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Conflits liés aux ressources naturelles au Sahel
Promouvoir le changement par une approche inclusive
FREXUS : Améliorer la sécurité et la résilience climatique dans un contexte 
fragile grâce aux interfaces eau-énergie-sécurité alimentaire



Depuis quelques années, la région du Sahel 
se trouve face à une convergence de défis, 
conséquences de la fragilité politique, insti-
tutionnelle et sociale tandis que le change-
ment climatique exacerbe ces faiblesses et 
accentue les causes de conflit. Ces crises 
vulnérabilisent les sociétés, modifient les 
relations de pouvoir, et rendent plus difficile 
la consolidation de la paix et la reconstruc-
tion post-conflit.

La rareté des ressources ou leur mauvaise gouvernance, 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 composante 
traitant des conflits et de la sécurité.

Le projet Frexus
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Frexus est mis en œuvre au Tchad, Mali et Niger. Il est conçu pour soutenir la résolution pacifique des tensions 
sociales et des conflits entre groupes de populations, causés ou exacerbés par le changement climatique dans 
des zones fragiles. Le projet utilise une approche Nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire (EESA) afin de créer 
et favoriser de nouvelles opportunités garantissant un développement et une paix durables à long terme.
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Niger

Tchad

Mali

Partenaires 
Internationaux, régionaux, nationaux et locaux.

Objectif 
Améliorer la sécurité et la résilience  
au changement climatique dans les contextes 
fragiles à travers le Nexus eau-énergie-sécurité 
alimentaire (EESA).

Les zones d’intervention
Mali     | delta intérieur du fleuve Niger, communes 

de Bellen, Konna et Soboundou.

Niger  | région de Dosso, communes rurales 
de Falmey, Farrey et Sambéra.

Tchad | communes de Mao, Nokou et Mondo.

Période de mise en œuvre 
Juillet 2019 à Juin 2023

Budget 
Total 5.038.785 ¤
Contribution UE  4.000.000 ¤
Contribution BMZ 1.038.785 ¤

Financement 
Union Européenne (EC), DG FPI et le Ministère 
fédéral allemand de la Coopération Économique 
et du Développement (BMZ).

Carte d’identité du projet

> accès au site internet

p. 3

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


L’objectif du projet Frexus est de fournir des outils adéquats pour relever ces défis, éviter leurs conséquences 
négatives (telles que la concurrence et les conflits pour les ressources) et ouvrir des portes vers des opportunités 
pour la paix et le développement durable dans les zones d’intervention.

Le projet couvre en outre certains des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

L’approche Frexus combine une approche multisectorielle (dite Nexus : Eau-Energie-Sécurité Alimentaire ) 
avec une approche participative et inclusive.

L’approche Nexus permet d’éviter les effets 
indésirables sur d’autres secteurs et les conflits 
entre eux, et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation 

des ressources naturelles pour les moyens  
de subsistance de l’homme en assurant
la conservation des écosystèmes.Conflits 

liés aux 
ressources

Communautés 
résilientes 

au climat et 
aux conflitsL’approche participative aide à réaliser un 

diagnostic commun et à identifier les interactions 
entre les facteurs clés du système via des 

boucles causales. Les données et informations 
collectées enrichissent et alimentent les 

échanges entre parties prenantes et l’atteinte 
d’un consensus sur les actions prioritaires à 

mettre en œuvre.
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Le processus participatif repose sur la définition d’une compréhension commune de la situation. Elle crée 
une compréhension plus profonde de l’interconnexion entre la rareté des ressources et leur gestion, 
les impacts des changements climatiques qui les affectent et les conflits engendrés ou exacerbés. Ainsi,  
les communautés ont la possibilité de relever elles-mêmes les défis auxquels elles font face, éviter leurs 
conséquences négatives ( telles que la concurrence et les conflits pour les ressources ) et ouvrir des portes 
vers des opportunités pour le développement durable. Grâce à leurs connaissances, les communautés sont en 
mesure de gérer leurs terres, leurs ressources naturelles et leurs écosystèmes de manière durable et pacifique.

Une approche participative et sa contribution aux objectifs

Phase I
Études diagnostics + Développement des outils

Phase II
Élaboration du plan d’actions

Phase III
Mise en œuvre

DÉBUT 
du Projet
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FIN
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20222020 2021

Nous sommes 
ICI

Exécuter 

les mesures de sensibilisation et 

de renforcement des capactités 

des principales parties prenantes.

janvier juin

Calendrier

Compréhension 
commune de la situation 
Relation entre les interfaces 
eau-énergie-sécurité alimentaire 
et l’émergence du conflit. Impacts 
des changements climatiques et 
émergence de conflits.

Co-développement 
d’outils 
Comment influencer la situation? 
Quelles actions entrainent 
la réaction correspondante?

