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1. Introduction 

1.1. Lien entre climat et sécurité 

Comment le changement climatique, la gestion des ressources naturelles et les 

questions de sécurité sont-ils liés ? 

Le changement climatique n'est pas seulement un problème environnemental : c'est une 
menace mondiale pour la paix et la sécurité. La raréfaction des ressources induite par le 
changement climatique (épuisement des ressources en eau, baisse de la productivité agricole 
et réduction de la disponibilité des ressources naturelles) peut déclencher une concurrence et 
des conflits entre les communautés qui risquent de dégénérer en problèmes de sécurité plus 
vastes, notamment en troubles sociaux, en déplacements de population et en violences. En 
outre, le changement climatique peut exacerber la dégradation de l'environnement, comme la 
déforestation, la désertification et la perte de biodiversité. Cette dégradation rend les 
communautés plus vulnérables aux menaces qui pèsent sur la sécurité, notamment 
l'insécurité alimentaire, le stress hydrique et l'instabilité économique. Par exemple, l'élévation 
du niveau de la mer, les phénomènes météorologiques extrêmes et les sécheresses 
prolongées peuvent obliger les gens à fuir leur domicile et provoquer des migrations. Les 
déplacements et les mouvements migratoires à grande échelle peuvent mettre à rude épreuve 
les systèmes sociaux, économiques et politiques et entraîner des problèmes de sécurité à 
l'intérieur des pays et entre les pays. Ces effets indirects du changement climatique peuvent 
perturber les économies, en particulier celles qui dépendent de secteurs sensibles au climat 
tels que l'agriculture, l'élevage et la pêche, en provoquant un déclin économique, du chômage 
et des disparités de revenus, ce qui crée un terrain fertile pour les menaces à la sécurité, telles 
que la diminution du coût d'opportunité de rejoindre des groupes armés comme forme 
d'autosubsistance. 

Ces dernières années, les liens entre l'épuisement des ressources naturelles induit par le 
changement climatique et les conflits ont fait l'objet d'une attention accrue dans les discours 
mondiaux, régionaux, nationaux et locaux des décideurs politiques, des médias, des 
universitaires et du grand public. Par exemple : 

▪ Le Forum économique mondial a averti que l'incapacité à s'adapter au 
changement climatique et les crises de l'eau en général sont les risques les plus 
importants auxquels le monde est confronté.1 

▪ Le quatrième rapport d'évaluation du GIEC a mis en évidence les implications 
sécuritaires du changement climatique, qui exacerbent les facteurs de conflit en 
aggravant la fragilité des sociétés, en mettant à rude épreuve les institutions 
faibles, en modifiant les relations de pouvoir et en compromettant le 
rétablissement et la consolidation de la paix après un conflit.2 

▪ L'étude sur les conflits armés commandée par le G7 a conclu que le 
changement climatique est "l'ultime multiplicateur de menaces", exacerbant les 
situations fragiles et contribuant aux bouleversements sociaux et même aux 
conflits violents à tous les niveaux de gouvernance. Elle a également mis en 
évidence les risques aggravés qui surviennent lorsque les effets du 
changement climatique interagissent avec d'autres problèmes auxquels les 
États fragiles sont déjà confrontés.3 

 
1 Forum économique mondial (2016) : The Global Risks Report 2016, Genève 
2 GIEC, 2007 : Changement climatique 2007 : Rapport de synthèse. Contribution des groupes de travail I, II et III au quatrième rapport 
d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat [Équipe de rédaction principale, Pachauri, R.K et Reisinger, A. 
(eds.)]. GIEC, Genève, Suisse, 104 p.  
3 Armed Conflict Survey 2019, mai 2019, The security implications of Climate Change, pages 37-46, IISS 
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L'insécurité liée aux ressources augmente dans le monde entier, l'eau et le climat étant des 
causes profondes de conflits et de migrations. Plusieurs ‘hotspots’ peuvent être identifiés où 
les conflits liés à l'eau, à l'énergie et à l'alimentation (WEF Nexus) sont imminents ou ont déjà 
éclaté, notamment dans la région du Sahel. À mesure que les pressions sur les ressources 
naturelles augmentent, les possibilités de développement diminuent et le risque de conflits 
s'accroît. Avec l'augmentation de la rareté absolue ou perçue, la concurrence entre les 
différents utilisateurs devient plus fréquente. La concurrence entre les ressources naturelles 
conduit facilement à des conflits à tous les niveaux de gouvernance, du niveau local au niveau 
transfrontalier et régional. 

Comment comprendre les conflits liés aux ressources naturelles et mettre en œuvre 

les projets correspondants ? 

Il est donc nécessaire de disposer d'un cadre pour élaborer des réponses adéquates qui 
tiennent compte non seulement des ressources et des aspects liés au changement climatique, 
mais aussi de la dimension sécuritaire elle-même. Pour comprendre les conflits liés aux 
ressources naturelles et mettre en œuvre des projets connexes, un cadre en trois étapes est 
recommandé : 

1. Une approche analytique solide est indispensable pour comprendre les conflits liés aux 
ressources naturelles : non seulement pour évaluer la dégradation de l'environnement, 
mais aussi pour comprendre la nature multicouche et la spécificité du contexte du conflit. 

2. Il est essentiel de minimiser les compromis et de créer des synergies entre les mesures 
d'atténuation et d'adaptation : il s'agit de créer des solutions intégrées entre, par exemple, 
les secteurs de l'eau, de l'énergie et de la sécurité alimentaire. 

3. L'application d'une approche inclusive à l'égard des communautés locales fait partie 
intégrante de la compréhension et de la résolution des problèmes de sécurité climatique 
: l'analyse participative des systèmes, la prise de décision et la mise en œuvre constituent 
la voie vers des mesures d'atténuation équitables et durables. 

Qu'est-ce que cette ligne directrice et quel est le public cible ? 

Cette ligne directrice encourage le développement de stratégies et la mise en œuvre de 

projets qui visent à renforcer la résilience des sociétés affectées par les impacts négatifs des 

défis sécuritaires liés au changement climatique. L'objectif de ce document de travail est de 

montrer la valeur ajoutée et l'interopérabilité des concepts de pointe du travail de 

développement à travers les sujets, les contextes et les régions - en se basant notamment 

sur l'expérience du projet Frexus cofondé par l'UE et le BMZ et mis en œuvre par la GIZ dans 

trois pays du Sahel (Niger, Mali et Tchad). Le présent document est destiné à informer les 

agents de développement, les organisations non gouvernementales et les agences de mise 

en œuvre. Il peut également être utilisé pour intégrer les considérations relatives au lien entre 

climat et sécurité dans les projets et les programmes visant à parvenir à une consolidation de 

la paix auto-induite. Elle vise également à offrir des enseignements précieux sur la manière 

de gérer efficacement les liens entre les questions climatiques et la sécurité dans des 

scénarios concrets. 

