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Le  c h a n g e m e n t c lim a tiq u e  n ’e s t p a s  u n e  
q u e s tio n  s c ie n tifiq u e  «   n o u v e lle   »  !

J ohn Tyndall – 1860

Callendar – 1934
Arrhenius  – 1903

F ourier – 1824



 Le changement climatique est une question globale, 
irréversible et de longue durée

 Ampleur et rapidité du réchauffement planétaire 
devenu un « risque majeur »

 Convergence unique entre la société civile et la 
communauté scientifique  

 Le changement climatique: intégrateur de toutes 
les dimensions (environnementale, économique, 
sociale, éthique, culturelle, politique)

Ce qui est « nouveau »



au niveau international

Processus d’évaluation 
scientifique 

(GIEC)

Processus de négociation 
internationale 

(Conférence des Parties)

Non normatif Absence de 
gouvernance mondiale

Science & Expertise
élément du processus 

de développement

Décision
Compromis entre  

développement national
et engagement international

au niveau national



Des perceptions différentes
Aspect du problème Perception  globale Perception locale

Réchauffement 
planétaire

Avenir de l’humanité
Ethique

Contrainte de 
développement

Phénomènes extrêmes

Gestion du risque Rôle de l’expertise 
mondiale (GIEC)

Gouvernance par le
 droit

Approche cognitive 
(quels impacts? Où et 

quand?)

Responsabilité Besoin d’action 
collective

Divergence entre pays

Périmètre de l’action Bien collectif Ressources et besoins 
nationaux

Échelle planétaire: une cause à défendre
Echelle locale: des intérêts à préserver 



Les faits scientifiques

IPCC, 2007



Le 4è Rapport du GIEC-2007 
deux messages clés

• L'essentiel du réchauffement climatique 
planétaire est “très vraisemblablement” dû aux 
GES d’origine humaine (atténuation)

• Le changement climatique se poursuivra 
pendant des siècles, même si les 
concentrations des gaz à effet de serre étaient 
stabilisées (adaptation)



Le contexte international

 Manifestations climatiques extrêmes à 
l’échelle mondiale

 Multiples réunions internationales
 Prix Nobel de la Paix 2007 co-décerné au 

GIEC
 Cycle de négociations internationales 

(Poznan 2008, Copenhague 2009)
 5è Rapport du GIEC



Un e  ur g e n c e  d e  plus ?
Un  n o uve a u d é fi?



La perception « pessimiste »

 Frein au développement (sécheresse, inondations)
 Responsabilité du nord et solution globale
 Les intérêts du sud peuvent-ils être défendus? 
 Influence faible sur les négociations 
 Poids des incertitudes scientifiques (globales et locales)

La perception « optimiste »

 Une opportunité pour promouvoir l’intégration des politiques
 Une opportunité pour renforcer la pluridisciplinarité
 Une argument pour l’intégration régionale 
 Une opportunité pour « repenser » le développement durable



Winter Spring

Summer Automne

Source LMD-IPSL 2006

AR4-GIEC 2007

DMN- Maroc 2007



Source AR4-2007
et Rapport STERN- 2006



I nt é gr e r  un pr obl è me  c ompl e xe

Gaz à effet 
de serre

Changement 
Climatique 

Global

Impacts 
locaux

Économie
mondiale

Adaptation
aux impacts 

global

local

Impacts mal connus
Liens aux 

Politiques nationales?

Coûts
Articulations d’échelles

Organisation institutionnelle

Consensus scientifique
Négociations



Les acteurs au Maghreb

Recherche Diplomante,  formalisée, 
souvent non finalisée

Bureaux d’étude et experts Connaissances pratiques 
mais non formalisées

Décideurs politiques
Acteurs économiques
Elus

Préoccupations urgentes et 
immédiates
Difficultés à scénariser le futur

Société civile, médias Difficultés d’organisation  et 
de visibilité



Leur positionnement

 Un conflit entre « impacts des CC» et 
« développement » 

 Une communauté scientifique en questionnement 
sur son rôle social

 Un fort cloisonnement sectoriel
 Les changements climatiques sont vécus comme 

un engagement « diplomatique »
 Il ne s’agit pas (encore) d’un sujet de contestation 

sociale



Qu’a fait le Maghreb jusqu’à présent?

