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1. Pourquoi	  une	  stratégie	  nationale	  sur	  le	  changement	  climatique	  ?	  	  
	  

Il	   est	   aujourd’hui	   communément	   admis	   par	   la	   communauté	   scientifique	   internationale	   que	   le	  
réchauffement	   climatique	   affectant	   notre	   planète	   est	   sans	   équivoque	   (IPCC,	   2007).	   Alors	   que	   la	  
perspective	  d’une	  limitation	  de	  la	  hausse	  des	  températures	  à	  2°C	  	  à	  l’horizon	  2100	  semble	  s’éloigner	  
en	   l’absence	   d’un	   accord	   mondial	   contraignant,	   les	   effets	   du	   changement	   climatique	   sont	   eux	  
susceptibles	   d’engendrer	   de	   nombreux	  
bouleversements.	  

La	   Tunisie,	   compte	   tenu	   de	   son	   climat	  
intrinsèquement	   caractérisé	   par	   une	  
variabilité	   prononcée	   et	   une	   grande	  
aridité,	   les	   forçages	   du	   changement	  
climatique	   devraient	   accroître	   la	  
vulnérabilité	  du	  pays	  tant	  au	  niveau	  socio-‐
économique	   qu’au	   niveau	  
environnemental.	  	  

La	   Tunisie	   doit	   donc	   faire	   des	   choix	  
raisonnés	   et	   pensés	   à	   long	   terme	   pour	  
s’adapter	  à	  ces	  impacts.	  	  

Par	  ailleurs,	  bien	  que	  contribuant	  peu	  aux	  
émissions	   mondiales	   de	   gaz	   à	   effet	   de	  
serre,	   la	   Tunisie	   est	   appelée	   à	   concourir	  
aux	   efforts	   internationaux	   d’atténuation	  
dans	   une	   perspective	   collective	   de	  
limitation	   du	   réchauffement	   planétaire	   à	  
2°C	  à	  l’horizon	  2030.	  	  

Consciente	  de	   ces	  enjeux,	   la	  Tunisie	  a	  été	  
parmi	   les	   premiers	   pays	   à	   avoir	   ratifié	   la	   Convention	   Cadre	   des	   Nations	   Unies	   sur	   le	   Changement	  
Climatique	   (CCNUCC)	   depuis	   1993	   et	   le	   Protocole	   de	   Kyoto	   en	   2002.	   Depuis	   de	   nombreuses	  
initiatives	   ont	   été	   entreprises	   par	   les	   autorités	   tunisiennes	   avec	   l’appui	   de	   la	   coopération	  
internationale.	   Néanmoins,	   ces	   activités	   aussi	   multiples	   et	   variées	   soient-‐elles,	   nécessitent	  
aujourd’hui	   une	  mise	   en	   cohérence	   et	   par	   voie	   de	   conséquence	   la	  mise	   en	   place	   d’une	   Stratégie	  
Nationale	   sur	   le	   Changement	   Climatique	   (SNCC)	   qui	   prend	   en	   compte	   les	   nouveaux	   défis	   et	  
orientations	  de	  la	  Tunisie	  postrévolutionnaire.	  	  

Dans	   ce	   contexte,	   	   le	   Ministère	   des	   Travaux	   Publics	   et	   de	   l’Environnement,	   avec	   l’appui	   de	   la	  
coopération	  allemande	  (GIZ),	  a	  confié	  la	  mission	  d’élaboration	  de	  cette	  stratégie	  à	  un	  groupement	  de	  	  
consultants	  nationaux	  et	  internationaux	  (Bureaux	  ALCOR-‐TEC).	  	  
	  

	  
	  
2. Processus	  d’élaboration	  

ð large	  processus	  de	  concertation	  	  

Afin	  de	  garantir	  l’appropriation	  et	  l’ancrage	  national	  de	  la	  stratégie	  à	  développer,	  les	  travaux	  se	  sont	  basés	  
sur	  un	   large	  processus	  de	  concertation	  qui	  a	  durée	  plus	  qu’une	  année	  et	  qui	  a	  mobilisé	  un	  groupe	  élargi	  
d’experts	  nationaux	  représentant	  les	  	  institutions	  publiques	  sectorielles,	  le	  secteur	  privé	  et	  la	  société	  civile.	  

