoirs 
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sauvages dans lesquels les déchets sont souvent brûlés pendant les périodes sèches pour en réduire la 

quantité. Ce constat se confirme au Togo où les décharges de déchets solides urbains dans les villes 

secondaires sont ¨ ciel ouvert non am®nag®es et souffrent de gestion. Lôacc¯s ¨ ces sites est peu 

contrôlé et il existe un important secteur informel de récupération entraînant des risques sanitaires et 

des g°s dôexploitation. On note u gestion des d®chets non r®glement®e tr¯s embryonnaire puisquôon 

observe dôavantage les d®potoirs sauvages, le rejet des d®chets dans les cours dôeau, une évacuation 

des déchets si elle existe, mais ne couvrant pas tous les quartiers entrainant la pr®sence dôimmondices 

dans les rues. Le br¾lage des d®chets ¨ lôair libre entraine lô®mission des GES notamment le CO2, le 

CH4, le N2O, le NOx, le CO, le COVNM, le SO2, etc. 

Les émissions des gaz directs estimées en 1995 sont de 3,950 Gg pour le CO2, 0,232 Gg pour le CH4 et 

0,004 Gg pour le N2O. Les émissions des gaz indirects, sont de 0,114 Gg pour le NOx, 1,995 Gg pour 

le CO, 0,044 Gg pour le COVNM et 0,004 Gg pour le SO2.  
 

6.4.3.4. Traitement et rejet des eaux usées (4D) 

Les eaux usées proviennt de sources domestiques, commerciales et industrielles. Les installations 

dôassainissement sont presque toutes non-collectives et sont essentiellement constituées de latris 

sèches, de latris à fosses septiques ou de toute autre fosse recevant les eaux usées domestiques ou 

assimil®es. Ce type dôassainissement exige, lorsque les fosses sont remplies, de collecter, de 

transporter et de traiter les boues. 

Les gaz émis de cette catégorie selon le mode de traitement sont le métha (CH4) et lôh®mioxyde 

dôazote (N2O). Le traitement des eaux usées de la plupart des unités industrielles au Togo, ne permet 

pas des ®missions du m®tha et dôoxyde nitreux puisquôil sôagit dôun traitement par d®cantation puis 

rejet dans la mer. Par contre, les émissions de CH4 et de N2O provenant des boues et des eaux usées 

domestiques sont estimées dans cette catégorie. Les émissions de GES au Togo en 1995 sont de 0,77 

Gg pour le CH4 et de 0,13 Gg pour le N2O.  

6.5. Description et interprétation des tendances des émissions des GES de 1995 à 2018 

Pour ces études, la série temporelle est de 1995 à 2018. Les figures suivantes montrent les tendances 

des émissions de gaz directs de 1995 à 2018 par gaz, en Eq-CO2 et par cat®gorie dô®mission (Figure 

0-6). 

 

Figure 0-6: Tendance des émissions des gaz directs de 1995 à 2018 

 



 

97 

 

La tendance montre u évolution cohérente de 1995 et 2018. Entre 1995 et 2018, on note u 

augmentation de 310% du CO2, de 294% du CH4 et de 193% du N2O. Ces augmentations sont 

®troitement li®es aux activit®s humais. Lô®volution du CO2 est presque un plateau entre 2014 et 2018. 

Cela peut sôexpliquer par lôam®lioration de la fili¯re des d®chets ¨ travers la mise en îuvre de certains 

projets dôassainissement (PEAT 1 et 2) dans certais villes secondaires du Togo r®duisant ainsi le 

brûlage des déchets solides.  

En équivalence CO2 (Figure 0-7) on note entre 1995 et 2018 u augmentation de 8,3 Gg de CO2-e liée à 

lô®mission du CO2, 40,3 Gg de CO2-e li®e ¨ lô®mission du N2O et 92,82 Gg de CO2-e li®e ¨ lô®mission 

du CH4. Cette augmentation est plus importante pour le CH4 imputable aux quatre catégories dans le 

secteur des déchets notamment élimination des déchets solides, incin®ration et combustion ¨ lôair libre 

des déchets solides, traitement biologique des déchets solides, traitement et rejet des eaux usées 

domestiques et industrielles. Parmi ces quatre cat®gories, lô®limination des d®chets solides occupe plus 

de 64% lô®mission du CH4.  

 

Figure 0-7: Tendance des émissions totales en CO2-e des gaz directs de 1995 à 2018 

 

La tendance par catégorie montre u cohérence des émissions de toutes les catégories sur la série 

temporelle de 1995 à 2018. En équivalence CO2, la catégorie traitement et rejet des eaux usées 

industrielles et domestiques (4D) ®met plus. Avec la mise en îuvre de certains projets pour am®liorer 

la filière des déchets au Togo, le taux de collecte des déchets vers les décharges a augmenté (Figure 

0-8). Côest ce qui explique lôaugmentation des ®missions dans la cat®gorie ®limination des d®chets 

solides qui constitue la deuxième catégorie la plus émettrice des GES dans le secteur Déchets au Togo.  

Le traitement biologique des d®chets solides est la cat®gorie la moins importante en termes dô®mission 

de gaz à effet de serre en équivalence CO2. Le traitement biologique des d®chets solides nôest pas tr¯s 

développé au Togo. Cela est dû au fait quôenviron 2% des déchets collectés sont valorisés en compost. 

Par contre le traitement anaérobie des déchets à des fis érgétiques est embryonnaire.  
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Figure 0-8 : Tendance de la série temporelle par catégorie 

 

La tendance par catégorie montre u cohérence des émissions de toutes les catégories sur la 

série temporelle de 1995 à 2018. En équivalence CO2, la catégorie traitement et rejet des eaux 

usées industrielles et domestiques (4D) émet plus. Avec la mise en îuvre de certains projets 

pour améliorer la filière des déchets au Togo, le taux de collecte des déchets vers les 

d®charges a augment®. Côest ce qui explique lôaugmentation des ®missions dans la cat®gorie 

élimination des déchets solides qui constitue la deuxième catégorie la plus émettrice des GES 

dans le secteur Déchets au Togo.  Le traitement biologique des déchets solides est la catégorie 

la moins importante en termes dô®mission de gaz ¨ effet de serre en ®quivalence CO2. Le 

traitement biologique des déchets solides nôest pas tr¯s d®velopp® au Togo. Cela est d¾ au fait 

quôenviron 2% des d®chets collect®s sont valoris®s en compost. Par contre le traitement 

anaérobie des déchets à des fins érgétique est embryonnaire.  
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7. RECALCULS ET AMELIORATIONS  

7.1. Explications et justifications des recalculs 

Les nouvelles données disponibles justifient la différence des présents résultats obtenus dans le cadre 

de la 4CN & 2RBA par rapports a ceux du PRBA. Ceci a affect® aussi bien les niveaux dô®missions 

par catégories de sources clés que ceux par gaz. 

Dans le secteur de lôErgie les données de la consommation de combustibles de lôaviation 

internationale et du secteur des transports ont été renseignées ainsi que le sous-secteur des transports 

où u catégorisation de la consommation érgétique par type de véhicule et par usage a été effective. Les 

facteurs dô®missions des gaz indirects utilis®s dans les pr®c®dentes communications sont mal 

référencés et des corrections ont été faites pour bien les documenter dans la base de données EFDB.  

Dans le secteur PIUP, il nôy a pas eu de changement de niveau pour estimer les ®missions dudit 

secteur, mais par contre pour raison de nouvelles données assemblées.  

Dans le secteur AFAT de nouvelles données sur les affectations des terres (issues de différents 

rapports techniques thématiques) et la consommation en bois érgie et bois rond en vue de leur 

recalculs.  

Dans le cas du secteur Déchets de nouvelles données ont été incorporées notamment les données 

dôactivit®s issues du traitement des eaux usées industrielles des brasseries BB de Lomé et Kara à partir 

de 2006 et du compostage sur la plateforme de compostage dôENPRO ¨ compter de 2012 

7.2. Implications des recalculs sur les niveaux dô®mission 

En comparant les émissions annuelles rapportées sur la période 1995-2015 dans la CNI, DCN, TCN, le 

NIR, PRBA, il est r®v®l® que les recalculs ont eu des r®percussions sur les niveaux dô®missions 

estimées dans le cadre de la 4CN & 2RBA. En dehors des gaz indirects CONVMs et SOx dont les 

émissions sont nulles pour le secteur AFAT, les estimations de tous les gaz directs et les autres gaz 

indirects ont été affectés par les recalculs dans tous les secteurs. On note u modification à la hausse des 

®missions pour tout le secteur AFAT. Ces niveaux dô®missions de GES du secteur Ergie, PIUP, AFAT 

et Déchets restent tr¯s ®lev®s sur lôensemble de la s®rie temporelle de 1995 à 2015. 

 

7.3. Implications sur les tendances, y compris la cohérence des séries temporelles 

Secteur Ergie 

Des écarts sur les quantités de CO2 émis entre les hypothèses retenues dans le PRBA et celles de la 

4CN & 2RBA pour les années 1995, 2000, 2005 et 2013 (Figure 7-1): 

¶ de 1995 à 2000, u croissance des émissions globale de gaz directs de +50%.  

¶ de 2000 à 2005, u croissance des émissions globales de +3% ;  

¶ de 2005 à 2013, u croissance des émissions globales de 28% 

¶ et 2013 à 2018, u légère diminution des émissions globale de 0,2%  

Entre 2008 et 2012 les évaluations des gaz directs ont été surestimées par le passé par rapport aux 

résultats obtenus sur la même période dans la 4CN & 2RBA. Sur le reste de la série temporelle les 

modèles des tendances restent cohérents en dépit de quelques variations. 
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Figure 7-1: Tendances compar®es dô®missions agr®g®es de GES directs du secteur Ergie 

 

Secteur PIUP 

Les recalculs des émissions sont faits pour les gaz CO2, SO2 et COVNMs pour toute la série 

temporelle 1995-2015 relativement à la série temporelle du PRBA. Par contre, il nôy a eu de recalcul 

pour les ®missions de gaz HFCs du fait quôelles portent que sur la p®riode 2013-208 et  ne figurant pas 

dans le PRBA (Tableau 7-1et Tableau 7-2).  

Tableau 7-1: Recalcul des émissions des gaz directs pour 1es années 2005 et 2013 

Années  CO2 CO2 recalculé CH4 CH4 recalculé NO2 NO2 recalculé 

TCN (2005) 1,73 5,62 7,86 3,24 0,31 0,18 

PRBA (2013) 11,28 11,28 5,10 5,17 0,24 0,23 

4CN & 2RBA 

(2018) 

12,25  6,70  0,27  

Tableau 7-2: Recalcul des émissions des gaz indirects pour les années 2005 et 2013 

Années  NOx NOx 

recalculé 

CO CO 

recalculé 

COVNM COVNM 

recalculé 

SO2 SO2 

recalculé 

TCN (2005) ND 0,16 ND 2,85 ND 0,063 ND 0,006 

PRBA (2013) ND 0,33 ND 5,84 ND 0,13 ND 0,012 

4CN & 

2RBA (2018) 

0,361 - 6,364 - 0,140 - 0,012 - 

*ND = Non Déterminé 

La tendance dans les émissions de CO2 indique u ®volution ¨ lôaugmentation et avec des variations 

périodiques en dents de scie (Figure 7-2). Elle indique également que les émissions de CO2 recalculées 

dans le cadre de 4CN & 2RBA sont cohérentes avec celles du PRBA sur toute la période 1995-2015. 

Cela se justifie du fait quôil nôy a pas eu ni de changement de niveau méthodologique, ni de facteur 

dô®mission et que la source de donn®es utilis®e est rest®e inchang®e (Donn®es provenant de WACEM). 
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Figure 7-2: Recalculs des émissions de CO2 du secteur PIUP 

 

La situation sur la tendance dans les émissions de SO2 est similaire à celle du dioxyde de Carbo 

(CO2), ce qui est tout à fait cohérent car les émissions de SO2 sont générées sur la base des mêmes 

données que les émissions de CO2 à la différence des facteurs dô®mission et de correction dans la 

production de ciment (Figure 7-3). Egalement, les émissions de SO2 recalculées dans le cadre de 

4CN&2RBA sont coh®rentes dôavec celles du PRBA sur toute la p®riode 1995-2015 car il nôy a pas eu 

ni de changement m®thodologique, ni de facteur dô®mission et source de donn®es. 

 

Figure 7-3: Recalculs des émissions de SO2 du secteur PIUP 

Les activit®s sources dô®mission de COVNMs sont pour la plupart de petites unités de production et 

de fabrication qui, g®n®ralement nôont pas un r®gime op®rationl stable. Ceci qui explique les grandes 

irrégularités dans la tendance des émissions de COVNMs qui est très influencée par les émissions 

provenant de deux principales sources : la production de pain et la production de boisson gazeuse. Par 

conséquent, les changements dans les émissions de COVNMs obtenus dans le recalcul (Figure 7-4) 

sont liés aux changements dans les données dôactivit® et non aux param¯tres dôestimation (Facteur 

dô®mission) et logiciel. 



 

102 

 

 

Figure 7-4: Recalculs des émissions de COVNMs du secteur PIUP 

 

Secteur AFAT  

Les estimations désagrégées de GES de la 4CN & 2RBA du secteur AFAT, comparées à celles 

reportées dans la TCN, le PRBA montre des écarts sur la série temporelle 1995-2018, avec 1995-2015 

pour période commu au PRBA et 4CN & 2RBA (Tableau 7-3, Figure 7-5). Il faut noter que des écarts 

substantiels ont été observés, les estimations de la 4CN & 2RBA étant largement supérieures à celles 

du PRBA présentent u cohérence, r®sultat de lôam®lioration de la qualit® des donn®es. Par contre, des 

efforts restent à faire pour la période 2009-2018.  