Contribution à 
la vision d’avenir
Gestion équitable, 
durable et pacifique 
des ressources.

Permet aux communautés d’agir 
et d’interagir entre elles.
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Expertise
locale

Acteurs locaux
Co-développeurs, 

autorités, société civile, 
futurs utilisateurs.
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Phase I : le diagnostic
Établir un consensus

La phase de diagnostic propose de dresser un bilan de la situation aux échelles locales et globales. Dans 
le cadre du Nexus EESA, on va s’intéresser plus particulièrement à l’étude des risques climatiques ainsi qu’à 
l’analyse des conflits existants ou probables.

Cette étape préalable doit se faire de façon participative, dans les communes ciblées, avec les communautés : 
représentants des producteurs (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs…) autorités administratives de l’état, agents 
des collectivités territoriales, chefferies traditionnelles, services techniques déconcentrés, groupements et 
associations locales (ONG, société coopératives, société civile : femmes, jeunes…).

Méthodologie

1.
Une étude des risques liés aux changements climatiques est réalisée sur la base des données 
mesurées et collectées dans les zones d’intervention, en vue de déterminer l’indice de vulnérabilité 
climatique des usagers des ressources naturelles et groupes sociaux ciblés.

2.
L’analyse des conflits liés à l’usage, l’accès et le partage des ressources naturelles, permet 
d’identifier les facteurs clés de conflits liés aux ressources naturelles, d’en connaitre les causes et 
leurs respectives corrélations.

3.
Un développement participatif des interdépendances causales de ces facteurs ainsi que leurs 
poids respectifs dans l’émergence du conflits permet une vision partagée de la situation et 
d’identifier les possibilités d’atténuation ou de résolution des conflits locaux.

4.
À l’issue de cette phase, on est en mesure de dresser l’état des lieux et des connaissances  
existantes de la zone d’intervention. Sur cette base, un plan d’actions peut ainsi etre développé, fruit 
du consensus entre les parties prenantes clés et qui contiennent diverses mesures sysceptibles 
d’influencer les causes de conflits.

Publiquement restitués, ces résultats sont à la base de la phase suivante du projet :  
l’élaboration des plans d’actions.
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Un exemple au Niger

Commune de Farray, région de Dosso : atelier de validation de l’étude de référence (août 2022).

Des outils analytiques locaux et globaux sont développés pour toute cette phase de diagnostic et les suivantes. 
Ils permettent en outre de transférer l’approche dans d’autres régions, d’autres pays, au-delà des zones pilotes, 
afin de fournir des opportunités de développement durable.

Défis identifiés Causes Recommandations

Faible disponibilité en 
eau pour l’agriculture

• Faible efficacité des systèmes d’irrigation
• Faiblesses institutionnelles en gestion  

des ressources en eau
• Demande en eau d’irrigation élevée
• Nombre élevé des terres cultivées et agricoles actives
• Utilisation inadéquate des sols

• Introduire les bonnes pratiques  
d’aménagement des sols

• Utiliser les cultures résistantes  
au stress hydrique

Réduction des pâturages 
pour les animaux

• Dégradation des espaces pastoraux
• Feux de brousse
• Prolifération des espèces végétales non appétées

• Appliquer des conventions  
et textes existants

• Aménager des espaces pastoraux

Faible disponibilité  
en eau pour les animaux

• Non-aménagement des retenues d’eau
• Insuffisance des puits pastoraux

• Régler l’utilisation de l’eau
• Reboisement enrichissement
• Créer de nouveaux points d’eau modernes

Conflits entre  
groupes d’usagers 
des ressources  
naturelles  
(agriculteurs et pasteurs)

• (Perception d’une) inégalité dans l’accès  
aux ressources naturelles

• Insuffisance des mécanismes d’usage durable  
des ressources

• Lignes ethniques et fracture sociale
• Sentiment d’être défavorisé
• (Perception d’une) diminution des ressources  

naturelles exploitables
• Insuffisance de la (mise en œuvre de la) gestion 

étatique des ressources
• Affectation non respectée et usage illégal des terres
• Insuffisance de la gestion du foncier pastoral  

par les autorités coutumières

• Conduire une intervention favorisant  
la gestion durable des ressources

• Renforcer la cohésion sociale entre  
les groupes d’usagers

• Sensibiliser les groupes de la population,  
et les autorités politiques et coutumières  
aux fondements juridiques

• Mettre en place une infrastructure pastorale
• Agir en accord avec un processus participatif : 

instituer un dialogue avec les parties en 
conflit au niveau local
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Le développement des outils analytiques

L’outil analytique global

Données testées dans le modèle

Il vise à présenter les zones de conflits en cours ainsi que celles qui pourraient, à l’avenir, souffrir de conflits 
liés aux ressources. 