	  
La	  SNCC	  ainsi	  élaborée,	  dote	  la	  Tunisie	  d’une	  vision	  et	  d’objectifs	  stratégiques	  à	  l’horizon	  de	  2030	  et	  
2050	   pour	   faire	   face	   aux	   défis	   du	   changement	   climatique	  ;	   elle	   constitue	   l’instrument	   essentiel	  
permettant	  aux	  décideurs	  et	  à	  la	  société	  tunisienne	  de	  mieux	  piloter	  les	  politiques	  climats	  du	  pays	  et	  
de	  saisir	  des	  opportunités	  de	  financements	  internationaux.	  
	  

	  
QUELQUES	  REPERES	  SUR	  	  

LE	  CHANGEMENT	  CLIMATIQUE	  EN	  TUNISIE	  
	  

	  
• Les	  émissions	  de	  CO2	  par	  habitant	  sont	  encore	  relativement	  

faibles	  avec	  3,2	  tonnes	  (l’an	  2000)	  par	  personne,	  comparées	  à	  
la	  moyenne	  mondiale	  de	  4,5	  tonnes.	  

• Le	  climat	  est	  caractérisé	  par	  une	  variabilité	  prononcée	  et	  une	  
grande	  aridité	  et	  les	  forçages	  du	  changement	  climatique	  
devraient	  accroître	  la	  vulnérabilité	  du	  pays	  tant	  au	  niveau	  
socio-‐économique,	  	  qu’au	  niveau	  environnemental.	  

• La	  modification	  du	  climat	  aura	  de	  l’impact	  sur	  l’élévation	  des	  
températures	  et	  du	  niveau	  de	  la	  mer,	  la	  baisse	  des	  
précipitations	  et	  la	  montée	  des	  événements	  extrêmes.	  

• Le	  changement	  climatique	  affectera	  la	  disponibilité	  des	  
ressources	  	  en	  eau,	  	  la	  biodiversité,	  la	  santé	  et	  les	  activités	  	  
économiques	  surtout	  dans	  les	  secteurs	  de	  l’agriculture	  et	  du	  
tourisme.	  
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Tout 
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ð diagnostic	   approfondi	  mettant	   en	  œuvre	   les	  principaux	   acquis	   à	   consolider	   et	   les	   défis	   à	  
relever	  	  

La	  Tunisie	  dispose	   	   indéniablement	  d’un	  certain	  nombre	  d’acquis	  sur	   lesquels	  elle	  pourra	  construire	  une	  
vraie	  stratégie	  sur	  le	  changement	  climatique,	  parmi	  lesquels	  on	  peut	  citer	  :	  

• Au	  niveau	  de	  l’atténuation	  des	  émissions	   	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre,	   la	  Tunisie	  a	   initié	  depuis	  plusieurs	  
années	   un	   vrai	   processus	   de	   dé	   carbonisation	   de	   son	   économie,	   grâce	   notamment	   à	   une	   politique	  
volontariste	   et	   de	   long	   terme	   en	  matière	   de	  maîtrise	   de	   l’énergie.	   Toutefois,	   ce	   processus	   reste	   à	  
consolider	  et	  à	  renforcer.	  	  

• Il	  existe	  des	  	  stratégies	  sectorielles	  dont	  plusieurs	  orientations	  s’inscrivent	  d’ores	  et	  déjà	  dans	  le	  
cadre	  de	  l’adaptation	  au	  changement	  climatique	  (eau,	  agriculture,	  etc.).	  	  

• L’état	  de	  connaissance	  concernant	  les	  vulnérabilités	  et	  les	  besoins	  d’adaptation	  au	  changement	  
climatique	   des	   principaux	   secteurs	   et	   milieux	   a	   été	   nettement	   amélioré	   grâce	   à	   un	   certain	  
nombre	   études	   et	   réflexions	   qui	   ont	   été	   menées	   ces	   dernières	   années	   	   par	   le	   ministère	   en	  
charge	  de	  l’environnement	  avec	  l’appui	  de	  la	  coopération	  internationale.	  	  

• Le	  pays	  dispose	  de	   	   compétences	   et	   d’expertises	  nationales	   appréciables	  dans	   le	   changement	  
climatique	  et	  ses	  domaines	  connexes.	  
	  