Ces variations au niveau des r®sultats obtenus ®mant des m®thodologies dôestimations des ®missions 

et de lôutilisation des outils ou/et logiciels de compilations des donn®es dôactivit®s pour les ann®es de 

base. Les catégories des terres forestières et des terres cultivées ont été désagrégées en différentes 

sous cat®gories, ce qui am®liore la qualit® de lôinventaire des GES. Les ®carts ainsi observ®s 

pourraient émar des taux de conversion et des superficies estimées sur la base de ces nouvelles. De 

nouvelles statistiques sur le bois commercial et de feu, et les perturbations affectant les terres 

foresti¯res ont ®t® prises en compte. Par ailleurs, il faudrait relever lôutilisation de nouvelles valeurs 

de PRG supérieures à celles utilisées lors des estimations du PRBA. 
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Tableau 7-3: Estimations de GES de la TCNCC recalculé (2005), du PRBA (2013) et de la 4CN & 2RBA (2018) 

Greenhouse gas source and 
sink categories 

t CO2 
(Gg) 

CH4 
(Gg) 

N2O 
(Gg) 

CO 
Gg 

NOx 
(Gg) 

TCN 

Recalculé 

2005 

PRBA 

Recalculé 

2013 

4CN & 

2RBA 

2018 

TCN 

Recalculé 

2005 

PRBA 

Recalculé 

2013 

4CN & 

2RBA 

2018 

TCN 

Recalculé 

2005 

PRBA 

Recalculé 

2013 

4CN & 

2RBA 

2018 

TCN 

Recalculé 

2005 

PRBA 

Recalculé 

2013 

4CN & 

2RBA 

2018 

TCN 

Recalculé 

2005 

PRBA 

Recalculé 

2013 

4CN & 

2RBA 

2018 

AFAT 26491.61 32509.34 35677.83 82.55 89.99 95.52 39.30 54.95 57.10 1329.93 1291.41 1239.21 27.95 27.88 27.98 

4 - Agriculture       49.44 60.72 72.19 4.08 5.03 5.67 611.44 656.00 732.49 16.60 17.81 19.89 

4A ï Enteric fermentation      27.40 34.64 43.35       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4B - Manure Management      2.90 3.54 4.23 0.53 0.60 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4C - Rice Cultivation      1.15 3.25 3.06       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4D - Agricultural Soils            3.09 3.93 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4E - Prescribed Burning of 

Savannas 

     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4F - Field Burning of 
Agricultural Residues 

     17.90 19.21 21.45 0.46 0.50 0.56 609.99 654.50 730.88 16.58 17.79 19.86 

4G - Other (please specify)                  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 - Land-Use Change & 

Forestry 

26491.61 32509.34 35677.83 33.20 29.36 23.43 35.22 49.93 51.43 719.94 636.91 508.34 11.37 10.09 8.12 

5A - Changes in Forest and 
Other Woody Biomass 

Stocks 

26024.18 30226.98 34005.09             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5B - Forest and Grassland 
Conversion 

465.87 2277.89 1661.92 0.09 0.09 0.11 0.01 0.01 0.01 2.51 2.68 3.01 0.15 0.16 0.18 

5C - Abandonment of 

Managed Lands 

0.00 0.00 0.00             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5D - CO2 Emissions and 
Removals from Soil 

0.67 5.06 10.88       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5E - Other (please specify) 0.89 -0.59 -0.05 33.11 29.27 23.32 35.21 49.92 51.42 717.43 634.22 505.33 11.22 9.93 7.94 
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Figure 7-5: Comparaison des estimations dô®missions annuelles de GES du PRBA et de la 4CN & 2RBA 

 

Secteur Déchets 

La prise en compte des émissions liées au traitement des eaux usées des brasseries et des émissions 

liées au compostage des déchets urbains a peu dôimpact sur les niveaux dô®mission ¨ causes des 

facteurs dô®missions tr¯s faibles : 

- les eaux usées subissent un traitement soit aérobie (Kara) soit anaérobie avec brûlage du métha 

(Lom®) avant dô°tre vers®e dans les rivières Kara et Zio ; 

- le procédé de compostage (retourments chaque 2 à 3 jours, andains non bâchés) minimise la 

génération du métha dans le cadre de crédit carbo. Les émissions du PRBA et recalculées lors de 4CN 

& 2RBA augmentent et la s®rie nôest pas coh®rente (Figure 7-6).  

 

 

Figure 7-6: Evolution des émissions du CO2 du PRBA et recalculé (4CN & 2RBA) du secteur déchets 

 

La même évolution des émissions serait dû aux améliorations effectuées dans le secteur des déchets 

avec lôex®cution de certains projets pour la r®organisation de la fili¯re des d®chets au Togo (Figure 

7-7). Ces projets ont permis lôaugmentation du taux de collecte des d®chets des m®nages vers les 

décharges finales réduisant ainsi le brûlage de ces déchets dans les rues et sur les dépotoirs sauvages 

avec pour risque lô®mission du CO2 et du N2O.  
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Figure 7-7: Evolution des émissions de CH4 du PRBA et recalculé (4CN & RBA) su secteur Déchets 

 

Lô®volution du m®tha reste la m°me de 1995 ¨ 2005. Par contre, les ®missions sont plus importantes 

lors de la 4CN & RBA de 2006 à 2015 (Figure 7-8). Cela est dû aux données prises en compte lors de 

la 4CN sur les productions des bières des Brasseries de Kara et de Lomé disponibles de 2006 à 2010. 

Il aurait eu u sous-estimation du CH4 lors du PRBA compte tenu des données non disponibles sur la 

production de la bière par la Brasserie BB du Togo.  

 

 

Figure 7-8 : Evolution des émissions du N2O du PRBA et recalculé (4CN &  RBA) du secteur 

Déchets 

Lô®volution de lôoxyde dôazote (N2O) est la même de 1995 à 2012 alors quôelles augmentent de 2012 à 

2015 pour la 4CN. Cela serait dû aux données sur le traitement biologique des déchets solides qui 

nô®taient pas exhaustives lors du PRBA ®tant donn® que la valorisation des d®chets solides 

(Compostage) a véritablement commencé en 2012 au Togo avec les ONGs et Association en appui de 

lôUniversit® ¨ travers le Laboratoire GTVD. 

 

7.4. Améliorations prévues, y compris réponse au processus de revue (AQ, ICA, etc.) 

Les am®liorations pr®vues de lôinventaire des IGES du NIR de la 4CN & 2RBA au Togo présente les 

mesures envisag®es pour am®liorer son syst¯me dôinventaire de GES dans les secteurs de lôErgie, 
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PUIP, AFAT et Déchets. Ces améliorations indiqueront la marche à suivre pour augmenter la 

transparence, cohérence, comparabilité, exhaustivité et intégralité des inventaires à venir. Elles 

fournissent des pistes de corriger les nombreuses carences de lôinventaire pr®c®dent et permettent 

dôinformer les futures ®quipes dôinventaire sur les am®liorations nécessaires.  

Lôam®lioration des IGES au Togo passe avant tout par la meilleure connaissance des difficult®s qui 

entravent le bon d®roulement des inventaires, mais aussi les diff®rentes opportunit®s qui sôoffrent en 

matière du renforcement des capacités des acteurs impliqués. Aussi, faut-il relever les efforts 

dôam®lioration ¨ consentir par rapports aux sources cl®s de GES. 

 

7.4.1. Difficultés rencontrées 

Secteur Ergie 

Lôinventaire des GES du secteur Ergie au Togo pourrait conna´tre des am®liorations notables dans le 

cadre dôun renforcement des capacit®s avec des objectifs clairs qui corrigent les insuffisances relev®es 

dans les m®thodes de collecte des donn®es dôactivit®s, les estimations des facteurs dô®missions et dans 

les processus de contrôle qualité CQ et assurance qualité AQ. Les problèmes liés à la réalisation des 

IGES du secteur Ergie sont les suivantes : 

¶ Manque dôestimation des incertitudes sur les donn®es disponibles ; 

¶ Perte de temps par certais entreprises pour communiquer leurs données ; 

¶ Ecarts importants entre les données de la série temporelle sans explication claire et justifiée ; 

¶ Questions transversales souvent non abordées entre les équipes sectorielles ; 

¶ Non disponibilit® des donn®es de combustibles utilis®es dans le secteur de lôagriculture et de la 

pêche ; 

¶ Grande incertitude sur les estimations de biomasse ®rgie calcul®e ¨ partir dôhypoth¯ses de 

consommation par t°te dôhabitant ; 

¶ Absence dôaccord formel qui oblige la direction de lôErgie et les entreprises du secteur ¨ 

produire et à communiquer de façon systématique leurs données dans des formats requis ; 

¶ Absence de proc®dures dôassurance qualit® dans certais entreprises. 

Secteur PIUP 

¶ Les difficultés rencontrées dans le secteur sont relatives : 

¶ A lôaccessibilit® aux donn®es dôactivit® qui sôexplique par les changements qui interviennt au 

sein des équipes dirigeantes des institutions des institutions détentrices de base de données et 

au sein de lôadministration nationale en vue du contr¹le de la fiscalit® et taxe imputables aux 

entreprises ; 

¶ Au non appropriation du processus des IGES par les industriels pour cause dôabsence dôint®r°t 

et de mesures contraignantes ; 

¶ A la non disponibilité des donn®es dôactivit® dans le secteur informel.  

 

Secteur AFAT  

Tout comme lors des IGES dans le cadre de la DCN, TCN et PRBA, lô®quipe sectorielle AFAT lors du 

processus de la 4CN & 2RBA a cumul® des exp®riences sur les m®thodologies du GIEC, lôutilisation 

des logiciels et la présentation des résultats au format de la CCNUCC. Toutefois, la gestion et 
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lôactualisation des informations par les experts rencontrent des difficultés potentielles dont les 

principales sont : 

¶ lôaccessibilit® de donn®es dôactivit® sectorielles ; 

¶ lôabsence de donn®es dôactivit® pour certais cat®gories dôutilisation des terres ; 

¶ la durée des IGES relativement courte ; 

¶ lôabsence de facteurs dô®mission et dôexpansion propre au pays ; 

¶ lôabsence de placettes permantes pour la collecte de donn®es ; 

¶ lôabsence dôinventaires forestiers nationaux (IFN) p®riodiques ; 

¶ les donn®es dôactivit®s qui existent sont sous des formats disparates ;  

¶ lôinsuffisance de ressources financi¯res allou®es ¨ lôIGES ; 

¶ lôinsuffisance, la qualit® et lôabsence dô®quipements de pointe et de mat®riel de collecte de 

DA ; 

¶ le d®faut et lôinsuffisance de conxion intert ; 

¶ les mutations au sein des équipes dirigeantes des institutions détentrices de base de données 

après la signature de collaboration avec ces institutions ; 

¶ les difficultés majeures dans la détermination des incertitudes au niveau des données 

dôactivit®. 

Secteur Déchets 

La difficulté rencontrée a porté sur le manque dôint®r°t ¨ fournir les donn®es disponibles suite ¨ 

lôabsence de sensibilisation et dôobligation ¨ mettre les donn®es ¨ disposition pour les ®tudes du 

processus de la 4CN & 2RBA. A ces difficult®s sôajoutent le caractère hétérogè des déchets et 

lôorganisation pr®caire de la fili¯re de gestion des d®chets. 

 

7.4.2. Opportunités  

Secteur Ergie 

Lô®laboration du processus de la 4CN & 2RBA a été u occasion de renforcement de capacité de 

lô®quipe dôinventaire du secteur de lôErgie. Les membres de lô®quipe ont particip® ¨ des formations 

tant au plan national quôinternational sur les m®thodologies dôinventaire du GIEC et sur la ma´trise du 

logiciel « IPCC Inventory Software».  

Secteur PIUP 

Des opportunités ont été saisies au cours de cet inventaire du PRBA :  

¶ renforcement de capacités accumulées, disponibilité des experts et de documents (CNI, DCN, 

TCN, PRBA) au plan national ; 

¶ accessibilité libre de bases de données internationales, régionales (FAO, BDFE) ; 

¶ lôecxp®rience des experts du secteur PIUP aux formations sur les outils 

méthodologiques du GIEC. 

 

 

Secteur AFAT  
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Des opportunités notables sont enregistrées au cours du processus de la 4CN & 2RBA. Il sôagit 

principalement de :  

¶ lôinstitutionnalisation des IGES et lôimplication effective des structures détentrices de données 

au plan national du processus : MEDDPN (DRF, ODEF, IRF, DE, DR, DP), MAPAH (DFV, 

DE, DSID, ITRA, ICAT, NSCT), MME (DGE), MESR (UL (FDS, ESA, FSHS), UK) ; 

¶ disponibilité dôun vivier important de ressource humai de haut niveau ; 

¶ lôexp®rience de la DCN, la TCN, et du PRBA de lô®quipe sectorielle en : 

o renforcement de capacités accumulées, disponibilité des experts et de documents (CNI, 

DCN, TCN, PRBA) au plan national ; 

o accessibilité libre de bases de données internationales, régionales (FAO, ONU, TBFRA, 

FRA, GFED4, BDFE) ; 

o équipe de coordination (DE, MEDDPN) et comité de pilotage des IGES dynamique et 

dévoué; 

o am®lioration continue des donn®es dôactivit®s n®cessaires aux IGES du secteur AFAT ; 

¶ le renforcement périodique de capacités des experts (Utilisations des logiciels IPCC) et 

lôam®lioration continuelle des logiciels IPCC ; 

¶ lôimplication des acteurs de d®veloppement (OSC et ONG). 

 

Secteur Déchets 

Les opportunités au cours de cet inventaire de la 4CN & 2RBA sont entre autres :  

¶ disponibilité en ressource humai de haut niveau ; 

¶ participation active de lô®quipe dôexperts du secteur D®chets aux formations sur les 

méthodologies des ligs directrices 2006 du GIEC et son logiciel ;  

¶ acquis des CN antérieures ; 

¶ participation du Laboratoire GTVD ¨ lô®laboration des plans directeurs dôassainissement 

(PDA) des 5 chef- lieux des régions économiques du Togo (en 2015-2016), le Projet Eau 

Assainissement du Togo (PEAT) dont la première phase est en cours ; 

¶ recherche en Master orientée vers la gestion des déchets des villes du Togo. 

