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 PRÉSENTATION 

Le Bassin du Congo est la deuxième plus grande forêt tropicale 

humide au monde, il abrite une biodiversité rare et agit comme 

un puit de carbone massif, atténuant les émissions de gaz à 

effets de serre (GES). Afin de préserver cet important 

écosystème, l’USAID a créé le Programme régional pour 

l'environnement en Afrique centrale (CARPE). L’augmentation 

des températures et les variations de la pluviosité ont un impact 

sur les paysages ciblés par le CARPE en République 

démocratique du Congo (RDC), en République du Congo (RC) et 

en République centrafricaine (RCA) (voir la carte). Ces régions 

sont caractérisées par une importante vulnérabilité sociale, l’ 

instabilité politique et la pauvreté. Les moyens de subsistance de 

quelque 80 millions de personnes dépendent des ressources 

naturelles et des forêts, lesquelles couvrent près de 2 millions de 

km2  dans ces trois pays. Les autres activités de subsistance 

comprennent l'exploitation minière, l'agriculture pluviale sensible 

au climat, la pêche et la chasse. La biodiversité dans la région, y 

compris des derniers spécimen de la population de grands 

singes et d'éléphants de forêt, est très menacée et sera encore 

plus touchée par le changement climatique qui modifie la 

répartition des espèces et les habitats. 

 L’urbanisation a augmenté la demande de charbon de bois et de produits de la forêt tropicale, ce qui exerce une pression 

supplémentaire sur les forêts de la région. Ce profil décrit les risques climatiques dans les secteurs clés (foresterie, 

agriculture, énergie, eau et santé) dans les pays du CARPE. (19, 21, 22, 24, 25) 

PRÉVISIONS CLIMATIQUES 

 

 

Augmentation des 
températures de 1,4 à 
2,7 °C d'ici 2050 dans 

toute la région  

Augmentation de la 
variabilité des 
précipitations   

Risque accru 
d'inondations et 
de sécheresses 

 PRINCIPAUX IMPACTS CLIMATIQUES 

 

 Forêts et biodiversité 

Perte d'habitats, de la biodiversité et de revenus 

touristiques : augmentation de la séquestration du 

carbone. 

 
 Moyens de subsistance agricoles 

Diminution du rendement des cultures ; 

dépendance accrue aux produits forestiers ; 

insécurité alimentaire. 

    

 

 Ressources hydriques et énergie 

Augmentation de la production d'hydroélectricité à 

certaines saisons ; réduction de la production à 

d'autres. 

  Santé 

Réduction de la qualité de l'eau ; propagation 

des maladies vectorielles et hydriques ; 

stress thermique. 

 Paysages clés de l'USAID en RDC, en RC et en RCA 

NIGERIA 
TCHAD 

SOUDAN 

SOUDAN DU 
SUD 

CAMEROUN  

GABON  

OUGAND
A  

TANZANIE  

ZAMBIE  

ANGOLA  O
c
é
a
n
 

A
tl
a

n
ti
q

u
e

 



 

RISQUE CLIMATIQUE DANS LE CARPE ET DANS LE BASSIN DU CONGO : PROFIL DE RISQUE NATIONAL | 1 

 RÉSUMÉ SUR LE CLIMAT 

Trois zones climatiques majeures sont reconnues dans la zone d'activité du CARPE et dans le Bassin du Congo plus grand. 

Elles sont présentées dans le tableau et la carte ci-dessous. 

 Zones et paysages  Climat et saisons  Temp. 

 

 Zone 1 : RCA 

 Zone protégée de 
Chinko 

Savane tropicale avec 

une saison sèche de 

décembre à février. 

Les 

moyennes 

de 

température 

se situent 

entre 24 et 

27 °C 

 Zone 2 : RDC 

 Forêt d'Ituri-Epulu-Aru ; 

forêt du Grand Virunga ; 

forêt de Maiko-Tayna-

Kahuzi Biéga ; forêt de 

Salonga-Lukenie-

Sankuru ; zone 

protégée de Garamba ; 

Maringa-Lopori-

Wamba. 

Forêts tropicales 

humides le long du 

fleuve Congo et de 

ses affluents. Deux 

saisons des pluies : 

de mars à mai et de 

septembre à 

décembre ; suivies 

de deux courtes 

saisons sèches : de 

juin à août et de 

janvier à février. 

Les 

moyennes 

de 

température 

se situent 

entre 24 et 

25 °C 

 Zone 3 : RDC et RC 

 Forêt marécageuse du 

Lac Télé-Lac Tumba ; 

Sangha Tri-National ; 

Paysage Leconi-

Batéké-Léfini 

Zone montagneuse, 

avec des prairies 

denses ; des climats 

principalement 

tropicaux humides et 

secs ; une saison des 

pluies qui s’étend de 

juillet à août. 