Toutefois,	  plusieurs	  insuffisances	  restent	  à	  dépasser	  ;	  il	  s’agit	  notamment	  de	  :	  
• L’absence	  d’instance	  de	  pilotage	  de	   la	  politique	  climatique	  (insuffisance	  dans	   le	  domaine	  de	   la	  

Gouvernance)	  	  	  	  	  
• Du	  manque	  de	  financements	  pour	  les	  mesures	  relatives	  à	  l’atténuation	  et	  à	  l’adaptation	  	  
• du	  manque	  d’information,	  de	  sensibilisation	  et	  de	  communication	  aussi	  bien	  au	  niveau	  du	  grand	  

public	  qu’au	  niveau	  des	  décideurs	  politiques.	  

	  

3. Résultats	  obtenus	  
Des	  scénarios	  contrastés	  pour	  explorer	  le	  futur	  possible	  
La	  définition	  de	   la	   vision	  préférentielle	   est	   	   le	   résultat	   d’une	   large	   concertation	   au	   sein	  du	   groupe	  
élargi	   d’experts	   qui	   a	   examiné	   trois	   scénarios	   contrastés	   pour	   la	   Tunisie	   en	   termes	   de	  choix	   de	  
développement	   socio-‐économique,	   des	   résultats	   futurs	   des	   négociations	   climatiques,	   de	   	   forçages	  
climatiques	  que	  subirait	   la	  Tunisie,	  de	  choix	  énergétique	  et	  de	  choix	  du	  positionnement	  du	  pays	  en	  
matière	  de	  politique	  climatique.	  	  

• Le	   premier	   scénario	   est	   basé	   sur	   un	   choix	   centré	   sur	   la	  
croissance	   économique	   au	   détriment	   du	   social	   et	   de	  
l’écologique	   dans	   un	   contexte	   mondial	   de	   relâchement	   des	  
efforts	  d’atténuation.	  

• Le	  deuxième	  scénario	  qui	  donne	  la	  priorité	  absolue	  au	  social.	  
Parallèlement,	   la	   gouvernance	   climatique	   mondiale	   se	  
renforce	  ce	  qui	  permet	  de	   limiter	   les	   impacts	  du	  changement	  
climatique	  subis	  par	  la	  Tunisie.	  

• Le	   troisième	   scénario	   est	  marqué	  par	   un	   grand	   volontarisme	  
écologique	   du	   fait	   d’une	   gouvernance	   climatique	   mondiale	  
forte,	   assez	   contraignante	   pour	   les	   pays	   en	   développement	  
dont	  la	  Tunisie.	  

	  
	  

Une	  vision	  préférentielle	  ajustée	  dans	  le	  temps	  

La	   vision	   préférentielle	   adoptée	   à	   l’issue	   du	   processus	   de	   concertation	   est	   une	   mise	   en	   rythme	  
temporelle	  des	  trois	  scénarios	  contrastés.	  	  
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Adoption	  
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4. Proposition	   de	   feuille	   de	   route	   pour	   la	   mise	   en	   œuvre	   de	   la	   vision	  

stratégique	  	  
La	  mise	  œuvre	  de	  la	  vision	  stratégique	  nécessitera	  préalablement	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  deux	  étapes	  à	  
court	  et	  moyen	  terme.	  
	  

Une	  étape	  d’adoption	  politique,	  qui	  intègre	  :	  	  	  	  

	  
*	   L’élaboration	   d’une	   lettre	   politique	   traduisant	   l’appropriation	  
du	  gouvernement	  de	  la	  stratégie	  développée	  ;	  
*	   L’adoption	   officielle	   de	   la	   stratégie	   par	   le	   Gouvernement	   à	  
travers,	  par	  exemple,	  son	  approbation	  formelle	  par	  un	  Conseil	  des	  
Ministres	  ;	  
*	   La	   communication	   publique	   de	   la	   stratégie	   par	   l’organisation	  
d’une	  conférence	  nationale	  ;	  	  
*	  La	  communication	   internationale	  de	   la	  vision	  de	   l’Etat	   tunisien	  
par	   la	   diffusion	   et	   la	   valorisation	   de	   la	   stratégie	   au	   niveau	   des	  
instances	  internationales	  (COP,	  etc.)	  ;	  	  
*	  La	  communication	  de	  la	  stratégie	  au	  niveau	  sectoriel	  et	  régional.	  	  