Le document de travail vous fournira 

▪ les spécificités des projets liés au climat et à la sécurité, 

▪ une aide pratique à la conception et à la mise en œuvre de tels projets, 
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▪ une source d'inspiration pour la transposition à plus grande échelle et la 
généralisation. 

1.2. Le projet Frexus 

1.2.1. Introduction 

La rareté ou la mauvaise gestion des ressources, les conflits et l'instabilité se renforcent 

mutuellement pour former un cercle vicieux, et les initiatives qui s'attaquent à ce dernier 

manquent souvent d'une dimension de conflit et de sécurité. C'est pourquoi le projet Frexus a 

été conçu pour soutenir la résolution pacifique des tensions sociales et des conflits entre les 

groupes de population au Mali, au Niger et au Tchad - causés ou exacerbés par le 

changement climatique dans les zones fragiles - en utilisant une approche participative et 

intersectorielle, ainsi que l'élaboration de plans d'action tenant compte des conflits et du 

climat. 

Depuis quelques années, la région du Sahel fait face à un ensemble de défis, conséquences 

de fragilités politiques, institutionnelles et sociales, alors que le changement climatique 

exacerbe ces faiblesses et accentue les causes de conflits. Ces crises rendent les sociétés 

plus vulnérables, modifient les rapports de force et rendent plus difficiles la consolidation de 

la paix et la reconstruction post-conflit. L'objectif du projet Frexus est de fournir des outils 

adéquats pour relever ces défis, éviter leurs conséquences négatives et créer de 

nouvelles opportunités de paix et de développement durable dans les zones 

d'intervention. 
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1.2.2. Composantes de l'approche Frexus 

Le projet Frexus a été conçu pour aborder simultanément plusieurs questions transversales 

de la coopération internationale au développement. Les éléments suivants, à l'intersection de 

différents aspects de la coopération au développement, ont été utilisés pour garantir l'efficacité 

et la durabilité du projet Frexus : 

▪ Sensibilité du climat 

▪ Sensibilité aux conflits 

▪ Approche holistique du WEF Nexus 

▪ Participation des parties prenantes 

A. Sensibilité au climat 

o Qu'est-ce que c'est ? 

Une approche sensible au climat est garantie par la réalisation d'une évaluation locale 
des risques climatiques4 dans les zones d'intervention afin d'évaluer les risques pour 
les groupes d'utilisateurs liés au changement climatique, ainsi que leur impact sur le 
développement socio-économique dans les zones d'intervention. Cette évaluation sert 
à : 

▪ identifier les risques, les vulnérabilités et les expositions liés au climat, ainsi 
que leur chaîne d'impact sur les groupes cibles du projet 

▪ analyser les risques climatiques et la capacité d'adaptation des populations 

o Comment s'applique-t-elle aux projets de développement dans un contexte 
fragile (5 ) ? 

Il est essentiel de définir les facteurs de vulnérabilité et de résilience au changement 
climatique liés aux conditions climatiques, tout en analysant l'équilibre entre eux. 
L'évaluation des capacités et des stratégies d'adaptation des populations dans un 
contexte fragile facilite la prise de décisions éclairées au niveau communautaire pour 
répondre aux risques climatiques actuels et mettre en œuvre des mesures tenant 
compte des dangers, des vulnérabilités et des expositions futurs liés au climat. 

Quelle est sa valeur ajoutée par rapport à une approche de développement non 
sensible au climat ? 

Naturellement, les conditions environnementales sont un élément clé des projets de 
développement liés aux ressources naturelles. Par conséquent, la définition 
d'indicateurs pour les risques liés au climat et l'adaptation de la population sert de 
référence pour mesurer l'impact du projet d'une manière centrée sur le climat. La 
pondération et l'agrégation des indicateurs sélectionnés permettent de développer des 
chaînes d'impact, tandis que la prise en compte des facteurs de risque dans 
l'élaboration des plans d'action garantit la fonctionnalité à long terme des mesures 
mises en œuvre. 

 
4 Exemple d'approche méthodologique : le guide de référence "Sourcebook Vulnerability" et son "Complementary guide to vulnerability : the concept of risk" 
développé par la GIZ pour les pays en développement. Il est basé sur le concept de vulnérabilité universellement reconnu par le GIEC en 2007. Il est disponible 
ici : https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2017/10/GIZ-2017_Risk-Supplement-to-the-Vulnerability-Sourcebook.pdf 
5 Union européenne (UE) : La fragilité fait référence à des structures faibles ou défaillantes et à des situations où le contrat social est rompu en raison de 
l'incapacité ou du manque de volonté de l'État de s'acquitter de ses fonctions de base, de respecter ses obligations et ses responsabilités en matière de 
prestation de services, de gestion des ressources, d'État de droit, d'accès équitable au pouvoir, de sécurité et de sûreté de la population et de protection et de 
promotion des droits et des libertés des citoyens. 
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B. Sensibilité aux conflits 

o Qu'est-ce que c'est ? 

Pour que le projet Frexus adopte une approche sensible aux conflits, une analyse des 
conflits a été menée dans toutes les zones d'intervention. En utilisant cet outil pour 
identifier les facteurs et les acteurs du conflit en question, les interventions sont 
guidées par une compréhension approfondie des causes et de la dynamique du conflit, 
souvent invisibles et basées sur la perception. Les processus d'analyse de conflit 
permettent non seulement d'identifier les facteurs de paix potentiels sur la base 
d'éléments concrets et de garantir l'adhésion du projet au principe "Do No Harm" de la 
coopération au développement, mais (lorsqu'ils sont menés de manière participative 
avec les parties prenantes) ils permettent également de mieux comprendre les 
facteurs de conflit spécifiques. 

o Comment s'applique-t-elle aux projets de développement dans un contexte 
fragile ? 

La réalisation d'une analyse de conflit est une condition préalable essentielle à la 
planification et à la mise en œuvre de projets dans des contextes fragiles. Tout comme 
la planification sensible au climat, l'analyse des conflits permet de définir et d'aborder 
les caractéristiques de la situation propres au contexte et de mettre en évidence les 
défis de l'initiative de développement. Compte tenu du fait que les conflits dans les 
zones fragiles sont multi-causaux et multi-couches, l'approche sensible au conflit ne 
vise pas à créer une compréhension rationnelle et objective du conflit, mais devrait 
conduire à des perceptions plus transparentes, à une réflexion constructive, à une 
communication plus claire et à des idées pour un mécanisme de résolution des conflits. 

o Quelle est sa valeur ajoutée par rapport à l'approche de développement non 
conflictuelle ? 