7.4.3. Améliorations prévues   

Les améliorations prévues pour la réalisation des prochains inventaires ont été identifiées sur lôanalyse 

approfondies des diff®rentes ressources existantes. Il sôagit notamment des documents sur les 

dispositifs institutionls consultés, des conclusions tir®es de lôanalyse par catégorie clés du secteur, des 

méthodes utilis®es pour lôestimation des ®missions des GES et des sources données consultées ainsi 

que des données collectées, des proc®dures AQ/CQ, ¨ lô®tablissement de syst¯mes dôarchivage, et ¨ 

lô®valuation des cat®gories cl®s dans le secteur Ergie, PIUP, AFAT et Déchets. Elles passent par la 

description du problème, les possibles améliorations prévues assorties des activités à mer, les acteurs 

clés identifiés. Elles précisent également les facilitations souhaitées ainsi que les niveaux dôimportance 

des améliorations attendues (Tableau 7-4). 
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Tableau 7-4: Descriptions des problèmes identifies et améliorations prévues, et des acteurs responsables pour le secteur AFAT 

Catégories de sources 

et de puits de GES 

Description du problème Possibles améliorations prévues Niveau de priorité 

de lôam®lioration 
(catégorie clé ou 

non) 

Acteurs clés 

identifiés 

Niveau 

dôimportance 

(Elevé ; 

Moyen ; 

Faible) 

ERGIE 

1.A.1 Industries 

érgétiques 
¶ Recensement national Obsolète de toutes les unitées de 

production (consommation, type de combustibles, 
capacité, temps réels de travail) 

¶ Conduire u enquête pour la mise à jour de toutes les unités 

de production (consommation, type de combustibles, 
capacité, temps réels de travail) 

NON CEB ; CEET, DGE 

MEM, MEDDPN, 

MOYEN 

1.A.2 Industries 

manufacturières et de 

construction 

¶ Actuaaliser le fichier national tous les autoproducteurs 

et estimer les consommations de combustibles, les 
capacités installées 

¶ Faire u enquête pour identifier tous les autoproducteurs et 

estimer les consommations de combustibles, les capacités 
installées 

NON DI, DGE MOYEN 

1.A.3 Transport ¶ Néceité de connître les consommations de combustibles 

selon le type de véhicules 

¶ Conduire u enquête pour estimer les consommations de 

combustibles selon le type de véhicules 

CATEGORIE CLE DTR; DGE MOYEN 

1.A.4 Autres secteurs 
(Commerce & 

institution) 

¶ Importance de la caractérisation des autoproducteurs de 

la catégorie et identifier les consommations de 

combustibles 

¶ Répertorier tous les autoproducteurs de la catégorie et 

estimer les consommations de combustibles 

NON DC, DGE MOYEN 

1.A.4 Autres secteurs 
(Résidentiel) 

¶ N®cessit® dôam®liorer les statistiques de la 

consommation érgétique par ménage 

¶ Faire u enqu°te de consommations dô®rgie dans les m®nages 
togolais 

NON DS ; DGE MOYEN 

1.A.4c Agriculture et 

Pêche 
¶ N®cessit® dôam®liorer les statistiques nationales dur les 

combustibles consom®s par lôagriculture et la p°che 

¶ Estimer la part des combustibles dans lôagriculture et la 
pêche 

NON DA ; DGE MOYEN 

PIUP 

   2.A - Industrie 

minérale 
¶ Absence de donnnées sur les activités du secteur du 

secteur informel et de petites unités de production 

¶ Faire des enquêtes au niveau du secteur informel et des 

petites unités de productions 

NON DE, MEDDPN, 

LCA 

MOYEN 

   2.F - Utilisations de 

produits comme 

substituts  
de substances 

appauvrissant lôozo 

¶ Amélioration des données par catégorie de substances  ¶ Int®grer les membres du s®cretariat de lôozo au Togo NON DE, MEDDPN, 

LCA 

MOYEN 

AGRICULTURE 

3.A.1. Fermentation 
entérique 

¶ Recensement national de tout le cheptel pour rendre 

disponible des données désagrégées (populations, 

poids, etc.) 

¶ Entreprendre la cat®gorisation chez les bovins selon lô©ge, 
le sexe, la quantit® et la cat®gorie dôaliments consomm®s 

NON MAPAH, DE 
UL, UK, IFAD, 

INFA 

ELEVE 

3.A.2. Gestion du 
Fumier 

¶ Recensement national de tout le cheptel pour rendre 

disponible des données désagrégées (populations, 

poids, etc.) 

¶ Connaissances insuffisantes sur les quantités de fumier 

recyclé et celles abandonnées dans les aires de parcours 
naturels 

¶ Estimation des superficies ayant b®n®fici® de lôamendement 
organique par le fumier et les déchets agricoles ;  

¶ Lôestimation des quantit®s de fumier animal enfoui dans le 
sol ; 

NON MAPAH, DE 
UL, UK, IFAD, 

INFA 

ELEVE 

3.C.1.b Emissions 

dues au brûlage de 

biomasse 

¶ Insuffisance de données spécifiques relatives aux 

cultures annuelles (par ex. fraction de matière sèche, 
rapport résidu/ produit, fraction de résidus brûlés, 

fraction oxydée, fraction de carbo, rapport azote/ carbo) 

¶ Nécessité de disposer des données spécifiques à chaque 

culture annuelle (fraction de matière sèche, résidus 
abandonnés sur site, fraction de résidus brûlés sur site et/ou 

hors site, fraction oxydée, fraction de carbo, rapport 

azote/carbo, etc.) 

CATEGORIE CLE MAPAH, DE 

UL, UK, IFAD, 

INFA, MEDDPN 

ELEVE 
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3.C.3. Application 
dôur®e 

¶ N®cessit® dôam®liorer les statistiques sur les engrais 

synthétiques utilisés sur le territoire, en prenant en 

compte les trafics non officiels 

¶ La quantification des statistiques sur les types et quantités 

dôengrais synth®tiques tenues par des structures priv®es qui 

interviennt dans lôimportation et la distribution dôengrais. 

NON MAPAH, DE 
IFAD, INFA, 

MEDDPN, 

Ministère du 
commerce 

ELEVE 

3.C.4. Emissions 

directes de N2O dues 
aux sols gérés 

¶ Insuffisance de données spécifiques relatives aux 

cultures annuelles (par ex. fraction de matière sèche, 
rapport résidu/ produit, fraction de résidus brûlés, 

fraction oxydée, fraction de carbo, rapport azote/ carbo) 

¶ Nécessité de disposer des données spécifiques à chaque 

culture annuelle (fraction de matière sèche, résidus 
abandonnés sur site, fraction de résidus brûlés sur site et/ou 

hors site, fraction oxydée, fraction de carbo, rapport 

azote/carbo, etc.) 

CATEGORIE CLE MAPAH, DE 

UL, UK, IFAD, 
INFA, MEDDPN 

ELEVE 

3.C.5. Emissions 

indirectes de N2O 

dues aux sols gérés 

¶ Insuffisance de données spécifiques relatives aux 

cultures annuelles (par ex. fraction de matière sèche, 

rapport résidu/ produit, fraction de résidus brûlés, 

fraction oxydée, fraction de carbo, rapport azote/ carbo) 

¶ Nécessité de disposer des données spécifiques à chaque 

culture annuelle (fraction de matière sèche, résidus 

abandonnés sur site, fraction de résidus brûlés sur site et/ou 

hors site, fraction oxydée, fraction de carbo, rapport 

azote/carbo, etc.) 

NON MAPAH, DE 

UL, UK, IFAD, 

INFA, MEDDPN 

ELEVE 

3.C.6. Emissions 
indirectes de N2O 

dues à la gestion du 

fumier 

¶ Recensement national de tout le cheptel pour rendre 

disponible des données désagrégées (populations, 

poids, etc.) 

¶ Connaissances insuffisantes sur les quantités de fumier 

recyclé et celles abandonnées dans les aires de parcours 
naturels 

¶ Estimation des superficies ayant b®n®fici® de lôamendement 
organique par le fumier et les déchets agricoles ;  

¶ Lôestimation des quantit®s de fumier animal enfoui dans le 
sol 

NON MAPAH, DE 
UL, UK, IFAD, 

INFA, MEDDPN 

ELEVE 

3.C.7. Riziculture ¶ Manque de données sur les petites rizières sur 

lôensemble du territoire 

¶ Collecter les données plus étendues sur les superficies 

rizicoles 

NON MAPAH, DE 

UL, UK, IFAD, 

INFA, MEDDPN 

MOYEN 

FORESTERIE ET AUTRES AFFECTATIONS DES TERRES 

3.B.1. Terres 

Forestières 
¶ Manque de cohérence dans les statistiques (rendant 

difficiles les comparaisons des données disponibles 
provenant des différents acteurs 

¶ Statistiques souvent agrégées au niveau de la typologie 

des forêts 

¶ Manque de données spécifiques au Togo 

(accroissements naturels, densité de bois, teur en carbo 
de la biomasse, carbo organique des sols, biomasse 

aérien et souterrai, etc.) 

¶ , amélioration des statistiques sur le bois commercial, 

les extractions de bois érgie et de service 

¶ Les statistiques sur les perturbations en milieu forestier 

(superficies brulées par le feu, les vents, les ravageurs, 

etc.) 

¶ Lôharmonisation de la nomenclature des cat®gories 

dôutilisations des terres utilis®es au niveau national afin de 
favoriser des comparaisons croisées des statistiques sur ces 

cat®gories dôutilisation ; 

¶ Renforcer la production de données désagrégées sur les 

terres forestières (y compris leur sous-catégories) 

¶ Mer des activités de recherche (mensuration, caractérisation 

au laboratoire pour détermir les paramètres spécifiques aux 

types forestiers 

¶ Mer des activités de recherche pour améliorer les 

statistiques sur les flux de bois érgie et de service provenant 

de chaque type de forêt. 

¶ Améliorer les statistiques sur les perturbations en milieu 

forestier (superficies brulées par le feu, les vents, les 

ravageurs, etc.) par des activités de surveillance et de 

recherche des écosystèmes forestiers 

 

CATEGORIE CLE MEDDPN, UK, 

UL, ODEF, ANGE  

ELEVE 

3.B.2. Terres cultivées ¶ Manque de cohérence dans les statistiques (rendant 

difficiles les comparaisons des données disponibles 

provenant des différents acteurs 

¶ Statistiques souvent agrégées au niveau de la typologie 

des terres cultivées (cultures pérens, cultures annuelles) 

¶ Lôharmonisation de la nomenclature des cat®gories 

dôutilisations des terres utilis®es au niveau national afin de 

favoriser des comparaisons croisées des statistiques sur ces 
cat®gories dôutilisation ; 

¶ Renforcer la production de données désagrégées sur les 

NON MEDDPN, UK, 
UL, ODEF, ANGE  

MOYEN 
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¶ Manque de données spécifiques au Togo 

(accroissements naturels, densité de bois, teur en carbo 

de la biomasse, carbo organique des sols, biomasse 

aérien et souterrai, bois mort, litière, etc.) 

¶ Manque de statistiques sur le bois commercial, les 

extractions de bois érgie et de service provenant des 
terres cultivées 

¶ Les statistiques sur les perturbations en milieu forestier 

(superficies brulées par le feu, les vents, les ravageurs, 

etc.) 

terres forestières (y compris leur sous-catégories) 

¶ Mer des activités de recherche (mensuration, caractérisation 

au laboratoire pour détermir les paramètres spécifiques aux 

terres cultivées 

¶ Mer des activités de recherche pour améliorer les 

statistiques sur les flux de bois érgie et de service provenant 
de chaque catégorie de terres cultivées 

¶ Améliorer les statistiques sur les perturbations en milieu 

agricole (superficies brulées par le feu, les vents, les 

ravageurs, pâturages, etc.) par des activités de surveillance 

et de recherche des systèmes de production agricoles 
(agroforestiers, itinérante sur brulis) 

3.B.3. Prairies ¶ Manque de cohérence dans les statistiques (rendant 

difficiles les comparaisons des données disponibles 
provenant des différents acteurs 

¶ Manque de données spécifiques au Togo 

(accroissements naturels, densité de bois, teur en carbo 

de la biomasse, carbo organique des sols, biomasse 

aérien et souterrai, litière, etc.) 

¶ Statistiques manquantes sur le bois commercial, les 

extractions de bois érgie et de service 

¶ Les statistiques sur les perturbations en milieu forestier 

(superficies brulées par le feu, les vents, les ravageurs, 

etc.) 

¶ Lôharmonisation de la nomenclature des cat®gories 

dôutilisations des terres utilis®es au niveau national afin de 
favoriser des comparaisons croisées des statistiques sur ces 

cat®gories dôutilisation ; 

¶ Mer des activités de recherche (mensuration, caractérisation 

au laboratoire pour détermir les paramètres spécifiques aux 

prairies 

¶ Mer des activités de recherche pour améliorer les 

statistiques sur les flux de biomasse érgie provenant de 
chaque type de prairies 

¶ Améliorer les statistiques sur les perturbations en milieu 

forestier (superficies brulées par le feu, les vents, les 
ravageurs, etc.) par des activités de surveillance et de 

recherche des écosystèmes de prairies 

NON MAPAH, 

MEDDPN, UK, 

UL, ODEF, ANGE  

MOYEN 

3.B.4. Terres Humides ¶ Manque de cohérence dans les statistiques (rendant 

difficiles les comparaisons des données disponibles 

provenant des différents acteurs 

¶ Statistiques souvent agrégées au niveau de la typologie 

des zos humides 

¶ Manque de données spécifiques au Togo 

(accroissements naturels, densité de bois, teur en carbo 

de la biomasse, carbo organique des sols, biomasse 
aérien et souterrai, etc.) 

¶  Manques de statistiques sur le bois commercial, les 

extractions de bois érgie et de service 

¶ Lôharmonisation de la nomenclature des catégories 

dôutilisation des terres utilis®es au niveau national afin de 

favoriser des comparaisons croisées des statistiques sur ces 

cat®gories dôutilisation ; 

¶ Renforcer la production de données désagrégées sur les zos 

humides (y compris leur sous-catégories) 

¶ Mer des activités de recherche (mensuration, caractérisation 

au laboratoire pour détermir les paramètres spécifiques aux 
types de terres humides 

¶ Mer des activités de recherche pour améliorer les 

statistiques sur les flux de bois érgie et de service provenant 

de chaque type de zos humides 

¶ Améliorer les statistiques sur les perturbations dans les zos 

humides (superficies brulées par le feu, les aménagements 

hydro-agricoles, etc.)  

NON MEDDPN, UK, 
UL, ODEF, 

ANGE, MAPAH 

MOYEN 

3.B.5. Etablissements ¶ Manque de cohérence dans les statistiques (rendant 

difficiles les comparaisons des données disponibles 

provenant des différents acteurs 

¶ Statistiques souvent agrégées au niveau de la typologie 

des établissements humains (sous-représentation des 

établissements ruraux, etc.) 