 

 
Une	  étape	  d’institutionnalisation,	  qui	  comprend	  :	  

	  
1. Le	  renforcement	  des	  capacités	  du	  Ministère	  de	  	  

l’Environnement	   visant	   une	   meilleure	   maîtrise	   des	  
éléments	  de	  la	  stratégie	  en	  interne	  ;	  	  

2. L’ancrage	   institutionnel	   de	   la	   stratégie	   par	   la	   mise	   en	  
place	   d’un	   système	   interministériel	   de	   pilotage	   de	   la	  
SNCC	  et	   d’une	  unité	  opérationnelle	  dotée	  des	  moyens	  
nécessaires	  ;	  

3. La	  mise	  en	  place	  d’un	  système	  de	  suivi	  et	  d’évaluation	  
de	  la	  SNCC	  ;	  	  

4. L’ancrage	   de	   la	   stratégie	   au	   niveau	   des	   secteurs	   clés	  
(agriculture,	  eau,	  énergie,	  tourisme,	  etc.)	  ;	  	  

5. L’ancrage	   de	   la	   stratégie	   au	   niveau	   des	   régions	   en	  
s’appuyant	  sur	  les	  structures	  régionales	  qui	  seront	  	  
créées	  dans	  le	  cadre	  des	  réformes	  politiques	  post-‐révolution.	  	  

  

	  

Objectifs	  stratégiques	  de	  la	  vision	  stratégique	  de	  la	  SNCC	  

• Le	   développement	   social	   et	   économique	   à	   court	   terme	   (pour	   le	   rééquilibrage	   social	   et	  
spatial	  notamment)	   intégrant	  un	  certain	  nombre	  de	  garde-‐fous	  au	  vu	  d’un	  développement	  
écologique	  à	  moyen	  terme	  (maîtrise	  des	  ressources,	  etc.)	  ;	  

• Un	   objectif	   de	   réduction	   de	   l’ordre	   de	   60%	   de	   l’intensité	   carbone	   à	   l’horizon	   2030	   par	  
rapport	  à	  2009	  et	  une	  politique	  volontariste	  à	  2050	  permettant	  d’atteindre	  une	  stabilisation	  
des	  émissions	  à	  cet	  horizon.	  

• Une	  politique	  d’adaptation	  proactive	  et	  préventive	  appuyée	  par	  l’aide	  internationale	  dans	  
le	  cadre	  des	  mécanismes	  de	  financement	  et	  de	  transfert	  technologique	  mis	  en	  place	  par	  la	  
gouvernance	  mondiale	  sur	  le	  climat	  	  (fonds	  vert,	  etc.).	  



	  

5. Instruments	  d’opérationnalisation	  de	  la	  vision	  stratégique	  	  
	  

Besoin	  d’une	  nouvelle	  gouvernance	  du	  changement	  climatique	  	  

La	  gouvernance	  du	  changement	  climatique	  devra	  prendre	  en	  compte	  les	  éléments	  suivants	  :	  

• L’ancrage	   institutionnel	   de	   la	   SNCC	   est	   un	   des	   instruments	   	   clés	   pour	   son	   opérationnalisation	   et	   sa	  
pérennisation.	   Le	   système	   de	   pilotage	   politique	   de	   la	   stratégie	   devrait	   être	   attaché	   à	   un	   niveau	  
hiérarchique	   pouvant	   assurer	   en	   même	   temps	  l’horizontalité	   requise	   pour	   échapper	   à	   l’approche	  
sectorielle	   cloisonnée,	   le	   recul	   nécessaire	   pour	   assurer	   un	   suivi	   politique	   de	   la	   SNCC,	   la	   capacité	   de	  
mobilisation	  des	  acteurs	  sectoriels	  et	  enfin	  le	  pouvoir	  nécessaire	  pour	  arbitrer	  entre	  les	  secteurs	  et	  les	  
acteurs.	  	  