Les résultats de l'analyse des conflits contribuent à une meilleure compréhension du 
contexte et, par conséquent, fournissent des orientations pour l'action future. En 
fournissant un cadre pour les facteurs de paix et de conflit, elles permettent une 
programmation plus ciblée et maximisent l'efficacité de l'utilisation des ressources. 

C. Approche holistique des Nexus du WEF 

o Qu'est-ce que c'est ? 

L'approche Nexus eau-énergie-sécurité alimentaire (WEF) consiste à prendre en 
compte l'ensemble des ressources disponibles pour l'eau, l'énergie et la sécurité 
alimentaire afin de permettre une planification holistique et d'encourager l'utilisation la 
plus efficace possible des ressources naturelles pour répondre aux besoins humains 
et de conservation. L'objectif est de fournir aux populations des outils adéquats pour 
répondre aux défis de la rareté des ressources et du changement climatique et d'éviter 
les interactions négatives entre les secteurs du WEF.  

o Comment s'applique-t-elle aux projets de développement liés au changement 
climatique et aux ressources naturelles ? 

L'approche Nexus du WEF tient compte de notre réalité complexe et reconnaît que la 
sécurité de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation ne peut être assurée que par la 
sauvegarde, la protection et le maintien des ressources naturelles. En adhérant à cette 
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approche intersectorielle/interconnectée, les projets de développement peuvent éviter 
la concurrence pour les ressources, les opportunités de développement conflictuelles 
et perdues, et garantir des résultats durables - même sous les effets contraignants du 
changement climatique.  

o Quelle est sa valeur ajoutée par rapport à une approche de développement non 
multisectorielle ? 

L'adoption d'une approche Nexus de l'utilisation des ressources et de la planification 
des projets permet d'éviter les impacts indésirables entre les secteurs de l'eau, de 
l'énergie et de la sécurité alimentaire, de minimiser les conflits potentiels entre eux et 
d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources naturelles pour les moyens de 
subsistance de l'homme et la conservation des écosystèmes. En conséquence, elle 
contribue à un avenir résilient au changement climatique et efficace en termes de 
ressources pour tous. 

D. Participation des parties prenantes 

o Qu'est-ce que c'est ? 

Le projet Frexus a envisagé une approche inclusive dans l'élaboration et la mise en 
œuvre de ses actions prioritaires. Le processus participatif est basé sur la définition 
d'une compréhension commune de la situation, tandis que les données et les 
informations collectées contribuent à l'échange entre les parties prenantes et à 
l'obtention d'un consensus sur les actions prioritaires à mettre en œuvre. Cette 
méthode permet de mieux comprendre l'interconnexion entre la rareté des ressources 
naturelles, les impacts du changement climatique qui les affectent et les conflits locaux 
qui sont ainsi générés ou exacerbés. 

o Comment cela s'applique-t-il aux projets de développement en général ? 

Les initiatives ascendantes et locales qui répondent aux critères de participation, 
d'appropriation et de gouvernance locales des projets de développement créent des 
communautés capables de gérer leurs terres, leurs ressources naturelles et leurs 
écosystèmes de manière durable et pacifique. L'inclusion et la prise en compte des 
segments les plus vulnérables de la population - en particulier les femmes et les jeunes 
- revêtent une grande importance dans ce contexte : elles sont cruciales pour établir 
une gestion équitable, durable et pacifique des ressources. 
 

o Quelle est sa valeur ajoutée par rapport à une approche de développement 
descendante ? 
Les communautés sont habilitées à relever les défis - par exemple la concurrence et 
les conflits autour des ressources - et à créer des opportunités de développement 
durable. Cette approche ascendante garantit la participation locale et l'appropriation 
des mécanismes du projet, ce qui augmente la probabilité d'un développement 
autonome et durable. 

1.3. Théorie du changement 

o Quelle est la théorie du changement du projet Frexus ? 

Le projet Frexus prend en compte les interactions complexes entre le changement 
climatique, la sécurité et les dynamiques sociales, économiques et politiques plus 
larges. Le projet part du principe que le cercle vicieux de la pénurie, de la concurrence, 
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du conflit et de l'instabilité peut être transformé en un cercle vertueux de résilience, de 
gestion durable des ressources, de coopération et de sécurité. Grâce à son approche 
multicouche de la fragilité liée au climat dans les zones d'intervention, Frexus vise à 
réduire les conflits, à améliorer la capacité des populations locales à gérer les 
ressources de manière pacifique, à promouvoir des liens sociaux forts et à conclure 
des accords sociaux. 

  

Figure 1 : Théorie du changement  

La théorie du changement dans les projets relatifs aux liens entre climat et sécurité 

devrait s'articuler autour de l'idée que le changement climatique et la sécurité sont 

interconnectés et que la prise en compte des risques liés au climat peut contribuer à 

la paix, à la stabilité et à la sécurité humaine. 

▪ Les outils d'évaluation des risques climatiques et d'alerte précoce facilitent la 
compréhension des facteurs liés au climat et de leurs implications potentielles 
en matière de sécurité.  

▪ L'analyse des conflits permet d'identifier des stratégies de résolution qui tiennent 
compte des facteurs liés au climat, tels que la gestion des ressources, le régime 
foncier et l'accès équitable aux ressources. 
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2. Première étape : évaluation du contexte 

2.1. Phase de diagnostic 

Objectif : comprendre et établir un consensus sur les facteurs 
environnementaux et conflictuels spécifiques à un contexte fragile : Comprendre 
et établir un consensus sur les facteurs environnementaux et conflictuels spécifiques 
au contexte des questions liées à l'environnement et à la sécurité dans un contexte 
fragile. 

o Comment établir un consensus sur les facteurs de paix et de conflit et leurs 
interdépendances ? 

Analyse systémique des conflits6 

Une analyse de conflit est un outil permettant d'analyser un contexte spécifique et 
de développer des stratégies visant à réduire ou à éliminer l'impact et les 
conséquences des conflits violents. Elle est nécessaire pour une compréhension 
plus approfondie des questions qui peuvent donner lieu à un conflit et des 
dynamiques qui ont le potentiel de favoriser la paix dans différentes zones de projet. 
En outre, elle vise à minimiser le risque d'interventions susceptibles d'intensifier le 
conflit et donc de faire plus de mal que de bien. Les processus d'analyse des conflits 
permettent aux parties prenantes de mieux comprendre les facteurs de conflit et 
d'avoir une idée des facteurs de paix qui doivent être soutenus, ce qui permet une 
programmation plus ciblée et une utilisation plus efficace des ressources. Pour 
mener cette analyse systémique des conflits dans le contexte sahélien, il est 
conseillé d'utiliser des méthodes analytiques traditionnelles. Après les entretiens, 
les discussions et l'engagement des parties prenantes, l'élaboration d'une "vision de 
la paix" globale devient essentielle pour comprendre le scénario futur positif 
recherché. 