¶ Manque de données spécifiques au Togo 

¶ Lôharmonisation de la nomenclature des cat®gories 

dôutilisations des terres utilis®es au niveau national afin de 

favoriser des comparaisons croisées des statistiques sur ces 
cat®gories dôutilisation ; 

¶ Renforcer la production de données désagrégées sur les 

établissements (y compris leur sous-catégories) 

¶ Mer des activités de recherche (mensuration, caractérisation 

NON MEDDPN, UK, 
UL, ODEF, 

ANGE, INSEED 

Ministère de 
lôUrbanisme et de 

lôHabitat, 

Ministère de 

MOYEN 
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(accroissements naturels, densité de bois, teur en carbo 
de la biomasse, carbo organique des sols, biomasse 

aérien et souterrai, prélèvements de bois dus aux 

élagages, etc.) 

¶ Les statistiques sur les taux dôexpansion urbai 

au laboratoire pour détermir les paramètres spécifiques aux 
établissements humains) 

¶ Mer des activités de recherche pour améliorer les 

statistiques sur lôexpansion urbai et lôexpansion des 
établissements,  

 

lôEconomie et des 
Finances 

(Cadastre) 

3.B.6. Autres Terres ¶ Données statistiques sur les autres terres  

¶ Identification et classification des terres (superficie des 

terres et conversions) 

¶ la prise en compte de toutes les cat®gories dôutilisation des 
terres dans le cadre des études futures, ce qui nécessite la 

mise en exergue de recherche sur la thématique afin de 
rendre disponibles les données ; 

NON MEDDPN, UK, 
UL, ODEF, 

ANGE, 

Ministère de 
lôUrbanisme et de 

lôHabitat 

FAIBLE 

3.C.1.a Emissions 
dues au brûlage de 

biomasse dans les 

terres forestières 

¶ Insuffisance de données spécifiques relatives aux 

cultures annuelles (par ex. fraction de matière sèche, 

fraction de résidus brûlés, fraction de carbo, etc.) 

¶ Nécessité de disposer des données spécifiques à chaque 

culture annuelle (fraction de matière sèche, résidus 

abandonnés sur site, fraction de résidus brûlés sur site et/ou 

hors site, fraction oxydée, fraction de carbo, rapport 
azote/carbo, etc.) 

CATEGORIE CLE MEDDPN, UK, 
UL, ODEF, 

ANGE, 

 

ELEVE 

3.C.1.c Emissions 

dues au brûlage de 
biomasse dans les 

prairies 

¶ Insuffisance de données spécifiques relatives aux 

cultures annuelles (par ex. fraction de matière sèche, 

fraction de résidus brûlés, fraction de carbo, etc.) 

¶ Nécessité de disposer des données spécifiques à chaque 

culture annuelle (fraction de matière sèche, résidus 

abandonnés sur site, fraction de résidus brûlés sur site et/ou 

hors site, fraction oxydée, fraction de carbo, rapport 
azote/carbo, etc.) 

CATEGORIE CLE MEDDPN, UK, 

UL, ODEF, 
ANGE, INSEED 

 

ELEVE 

3.C.1.d Emissions 

dues au brûlage de 

biomasse dans 
autres terres 

¶ Insuffisance de données spécifiques relatives aux 

cultures annuelles (par ex. fraction de matière sèche, 
fraction de résidus brûlés, fraction de carbo, etc.) 

¶ Nécessité de disposer des données spécifiques à chaque 

culture annuelle (fraction de matière sèche, résidus 
abandonnés sur site, fraction de résidus brûlés sur site et/ou 

hors site, fraction oxydée, fraction de carbo, rapport 

azote/carbo, etc.) 

NON MEDDPN, UK, 

UL, ODEF, 

ANGE, 
 

FAIBLE 

GERAL AU SECTEUR AFAT 

Assurance Qualité 

(AQ) 

Contrôle Qualité 
(CQ) ; Système 

dôarchivage et 

transparence 

¶ Données peu fiables et souvent difficilement 

utilisables, sans incertitudes sur les données 

¶ Manque dôAQ/CQ inters au niveau des structures 
détentrices de données 

¶ Syst¯me et format dôarchivage peu favorables ¨ des 
utilisations par des exters 

¶ la sensibilisation des structures détentrices des données 

dôactivit®s sur la notion des incertitudes lors de la collecte et 
de la compilation des données statistiques ; 

¶ le renforcement des capacit®s en mati¯re dô®valuation des 
incertitudes et des facteurs dô®missions, de lôutilisation de 
logiciels IPCC par les experts sectoriels ; 

¶ Encourager lôarchivage des donn®es sous des formats 
sécurisant des séries temporelles cohérentes 

¶ Instaurer des cellules de gestion et archivages capables 

dôassurer lôarchivage régulier et efficace dans chaque 

structure détentrice de données 

-/- Toutes les 

structures 

détentrices de 
données 

MOYEN 

Communication, 

vulgarisation et 
formation 

¶ Rapport dôinformation envoy®s aux structures 

détentrices de données sur la qualité, quantité et les 

formats de données collectées, assorties de 

recommandations dôam®lioration 

¶ Adresser des rapports sur la collecte et prétraitement de 

données, assortis des difficultés rencontrées dans 

lôexploitation des donn®es 

¶ Formuler des recommandations spécifiques aux différentes 

structures détentrices de données (proposer des formats, le 

niveau de désagrégation de données et le système 
dôarchivage) 

-/- Toutes les 

structures 
détentrices de 

données 

ELEVE 
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Arrangements 
institutionls et 

capacités techniques 

¶ Faiblesse du cadre institutionl de concertation et 

partage dôinformation 

¶ Faible compréhension des enjeux par certais structures 

sur la nécessité de rendre disponibles des données 

« confidentielles » 

¶ Capacités techniques inters à renforcer en vue 

dôam®liorer les inventaires  

¶ Les structures de recherche ayant en charge le secteur 

concerné nôint¯grent pas suffisamment les th®matiques 

pertintes telles que relevées plus haut pour toutes les 
catégories  

¶ Manque de lig budgétaire qui pren en compte les IGES 

dans le budget programme des structures impliquées 

¶ Revoir le système existant et les arrangements institutionls 

pour am®liorer la collecte des donn®es dôactivit® ; 

¶ Sôassurer que les estimations sont effectivement faites pour 
toutes les sous-catégories, particulièrement pour les   

catégories clés, et que les sous-catégories manquantes sont 

expliquées clairement et justifiées ; 

¶ Inclure ¨ lôavenir les ®missions provenant m°me de sources 
confidentielles ; 

¶ Sôassurer que dans lôapproche de r®f®rence, la quantit® de 
carbo qui ne conduit pas aux émissions liées à la 
combustion est exclue des émissions totales de CO2 

¶ Renforcer les capacités des experts nationaux afin de 

pouvoir améliorer les estimations en lig avec les 
circonstances du pays 

¶ il urge de disposer au plan national, dôun institut de gestion 

de donn®es dôactivit®s du secteur de la foresterie et de 

lôagriculture. Ce dernier aura la responsabilit® de les mettre 

¨ disposition des diff®rents utilisateurs sur la base dôun 
accord de principe. 

-/- Etat, Toutes les 
structures 

détentrices de 

données 

MOYEN 

¶ renforcer les recherches thématiques sur les lacus relevées 

en mati¯re dô AFAT, en ®troite collaboration avec les 
institutions étatiques (ODEF, REDD+, ANGE, DEP/MERF, 

etc.) 

-/- LaRASE, LBEV, 

ODEF, REDD+, 
ANGE, 

DEP/MERF 

MOYEN 

¶ la dotation dôu lig budg®taire qui pren en compte les IGES 
dans le budget programme des structures impliquées est à 

prendre en compte ;  

¶ la dynamisation des coopérations entre les institutions 

d®tentrices de donn®es dôu part et les partenaires financiers 

ainsi que les institutions de recherche dôautre part ; 

¶ la mobilisation des ressources pour la réalisation périodique 

des inventaires du sectoriels 

-/- PTF, Etat, Secteur 
privé, Toutes les 

structures 

détentrices de 
données 

ELEVE 

DECHETS 

4A-Elimination des 

déchets solides  
¶ Absence de données quantifiable dur les déchets par 

catégorie 

¶ Formaliser le partenariat avec les structures détentrices de 

donn®es (municipalit®, centre dôenfouissement technique, 
industriesé) 

CATEGORIE CLE GTVD, Centres 

hospitaliers, 

MEEDDPN 

MOYEN 

4.B- Traitement 

biologique des déchets 

Solides 

¶ Absence de données quantifiable dur les déchets par 

catégorie 

¶ Formaliser le partenariat avec les centres de traitement des 

hopitaux publiques et privés 

NON GTVD, Centres 

hospitaliers, 

MEEDDPN 

MOYEN 

4C-Incinération et 

combustion ¨ lôair libre 

des déchets solides 

¶ Absence de donn®es dôactivit® sur les quantit®s de 
déchets incinérés 

¶ Enquêtes sur les déchéts incinés CATEGORIE CLE GTVD, Centres 

hospitaliers, 

MEEDDPN 

MOYEN 

4D-Traitement et rejet 
des eaux usées  

¶ Absence de donn®es dôactivit® sur les types de 

traitements et de rejets des eaux usées industrielles 

¶ Absence de donn®es dôactivit® sur les types de traitements 
et de rejets des eaux usées industrielles 

NON GTVD, Centres 
hospitaliers, 

MEEDDPN 

MOYEN 
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8. CONCLUSIONS 

Cet inventaire des GES du porte sur les secteurs Ergie, PIUP, AFAT et Déchets au Togo dans le cadre des études 

sectorielles qui vont servir ¨ lô®laboration rapport national dôinventaires des GES qui sont lôu des composantes de 

la 4CN & 2RBA. Comme pour les inventaires précédents les estimations sont faites en respectant dans la mesure 

du possible les ligs directrices du GIEC2006 et les recommandations sur les bons pratiques. La série temporelle 

1995-2018 a été couverte pour les données collectées. Les émissions des gaz directs et indirects (HFCs, SO2 et 

des COVNMs sont estimés. Les améliorations apportées résident dans la disponibilité de données complètes et 

plus fiables. Les incertitudes sur les émissions ont été évaluées ainsi que sur les tendances avec 1995 comme 

ann®e de base. Les arrangements institutionls nôont pas beaucoup chang® par rapport au PRBA. Cependant des 

efforts sont toujours faits pour confier les ®tudes dôinventaires ¨ des institutions publiques pour assurer la 

continuité du syst¯me dôinventaire en place. 

Les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques globales des GES directs montrent u croissance 

continue de 1995 à 2018. Les émissions de 2018 estimées à 25 070,89 Gg CO2 eq sont 19,14 fois plus élevées que 

celles de 1995 estimées à 1309,73 Gg CO2 eq. Le secteur AFAT est le principal contributeur ¨ lôaugmentation des 

émissions globales. Les émissions des GES directs ont été multipliées par 248,87 au cours de la période, les 

émissions émanant des autres secteurs (Ergie, PIUP et Déchets) ayant été multipliées par les facteurs 2,17 ; 2,75 

et 3,1 respectivement. 

 

Les secteurs AFAT et Ergie contribuent de façon significative aux émissions annuelles avec u prédominance du 

secteur AFAT. Les contributions des deux sources réunies aux émissions nationales annuelles varient entre 

69,31% en 1995 et 95,58% en 2018 avec un pic en 2014 de 97,72%. Ils sont donc à considérer avec beaucoup 

dôattention, en termes dôam®lioration, dans le syst¯me national dôinventaire du Togo. Le bilan des émissions et 

absorptions totales des GES montre que le Togo est u source tte de GES (émissions supérieures aux absorptions). 

Cette situation sôexplique par les effets combin®s de la d®forestation (surtout conversion des for°ts en terres 

cultivées), de la dégradation des forêts et autres affectations des terres (due à la collecte de bois rond commercial 

et de bois érgie) depuis les années 1990 du fait des troubles socio-politiques qui ont suivi le processus de 

démocratisation du pays. 

 

En 2018 le secteur Ergie a émis : 1777,84 Gg de CO2 ; 384,68 Gg de CH4 ; 85,91 Gg de N2O ; 21,89 Gg de NOX ; 

658,37 Gg de CO et 42,51 Gg de COVNM. Quatre sources clés sont été identifiées : transport routier avec 65,45 

% dô®missions de CO2 (1471,58 Gg), autres secteurs avec 16,74 % dô®missions de CH4 (376,49 Gg eq_CO2), 

Industries ®rg®tiques avec 5,61 % dô®missions de CO2 (126,22 Gg) et Autres secteurs avec 4,56 % dô®missions de 

CO2 (102,51 Gg) 

Les tendances générales des émissions depuis 1995 sont en tte progression avec lô®volution de la population et le 

d®veloppement ®conomique du pays bien que dôu ann®e sur lôautre on peut observer quelques tendances ¨ u 

diminution. Lôincertitude totale sur les ®missions de lôann®e 2018 est estim®e ¨ 22,13% et lôincertitude sur la 

tendance des émissions avec 1995 comme année de référence est estimée à 43,78%.  

Pour lôann®e 2018 le secteur PIUP a émis : 1095,63 Gg de CO2 ; 1385,16 Gg CO2-e de HFCs ; 0,64 Gg de 

COVNMs et 0,64 Gg de SO2 alors quôen 1995, les ®missions ®taient de : 397,97 Gg de CO2 ; 0,29 Gg de 

COVNMs ; et 0,23 Gg de SO2. Les émissions de CO2, de COVNMs et de SO2 ont augmenté avec des taux 

dôaccroissement moyens respectivement de 175,30%, 120,69% et 178,26 calcul®s par rapport ¨ 1995 comme 

année de référence.  

Les deux sources dô®missions de CO2 ; HFCs de la cimenterie et la r®frig®ration Ŭ climatisation constituent les 

sources cl®s dô®missions. Les ®missions de SO2 émant de la production de ciment tandis que les COVNMs sont 

issus de la fabrication des aliments et boissons. Les tendances des émissions vont en croissant mais avec des 

irrégularités de 1995-2018. Lô®valuation des incertitudes de tendance a donn® u valeur de 83,80% dôincertitude 

totale de tendance pour u incertitude annuelle moyennée à 10,87% en 2018. 

Les émissions du secteur AFAT proviennt essentiellement de lô®manation des modes de gestion des terres 

forestières (coupes frauduleuses et anarchiques de bois, le défrichement des terres forestières à des fins agricoles 

et lôexploitation des carri¯res) ; des sols agricoles et de la fermentation entérique. Les émissions du CO2 sont dues 

au prélèvement de la biomasse liguse dans les terres forestières, aux cheptels, aux pertes de la biomasse vivante 
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issue de la conversion des terres forestières en terres cultivées et au travail du sol dans les terres cultivées 

estimées à 35677,83 Gg éq-CO2 en 2018. Les émissions des gaz directs sont estimées à 95,52 Gg de CH4 et à 

57,10 Gg de N2O, Celles des gaz indirects étant estimées à 1239,21 Gg de CO et 27,98 Gg de NOx.  