Cet outil permet :
• Une identification précoce des conflits potentiels sur un horizon de 12 mois, délai d’alerte suffisant pour 

que les décideurs politiques et les autres acteurs concernés puissent agir.

• Une résolution spatiale suffisamment fine (niveau sous-provincial ou district) impliquant une meilleure 
compréhension des dynamiques locales sur les ressources naturelles.

• La formulation de réponses sensibles au climat et basées sur le Nexus entre les ressources.

En tenant compte de l’approche EESA, les indicateurs suivants se sont avérés les plus pertinents pour produire 
les prévisions, et sont donc utilisés dans le modèle actuel.

Ce processus participatif repose sur la définition d’une compréhension commune de la 
situation et des liens entre les ressources naturelles et la sécurité. Il vise à concevoir un 
outil que les utilisateurs puissent s’approprier, c’est-à-dire qu’il réponde aux besoins des 
utilisateurs en intégrant les interventions qu’ils souhaitent visualiser.

Communauté
Pourcentage de la population masculine âgée de 65 ans et plus

Hommes âgés de 24 à 65 ans

Hommes de 65 ans et plus

Nombre d’habitants locaux

Densité de la population locale

Ratio rural/urbain

Conflit
Batailles (nombre)

Batailles (décès)

Violence contre les civiles (nombre)

Violence contre les civiles (décès)

Économie Produit intérieur brut par habitant

Alimentaire Valeur ajoutée de l’agriculture au PIB (% du PIB total) Valeur des cultures pluviales

Salubrité Accès à l’assainissement

Eau
Anomalies de l’indice de précipitation standard sur 24 mois

Risque d’inondation fluviale

Variabilité saisonnière

Variablité interannuelle
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Les résultats sont présentés dans un outil en ligne, proposant notamment :

• Des informations par zones ainsi que sur les différents facteurs pris en considération pour identifier les conflits.

• Plus d’une centaine de données contextuelles organisées en plusieurs grandes catégories auxquelles les  
utilisateurs peuvent accéder pour mieux comprendre les conditions dans chaque région sensible.

Lorsqu’une zone fragile est identifiée, une analyse plus poussée peut être menée à 
l’aide d’un outil local, afin d’identifier les principaux moteurs du conflit et de développer 
des réponses spécifiques aux problèmes.

Le processus de développement comporte des boucles de rétroaction entre les différentes étapes pour 
identifier conjointement les interactions entre les facteurs du système.
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L’outil analytique local 

Cet outil repose sur des modèles interconnectés incluant les éléments clés de la sécurité, de l’eau, de l’énergie, 
de la sécurité alimentaire et les risques de conflit qui y sont liés.

Il détermine et clarifie les liens entre les facteurs de conflits, les impacts des changements climatiques et 
la gestion des ressources naturelles.

Enfin, en facilitant la compréhension des parties prenantes dans la zone d’intervention, il est à la base de 
l’élaboration des plans d’actions.

Le développement de cet outil se base sur l‘approche du partenariat Eau, Paix et Sécurité, qui est un processus  
itératif mis en place conjointement avec les parties prenantes : les co-développeurs, représentants des 
autorités gouvernementales et de la société civile au niveau national et local. Il est coordonné localement 
par une équipe de co-modérateurs formés dans la phase préliminaire du projet, qui assurent une discussion 
continue avec les parties prenantes et futurs utilisateurs. 

Grâce à ce système, il est possible de mieux comprendre comment les ressources EESA jouent un rôle dans 
l’émergence de conflit tout autant que de visualiser les interconnexions du système.

Le procesus de développement conjoint

Parties prenantes 
Co-développeurs

Co-modérateurs

Modélisateurs 
du partenariat Eau, 
Paix et Sécurité

Besoins
d’informations

Analyses des 
informations

Retours

Première 
conception 

de l’outil

Amélioration
Extension
de l’outil

Collecte
et analyse

des données

1. 
Les co-modérateurs 

ont conduit des  
réunions bilatérales.

2. 
Les réunions 
ont permis 

de développer 
des petits modèles.

3. 
Les petits modèles

ont été intégrés
dans un modèle

revu.

4. 
Le modèle revu
est discuté lors 
d’un atelier des 

parties prenantes.
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Le cas du Mali

Dans la zone du delta intérieur du Niger au Mali, un modèle basé sur les agents a également été développé 
pour modéliser les réponses humaines. Les facteurs du diagramme considérés comme les plus pertinents 
ont été utilisés pour le développement d’un tableau de bord dans lequel les utilisateurs peuvent sélectionner 
des scénarios et mesures et voient l’impact sur l’hydrogramme, les moyens de subsistance et la probabilité 
de conflits.