Dans ce contexte, l'analyse de conflit devrait fournir des orientations pour l'action 
future, soit en l'utilisant individuellement, soit dans le cadre d'un groupe participatif. 
L'analyse ne conduit pas à une compréhension objective du conflit, mais devrait 
conduire à des perceptions plus transparentes, à une réflexion constructive, à une 
communication plus claire et à une proposition de mécanisme de résolution des 
conflits. L'objectif de cette étude est de réaliser une analyse systémique des conflits 
dans la zone du projet en dressant un inventaire des connaissances existantes sur les 
conflits, ainsi que sur les processus pacifiques et leur dynamique.  

Boîte à outils 

Compte tenu de l'objectif des projets relatifs aux conflits liés aux ressources naturelles, 
les étapes suivantes doivent être suivies : 

1. Identifier les facteurs et les acteurs des conflits et de la paix. 

Il s'agit d'une identification générale des principaux facteurs et acteurs 
impliqués, qui sert à définir le champ de l'analyse. Cette phase permet de 
recueillir des informations sur les moteurs du conflit et de la paix, ainsi que sur 

 
6 https://www.water-energy-food.org/frexus-improving-security-and-climate-resilience-in-a-fragile-context-through-the-water-energy-food-nexus 

https://www.water-energy-food.org/frexus-improving-security-and-climate-resilience-in-a-fragile-context-through-the-water-energy-food-nexus#achievements
https://www.water-energy-food.org/frexus-improving-security-and-climate-resilience-in-a-fragile-context-through-the-water-energy-food-nexus#achievements
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les principaux acteurs, et de se faire une idée approximative de leur 
comportement, de leurs motivations/intérêts et de leurs groupes d'influence. 

 

Image  1: Niger : la communauté locale s'est réunie pour discuter des principaux facteurs de conflit dans sa région. 

▪ Quels sont les facteurs qui vont à l'encontre de la paix ou qui favorisent 
les conflits ? Quels sont les facteurs, les problèmes ou les éléments qui 
provoquent des conflits et/ou divisent les gens, et comment ? 

▪ Quelles sont les forces existantes qui peuvent être utilisées pour 
promouvoir le mouvement vers la paix ? Qu'est-ce qui relie 
actuellement les gens au-delà des lignes de conflit ? Comment les gens 
coopèrent-ils ? Qui joue le rôle de chef de file pour la paix, et comment 
?  

▪ Quels sont les individus ou les groupes qui sont en mesure d'avoir le 
plus d'influence (négative ou positive) sur l'évolution du conflit ? Qui 
peut décider de s'opposer à la paix ? Qui peut se prononcer en faveur 
de la paix ? 

2. Déterminer les facteurs de conflit les plus pertinents. 

▪ Ce conflit serait-il sensiblement différent ou amélioré si certains 
facteurs de conflit n'existaient pas ? 

▪ Si ce conflit était éliminé, certains facteurs de conflit n'existeraient-ils 
pas ou s'amélioreraient-ils considérablement ? 
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3. Identifier les relations de cause à effet entre les facteurs clés du conflit. 

▪ Quelles sont les interactions et les relations entre les différents facteurs 
clés ? 

▪ Quel est l'impact de certains facteurs ? Pourquoi ce facteur est-il 
important ? (Effets) 

▪ Qu'est-ce qui a conduit à ce facteur ? D'où vient ce facteur ? (Causes) 

4. Développer des boucles de causalité entre les principaux (f)acteurs du conflit. 

 

La relation de cause à effet entre les facteurs clés doit être visualisée sous 
forme de chaînes et/ou de boucles lors de l'étape suivante de la cartographie 
des conflits. En utilisant les liens identifiés à l'étape précédente, les facteurs 
déterminants, les causes, les effets et les acteurs clés doivent être disposés 
dans le bon ordre pour former une boucle. Le résultat sera une représentation 
visuelle du conflit.  

 

 

Figure 2 : Identification des facteurs clés dans un cas spécifique. Boucle causale des 
facteurs de conflit liés aux ressources naturelles à Farray (Dosso, Niger) développée 

pendant la phase de diagnostic du projet Frexus. 

5. Déterminer les facteurs de paix les plus pertinents. 

▪ Quels sont les facteurs de paix qui ralentissent ou atténuent les cycles 
vicieux ? 

▪ Quels sont les facteurs qui influencent la dynamique d'un équilibre de 
paix ? 
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6. Intégrer les facteurs clés de la paix et des conflits dans des boucles de 
causalité. 

La boucle causale développée jusqu'à présent doit maintenant être complétée 
par les facteurs clés de la paix identifiés à l'étape précédente et par la 
"pondération" des relations entre les facteurs clés. Après avoir décrit les 
facteurs clés du conflit et de la paix dans une boucle connectée, le résultat sera 
une visualisation appropriée (c'est-à-dire une carte) du conflit avec des 
indications sur les possibilités de renforcer les facteurs de paix. 

 

Image  2: Discussion commune des résultats de l'analyse du conflit au Niger.  

 

7. Établir la situation de référence des facteurs de conflit. 

Cette procédure vise à établir une situation de référence en termes de conflit 
et de paix (acteurs, dynamiques et perceptions) dans la zone d'intervention, qui 
sera répétée à la fin du projet afin d'en mesurer l'impact.  

8. Valider l'analyse. 

▪ Quel est le récit du conflit raconté par la boucle causale ?  

▪ Les dynamiques centrales capturées sont-elles les bonnes ou y a-t-il 
autre chose de plus important ?  

▪ Y a-t-il des éléments essentiels manquants qui doivent être ajoutés ? 
Est-il nécessaire d'éliminer un élément moins important ?  
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▪ Y a-t-il quelque chose d'incorrect, de déformé ou de mal présenté ? Des 
"vœux pieux" ont-ils été incorporés dans la boucle ? La boucle est-elle 
trop "négative" ? 

o Comment identifier et évaluer les risques climatiques locaux ? 

Évaluation des risques climatiques 

L'évaluation sert à évaluer les risques liés aux utilisateurs/groupes sociaux associés 
au changement climatique dans les zones d'intervention. Elle doit se dérouler dans 
le contexte de conflits qui peuvent être attribués à la pauvreté des ressources. Les 
objectifs spécifiques de l'étude sont les suivants 

a) Identifier et classer les composantes du risque en tant que danger, vulnérabilité 
et exposition, et établir leur chaîne d'impact respective pour les groupes cibles 
dans les zones d'intervention ; 

b) Analyser les risques climatiques et la capacité d'adaptation des populations 
dans chaque zone d'intervention ; 

c) Déterminer des indicateurs de risque et d'adaptation pour chaque zone 
d'intervention, qui serviront de référence pour l'évaluation de l'impact du projet. 