• La	  gestion	  politique	  de	   la	  SNCC	  devrait	  être	  ainsi	  attachée	  à	  une	  structure	  ad-‐hoc	   	   composée	  par	   les	  
ministres	  en	  charge	  des	  secteurs	  et	  domaines	  clés.	  	  
Cette	  structure	  doit	  s’appuyer	  sur	  un	  organe	  opérationnel	  dont	   le	   rôle	  essentiel	  est	  d’assurer	   le	  suivi	  
technique	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  SNCC	  en	  coordination	  avec	  les	  différentes	  institutions	  sectorielles.	  
Cet	   organe	   pourrait	   être	   dans	   un	   premier	   temps	   issu	   d’un	   simple	   renforcement	   institutionnel	   de	   la	  
composante	   changement	   climatique	   au	   sein	   du	  Ministère	   de	   l’Environnement	   tout	   en	   la	   dotant	   des	  
moyens	  humains	  et	  matériels	  nécessaires.	  	  	  

• Il	  	  sera	  ensuite	  	  nécessaire	  de	  trouver	  le	  bon	  ancrage	  institutionnel	  de	  la	  SNCC	  au	  niveau	  sectoriel	  et	  à	  
l’échelle	  territoriale	  	  afin	  d’assurer	  la	  prise	  en	  compte	  du	  CC	  dans	  la	  planification	  du	  développement.	  	  

	  

Arrangements	  institutionnels	  et	  réglementaires	  indispensables	  

L’atteinte	  des	  objectifs	  ambitieux	  de	  la	  vision	  préférentielle	  en	  termes	  d’atténuation	  de	  GES,	  nécessite	  en	  
particulier	  un	  changement	  d’échelle	  	  en	  matière	  d’énergies	  renouvelables	  qui	  ne	  s’opèrera	  sans	  certaines	  
réformes	   réglementaires	   profondes,	   telles	   que	   l’ouverture	   du	   réseau	   électrique	   aux	   producteurs	   privés	  
d’électricité	  renouvelable	  et	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  autorité	  de	  régulation	  pour	  assurer	  plus	  de	  transparence	  
dans	  la	  gestion	  du	  secteur.	  

Les	  réformes	  à	  entreprendre	  	  devraient	  	  	  permettre	  aussi	  une	  organisation	  de	  l’espace	  au	  niveau	  des	  villes	  et	  
un	  aménagement	  du	  territoire	  qui	  prennent	  en	  compte	  les	  enjeux	  locaux	  du	  changement	  climatique.	  Les	  
réformes	  doivent	  concerner	  aussi	  	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  instrument	  	  institutionnel	  pour	  la	  gestion	  concertée	  
des	  ressources	  naturelles,	  telles	  que	  la	  création	  du	  Conseil	  National	  de	  Gestion	  des	  Ressources	  Naturelles	  
(CNGR)	  dont	  la	  mission	  est	  la	  planification	  des	  ressources	  au	  niveau	  national	  et	  l’arbitrage	  entre	  les	  usages	  et	  
entre	  les	  secteurs.	  

	  

Mesures	  incitatives	  en	  faveur	  de	  la	  lutte	  contre	  le	  changement	  climatique	  

Au	   niveau	   de	   l’atténuation,	   les	   mesures	   retenues	   concernent	   essentiellement	   le	   renforcement	   des	  
incitations	   à	   l’efficacité	   énergétique	   et	   au	   développement	   des	   énergies	   renouvelable	   ainsi	   que	   la	  
pénalisation	  du	  gaspillage	  de	  l’énergie	  à	  travers	  l’établissement	  progressif	  de	  la	  vérité	  des	  prix	  intérieurs	  de	  
l’énergie	  et	  la	  taxation	  du	  transport	  particulier	  en	  faveur	  du	  transport	  en	  commun.	  	  

En	  ce	  qui	  concerne	  l’adaptation,	   les	   instruments	  économiques	  et	  financiers	  devraient	  porter	  notamment	  
sur	   l’encouragement	   à	   l’économie	   d’eau	   et	   la	   valorisation	   des	   eaux	   non	   conventionnelles.	   Ils	   porteront	  
également	   sur	   la	  mise	  en	  place	  d’un	   système	  d’assurance	   contre	   les	   aléas	   climatiques	  pour	  protéger	   les	  
producteurs	  agricoles	  contre	  une	  perte	  totale	  de	  leur	  capital	  suite	  à	  des	  évènements	  climatiques	  extrêmes.	  