Quatre catégories sources clés contribuent aux émissions nationales : Il sôagit des ®missions du N2O résultant des 

sols gérés, du CO2 résultant des terres forestières, du CH4 résultant du brûlage de la biomasse et du N2O résultant 

du brûlage de biomasse.  

De 1995 à 2018, les tendances des émissions passent de 26073,03 Gg éq-CO2 à 55094,77 Gg éq-CO2 pour les gaz 

directs. Celles des gaz indirects pour la même période ont baissé en passant de 28,12 à 27,98 Gg pour le NOx et 

de 1362,86 à 1239,21 Gg pour le CO. Les tendances des incertitudes sur les émissions de CO2, CH4, NO2, NOx et 

CO sont d®croissantes, preuve dôu am®lioration dans la gestion des sources ®mettrices dans le secteur. En 

comparant les émissions annuelles rapportées sur la période 1995-2015 dans la CNI, DCN, TCN, le NIR, PRBA, 

il est révél® que les recalculs ont eu des r®percussions sur les niveaux dô®missions de tous les gaz directs et 

indirects. Les niveaux dô®missions de GES du secteur AFAT sont plus ®lev®s sur lôensemble de la s®rie 

temporelle, comparativement aux inventaires antérieurs.  

Ces variations au niveau des r®sultats obtenus ®mant des m®thodologies dôestimations des ®missions et de 

lôutilisation des outils ou/et logiciels de compilations des donn®es dôactivit®s. Ces r®sultats sont ¨ mettre aussi, ¨ 

lôactif de changement de m®thodologies et de logiciels de compilation de donn®es dôactivit®s, et à la disponibilité 

de nouvelles données aussi bien sur les affectations des terres (issues de différents rapports techniques 

thématiques) ainsi que sur les consommations en bois érgie et bois rond. Ceci a permis dôam®liorer la fiabilit® et 

la couverture temporelle des donn®es dôactivit® utilis®es dans le processus dôestimation des niveaux dô®missions 

par catégorie et sous-catégorie du secteur AFAT. 

Les émissions globales dans le secteur des déchets pour lôann®e 2018 sont de 12,25 Gg pour le CO2, 6,70 Gg 

pour le CH4, 0,27 Gg pour le N2O, 0,36 pour NxO, 6,33 Gg pour le CO, 0,14 Gg pour le COVNM et 0,1Gg pour 

le SO2. Ces émissions sont légèrement en hausse comparativement à celle du PRBA en 2013 (11,28 Gg pour le 

CO2, 5,10 Gg pour le CH4 et 0,24 Gg pour le N2O).  

La tendance des émissions montre u évolution cohérente de 1995 et 2018. Entre 1995 à 2018, on note u 

augmentation de 310% du CO2, de 294% du CH4 et de 193% du N2O. Ces augmentations sont étroitement liées 

aux activités humais. Deux catégories clé ont été identifiées notamment le traitement biologique des déchets 

solides, Incin®ration et combustion ¨ lôair libre des d®chets solides. 

Ces émissions peuvent baisser dans les années à venir surtout dans la cat®gorie dô®limination des d®chets avec la 

mise en service en 2018 du centre dôenfouissement technique de Lom® dot® dôu torch¯re pour br¾ler le m®tha qui 

sera récupéré.  

A lôissue de ce processus dôinventaire des GES de la 4CN & 2RBA, des améliorations sont prévues pour la 

réalisation des prochains inventaires. Ces améliorations dôordres techniques, institutionls et financiers, ont été 

identifi®es sur lôanalyse approfondies des diff®rentes ressources existantes, des sources cl®s dô®missions et des 

problèmes identifiés lors du processus. Elles ainsi visent à alléger les difficultés rencontrées dont les principales 

sont lôaccessibilit® de donn®es dôactivit® sectorielles, lôabsence de donn®es dôactivit® pour certais cat®gories 

dôutilisation des terres, la durée des IGES relativement courte, la faible collaboration des institutions détentrices 

de données, lôabsence de facteurs dô®mission et dôexpansion propres au pays, lôinsuffisance de ressources 

financi¯res allou®es ¨ lôIGES ; etc.  
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10. ANXES 

SECTEUR ERGIE 

Anxe 1 : Tableaux des donn®es dôactivit®s 

Fuel Uni

t 

(TJ/

Unit

) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.A.1.a.i - Electricity 

Geration 

                            

Jet Kerose Gg 44.1 0 0 0 0 17,5 11,9 26,5 6,8 3,3 15 8 13 12 0,3 2,5 9,3 1 1,6 2 3 5 123 60 37 

Gas/Diesel Oil Gg 43 10,9 8,78 8,78 20,9 8,4 18,3 29,5 9,1 8,9 10 11 16 11 7 6 9 1 2 10 77 250 5 5 3 

1.A.2.e - Food Processing, Beverages and 

Tobacco 

                        

Motor Gasoli Gg 44.3                         

Gas/Diesel Oil Gg 43 5,16 5,56 6 0 0 0,4 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1,6 2,5 7 8 0 0 4,7 

1.A.2.f - Non-Metallic Mirals                           

Residual Fuel Oil Gg 40.4 37,4

8 

39,7

5 

66,3

7 

65,8 96,6 84,9 64,5 63,1 50,1 49 28 21,5 10,1 19 46 72 63 45 75 105 49,2 35 9,1 20 

1.A.3.a.i - International Aviation 

(International Bunkers)  

                        

Jet Kerose Gg 44.1 0,1 0,08 0 0 8,2 10,5 14,3 12 26,3 39 48 34 30 58,8 68,6 68,6 65 70 78 79 78 50 54 62 

1.A.3.b - Road Transportation                          

1.A.3.b.i.2 - Passenger 

cars without 3-way 

catalysts 

                          

Motor Gasoli Gg 44,3 66,4 70,4

5 

73,8

8 

76,7

1 

79,7

5 

82,2

5 

85,6

9 

88,4

3 

90,6

6 

92,3

9 

96,8

5 

101,

7 

105,

34 

108,

02 

103,

76 

100,

95 

102,

53 

105,

54 

110,

01 

116,

14 

130,

56 

141,

65 

153,

38 

165,

61 

Gas/Diesel Oil Gg 43 6,09 6,46 6,77 7,03 7,31 7,54 7,86 8,11 8,31 8,47 8,88 9,32 9,66 9,9 9,51 9,25 9,4 9,68 10,0

9 

10,6

5 

11,9

7 

12,9

9 

14,0

6 

15,1

8 

1.A.3.b.ii.2 - Light -duty trucks 

without 3-way catalysts 

                         

Gas/Diesel Oil 43 42,2

4 

43,4 45,0

4 

46,4

8 

47,7

1 

48,7

4 

49,5

6 

50,1

7 

50,5

8 

50,7

9 

53,0

4 

53,5

2 

52,0

9 

52,2 54,1 74,7

3 

98,1

2 

123,

37 

150,

18 

177,

7 

177,

78 

170,

6 

165,

17 

161,

41 

1.A.3.b.iii - Heavy-duty trucks 

and buses 

                         

Gas/Diesel Oil (Gg) 42,2

4 

43,4 45,0

4 

46,4

8 

47,7

1 

48,7

4 

49,5

6 

50,1

7 

50,5

8 

50,7

9 

53,0

4 

53,5

2 

52,0

9 

52,2 54,1 74,7

3 

98,1

2 

123,

37 

150,

18 

177,

7 

177,

78 

170,

6 

165,

17 

161,

41 

42,2

4 

1.A.3.b.iv - Motorcycles                          

Motor Gasoli (Gg) 44,3 24,2

2 

25,1

7 

26,0

1 

26,7

5 

27,3

8 

27,9 28,3

3 

28,6

4 

28,8

5 

28,9

6 

29,5

5 

31,7

5 

33,4

6 

37,0

6 

38,5

4 

40,2

8 

42,5

1 

44,6

7 

46,0

4 

49,0

1 

54,4

8 

54,8

9 

56,3

3 

58,8

3 

1.A.4.a - 

Commercial/Institutional  

                         

Wood/Wood Waste TJ 1 3279

,06 

3444 3609

,18 

3774

,24 

4132 4239 4330 4452 4542 4665 4803 4878 5001 5283

,3 

5674 5847 6004 6207 6365 6523 6634 1829

7 

1873

3 

7356 

Charcoal Gg 29,5 18,0

8 

18,8

9 

19,7 20,5

1 

22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 30 31 32 32 33 34 35 167 171 39 

1.A.4.b - Residential                          

Other Kerose Gg 43,8 37,3

9 

46,8

7 

42,8

2 

20,6 40,2 47,4 30,3 38,5 60,7 40 57,9 39,3 39,3 39,6 47,1 51 53,2 56,5 60,7 65 67,8 9,1 8,2 22 

Liquefied Petroleum 

Gases 

Gg 47,3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,6 2,7 3,6 4,1 4,8 5,6 6,5 7,5 8,5 9,5 10 10 11 

Wood/Wood Waste TJ 1 2721 2968 2982 2974 2169 2225 2279 2332 2389 2445 2519 2565 2626 2692 2895 2975 3061 3148 3223 3300 3380 3460 3543 3751
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1 4 3 4 2 7 2 6 2 8 7 2 5 4 2 9 8 7 6 7 7 5 8 7 

Charcoal Gg 29,5 239 247 252 260 416 426 437 458 458 469 483 492 503 516 554 570 586 603 617 632 647 663 679 718 
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Anxe 2 : Tableaux des facteurs dô®mission  

Facteurs dô®mission des Gaz directs 

 FE UNITE 

   Fuel   

1.A.1.a.i - Electricity Geration     

Jet Kerose   

CO2 71500 kgCO2/TJ 

CH4 3 kgCH4/TJ 

N20 0.6 kgN2O/TJ 

Gas/Diesel Oil   

CO2 74100 kgCO2/TJ 

CH4 3 kgCH4/TJ 

N20 0.6 kgN2O/TJ 

1.A.2.e - Food Processing, Beverages and Tobacco   

Gas/Diesel Oil   

CO2 74100 kgCO2/TJ 

CH4 3 kgCH4/TJ 

N20 0.6 kgN2O/TJ 

1.A.2.f - Non-Metallic Mirals   

Residual Fuel Oil   

CO2 77400 kgCO2/TJ 

CH4 3 kgCH4/TJ 

N20 0.6 kgN2O/TJ 

1.A.3.a.i - International Aviation (International Bunkers)   

Jet Kerose   

CO2 71500 kgCO2/TJ 

CH4 0,5 kgCH4/TJ 

N2O 2 kgN2O/TJ 

1.A.3.b.i.2 - Passenger cars without 3-way catalysts   

Motor Gasoli   

CO2 69300 kgCO2/TJ 

CH4 33 kgCH4/TJ 

N2O 3,2 kgN2O/TJ 

Diesel Oil   

CO2 74100 kgCO2/TJ 

CH4 3,9 kgCH4/TJ 

N2O 3,9 kgN2O/TJ 

1.A.3.b.ii.2 - Light-duty trucks without 3-way catalysts   

Diesel Oil   

CO2 74100 kgCO2/TJ 

CH4 3,9 kgCH4/TJ 

N2O 3,9 kgN2O/TJ 

1.A.3.b.iii - Heavy-duty trucks and buses   

Diesel Oil   

CO2 74100 kgCO2/TJ 

CH4 3,9 kgCH4/TJ 

N2O 3,9 kgN2O/TJ 

1.A.3.b.iv - Motorcycles   

Gasoli   

CO2 69300 kgCO2/TJ 

CH4 33 kgCH4/TJ 

N2O 3,2 kgN2O/TJ 

1.A.4.a - Commercial/Institutional   

Wood / Wood waste   

CO2 112000 kgCO2/TJ 

CH4 300 kgCH4/TJ 

N20 4 kgN2O/TJ 

Charcoal   

CO2 112000 kgCO2/TJ 

CH4 200 kgCH4/TJ 

N20 1 kgN2O/TJ 
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1.A.4.b - Residential   

Other kerose   

CO2 71900 kgCO2/TJ 

CH4 10 kgCH4/TJ 

N20 0.6 kgN2O/TJ 

LPG   

CO2 63100 kgCO2/TJ 

CH4 5 kgCH4/TJ 

N20 0.1 kgN2O/TJ 

Wood/Wood waste   

CO2 112000 kgCO2/TJ 

CH4 300 kgCH4/TJ 

N20 4 kgN2O/TJ 

Charcoal   

CO2 112000 kgCO2/TJ 

CH4 200 kgCH4/TJ 

N20 1 kgN2O/TJ 

 

Facteurs dô®mission des pr®curseurs 

1.A.3.b - Road Transportation EFID    

Fuel     

Motor Gasoli     

Nox 17280  600kg/TJ 2.22E-07 Gg/TJ 

COVNM 17360 1500 KG/TJ 0.063 Gg/kt 

CO  17320 8000KG/TJ 0.55 Gg/kt 

SO2  148.37KG/TJ   

Gas/Diesel Oil     

Nox 17281 800 KG/TJ 0.00662 Gg/kt 

COVNM 17361 200KG/TJ 0.00239 Gg/kt 

CO  17321 1000KG/TJ 0.00604 Gg/kt 

     1.A.4.a - Commercial/Institutional     

Wood/Wood Waste     

Nox 17290 100KG/TJ 0.0001 Gg/TJ 

COVNM 18215 100KG/TJ 0.0006 Gg/TJ 

CO  17330 5000KG/TJ 0.005 Gg/TJ 

     Charcoal     

Nox 17295 100KG/TJ 0.0001 Gg/TJ 

COVNM 17375 100KG/TJ 0.0001 Gg/TJ 

CO  17335 7000KG/TJ 0.007 Gg/TJ 

SO2  11g/GJ   

     1.A.4.b - Residential     

Other Kerose     

Liquefied Petroleum Gases     

Wood/Wood Waste     

Nox 17291 100KG/TJ 0.00012 Gg/TJ 

COVNM 17371 600KG/TJ 0.0006 Gg/TJ 

CO  17331 5000KG/TJ 0.01 Gg/TJ 

SO2  70g/GJ   

     Charcoal     

Nox 17296 100KG/TJ 0.0001 Gg/TJ 

COVNM 17376 100KG/TJ 0.0001 Gg/TJ 

CO  17336 7000KG/TJ 0.007 Gg/TJ 
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Anxe 3 : Tableau « Summary » du Logiciel IPCC2006 