Boîte à outils 

Sur la base des objectifs susmentionnés, l'évaluation des risques climatiques consiste 
à évaluer les facteurs ci-dessous : 

1. Identifier les facteurs spécifiques au contexte des risques climatiques locaux. 

▪ Quel est l'horizon temporel du projet compte tenu des périodes de référence 
et des projections climatiques nationales de l'intervention ? 

▪ Quels sont les secteurs clés du développement socio-économique dans la 
zone d'intervention ? 

▪ Quels sont les facteurs climatiques et biophysiques locaux qui déterminent 
la variabilité actuelle du climat et les conditions futures du changement 
climatique ? 

▪ Quels sont les facteurs socio-économiques qui influencent la capacité 
d'adaptation des populations ? 

▪ Par exemple : la densité de population, l'utilisation des ressources 
naturelles vulnérables, les revenus, la sécurité alimentaire, l'accès à 
l'eau potable et à l'assainissement, l'accès à l'éducation, les 
mécanismes d'adaptation traditionnels existants, la répartition 
géographique des ménages (dirigés par des femmes), l'existence de 
groupes d'utilisateurs et de collectifs agricoles locaux actifs, l'existence 
de groupes d'utilisateurs d'eau locaux actifs, l'accès régulier des 
agriculteurs aux informations climatiques (prévisions météorologiques 
et saisonnières, événements météorologiques extrêmes). 

2. Développer des chaînes d'impact et quantifier les facteurs de risque. 

https://www.water-energy-food.org/frexus-improving-security-and-climate-resilience-in-a-fragile-context-through-the-water-energy-food-nexus#achievements
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La pierre angulaire de cette étape est l'implication des communautés locales dans 
l'élaboration de la relation de cause à effet entre les facteurs de risque, car 
l'approche participative garantit une contextualisation pertinente au niveau local 
des dangers, des vulnérabilités et des expositions liés au climat. Sur la base des 
risques identifiés qui pourraient être des sources de conflits entre les 
communautés dont les activités sont affectées par les événements climatiques, 
une analyse participative a été menée pour chaque risque. Cette analyse a permis 
de développer la chaîne d'impact pour chaque risque, depuis le signal climatique 
jusqu'aux effets intermédiaires créés, ainsi que les facteurs de vulnérabilité 
(sensibilité et stratégies d'adaptation) qui contribuent à exacerber ou à atténuer le 
risque. En outre, les éléments d'exposition à chaque risque ont été identifiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Approche du Vulnerability Sourcebook pour l'agrégation des deux types de 

vulnérabilité7 .  

3. Exploiter les données disponibles pour la zone d'intervention et faire le point sur 
l'état des connaissances en matière de changement climatique. 

Les données disponibles et leur analyse empirique facilitent la classification des 
facteurs de risque en différentes catégories. 

 
7 GIZ : The Vulnerability Sourcebook Concept et lignes directrices pour des évaluations standardisées de la vulnérabilité 
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Figure 5 : Échelle des risques (Source : ERC Niger) 

4. Pondérer et agréger les indicateurs sélectionnés pour refléter les composantes du 
risque. 

La chaîne d'impact (étape 2) et l'échelle de risque (étape 3), élaborées 
collectivement, constituent la base de la saisie des dangers, des vulnérabilités et 
de l'exposition aux facteurs climatiques locaux. 

 

Figure 6 : Valeurs standardisées et risque de faible disponibilité en eau pour les animaux 
dans la Sambéra, au Niger (Source : ERC Niger) 

5. Présenter les résultats de l'évaluation à un public non expert. 

Cette étape garantit la compréhension des facteurs du changement climatique et 
la sensibilisation à son impact sur les communautés locales. En présentant les 
résultats de l'évaluation des risques de manière accessible et compréhensible, les 
non-spécialistes peuvent prendre des décisions éclairées concernant, par 
exemple, les stratégies d'adaptation et d'atténuation, l'affectation des ressources 
et la planification des infrastructures. 

o Pourquoi cette phase est-elle importante ? 

Les initiatives à l'intersection du climat et de la sécurité nécessitent une analyse 
détaillée des deux domaines : l'analyse des conflits et l'évaluation des risques 
climatiques sont des éléments importants de la réalisation d'une étude de base plus 
large. 

Étude de base 

L'objectif de cette étude est de faire le point sur la situation et les connaissances 
existantes dans la zone d'intervention, notamment en termes de liens complexes 
entre le changement climatique, la situation sécuritaire, la gouvernance territoriale, 
les acteurs impliqués, les autres projets/programmes dans la zone du projet, afin 
d'établir une situation de référence synthétique et partagée. 

https://uploads.water-energy-food.org/resources/ERC_Niger_Final.pdf
https://uploads.water-energy-food.org/resources/ERC_Niger_Final.pdf
https://www.water-energy-food.org/frexus-improving-security-and-climate-resilience-in-a-fragile-context-through-the-water-energy-food-nexus#achievements
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Boîte à outils 

Afin de fournir une vue d'ensemble du contexte local, l'étude de base se déroule 
comme suit : 

1. Collecter et analyser les données et informations existantes. 

▪ Quel est le contexte administratif ? Quelles sont les organisations 
territoriales existantes, le cadre juridique, les plans de développement, les 
structures de gouvernance des ressources naturelles dans la zone 
d'intervention ? 

▪ Quels sont les principaux acteurs concernés par la mise en œuvre du 
projet ? Par exemple, quel est le rôle des autorités traditionnelles et 
religieuses dans la gouvernance et la gestion des ressources naturelles ? 
Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ? 

▪ Quelles sont les conditions socio-économiques ? Quelles sont les 
conditions physiques et climatiques (topographie, géomorphologie, 
hydrogéologie, hydrométéorologie) ? 

2. Proposer une approche pour la mise en œuvre du projet et identifier les 
partenaires potentiels. 

▪ Comment définir l'approche stratégique et opérationnelle pour atteindre les 
objectifs de l'intervention ? 

▪ Qui sont les partenaires potentiels de la mise en œuvre au sein de l'État et 
de la société civile ? 

▪ Quels sont les projets similaires ou pertinents ? 

3. Identifier les indicateurs de base et les indicateurs cibles. 

▪ Quels sont les indicateurs pertinents, mesurables et réalistes pour la durée 
du projet ? 

▪ Quelle est la mesure des indicateurs sélectionnés avant l'intervention ? 

4. Recommander des actions concrètes que le projet devrait mettre en œuvre et 
soutenir. 

▪ Quelles sont les mesures potentielles à prendre ? Quelle(s) mesure(s) 
l'intervention doit-elle mettre en œuvre ? 
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Figure 7 : Résultats de la phase de diagnostic dans la commune de Farray, Dosso, Niger  

(Source : Brochure Frexus) 

2.2. Co-développement de la boucle causale 

o Quelle est l'approche ? 