	  

	  

	  



Bon	  dispositif	  de	  suivi	  et	  évaluation	  de	  la	  politique	  climatique	  

Le	  pilotage	  de	  la	  politique	  climatique	  devrait	  se	  baser	  sur	  des	  systèmes	  de	  suivi	  et	  l’évaluation	  à	  mettre	  en	  
place	  aussi	  bien	  sur	  les	  aspects	  horizontaux,	  d’atténuation	  et	  d’adaptation.	  

Au	  niveau	  horizontal,	  ces	  instruments	  concernent	  notamment	  le	  renforcement	  de	  l’unité	  de	  modélisation	  
et	   de	   projection	   du	   climat	   au	   niveau	   de	   l’INM,	   la	  mise	   en	   place	   d’un	   système	   de	   veille,	   de	   partage	   et	  
d’échanges	   de	   connaissances	   et	   enfin	   	   le	   développement	   d’un	   	   système	   national	   de	   recherche	   sur	   les	  
impacts	  du	  changement	  climatique	  (physiques,	  socio-‐économiques,	  etc.).	  

Pour	   la	   composante	   atténuation,	   il	   s’agit	   en	   particulier	   de	   mettre	   en	   place	   les	   systèmes	   appropriés	  
d’inventaires	  et	  les	  outils	  de	  Mesure,	  Notification	  et	  Vérification	  	  des	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  au	  
niveau	  national	  et	  sectoriel.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  l’adaptation,	  Il	  faudrait	  mettre	  en	  place	  et/	  ou	  renforcer	  les	  systèmes	  d’observation	  des	  
effets	  du	  changement	  climatique	  dans	  les	  différents	  secteurs	  et	  milieux	  ainsi	  que	  l’établissement	  de	  	  cartes	  
de	  vulnérabilité	  au	  changement	  climatique	  intégrées	  aux	  différentes	  thématiques.	  

	  

Effort	  additionnel	  de	  communication	  et	  de	  renforcement	  de	  capacités	  	  

La	  communication,	  l’information	  et	  la	  formation	  des	  acteurs	  sur	  les	  différents	  aspects	  liés	  au	  changement	  
climatique	  avec	  ses	  deux	  composantes	  d’atténuation	  et	  d’adaptation	  sont	  des	  instruments	  fondamentaux	  
pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  stratégie	  de	  long	  terme.	  	  Ces	  actions	  doivent	  cibler	  les	  acteurs	  clés,	  à	  savoir	  	  la	  
classe	  politique,	  le	  grand	  public,	  les	  jeunes	  (éducation),	  la	  société	  civile,	  les	  médias,	  les	  universitaires	  et	  les	  
chercheurs,	  les	  opérateurs	  économiques	  et	  les	  collectivités	  locales,	  etc.	  
	  

Opportunités	  de	  financements	  internationaux	  à	  saisir	  	  

La	  Tunisie	  devrait	   se	  préparer	  au	  mieux	  pour	   tirer	  profit	  des	   ressources	   financières	   internationales	  
qui	   sont	   en	   cours	   de	  mise	   en	  place	   dans	   le	   cadre	   des	   négociations	   internationales	   sur	   le	   climat.	   Il	  
s’agit	  en	  particulier	  du	  fonds	  vert	  qui	  sera	  opérationnel	  à	  partir	  de	  2013	  et	  qui	  vise	  la	  mobilisation	  de	  
100	  milliards	  de	  $	  par	  an	  d’ici	  2020.	  	  Il	  s’agit	  aussi	  du	  mécanisme	  des	  NAMAs	  (Nationally	  Appropriate	  
Mitigation	  Actions)	  pour	  le	  financement	  de	  l’atténuation	  des	  émissions	  de	  GES.	  	  	  

Pour	  mobiliser	  ces	  instruments,	  la	  Tunisie	  devrait	  être	  d’abord	  plus	  proactive	  en	  termes	  de	  requête	  
de	  financement	  au	  niveau	  des	  fonds	  climats.	  Il	  faudra	  établir	  une	  priorisation	  des	  NAMAs	  sur	  la	  base	  
de	  critères	  économiques,	  sociaux,	  techniques	  et	  stratégiques	  à	  définir,	  et	  ensuite	  développer	  le	  plus	  
rapidement	   possible	   les	   NAMAs	   prioritaires	   	   pour	   être	   parmi	   les	   premiers	   à	   bénéficier	   de	   ces	  
financements	  spécifiques.	  
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