 

 

 

 

 

= 

Non estimé 

 

Anxe 4 : Tableau « Sectoral Table » du Logiciel IPCC2006 (2018-1995) 

Inventory Year: 2018 

       
  

Emissions 

(Gg) 

Categories CO2 CH4 N2O NOx CO NMVOCs SO2 

1 - Ergy  2007,0527 20,708 0,596 22,848 658,554 42,548347 2,071 

   1.A - Fuel Combustion Activities  2007,0527 20,708 0,596 22,848 658,554 42,548347 2,071 

      1.A.1 - Ergy Industries  349,46953 2,3945 0,32 0,362 0,04256 0,0164 0,746 

         1.A.1.a - Main Activity Electricity and Heat Production  349,46953 0,0148 0,003 0,362 0,04256 0,0164 0,746 

            1.A.1.a.i - Electricity Geration  349,46953 0,0148 0,003 0,362 0,04256 0,0164 0,746 

            1.A.1.a.ii - Combid Heat and Power Geration (CHP)        0 0 0 0 

            1.A.1.a.iii - Heat Plants        0 0 0 0 

         1.A.1.b - Petroleum Refining        0 0 0 0 

         1.A.1.c - Manufacture of Solid Fuels and Other Ergy Industries    2,3798 0,317 0 0 0 0 

            1.A.1.c.i - Manufacture of Solid Fuels        0 0 0 0 

            1.A.1.c.ii - Other Ergy Industries    2,3798 0,317 0 0 0 0 

      1.A.2 - Manufacturin g Industries and Construction  77,51481 0,003 6E-04 0,5182 0,06667 0,0252525 0,047 

         1.A.2.a - Iron and Steel        0 0 0 0 

         1.A.2.b - Non-Ferrous Metals        0 0 0 0 

         1.A.2.c - Chemicals        0 0 0 0 

         1.A.2.d - Pulp, Paper and Print        0 0 0 0 

         1.A.2.e - Food Processing, Beverages and Tobacco  14,97561 0,0006 1E-04 0,1037 0,01334 0,0050525 0,009 

         1.A.2.f - Non-Metallic Mirals  62,5392 0,0024 5E-04 0,4145 0,05333 0,0202 0,038 

         1.A.2.g - Transport Equipment        0 0 0 0 

         1.A.2.h - Machiry        0 0 0 0 

         1.A.2.i - Mining (excluding fuels) and Quarrying        0 0 0 0 

         1.A.2.j - Wood and wood products        0 0 0 0 

         1.A.2.k - Construction        0 0 0 0 

         1.A.2.l - Textile and Leather        0 0 0 0 

         1.A.2.m - Non-specified Industry        0 0 0 0 

      1.A.3 - Transport  1471,5838 0,3693 0,073 14,414 90,1026 17,026083 0,47 

         1.A.3.a - Civil Aviation        0 0 0 0 

            1.A.3.a.i - International Aviation (International Bunkers) (1)               

            1.A.3.a.ii - Domestic Aviation        0 0 0 0 

         1.A.3.b - Road Transportation  1471,5838 0,3693 0,073 14,414 90,1026 17,026083 0,47 

            1.A.3.b.i - Cars  556,78908 0,2447 0,026 4,9242 59,3455 11,135448 0,181 

               1.A.3.b.i.1 - Passenger cars with 3-way catalysts        0 0 0 0 

               1.A.3.b.i.2 - Passenger cars without 3-way catalysts  556,78908 0,2447 0,026 4,9242 59,3455 11,135448 0,181 

Inventory Year: 2018        

  Emissions(Gg) 

Categories CO2 CH4 N2O NOx CO NMVOCs SO2 

1 - Ergy  2089.272 15.796 0.255 28.317 576.303 35.485 2.805 

1.A - Fuel Combustion Activities  2089.272 15.796 0.255 28.317 576.303 35.485 2.805 

1.A.1 - Ergy Industries  12.679 0.001 1E-04 20.000    

1.A.2 - Manufacturing Industries and 

Construction  

248.860 0.019 0.003     

1.A.3 - Transport  1614.191 0.273 0.076 1.868 85.853 10.313 2.805 

1.A.4 - Other Sectors  213.542 15.504 0.176 6.448 490.450 25.172  
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            1.A.3.b.ii - Light-duty trucks  219,88656 0,0116 0,012 2,3741 2,96757 0,593514 0,069 

               1.A.3.b.ii.1 - Light-duty trucks with 3-way catalysts        0 0 0 0 

               1.A.3.b.ii.2 - Light-duty trucks without 3-way catalysts  219,88656 0,0116 0,012 2,3741 2,96757 0,593514 0,069 

            1.A.3.b.iii - Heavy-duty trucks and buses  514,30068 0,0271 0,027 5,5525 6,9406 1,3881207 0,161 

            1.A.3.b.iv - Motorcycles  180,60751 0,086 0,008 1,5637 20,8489 3,909 0,059 

            1.A.3.b.v - Evaporative emissions from vehicles        0 0 0 0 

            1.A.3.b.vi - Urea-based catalysts  0     0 0 0 0 

         1.A.3.c - Railways        0 0 0 0 

         1.A.3.d - Water-bor Navigation        0 0 0 0 

            1.A.3.d.i - International water-bor navigation (International bunkers) (1)               

            1.A.3.d.ii - Domestic Water-bor Navigation        0 0 0 0 

         1.A.3.e - Other Transportation        0 0 0 0 

            1.A.3.e.i - Pipeli Transport        0 0 0 0 

            1.A.3.e.ii - Off-road        0 0 0 0 

      1.A.4 - Other Sectors  108,4845 17,941 0,202 7,5535 568,342 25,480611 0,807 

         1.A.4.a - Commercial/Institutional  5,96926 2,4374 0,031 0,8577 44,8362 0,8506576 0,094 

         1.A.4.b - Residential  102,11377 15,504 0,172 6,6958 523,505 24,629953 0,713 

         1.A.4.c - Agriculture/Forestry/Fishing/Fish Farms  0,4014738 5E-05 3E-06 0 0 0 0 

            1.A.4.c.i - Stationary        0 0 0 0 

            1.A.4.c.ii - Off-road Vehicles and Other Machiry  0,4014738 5E-05 3E-06 0 0 0 0 

            1.A.4.c.iii - Fishing (mobile combustion)        0 0 0 0 

      1.A.5 - Non-Specified        0 0 0 0 

         1.A.5.a - Stationary        0 0 0 0 

         1.A.5.b - Mobile        0 0 0 0 

            1.A.5.b.i - Mobile (aviation compont)        0 0 0 0 

            1.A.5.b.ii - Mobile (water-bor compont)        0 0 0 0 

            1.A.5.b.iii - Mobile (Other)        0 0 0 0 

         1.A.5.c - Multilateral Operations (1)(2)               

   1.B - Fugitive emissions from fuels  0 0   0 0 0 0 

      1.B.1 - Solid Fuels  0 0   0 0 0 0 

         1.B.1.a - Coal mining and handling  0 0   0 0 0 0 

            1.B.1.a.i - Underground mis  0 0   0 0 0 0 

               1.B.1.a.i.1 - Mining  0 0   0 0 0 0 

               1.B.1.a.i.2 - Post-mining seam gas emissions  0 0   0 0 0 0 

               1.B.1.a.i.3 - Abandod underground mis        0 0 0 0 

               1.B.1.a.i.4 - Flaring of draid metha or conversion of metha to CO2  0 0   0 0 0 0 

            1.B.1.a.ii - Surface mis  0 0   0 0 0 0 

               1.B.1.a.ii.1 - Mining  0 0   0 0 0 0 

               1.B.1.a.ii.2 - Post-mining seam gas emissions  0 0   0 0 0 0 

         1.B.1.b - Uncontrolled combustion and burning coal dumps        0 0 0 0 

         1.B.1.c - Solid fuel transformation        0 0 0 0 

      1.B.2 - Oil and Natural Gas        0 0 0 0 

         1.B.2.a - Oil        0 0 0 0 

            1.B.2.a.i - Venting        0 0 0 0 

            1.B.2.a.ii - Flaring        0 0 0 0 

            1.B.2.a.iii - All Other        0 0 0 0 

               1.B.2.a.iii.1 - Exploration        0 0 0 0 

               1.B.2.a.iii.2 - Production and Upgrading        0 0 0 0 

               1.B.2.a.iii.3 - Transport        0 0 0 0 

               1.B.2.a.iii.4 - Refining        0 0 0 0 

               1.B.2.a.iii.5 - Distribution of oil products        0 0 0 0 

               1.B.2.a.iii.6 - Other        0 0 0 0 

         1.B.2.b - Natural Gas        0 0 0 0 

            1.B.2.b.i - Venting        0 0 0 0 

            1.B.2.b.ii - Flaring        0 0 0 0 



 

129 

 

            1.B.2.b.iii - All Other        0 0 0 0 

               1.B.2.b.iii.1 - Exploration        0 0 0 0 

               1.B.2.b.iii.2 - Production        0 0 0 0 

               1.B.2.b.iii.3 - Processing        0 0 0 0 

               1.B.2.b.iii.4 - Transmission and Storage        0 0 0 0 

               1.B.2.b.iii.5 - Distribution        0 0 0 0 

               1.B.2.b.iii.6 - Other        0 0 0 0 

      1.B.3 - Other emissions from Ergy Production        0 0 0 0 

   1.C - Carbon dioxide Transport and Storage  0     0 0 0 0 

      1.C.1 - Transport of CO2  0     0 0 0 0 

         1.C.1.a - Pipelis  0     0 0 0 0 

         1.C.1.b - Ships  0     0 0 0 0 

         1.C.1.c - Other (please specify)  0     0 0 0 0 

      1.C.2 - Injection and Storage  0     0 0 0 0 

         1.C.2.a - Injection  0     0 0 0 0 

         1.C.2.b - Storage  0     0 0 0 0 

      1.C.3 - Other  0     0 0 0 0 

        

        
  

Emissions 

(Gg) 

Categories CO2 CH4 N2O NOx CO NMVOCs SO2 

Memo Items (3)               

International Bunkers 195,4953 0,0014 0,005 0 0 0 0 

   1.A.3.a.i - International Aviation (International Bunkers) (1) 195,4953 0,0014 0,005 0 0 0 0 

   1.A.3.d.i - International water-bor navigation (International bunkers) (1)       0 0 0 0 

1.A.5.c - Multilateral Operations (1)(2)       0 0 0 0 

Information Items                

CO2 from Biomass Combustion for Ergy Production 16411,304             

 

Inventory Year: 1995 

       
  

Emissions 

(Gg) 

Categories CO2 CH4 N2O NOx CO NMVOCs SO2 

1 - Ergy  818,6582 11,571 0,255 9,494 378,401 24,176468 0,808 

   1.A - Fuel Combustion Activities  818,6582 11,571 0,255 9,494 378,401 24,176468 0,808 

      1.A.1 - Ergy Industries  34,73067 0,7408 0,099 0,003 0,00759 0,000375 0,022 

         1.A.1.a - Main Activity Electricity and Heat Production  34,73067 0,0014 3E-04 0,003 0,00759 0,000375 0,022 

            1.A.1.a.i - Electricity Geration  34,73067 0,0014 3E-04 0,003 0,00759 0,000375 0,022 

            1.A.1.a.ii - Combid Heat and Power Geration (CHP)        0 0 0 0 

            1.A.1.a.iii - Heat Plants        0 0 0 0 

         1.A.1.b - Petroleum Refining        0 0 0 0 

         1.A.1.c - Manufacture of Solid Fuels and Other Ergy Industries    0,7394 0,099 0 0 0 0 

            1.A.1.c.i - Manufacture of Solid Fuels        0 0 0 0 

            1.A.1.c.ii - Other Ergy Industries    0,7394 0,099 0 0 0 0 

      1.A.2 - Manufacturing Industries and Construction  133,6398 0,0052 0,001 0,891 0,20593 0,0434018 0,082 

         1.A.2.a - Iron and Steel        0 0 0 0 

         1.A.2.b - Non-Ferrous Metals        0 0 0 0 

         1.A.2.c - Chemicals        0 0 0 0 

         1.A.2.d - Pulp, Paper and Print        0 0 0 0 

         1.A.2.e - Food Processing, Beverages and Tobacco  16,44131 0,0007 1E-04 0,114 0,09994 0,005547 0,01 

         1.A.2.f - Non-Metallic Mirals  117,1985 0,0045 9E-04 0,777 0,10599 0,0378548 0,071 

         1.A.2.g - Transport Equipment        0 0 0 0 

         1.A.2.h - Machiry        0 0 0 0 
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         1.A.2.i - Mining (excluding fuels) and Quarrying        0 0 0 0 

         1.A.2.j - Wood and wood products        0 0 0 0 

         1.A.2.k - Construction        0 0 0 0 

         1.A.2.l - Textile and Leather        0 0 0 0 

         1.A.2.m - Non-specified Industry        0 0 0 0 

      1.A.3 - Transport  529,4422 0,1444 0,025 4,144 35,5074 6,6996769 0,169 

         1.A.3.a - Civil Aviation        0 0 0 0 

            1.A.3.a.i - International Aviation (International Bunkers) (1)               

            1.A.3.a.ii - Domestic Aviation        0 0 0 0 

         1.A.3.b - Road Transportation  529,4422 0,1444 0,025 4,144 35,5074 6,6996769 0,169 

            1.A.3.b.i - Cars  223,2519 0,0981 0,01 1,974 23,7952 4,4648778 0,072 

               1.A.3.b.i.1 - Passenger cars with 3-way catalysts        0 0 0 0 

               1.A.3.b.i.2 - Passenger cars without 3-way catalysts  223,2519 0,0981 0,01 1,974 23,7952 4,4648778 0,072 

            1.A.3.b.ii - Light-duty trucks  97,24588 0,0051 0,005 0,072 1,31251 0,2625021 0,031 

               1.A.3.b.ii.1 - Light-duty trucks with 3-way catalysts        0 0 0 0 

               1.A.3.b.ii.2 - Light-duty trucks without 3-way catalysts  97,24588 0,0051 0,005 0,072 1,31251 0,2625021 0,031 

            1.A.3.b.iii - Heavy-duty trucks and buses  134,5893 0,0058 0,006 1,453 1,81649 0,363297 0,042 