Lors de la conception de solutions dans des contextes fragiles, il est important de 
prendre en considération les interrelations entre les différentes réalités afin d'éviter 
des solutions qui créent de nouveaux problèmes. En tant que méthode d'analyse des 
systèmes, le développement de boucles causales suggère : 

▪ adopter une vision globale du contexte dans lequel l'intervention est planifiée ; 

▪ prendre en compte l'interdépendance de ses différents facteurs plutôt que de 
n'en aborder qu'un seul aspect. 

o Qui fait partie du processus ? 

Analyse des systèmes  -   Analyse des systèmes participatifs 

Il est important que le développement de cette compréhension commune se fasse par 
le biais d'un engagement multipartite, au centre duquel se trouvent les acteurs locaux 
et les bénéficiaires du projet. Le processus de développement conjoint prévoit 
d'établir des liens verticaux et horizontaux entre les entités gouvernementales, les 
chercheurs, les universitaires, les médias, les ONG de développement et les 
donateurs, en les intégrant dans une coopération étroite. 

https://uploads.water-energy-food.org/resources/Nexus_VersionAnglaise_FormatPrint230314.pdf
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Figure 8 : Approche participative du projet Frexus (Source: brochure Frexus) 

Parties prenantes du développement de la boucle causale Frexus (avec le soutien du 
Partenariat pour l'eau, la paix et la sécurité (WPS)) : 

▪ Co-développeurs : représentants des autorités gouvernementales nationales 
et locales et des organisations de la société civile, organismes de bassin 
(Autorité du bassin du Niger, Commission du bassin du lac Tchad), 
associations d'utilisateurs, universitaires. 

▪ Co-modérateurs : experts locaux formés par le projet pour assurer une 
discussion continue avec les parties prenantes et les futurs utilisateurs de 
l'outil. 

▪ Modélisateurs : experts internationaux de l'analyse participative des systèmes 

o Quel est l'outil ? 

▪ L'outil est basé sur des modèles interconnectés comprenant les éléments clés 
de la sécurité, de l'eau, de l'énergie, de la sécurité alimentaire et des risques 
de conflit qui y sont liés. 

▪ Il identifie et clarifie les liens entre les facteurs de conflit, les impacts du 
changement climatique et la gestion des ressources naturelles. 

▪ sert de base à l'élaboration des plans d'action, en facilitant la compréhension 
des parties prenantes dans la zone d'intervention. 

▪ Exemples d'outils locaux développés dans le cadre du projet Frexus : 
Tableau de bord du Mali, tableau de bord du Niger, tableau de bord du Tchad 

https://uploads.water-energy-food.org/resources/Nexus_VersionAnglaise_FormatPrint230314.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTMzYjkzNjktMDczNC00YThkLWFhNTktYzRjM2RlN2RkNmZhIiwidCI6IjE1ZjNmZTBlLWQ3MTItNDk4MS1iYzdjLWZlOTQ5YWYyMTViYiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectiond4103a4b98981952e180
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2ZmM2NhM2EtN2QyYy00NmI0LTkzMTctNTgxZjAzODJjYTBmIiwidCI6IjE1ZjNmZTBlLWQ3MTItNDk4MS1iYzdjLWZlOTQ5YWYyMTViYiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectione8f83a6aa4561e019154
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTNjNGQ0YTMtN2IzNS00YWU4LThlOGItNzIxZDJjYTQ4MDE4IiwidCI6IjE1ZjNmZTBlLWQ3MTItNDk4MS1iYzdjLWZlOTQ5YWYyMTViYiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionb860c4bdab798487fdce
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Figure 10 : Tableau de bord du delta intérieur du Niger au Mali  

 

o Quelle est la méthode de développement ? 

1. Identification des parties prenantes. 

▪ Quelles sont les parties prenantes concernées par l'utilisation de l'outil ? 

▪ Parmi eux, qui sont les décideurs et qui sont les utilisateurs ? 

2. Expliquer l'outil aux parties prenantes. 

▪ Quel est l'outil et sa valeur ajoutée ? 

▪ Quelle est l'approche du projet en matière de développement et d'application 
? 

▪ Comment l'outil peut-il être intégré dans le processus décisionnel local et 
national ? 

3. Organiser un atelier pour définir le cadre. 

▪ Quelles sont les questions auxquelles l'outil doit répondre ? 

▪ Quels sont les indicateurs pertinents pour ces questions ? 

▪ Comment l'interface doit-elle être rédigée ? 

4. Alimenter l'outil en données et organiser plusieurs ateliers de validation. 

▪ Les données sont-elles présentées de manière efficace dans l'outil ? 
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▪ L'outil est-il capable de simuler correctement des scénarios basés sur les 
données de la phase de diagnostic et les informations collectées lors des 
ateliers ? 

5. Présenter l'outil final aux décideurs, avec le soutien des utilisateurs. 

6. Utilisez l'outil pour élaborer des plans d'action concrets (chapitre 3.1.) 

7. Évaluer et généraliser l'outil. 

▪ Quel est l'impact de l'outil ? 

▪ Quels sont les contextes et les conditions dans lesquels l'outil est applicable ? 

o Dans quel contexte de coopération au développement les boucles causales 
sont-elles applicables ? 

Les interventions dans les contextes fragiles doivent comprendre les 
interdépendances complexes des facteurs sociaux, politiques, économiques et 
environnementaux, anticiper et atténuer les conséquences imprévues, identifier les 
points d'appui pour la résilience et gérer les contextes dynamiques de manière 
adaptative. Les boucles causales et la pensée systémique aident à visualiser une 
situation complexe et à développer des stratégies efficaces qui : 

▪ s'attaquer aux causes profondes de la fragilité, 

▪ appliquer des mesures d'atténuation proactives pour minimiser les impacts 
négatifs, 

▪ briser les cycles négatifs et renforcer les cycles positifs, 

▪ promouvoir une paix et une stabilité durables. 

 

  



LES LIGNES DIRECTRICES DE L’APPROCHE FREXUS | PROMOUVOIR LA SECURITE CLIMATIQUE DANS LES CONTEXTES FRAGILES   
 

 21 

3. Deuxième étape : l'action sur le terrain 

3.1. Élaboration du plan d'action 

Sur la base de la première étape, qui consiste en des études diagnostiques et en l'élaboration 

d'outils analytiques, un dialogue sur les facteurs locaux du lien entre le climat et la sécurité 

est engagé avec les différentes parties prenantes. Les plans d'action sont le résultat d'un 

processus de dialogue, ils offrent une vision partagée de la situation existante, permettant 

l'identification et la hiérarchisation des propositions d'action dans le but de résoudre les 

conflits. 

o Qui fait partie du processus ? 