Tableau de bord, delta intérieur du Mali, développé à travers le processus de développement conjoint

Bénéfices de l’outil analytique

Grâce au processus participatif et à l’analyse systémique intersectorielle, les acteurs ont 
une compréhension commune des liens entre les ressources naturelles et la sécurité.
Localement, l’outil facilite la discussion constructive pour identifier les principaux points 
de leviers, ce qui constitue l’une des bases à l’identification des plans d’actions prioritaires 
à appliquer dans les zones d’intervention, point de départ d’une gestion durable et paci-
fique des ressources naturelles.
Enfin, ce processus permet de renforcer la réflexion sur les systèmes de gouvernance et 
éventuellement de (re)construire la confiance entre les parties prenantes.
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Phase II : élaboration des plans d’actions 

Une approche participative

Les études diagnostics et la présentation de l’interface de l’outil analytique local permet aux décideurs et aux par-
ties prenantes impliquées de mieux comprendre les liens entre la gestion des ressources naturelles et les conflits.

Autour de chaque facteur des conflits identifiés pendant la phase de diagnostic, des propositions d’actions 
sont discutées de façon participative par les parties prenantes.

À partir des résultats issus de la phase de diagnostic dans les zones pilotes (couvrant les 
études et le développement des outils), un dialogue autour des facteurs des conflits est initié 
avec les différentes parties prenantes. Le but étant de mettre en évidence les données et 
informations de la phase de diagnostic en formulant des recommandations finales, avant de 
continuer avec la mise en œuvre.

Entretien avec  
les acteurs clés

Éviter la possibilité
de parties invisibles

Examen 
des réalités et 

difficultés locales

Atelier de restitution 
pour valider 

les conclusions

Élaboration des 
recommandations 

finales

Photos d’atelier à Dosso au Niger 



Les plans d’actions

Ils offrent une vision partagée de la situation existante, permettant l’identification et la priorisation des  
propositions d’actions jugées les plus influentes sur la résolution des conflits. En autorisant la modification 
des paramètres du système mis en place, l’outil analytique local est utile pour tester ou simuler l’impact de 
ces plans.

Les plans d’actions sont enfin consignés dans une convention locale de gestion de ressources naturelles 
sensible aux conflits et aux changements climatiques.

Le processus de dialogue au Niger s’est passé à 
Dosso courant 2022. Neuf sessions de dialogues 
ont été organisées dans les trois communes d’inter-
vention du projet Frexus (Farray, Falmaye et Sambera) 
entre février et septembre 2022. Elles ont permis de 
développer des plans d’actions Nexus comportant 
des mesures prioritaires à mettre en œuvre pour 
renforcer la résilience sécuritaire et climatique des 
communautés. 

Outil analytique local en ligne du Mali
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Les défis

Dans le contexte mondial et local actuel, les diverses phases du projet Frexus se heurtent à de nombreux 
challenges.

Détérioration de la situation sécuritaire
Aggravation de risques de fragmentation - Crise de confiance entre la population et les représentants de l’Etat - 
Présence de groupes radicaux violents.

Epidémie de Covid 19
Difficulté de réunir les parties prenantes durant certaines périodes et de se déplacer.

Temps restreint et résistance au processus
Certains acteurs sont peu enclins à participer à la remise en cause de conflits - Différents degrés d’acceptabilité par les 
parties prenantes locales - L’arbitrage local des mesures jugées « efficaces ».

« Do no harm »
Les mesures concrètes peuvent créer des tensions, voire des conflits dans la zone d’intervention.

Phase III : mise en œuvre 

La mise en œuvre de plans d’actions efficaces 
et acceptés par la communauté représente 
l’étape suivante du processus.
Le projet Frexus finance au moins une des 
actions prioritaires décidées par les parties 
prenantes et inscrites dans les plans d’actions.
Le plan de mise en œuvre de la convention 
locale de gestion de ressources naturelles 
avec le plan d’actions sera établi en confor- 
mité avec les politiques et plans de dévelop- 
pements nationaux et locaux en vigueur 
dans les zones d’intervention du projet.
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Le projet Frexus est basé sur une approche multisectorielle et participative qui permet aux acteurs locaux d’agir 
et d’interagir les uns avec les autres. Il est fondé sur le dialogue, l’échange de connaissances et la coopération. 

L’analyse conjointe des conflits et des risques climatiques vise à créer une compréhension commune, non 
seulement du fonctionnement du système, mais aussi de la manière de l’influencer. Il est alors possible de 
mieux comprendre comment les ressources liées au Nexus EESA jouent un rôle dans l’émergence ou 
l’aggravation des conflits.

Les processus décrits permettent aux communautés de réagir de manière appropriée et de poursuivre leur 
travail même après la fin du projet. Cet objectif sera atteint grâce à une gestion des terres, des ressources 
naturelles et des écosystèmes sensibles aux conflits et au climat dans les communautés ciblées, en tenant 
compte des besoins des groupes vulnérables.

Résultats
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