            1.A.3.b.iv - Motorcycles  74,35516 0,0354 0,003 0,644 8,58321 1,609 0,024 

            1.A.3.b.v - Evaporative emissions from vehicles        0 0 0 0 

            1.A.3.b.vi - Urea-based catalysts  0     0 0 0 0 

         1.A.3.c - Railways        0 0 0 0 

         1.A.3.d - Water-bor Navigation        0 0 0 0 

            1.A.3.d.i - International water-bor navigation (International bunkers) (1)               

            1.A.3.d.ii - Domestic Water-bor Navigation        0 0 0 0 

         1.A.3.e - Other Transportation        0 0 0 0 

            1.A.3.e.i - Pipeli Transport        0 0 0 0 

            1.A.3.e.ii - Off-road        0 0 0 0 

      1.A.4 - Other Sectors  120,8455 10,68 0,131 4,456 342,68 17,433014 0,536 

         1.A.4.a - Commercial/Institutional    1,0904 0,014 0,4 21,1219 0,4001446 0,044 

         1.A.4.b - Residential  120,734 9,59 0,117 4,056 321,558 17,03287 0,492 

         1.A.4.c - Agriculture/Forestry/Fishing/Fish Farms  0,111521 2E-05 9E-07 0 0 0 0 

            1.A.4.c.i - Stationary        0 0 0 0 

            1.A.4.c.ii - Off-road Vehicles and Other Machiry  0,111521 2E-05 9E-07 0 0 0 0 

            1.A.4.c.iii - Fishing (mobile combustion)        0 0 0 0 

      1.A.5 - Non-Specified        0 0 0 0 

         1.A.5.a - Stationary        0 0 0 0 

         1.A.5.b - Mobile        0 0 0 0 

            1.A.5.b.i - Mobile (aviation compont)        0 0 0 0 

            1.A.5.b.ii - Mobile (water-bor compont)        0 0 0 0 

            1.A.5.b.iii - Mobile (Other)        0 0 0 0 

         1.A.5.c - Multilateral Operations (1)(2)               

   1.B - Fugitive emissions from fuels  0 0   0 0 0 0 

      1.B.1 - Solid Fuels  0 0   0 0 0 0 

         1.B.1.a - Coal mining and handling  0 0   0 0 0 0 

            1.B.1.a.i - Underground mis  0 0   0 0 0 0 

               1.B.1.a.i.1 - Mining  0 0   0 0 0 0 

               1.B.1.a.i.2 - Post-mining seam gas emissions  0 0   0 0 0 0 

               1.B.1.a.i.3 - Abandod underground mis        0 0 0 0 

               1.B.1.a.i.4 - Flaring of draid metha or conversion of metha to CO2  0 0   0 0 0 0 

            1.B.1.a.ii - Surface mis  0 0   0 0 0 0 

               1.B.1.a.ii.1 - Mining  0 0   0 0 0 0 

               1.B.1.a.ii.2 - Post-mining seam gas emissions  0 0   0 0 0 0 

         1.B.1.b - Uncontrolled combustion and burning coal dumps        0 0 0 0 

         1.B.1.c - Solid fuel transformation        0 0 0 0 

      1.B.2 - Oil and Natural Gas        0 0 0 0 
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         1.B.2.a - Oil        0 0 0 0 

            1.B.2.a.i - Venting        0 0 0 0 

            1.B.2.a.ii - Flaring        0 0 0 0 

            1.B.2.a.iii - All Other        0 0 0 0 

               1.B.2.a.iii.1 - Exploration        0 0 0 0 

               1.B.2.a.iii.2 - Production and Upgrading        0 0 0 0 

               1.B.2.a.iii.3 - Transport        0 0 0 0 

               1.B.2.a.iii.4 - Refining        0 0 0 0 

               1.B.2.a.iii.5 - Distribution of oil products        0 0 0 0 

               1.B.2.a.iii.6 - Other        0 0 0 0 

         1.B.2.b - Natural Gas        0 0 0 0 

            1.B.2.b.i - Venting        0 0 0 0 

            1.B.2.b.ii - Flaring        0 0 0 0 

            1.B.2.b.iii - All Other        0 0 0 0 

               1.B.2.b.iii.1 - Exploration        0 0 0 0 

               1.B.2.b.iii.2 - Production        0 0 0 0 

               1.B.2.b.iii.3 - Processing        0 0 0 0 

               1.B.2.b.iii.4 - Transmission and Storage        0 0 0 0 

               1.B.2.b.iii.5 - Distribution        0 0 0 0 

               1.B.2.b.iii.6 - Other        0 0 0 0 

      1.B.3 - Other emissions from Ergy Production        0 0 0 0 

   1.C - Carbon dioxide Transport and Storage  0     0 0 0 0 

      1.C.1 - Transport of CO2  0     0 0 0 0 

         1.C.1.a - Pipelis  0     0 0 0 0 

         1.C.1.b - Ships  0     0 0 0 0 

         1.C.1.c - Other (please specify)  0     0 0 0 0 

      1.C.2 - Injection and Storage  0     0 0 0 0 

         1.C.2.a - Injection  0     0 0 0 0 

         1.C.2.b - Storage  0     0 0 0 0 

      1.C.3 - Other  0     0 0 0 0 

        

        
  

Emissions 

(Gg) 

Categories CO2 CH4 N2O NOx CO NMVOCs SO2 

Memo Items (3)               

International Bunkers 0,315315 2E-06 9E-06 0 0 0 0 

   1.A.3.a.i - International Aviation (International Bunkers) (1) 0,315315 2E-06 9E-06 0 0 0 0 

   1.A.3.d.i - International water-bor navigation (International bunkers) (1)       0 0 0 0 

1.A.5.c - Multilateral Operations (1)(2)       0 0 0 0 

Information Items                

CO2 from Biomass Combustion for Ergy Production 7024,631             
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Anxe 5 : Tableau des incertitudes sur la tendance « Reporting Table 3.2-Uncertainties » du Logiciel 

Base year for assessment of uncertainty in trend: 1995, Year T: 2018 

      A B C D E F G 

2006 IPCC Categories Gas 

Base Year 

emissions or 
removals 

(Gg CO2 
equivalent) 

Year T emissions or 

removals 

(Gg CO2 
equivalent) 

Activity Data 
Uncertainty 

(%) 

Emission Factor 
Uncertainty 

(%) 

Combid Uncertainty 
(%) 

1.A - Fuel Combustion Activities             

1.A.1.a.i - Electricity Geration - Liquid Fuels CO2 34,73 126,23 15,00 6,14 16,21 

1.A.1.a.i - Electricity Geration - Liquid Fuels CH4 0,03 0,11 15,00 228,79 229,28 

1.A.1.a.i - Electricity Geration - Liquid Fuels N2O 0,09 0,33 15,00 228,79 229,28 

1.A.2.e - Food Processing, Beverages and Tobacco - Liquid Fuels CO2 16,44 14,98 10,00 6,14 11,73 

1.A.2.e - Food Processing, Beverages and Tobacco - Liquid Fuels CH4 0,01 0,01 10,00 228,79 229,01 

1.A.2.e - Food Processing, Beverages and Tobacco - Liquid Fuels N2O 0,04 0,04 10,00 228,79 229,01 

1.A.2.f - Non-Metallic Mirals - Liquid Fuels CO2 117,20 62,54 10,00 6,14 11,73 

1.A.2.f - Non-Metallic Mirals - Liquid Fuels CH4 0,10 0,05 10,00 228,79 229,01 

1.A.2.f - Non-Metallic Mirals - Liquid Fuels N2O 0,28 0,15 10,00 228,79 229,01 

1.A.3.a.i - International Aviation (International Bunkers) - Liquid Fuels CO2 0,32 195,50 20,00 4,17 20,43 

1.A.3.a.i - International Aviation (International Bunkers) - Liquid Fuels CH4 0,00 0,03 20,00 100,00 101,98 

1.A.3.a.i - International Aviation (International Bunkers) - Liquid Fuels N2O 0,00 1,70 20,00 150,00 151,33 

1.A.3.b.i.2 - Passenger cars without 3-way catalysts - Liquid Fuels CO2 223,25 556,79 20,00 3,07 20,23 

1.A.3.b.i.2 - Passenger cars without 3-way catalysts - Liquid Fuels CH4 2,06 5,14 20,00 244,69 245,51 

1.A.3.b.i.2 - Passenger cars without 3-way catalysts - Liquid Fuels N2O 3,23 8,07 20,00 209,94 210,89 

1.A.3.b.ii.2 - Light-duty trucks without 3-way catalysts - Liquid Fuels CO2 97,25 219,89 20,00 5,00 20,62 

1.A.3.b.ii.2 - Light-duty trucks without 3-way catalysts - Liquid Fuels CH4 0,11 0,24 20,00 25,00 32,02 

1.A.3.b.ii.2 - Light-duty trucks without 3-way catalysts - Liquid Fuels N2O 1,59 3,59 20,00 60,00 63,25 

1.A.3.b.iii - Heavy-duty trucks and buses - Liquid Fuels CO2 134,59 514,30 20,00 5,00 20,62 

1.A.3.b.iii - Heavy-duty trucks and buses - Liquid Fuels CH4 0,12 0,57 20,00 5,00 20,62 
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1.A.3.b.iii - Heavy-duty trucks and buses - Liquid Fuels N2O 1,80 8,39 20,00 5,00 20,62 

1.A.3.b.iv - Motorcycles - Liquid Fuels CO2 74,36 180,61 20,00 3,07 20,23 

1.A.3.b.iv - Motorcycles - Liquid Fuels CH4 0,74 1,81 20,00 244,69 245,51 

1.A.3.b.iv - Motorcycles - Liquid Fuels N2O 1,06 2,59 20,00 209,94 210,89 

1.A.4.a - Commercial/Institutional - Biomass CO2 426,99 952,73 5,00 18,69 19,35 

1.A.4.a - Commercial/Institutional - Biomass CH4 22,90 51,17 5,00 227,27 227,33 

1.A.4.a - Commercial/Institutional - Biomass N2O 4,23 9,48 5,00 297,73 297,77 

1.A.4.b - Residential - Liquid Fuels CO2 120,73 102,11 25,00 6,14 25,74 

1.A.4.b - Residential - Liquid Fuels CH4 0,35 0,26 25,00 200,00 201,56 

1.A.4.b - Residential - Liquid Fuels N2O 0,31 0,20 25,00 236,36 237,68 

1.A.4.b - Residential - Biomass CO2 3837,29 6574,18 25,00 18,69 31,22 

1.A.4.b - Residential - Biomass CH4 201,04 325,32 25,00 227,27 228,64 

1.A.4.b - Residential - Biomass N2O 35,93 53,09 25,00 297,73 298,78 

1.A.4.c.ii - Off-road Vehicles and Other Machiry - Liquid Fuels CO2 0,11 0,40 20,00 6,14 20,92 

1.A.4.c.ii - Off-road Vehicles and Other Machiry - Liquid Fuels CH4 0,00 0,00 20,00 200,00 201,00 

1.A.4.c.ii - Off-road Vehicles and Other Machiry - Liquid Fuels N2O 0,00 0,00 20,00 236,36 237,21 

1.A.3.b.vi - Urea-based catalysts CO2 0 0 0 0 0 

Uncertainty in total inventory: 22,13 

      Trend uncertainty: 43,78 
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Anxe 6 : Tableau des catégories de sources clés « Approche 1 : Level 

Assessment è (Niveau dô®valuation) 

2018 

A B C D E F G 

IPCC 

Category 

code 

IPCC Category Greenhouse gas 2018 

Ex,t 

(Gg CO2 

Eq) 

|Ex,t| 

(Gg CO2 

Eq) 

Lx,t Cumulative Total of 

Column F 

1.A.3.b Transport Routier CARBON DIOXIDE 

(CO2) 
1471,58 1471,58 0,654

5 

0,6545 

1.A.4 Autres Secteurs- Biomasse METHA (CH4) 376,49 376,49 0,167 0,822 

1.A.1 Industries Ergétiques - Combustibles 

liquides 

CARBON DIOXIDE 

(CO2) 
126,23 126,23 0,056 0,878 

1.A.4 Autres Secteurs  - Combustibles liquides CARBON DIOXIDE 

(CO2) 
102,52 102,52 0,046 0,924 

1.A.2 Industries Manufacturières et de 
Construction -Combustibles liquides 

CARBON DIOXIDE 

(CO2) 
77,51 77,51 0,034 0,958 

1.A.4 Other Sectors - Biomass NITROUS OXIDE 

(N2O) 
62,57 62,57 0,028 0,986 

1.A.3.b Road Transportation NITROUS OXIDE 

(N2O) 
22,63 22,63 0,010 0,996 

1.A.3.b Road Transportation METHA (CH4) 7,76 7,76 0,003 0,999 

1.A.1 Ergy Industries - Liquid Fuels NITROUS OXIDE 

(N2O) 
0,33 0,33 0,000 1,000 

1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels METHA (CH4) 0,26 0,26 0,000 1,000 

1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels NITROUS OXIDE 

(N2O) 
0,20 0,20 0,000 1,000 

1.A.2 Manufacturing Industries and Construction 

- Liquid Fuels 

NITROUS OXIDE 

(N2O) 
0,19 0,19 0,000 1,000 

1.A.1 Ergy Industries - Liquid Fuels METHA (CH4) 0,11 0,11 0,000 1,000 

1.A.2 Manufacturing Industries and Construction 

- Liquid Fuels 

METHA (CH4) 0,06 0,06 0,000 1,000 

1.A.1 Ergy Industries - Solid Fuels CARBON DIOXIDE 

(CO2) 
0,00 0,00 0,000 1,000 

1.A.1 Ergy Industries - Solid Fuels METHA (CH4) 0,00 0,00 0,000 1,000 

1.A.1 Ergy Industries - Solid Fuels NITROUS OXIDE 

(N2O) 
0 0 0 1 

1.A.1 Ergy Industries - Gaseous Fuels CARBON DIOXIDE 

(CO2) 
0 0 0 1 

 

Anxe 7 : Tableau des catégories de sources clés « Approche 1 : Trend 

Assessment » (Evaluation des tendances)  

2018 

A B C D E F G H 

IPCC 

Category 

code 

IPCC Category Greenhouse gas 1995 Year 

Estimate 

Ex0 

(Gg CO2 Eq) 

2018 Year 

Estimate 

Ext 

(Gg CO2 

Eq) 

Trend 

Assessment 

(Txt) 

% 

Contribution 

to Trend 

Cumulative Total 

of Column G 

1.A.3.b Road Transportation CARBON 

DIOXIDE (CO2) 