Le processus d'élaboration des plans d'action pour l'adaptation au climat et la prise en 
compte des conflits est mené avec la participation des décideurs et des utilisateurs : 

▪ Autorités nationales, locales et traditionnelles, services techniques 
décentralisés, 

▪ les organisations socioprofessionnelles (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et 
forestiers) et les ONG locales 

o Quelle est la méthode de développement ? 

L'élaboration du plan d'action se fait à travers plusieurs ateliers, discussions, sessions 
plénières, séances de brainstorming, dans le but de répondre aux questions : 

▪ Quels sont les résultats générés par l'outil analytique ? 

▪ Comment les mesures d'adaptation au climat peuvent-elles influer sur les 
facteurs de conflit ? 

▪ Comment les traduire en actions tangibles ? 

▪ Quel est le rôle des autorités locales et traditionnelles, des groupes 
d'utilisateurs et des acteurs de la société civile dans la mise en œuvre des 
plans d'action ? 

3.2. Rédaction d'un accord social 

o Qu'est-ce que c'est ? 

Les plans d'action sont inscrits dans une convention locale pour la gestion des 
ressources naturelles sensibles aux conflits et au changement climatique. Les accords 
sociaux sont le document permettant de saisir cette convention locale, et leur atelier 
de rédaction vise à : 

▪ fournir aux différents groupes socioprofessionnels les résultats consolidés du 
processus de dialogue, traduits en accords sociaux, 

▪ valider les plans d'action pour chaque domaine d'intervention. 
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o À quoi servent-ils ? 

L'objectif de la signature officielle des accords sociaux est de garantir la transformation 

positive des conflits et le renforcement de la cohésion sociale. Avec la participation 

des décideurs, les plans d'action sont examinés, validés et l'engagement de les mettre 

en œuvre entre en vigueur. 

 

3.3. Mise en œuvre du plan d'action 

 Le processus allant de la phase de diagnostic à la mise en œuvre du plan d'action 

décrit dans le document de travail peut être illustré par le dialogue multipartite du projet 

Frexus sur les zones de pâturage de Farrey et Karel à Dosso, au Niger. 

o Calendrier de mise en œuvre du plan d'action 

La région de Dosso au Niger est l'une des plus vulnérables aux conflits liés aux 
ressources naturelles. La phase de diagnostic du projet Frexus a consulté la 
Fédération Nationale des Eleveurs du Niger (FNEN-Daddo) et la Fédération des 
Unions de Groupements Paysans du Niger (Mooriben). Les organisations ont révélé 
des problèmes majeurs liés à la gouvernance des ressources naturelles : la sécurité 
et l'inadéquation de ces ressources ont été désignées comme une source majeure de 
conflit. Le dysfonctionnement des commissions foncières, censées contribuer à la 
prévention des conflits, est un facteur aggravant. La dégradation environnementale 
des terres, des mares, des zones pastorales et des couloirs de transhumance est 
accentuée par les effets de la variabilité et du changement climatique (Etude de base 
Niger). 

 

https://uploads.water-energy-food.org/resources/Rapport_FREXUS_Novembre_2022_Baseline_Finale.pdf
https://uploads.water-energy-food.org/resources/Rapport_FREXUS_Novembre_2022_Baseline_Finale.pdf
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Après la phase de diagnostic : 

1. Les résultats ont été présentés aux autorités politiques, administratives et 
traditionnelles, ainsi qu'aux services techniques des communautés de Farrey et de 
Karel Koissy, respectivement dans les départements de Farrey et de Falmey. 

2.  Des missions ont été menées pour identifier et collecter des données sur la 
capacité des organisations d'agriculteurs à prévenir et à gérer les conflits de 
manière non violente. 

▪ Un syndicat à Farrey et quatre syndicats à Falmey d'organisations 
d'agriculteurs et d'éleveurs ont été identifiés comme étant impliqués dans 
le processus de dialogue inclusif et participatif et ont été engagés dans des 
activités de développement des capacités par le projet. 

3. Des échanges entre les parties prenantes ont été menés, en vue d'identifier les 
problèmes et de proposer des solutions pour une transformation positive des 
conflits. 

4. Les participants ont proposé plusieurs activités pour permettre la mise en œuvre 
de cadres de dialogue participatifs et inclusifs. 

5. Des comités ont ensuite été mis en place au niveau régional et départemental pour 
assurer la participation des autorités et des services techniques à tous les niveaux 
de la mise en œuvre. 

o Quelles ont été les étapes de la mise en œuvre du plan d'action ? 

1. Lancer le dialogue et la planification pour une gestion coopérative des ressources 
partagées. 

▪ Objectif : échanger des points de vue et discuter des facteurs de conflits 
avec les autorités administratives et traditionnelles, ainsi qu'avec la 
population des villages riverains.  

2. Organiser des réunions de dialogue communautaire. 

▪ Objectif : créer des points de contact entre les décideurs et les 
représentants des groupes de subsistance, élaborer des solutions 
mutuellement acceptées. 

▪ Résultat : les acteurs ont pris conscience que leurs groupes sont 
pratiquement confrontés aux mêmes problèmes par le jeu des causes et 
des effets.  

  
 
Par exemple, les agriculteurs ont reconnu que la transhumance précoce du bétail 
était due à l'insuffisance de l'eau disponible dans les enclos des éleveurs. Cela les 
obligeait à entamer des migrations pastorales avant la fin de la récolte. Il est devenu 
évident que le développement de zones de pâturage réservées au bétail pourrait 
résoudre ce problème, en fournissant une solution durable qui bénéficierait à la fois 
aux agriculteurs et aux éleveurs. 

En outre, cette solution Nexus aurait également un impact positif sur les 
apiculteurs, car l'amélioration de l'écosystème résultant de la disponibilité de l'eau 
dans les zones de pâturage pourrait conduire à une amélioration des ressources 
florales et à un environnement plus sûr pour leurs ruches.  
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3. Organiser des réunions périodiques des cadres de dialogue départementaux et du 
comité ad hoc régional. 

▪ Objectif : discuter et analyser les activités, et effectuer des missions de 
suivi pour superviser le processus de dialogue entre les parties prenantes. 

 

o Histoires de réussite 

 

 

  

Avant le projet, des conflits étaient 
fréquents entre les femmes, les 
éleveurs et les agriculteurs. Ces 

tensions entravaient le développement 
pacifique des infrastructures 

hydrauliques pastorales et des 
ressources naturelles associées par les 

partenaires de développement et l'État. 
Cependant, l'approche participative du 

projet a facilité la création de cette 
infrastructure hydraulique, marquant 

une percée significative dans la 
résolution des conflits liés à la gestion 

des ressources. L'établissement du 
point d'eau pastoral a réussi à séparer 
efficacement les animaux des sources 

d'eau communales et des champs, 
soulageant considérablement la 

pression sur l'accès à l'eau du village et 
réduisant les distances de déplacement 

des animaux. Par conséquent, les 
conflits, en particulier ceux entre les 
agriculteurs et les éleveurs, ont été 

atténués.