Les 

moyennes 

de 

température 

se situent 

entre 24 et 

25 °C 

 CLIMAT HISTORIQUE ET FUTUR 

Les données météorologiques sont rares pour la région, et pour la RDC en particulier, ce qui pose des limites aux projections des modèles 

climatiques, lesquels sont très incertains pour la région. Néanmoins, tous les modèles indiquent systématiquement que les températures 

augmenteront de 1,4 à 2,7 °C d'ici aux années 2050. L'avenir des précipitations est moins certain, les projections suggérant à la fois des 

augmentations et des diminutions. Toutefois, on s'accorde à dire que les caractéristiques (moment, intensité, durée) des précipitations vont 

changer. Les épisodes de précipitations intenses et extrêmes sont susceptibles d'augmenter, tandis que les précipitations moyennes seront 

moins uniformément réparties, avec une tendance accrue aux périodes de sécheresse. Les tendances historiques et les projections futures 

pour la RDC, la RC et la RCA sont résumées dans le tableau ci-dessous. (3 ; 4 ; 5) 

 Principales tendances et projections climatiques en RDC, RC et RCA 
Sources : Portail de connaissances sur le changement climatique de la Banque mondiale 

  Tendances observées  Projections climatiques 

 Températures 

 

 RDC :  Le niveau des tempatures extrêmes de chaleur 

ont augmenté (par exemple, la température du jour le 

plus chaud a augmenté d'environ 0,25 °C par décennie). 

RC : La température annuelle moyenne a augmenté de 

0,6 °C entre 1951 et 1999. 

RCA : La température annuelle moyenne a augmenté de 

0,3 °C par décennie depuis 1978, avec des 

augmentations plus rapides dans les régions du nord-est 

du pays. 

 RDC : L'augmentation des températures minimales sera 

supérieure à l'augmentation des températures 

maximales ; augmentation des températures moyennes 

quotidiennes. 

RC :  augmentation de 1 °C de la température annuelle 

moyenne d'ici 2050 : augmentation de la durée des 

vagues de chaleur d'ici 2046 à 2065, en particulier dans 

le nord et le nord-est de la RC 

 RCA : augmentation de 0,7 à 3 °C des températures 

annuelles moyennes d'ici 2080 

 RDC, RC, RCA : Climat selon Köppen 

Tropical, forêt tropicale 
Mousson tropicale 
Savane tropicale 
Steppe chaude, aride 
Température, hiver sec, été chaud 
Température, hiver sec, été chaud 
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 Précipitations 

 

 RDC : Augmentation de la fréquence des précipitations  

intenses 

RC :  Les précipitations annuelles moyennes ont diminué 

entre années 1950 et 1980 

 RCA : Diminution des précipitations entre 1978 à 2009, 

avec une variabilité interannuelle plus importante. 

 RDC : Augmentation continue de la fréquence des 

précipitations intenses 

RC :  Augmentation des précipitations annuelles 

moyennes d'ici 2046 à 2065 : augmentation des 

précipitations intenses. 

 RCA :  Augmentation des précipitations annuelles 

moyennes ; les précipitations deviennent plus 

irrégulières. 

 IMPACTS ET VULNÉRABILITÉS DU SECTEUR 

 FORÊTS ET BIODIVERSITÉ 

Les forêts constituent une ressource naturelle précieuse 

dans la région, non seulement pour les produits extraits et 

utilisés par l'homme (bois, bois de chauffage, huile de 

palme, etc.), mais aussi en tant qu'habitat pour la faune et 

pour les services environnementaux qu'elles fournissent, 

tels que les puits de carbone, le contrôle de l'érosion et la 

filtration de l'eau (et la régulation du débit). Le vaste réseau 

forestier de la région représente environ 18 % des forêts 

tropicales du monde et est important pour les écosystèmes 

et les économies locales, ainsi que pour la régulation du 

climat régional et mondial. Par exemple, la déforestation 

dans le Bassin du Congo est liée à un séchage dans le 

Bassin lui-même et à des changements dans les 

précipitations au Sahel, sur les hautes terres éthiopiennes 

et sur la côte guinéenne. (9, 17) 

Le changement climatique aura une série d'impacts sur les 

écosystèmes forestiers. Avec l'augmentation des 

températures et la variabilité accrue des précipitations d'ici 

à 2030 et jusqu'à la fin du 21 eme siècle, les phénomènes 

météorologiques extrêmes sont plus probables, tout 

comme les périodes de sécheresse prolongées, ce qui 

aura des répercussions sur la biodiversité et la santé des 

sols. Si l'on considère uniquement les conditions 

climatiques (sans tenir compte des facteurs de stress non climatiques tels que la croissance démographique, le 

changement d'affectation des terres et la déforestation), les modèles suggèrent que le Bassin du Congo plus large 

connaîtra une augmentation modérée du carbone de l'écosystème au cours des premières décennies du 21e siècle, 

en raison d'une expansion des forêts tropicales sempervirentes vers le nord et le sud et d'un déplacement vers l'est 

des forêts saisonnières. Les projections suggèrent que l'ensemble de la zone 3 (RC) et le nord-est de la zone 2 (en 

particulier autour du parc national de la Garamba) connaîtront un déclin des prairies d'ici 2100, tandis que la forêt 

tropicale à feuilles persistantes et la couverture forestière saisonnière devraient augmenter d'ici 2100 dans toutes les 

zones. Un changement dans la distribution temporelle des précipitations et des taux d'évaporation plus élevés 

résultant de l'augmentation des températures pourraient entraîner une décomposition plus rapide et une perte de 

carbone des tourbières dans la zone 3 autour du paysage forestier marécageux du Lac Télé-Lac Tumba. 