529,4422488 1471,584 0,3509082 0,42911345 0,429113452 

1.A.2 Manufacturing Industries and 

Construction - Liquid Fuels 

CO2 133,6397688 77,51481 0,1799386 0,22004068 0,649154132 

1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels CO2 120,8454863 102,5152 0,1330945 0,16275669 0,811910821 

1.A.4 Other Sectors - Biomass CH4 223,93959 376,4922 0,0762504 0,093244 0,905154823 

1.A.1 Ergy Industries - Liquid Fuels CO2 34,73067 126,2255 0,0501426 0,06131765 0,966472478 

1.A.4 Other Sectors - Biomass N2O 40,158671 62,56529 0,018196 0,02225131 0,988723787 

1.A.3.b Road Transportation NITROUS 

OXIDE (N2O) 

7,687383782 22,63116 0,0062499 0,00764274 0,996366528 

1.A.3.b Road Transportation METHA (CH4) 3,033011079 7,755215 0,0013936 0,00170418 0,998070708 

1.A.2 Manufacturing Industries and 

Construction - Liquid Fuels 

N2O 0,322909392 0,187879 0,0004342 0,00053103 0,998601734 

1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels CH4 0,34919577 0,258125 0,0004194 0,00051287 0,999114602 

1.A.4 Other Sectors - Liquid Fuels N2O 0,306355082 0,196367 0,0003954 0,00048356 0,999598164 

1.A.2 Manufacturing Industries and 

Construction - Liquid Fuels 

CH4 0,109372536 0,063636 0,0001471 0,00017986 0,999778028 

1.A.1 Ergy Industries - Liquid Fuels N2O 0,0871782 0,32749 0,0001356 0,00016581 0,999943838 
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1.A.1 Ergy Industries - Liquid Fuels CH4 0,0295281 0,110924 4,593E-05 5,6162E-05 1 

1.A.1 Ergy Industries - Solid Fuels CO2 0 0 0 0 1 

 

SECTEUR PRODUITS INDUSTRIELS ET UTILISATION DES 

PRODUITS 

Anxe 8. Tableau des facteurs dô®mission des gaz autres que gaz F 

Catégories de gaz CO2 CH4  N2O  NOx CO  COVNM  SO2 

 U Facteurs dô®mission 

Industrie minérale 

Production de Clinker  T 0,52 T/T       

Production de ciment T       0,3    kg/T 

Réfrigération et climatisation 

Gaz F         

Autres 

Pain T      8                    kg/T  

Gâteau T      1                    kg/T  

Viande T      0,3                 kg/T  

Poisson T      0,3                 kg/T  

Sucre T      10                  kg/T  

Huile végétale hl      10                   g/hl  

Bière hl      0,035             g/hl  

Boisson gazeuse hl      6,5                  g/hl  

Sodabi hl      15                   g/hl  

Bière locale hl      0,035             g/hl  

Vin de palme hl      0,0575        kg/hl        

 

Anxe 9 : Tableau des facteurs dô®mission et de conversion des gaz F 

Gaz-F SAR GWPs (100 year time 

horizon) / Conversion Factor 

Incertitude sur DA Incertitude sur FE 

  Jugement Expert Jugement Expert 

HFC-32 650/675  20% 25% 

HFC-125 2800/3500 20% 25% 

HFC-134a 1300/1430 20% 25% 

HFC-143a 3800/4470 20% 25% 
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Anxe 10 : Tableau « Short Summary » du Logiciel (2018) 

 

Inventory Year: 2018 

            
  

Emissions 

(Gg) 

Emissions 

CO2 Equivalents (Gg) 

Emissions 

(Gg) 

Categories t CO2 (1)(2) CH4 N2O HFCs PFCs SF6 

Other 
halogenated 

gases with CO2 

equivalent 
conversion 

factors (3) 

Other 
halogenated 

gases without 

CO2 equivalent 
conversion 

factors (4) 

NOx CO NMVOCs SO2 

Total National Emissions and Removals  20352,11283 128,297 57,926 738,657 0 0 0 0 53,746 1877,139 42,688347 2,083 

1 - Ergy  2007,052675 20,7078 0,5963 0 0 0 0 0 22,848 658,5535 42,548347 2,071 

   1.A - Fuel Combustion Activities  2007,052675 20,7078 0,5963           22,848 658,5535 42,548347 2,071 

   1.B - Fugitive emissions from fuels  0 0 0           0 0 0 0 

   1.C - Carbon dioxide Transport and Storage  0               0 0 0 0 

2 - Industrial Processes and Product Use  1095,62908 0 0 738,657 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.A - Miral Industry  1095,62908 0 0           0 0 0 0 

   2.B - Chemical Industry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.C - Metal Industry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.D - Non-Ergy Products from Fuels and Solvent Use  0 0 0           0 0 0 0 

   2.E - Electronics Industry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.F - Product Uses as Substitutes for Ozo Depleting Substances        738,657 0     0 0 0 0 0 

   2.G - Other Product Manufacture and Use  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.H - Other  0 0 0           0 0 0 0 

3 - Agriculture, Forestry, and Other Land Use  17246,86536 96,2521 57,064 0 0 0 0 0 30,537 1212,251 0 0 

   3.A - Livestock    47,5864 0,5316           0 0 0 0 

   3.B - Land  17234,15009   0           0 0 0 0 

   3.C - Aggregate sources and non-CO2 emissions sources on land  12,71526667 48,6658 56,532           30,537 1212,251 0 0 

   3.D - Other  0 0 0           0 0 0 0 

4 - Waste  2,565713171 11,3375 0,2653 0 0 0 0 0 0,361 6,334 0,14 0,012 

   4.A - Solid Waste Disposal    4,22698             0 0 0 0 
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   4.B - Biological Treatment of Solid Waste    0,0008 0,0024           0 0 0 0 

   4.C - Inciration and Open Burning of Waste  2,565713171 0,84311 0,0112           0,361 6,334 0,14 0,012 

   4.D - Wastewater Treatment and Discharge    6,26658 0,2517           0 0 0 0 

   4.E - Other (please specify)  0 0 0           0 0 0 0 

5 - Other  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   5.A - Indirect N2O emissions from the atmospheric deposition of nitrogen in NOx 

and NH3  

    0           0 0 0 0 

   5.B - Other (please specify)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Memo Items (5)                         

International Bunkers  195,4953 0,00137 0,0055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   1.A.3.a.i - International Aviation (International Bunkers)  195,4953 0,00137 0,0055           0 0 0 0 

   1.A.3.d.i - International water-bor navigation (International bunkers)  0 0 0           0 0 0 0 

1.A.5.c - Multilateral Operations  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Anxe 11: Tableau « Short Summary » du Logiciel (1995) 
 

Inventory Year: 1995 

            
  

Emissions 

(Gg) 

Emissions 

CO2 Equivalents (Gg) 

Emissions 

(Gg) 

Categories t CO2 (1)(2) CH4 N2O HFCs PFCs SF6 

Other 

halogenated 

gases with CO2 
equivalent 

conversion 

factors (3) 

Other 

halogenated 
gases without 

CO2 

equivalent 

conversion 

factors (4) 

NOx CO NMVOCs SO2 

Total National Emissions and Removals  6439,051505 88,084 13,012 14,122 0 0 0 0 46,501 1725,076 24,220468 0,812 

1 - Ergy  818,6581739 11,571 0,2552 0 0 0 0 0 9,4939 378,4009 24,176468 0,808 

   1.A - Fuel Combustion Activities  818,6581739 11,571 0,2552           9,4939 378,4009 24,176468 0,808 

   1.B - Fugitive emissions from fuels  0 0 0           0 0 0 0 

   1.C - Carbon dioxide Transport and Storage  0               0 0 0 0 
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2 - Industrial Processes and Product Use  397,973212 0 0 14,122 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.A - Miral Industry  397,973212 0 0           0 0 0 0 

   2.B - Chemical Industry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.C - Metal Industry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.D - Non-Ergy Products from Fuels and Solvent Use  0 0 0           0 0 0 0 

   2.E - Electronics Industry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.F - Product Uses as Substitutes for Ozo Depleting Substances        14,122 0     0 0 0 0 0 

   2.G - Other Product Manufacture and Use  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.H - Other  0 0 0           0 0 0 0 

3 - Agriculture, Forestry, and Other Land Use  5221,140363 72,175 12,62 0 0 0 0 0 36,893 1344,68 0 0 

   3.A - Livestock    21,645 0,151           0 0 0 0 

   3.B - Land  5214,780808   0           0 0 0 0 

   3.C - Aggregate sources and non-CO2 emissions sources on land  8,5932 50,53 12,469           36,893 1344,68 0 0 

   3.D - Other  -2,233644747 0 0           0 0 0 0 

4 - Waste  1,279756403 4,3379 0,1376 0 0 0 0 0 0,114 1,995 0,044 0,004 

   4.A - Solid Waste Disposal    0,7533             0 0 0 0 

   4.B - Biological Treatment of Solid Waste    0 0           0 0 0 0 

   4.C - Inciration and Open Burning of Waste  1,279756403 0,4103 0,0054           0,114 1,995 0,044 0,004 

   4.D - Wastewater Treatment and Discharge    3,1743 0,1321           0 0 0 0 

   4.E - Other (please specify)  0 0 0           0 0 0 0 

5 - Other  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   5.A - Indirect N2O emissions from the atmospheric deposition of 
nitrogen in NOx and NH3  

    0           0 0 0 0 

   5.B - Other (please specify)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Memo Items (5)                         

International Bunkers  0,315315 2E-06 9E-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   1.A.3.a.i - International Aviation (International Bunkers) (1) 0,315315 2E-06 9E-06           0 0 0 0 

   1.A.3.d.i - International water-bor navigation (International bunkers) 

(1) 

0 0 0           0 0 0 0 

1.A.5.c - Multilateral Operations (1)(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anxe 12: Tableau « Summary » du Logiciel (2018) 

Inventory Year: 2018 

            
  

Emissions 

(Gg) 

Emissions 

CO2 Equivalents (Gg) 

Emissions 

(Gg) 

Categories t CO2 (1)(2) CH4 N2O HFCs PFCs SF6 

Other 

halogenated 

gases with CO2 
equivalent 

conversion 

factors (3) 

Other halogenated 
gases without CO2 

equivalent 

conversion factors 

(4) 

NOx CO NMVOCs SO2 

Total National Emissions and Removals  20352,11283 128,297 57,926 738,657 0 0 0 0 53,746 1877,139 42,688347 2,083 

1 - Ergy  2007,052675 20,7078 0,5963 0 0 0 0 0 22,848 658,5535 42,548347 2,071 

   1.A - Fuel Combustion Activities  2007,052675 20,7078 0,5963 0 0 0 0 0 22,848 658,5535 42,548347 2,071 

      1.A.1 - Ergy Industries  349,469526 2,39454 0,3203           0,362 0,042565 0,0164 0,746 

      1.A.2 - Manufacturing Industries and Construction  77,51481 0,00303 0,0006           0,5182 0,066667 0,0252525 0,047 

      1.A.3 - Transport  1471,583836 0,3693 0,073           14,414 90,10257 17,026083 0,47 

      1.A.4 - Other Sectors  108,4845038 17,941 0,2025           7,5535 568,3417 25,480611 0,807 

      1.A.5 - Non-Specified  0 0 0           0 0 0 0 

   1.B - Fugitive emissions from fuels  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      1.B.1 - Solid Fuels  0 0 0           0 0 0 0 

      1.B.2 - Oil and Natural Gas  0 0 0           0 0 0 0 

      1.B.3 - Other emissions from Ergy Production  0 0 0           0 0 0 0 

   1.C - Carbon dioxide Transport and Storage  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      1.C.1 - Transport of CO2  0               0 0 0 0 

      1.C.2 - Injection and Storage  0               0 0 0 0 

      1.C.3 - Other  0               0 0 0 0 

2 - Industrial Processes and Product Use  1095,62908 0 0 738,657 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.A - Miral Industry  1095,62908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      2.A.1 - Cement production  1095,62908               0 0 0 0 

      2.A.2 - Lime production  0               0 0 0 0 

      2.A.3 - Glass Production  0               0 0 0 0 

      2.A.4 - Other Process Uses of Carbonates  0               0 0 0 0 

      2.A.5 - Other (please specify)  0 0 0           0 0 0 0 
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   2.B - Chemical Industry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      2.B.1 - Ammonia Production  0               0 0 0 0 

      2.B.2 - Nitric Acid Production      0           0 0 0 0 

      2.B.3 - Adipic Acid Production      0           0 0 0 0 

      2.B.4 - Caprolactam, Glyoxal and Glyoxylic Acid 
Production  

    0           0 0 0 0 

      2.B.5 - Carbide Production  0 0             0 0 0 0 

      2.B.6 - Titanium Dioxide Production  0               0 0 0 0 

      2.B.7 - Soda Ash Production  0               0 0 0 0 

      2.B.8 - Petrochemical and Carbon Black Production  0 0             0 0 0 0 

      2.B.9 - Fluorochemical Production        0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      2.B.10 - Other (Please specify)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.C - Metal Industry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      2.C.1 - Iron and Steel Production  0 0             0 0 0 0 

      2.C.2 - Ferroalloys Production  0 0             0 0 0 0 

      2.C.3 - Aluminium production  0       0     0 0 0 0 0 

      2.C.4 - Magsium production  0         0   0 0 0 0 0 

      2.C.5 - Lead Production  0               0 0 0 0 

      2.C.6 - Zinc Production  0               0 0 0 0 

      2.C.7 - Other (please specify)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.D - Non-Ergy Products from Fuels and Solvent Use  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      2.D.1 - Lubricant Use  0               0 0 0 0 

      2.D.2 - Paraffin Wax Use  0               0 0 0 0 

      2.D.3 - Solvent Use                  0 0 0 0 

      2.D.4 - Other (please specify)  0 0 0           0 0 0 0 

   2.E - Electronics Industry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      2.E.1 - Integrated Circuit or Semiconductor        0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      2.E.2 - TFT Flat Pal Display          0 0 0 0 0 0 0 0 

      2.E.3 - Photovoltaics          0     0 0 0 0 0 

      2.E.4 - Heat Transfer Fluid          0     0 0 0 0 0 

      2.E.5 - Other (please specify)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   2.F - Product Uses as Substitutes for Ozo Depleting 

Substances  

0 0 0 738,657 0 0 0 0 0 0 0 0 

      2.F.1 - Refrigeration and Air Conditioning        738,657       0 0 0 0 0 
















































































































