La zone pastorale de Koissi, située à Dosso 
(Niger), est partagée entre la Municipalité de 

Sambéra et la Municipalité de Falmey. 
Cependant, des conflits se sont intensifiés 

entre les populations de ces deux 
municipalités en raison de la compétition 

pour les ressources pastorales. Identifiant ce 
problème comme un facteur central de conflit 

lors de la phase de diagnostic du projet, il a 
ensuite été intégré dans les plateformes de 

dialogue mises en place lors de la phase 
d'élaboration du plan d'action. Cette initiative 
a abouti à la création  d'accords sociaux entre 

les populations des deux municipalités. En 
résultat direct de ces accords, la proposition 
de forer un puits pastoral a été approuvée, 

bénéficiant ainsi aux éleveurs des deux 
municipalités.

La mise en œuvre de l'approche Frexus 
a conduit au développement 

d'initiatives locales, notamment :

La poursuite de la facilitation des 
dialogues par les municipalités.

La création spontanée d'un groupe 
WhatsApp parmi les membres des 

plateformes de dialogue, dans le but de 
renforcer et de diffuser les décisions 
prises en ce qui concerne la gestion 

collaborative et concertée des 
ressources naturelles et la résolution 

pacifique des conflits.

L'utilisation des radios locales, même 
sans le soutien du projet, pour 

promouvoir les décisions et le contenu 
des accords sociaux au niveau 

municipal.

Puits pastoral de Farray Initiatives de durabilité de 

l’approche 
Aire de pâturage de Karrel Koissi  
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4. Lessons Tirées 

4.1. Lessons apprises 

Les entretiens avec les parties prenantes et les modérateurs dans les trois pays (Mali, Niger, 

Tchad) de l'intervention permettent de formuler quelques enseignements. 

Les principales réalisations du projet Frexus ont été perçues comme suit : 

▪ Réduction du conflit - un changement positif dans la situation de conflit, 

▪ Amélioration de la capacité à gérer les ressources de manière pacifique - sur la base 
d'informations sur le système, 

▪ Amélioration des relations sociales, 

▪ Accords sociaux. 

Les éléments clés de la réussite ont été définis en trois catégories : 

▪ Méthode de développement en boucle causale. Sa valeur ajoutée était double : 
l'application de l'analyse des systèmes et l'interaction entre les participants. 

▪ Approche. L'accent mis sur la manière dont les participants ont été sélectionnés et 
impliqués, et sur la manière dont la confiance a été créée, a été un facteur crucial de 
réussite. 

▪ Conditions contextuelles. Les caractéristiques du conflit, la disponibilité des 
participants et leur familiarité avec la méthode ont eu un impact positif sur les résultats. 

Le projet Frexus arrivant à son terme, les principaux enseignements tirés de son approche et 

de ses méthodes sont consignés dans le présent document d'orientation. Pour conclure, nous 

pouvons résumer les éléments les plus importants ci-dessous : 

1. Approche intégrée : L'intégration de secteurs tels que l'eau, l'énergie et la 
sécurité alimentaire permet de trouver des solutions plus complètes et durables 
qui tiennent compte de l'interconnexion de ces questions. 

2. Engagement des parties prenantes : L'implication des parties prenantes dans 
la planification, la mise en œuvre et le suivi des interventions favorise 
l'appropriation, améliore les connaissances locales et garantit la pertinence des 
résultats du projet. 

3. Des solutions adaptées au contexte : La compréhension du contexte 
spécifique, y compris les facteurs sociaux, économiques, sécuritaires et 
environnementaux, est une condition préalable à l'élaboration de solutions sur 
mesure qui répondent aux défis et aux opportunités spécifiques de la zone 
d'intervention. 

4. Gestion adaptative : Le lien entre climat et sécurité se caractérise par des défis 
dynamiques et évolutifs. Les projets connexes doivent reconnaître la nécessité 
de mesures de flexibilité et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution des 
conditions. 
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5. Partage des connaissances : Les projets portant sur le lien entre climat et 
sécurité bénéficient du partage des meilleures pratiques, des enseignements 
tirés et des expériences avec d'autres initiatives. 

 

4.2. Application plus large de l'approche 

Compte tenu de l'augmentation des risques climatiques et de la fragilité des situations 

sécuritaires dans le monde, il est nécessaire d'aborder la sécurité climatique comme une 

pierre angulaire de la paix et du développement durable. La combinaison de l'expertise 

scientifique, du potentiel d'expansion et de l'interconnexion des perspectives locales et 

internationales est idéale pour faire progresser les mesures nationales et mondiales en 

matière de politique climatique par le biais de la coopération internationale. 

o Comment développer l'approche ? 

▪ Intégrer une approche multisectorielle des interfaces eau-énergie-sécurité 
alimentaire qui implique activement les parties prenantes des secteurs 
respectifs, y compris le secteur de la sécurité. 

▪ Soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de cadres nationaux visant à prévenir 
les conflits liés aux ressources naturelles et à renforcer la résilience. 

▪ Suivre les conflits liés aux ressources naturelles sur la base des instruments 
existants (par exemple, l'outil d'alerte précoce mondial pour la prévention des 
conflits armés, développé avec le soutien de FREXUS). 

▪ Coopérer avec les organisations de bassins fluviaux, en considérant et en 
renforçant leur rôle de bâtisseurs de paix dans leurs bassins. 

▪ Sensibiliser au lien entre les ressources naturelles, le changement climatique 
et les conflits, en soutenant les échanges entre pairs, en particulier au niveau 
national. 

▪ Apporter une expérience de la mise en œuvre concrète au niveau national et 
local, de la coopération avec les gouvernements partenaires, les organisations 
et initiatives internationales, ainsi que de la communication politique. 

o Comment s'applique-t-il dans différents contextes ? 

L'approche Frexus est conçue pour être applicable dans divers contextes en intégrant 

l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire et en adaptant les interventions aux besoins 

locaux. Son approche participative garantit l'implication des parties prenantes, favorisant 

l'appropriation et les connaissances locales. Grâce à sa conception adaptable, 

l'approche Frexus offre un potentiel de mise à l'échelle, car les lignes directrices peuvent 

être appliquées à des contextes similaires (comme dans d'autres zones de la région du 

Sahel, mais peuvent facilement être reproduites dans la région MENA par exemple), et 

tirer parti de futurs partenariats pour étendre sa portée et son influence. 

https://waterpeacesecurity.org/map
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