 Implication très tôt dans UNFCCC
 Problème par le haut (engagement 

internationaux et négociations)
 Point focaux, communication nationale 

initiale, renforcement des capacités
 AND, Comités nationaux, cellules CC….
 Projets MDP (très peu!)
 Sensibilisation (rôle des médias) 





Nécessité des réformes

 Intensification des négociations 
internationales (poids sur les décisions 
internes)

 Difficultés à gérer les crises climatiques 
(récurrence et réactions sociétales)

 Impacts à long terme sur le développement 
lui-même 

 Un potentiel insuffisamment exploré



principes

 Une réforme des processus
 Finalités visibles
 problématiques de développement
 Rôle de la science
 Intégration des politiques
 Acceptabilité sociale
 Cadre logique et articulation dans le 

temps



Réforme des processus

1. Réexamen des stratégies de développement
 Liens au CC par axe transversal (et non sectoriel)
 Approches territoriales

2. Une structure de coordination institutionnelle stable et crédible
          Pilotage des réformes

3. Structures « en charge » des CC
 Passer de Point s focaux à institutions focales
 Co-gestion  des Conventions de Rio et synergies 
 Communication Nationales: l’exercice d’intégration

4. Schémas de prise de décisions
 Consensus entre acteurs  versus  communautés  épistémiques
 Politiques de données
 Nouveaux « métiers »  

5. Une structure servant de plate-forme économique (MDP)
6. Assurer la transition de la gestion des crises à la gestion des 

risques



réformes scientifiques

 Une structuration de la communauté scientifique pour 
encadrer le processus: 
 articulation des programmes  de recherche (un programme 

CC ?) 
 mutualisation des moyens, données et moyens d’observation
 Liens avec la formation supérieure

 Connaissance affinée de la variabilité climatique régionale 
et locale

 Recherche d’indices d’impacts du changement climatique 
(écosystèmes, santé, ressources en eau, zones côtières, …)

 Passer des modèles globaux à des scénarios d’impacts et 
d’évolution à l’échelle locale

 Liens pluridisciplinaires
 Collaboration régionale et internationale 



Le dilemme des scientifiques du Maghreb

 Deux attracteurs:
 Une matrice intellectuelle (science du nord « universelle »)
 Un contexte local spécifique (science du sud et savoirs locaux?)

 Une frustration née d’un faible usage pratique de leurs 
travaux

 Faibles reconnaissance et visibilité internationale
 Risque: enfermement dans une logique interne, éloignée 

des enjeux de sociétés et des processus de décision
 Parfois, le scientifique fonctionnera avec sa propre 

« perception sociale » des problématiques sociales 
(légitimité??)



Utilis e r  le s  a c q uis  d e  la  m o d é lis a tio n ….



Variabilité du climat

o  Prévision météorologique
oDynamique du climat
o  Prévision étendue
o  Liens au climat global

o  Données
o  Réseaux
o  Modèles

Vulnérabilité &
Adaptation

o  Secteurs de développement 
o  Catastrophes
o  Ecosystèmes

o  Données
o  Réseaux dédiés
o  Observation spatiale
o  Modélisation
o  Intégration

Cycle du carbone

o  Sols & Végétation
o  Milieu marin et côtier
o  Politiques énergétiques 

Dimension 
Eco  & Soc

o  Stratégies de dév. durable
o  Gouvernance
o  Education

o  Liens avec les autres 
sciences
o  Intégration et valeur ajoutée

Négociations 
internationales

o  Engagements internationaux
o  Stratégies d’adaptation
o  Protocole de Kyoto
o  Synergie entre conv. Rio

o  capacités négociateurs
o  outils aide à ladécision
o  partenariats

… et en faire une matrice d’intégration



Un schéma cohérent

Une pratique 
scientifique

science-décision

 Initiée et guidée par 
les problématiques 
de terrain

 Interactive et 
pluridisciplinaire

 Ouverte sur la 
communauté 
scientifique 
internationale

 Élargir le cercle de 
l’expertise (nouvelles 
formes de production 
des connaissances)

 Codifier le langage 
de l’utilisateur

 Transaction entre les 
résultats scientifiques 
et les problématiques 
de terrain

 Approche 
transversales

 Approches 
territoriales

 Pluridisciplinarité et 
intégration des 
politiques. 

Un développement
intégré
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