L'augmentation globale prévue de la couverture forestiere accroît le potentiel de capture du carbone dans la 

biomasse végétale et les sols ; ce potentiel est estimé entre 11 et 41 tC ha-1 d'ici 2050. (6 ; 3) 

Outre la biodiversité végétale, les forêts protégées de la région d'Afrique centrale abritent une mégafaune comme les 

gorilles des hauts plateaux du parc national de Virunga et les éléphants de forêt du parc national de Dzanga Dzanga. 

Si, en théorie, les zones protégées protègent ces espèces de l'empiètement du développement, le changement 

climatique pourrait exercer une pression supplémentaire sur ces parcs, en modifiant la dynamique des écosystèmes 

et en encourageant l'empiètement de l'homme sur ces zones. Par exemple, les impacts climatiques mentionnés ci-

dessus pourraient réduire l'étendue physique des habitats qui bénéficient actuellement d'un statut de protection ou 

déplacer la distribution d'espèces végétales spécifiques dont dépendent les espèces menacées vers des zones non 

protégées. En outre, les changements climatiques pourraient inciter les animaux à s'éloigner de la sécurité relative 

 Facteurs de stress climatiques et risques 

climatiques 

 FORÊTS ET BIODIVERSITÉ 

 Facteurs de 
stress 

 Risques 

 Diminution de la couverture 

végétale dans la zone 3 ; 
augmentation de la couverture 
dans toutes les autres zones. 

 Hausse des 

températures 

Diminution de la biodiversité, 

puisque de nombreuses espèces 

végétales sensibles au climat ne 

parviennent pas à s'adapter 

 Périodes de 
sécheresse 
prolongées 

Changement dans la composition 

des espèces forestières 

 Augmentation 

des phénomènes 

météorologiques 

extrêmes 

Tempêtes de pluie et de vent 
extrêmes, provoquant des chutes 
d'arbres, des risques d'inondation 
et l'érosion des sols. 

Perte/transfert d'habitats hors des 

zones protégées, mettant les 

espèces menacées et la faune en 

conflit éventuel avec les 

peuplements humains 
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des zones protégées à la recherche de leur habitat préféré. Les espèces menacées risquent davantage d'entrer en 

conflit avec les établissements humains, les humains et la faune sauvage risquent de transmettre des maladies, et les 

moyens de subsistance locaux qui dépendent des revenus du tourisme ont un impact négatif. (22) 

Selon le Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la 

dégradation des forêts dans les pays en développement (ONU-REDD), l'activité humaine est le principal facteur de 

déforestation ou de dégradation des forêts dans le Bassin du Congo. L'augmentation de la population, en particulier 

dans les zones urbaines et en voie d'urbanisation comme Kisangani (à environ 279 kilomètres du paysage forestier 

de Maiko-Tayna-Kahuzi Biéga), Kananga et Mbuji-Mayi (à quelque 600 kilomètres de la limite du paysage forestier de 

Salonga-Lukenie-Sankuru) et Goma (à la périphérie du Grand Virunga), nécessite des quantités croissantes de 

charbon de bois et de bois de chauffage, ce qui menace les forêts qui renferment de grandes réserves de carbone. 

Le développement d'infrastructures telles que les routes pour les activités extractives, l'expansion agricole (qui peut 

elle-même être affectée par le changement climatique) et la coupe à blanc des forêts pour les produits du bois et la 

production de charbon de bois sont les principaux facteurs de déforestation. En outre, l'exploitation forestière illégale 

est importante, surtout dans le sud de la RDC. (2) 

 MOYENS DE SUBSISTANCE AGRICOLES 

L'agriculture emploie la majorité des personnes dans la 

région. 72 % en RCA, 65 % en RDC et 41 % en RC. Les 

activités agricoles sont principalement pluviales et de 

subsistance, combinant l'agriculture, la chasse, la 

cueillette, la pêche et l'élevage de petits animaux. La 

production agricole varie selon les régions, les haricots, le 

maïs et le manioc étant considérés comme les principaux 

aliments de base. La production locale de riz est en 

hausse dans certaines parties de la zone 2 (autour du 

Grand Virunga). Les exportations de café et de cacao sont 

en hausse, mais leur production est très sensible au 

changement climatique. La variabilité et le changement 

climatiques, notamment l'intensité accrue des 

précipitations, les périodes de sécheresse prolongées et la 

hausse des températures, auront un impact sur la sélection 

et la productivité des cultures, modifieront les pratiques 

agricoles et pousseront les agriculteurs à étendre leurs 

terres cultivées dans les forêts. L’augmentation des 

températures modifiera également la dynamique des 

parasites et des agents pathogènes ; par exemple, le virus 

de la mosaïque du manioc et la rouille du café ont 

endommagé ces cultures importantes au cours des 

dernières années. Compte tenu de l'augmentation 

probable de la couverture forestière tropicale, il pourrait 

exister un potentiel d'expansion des systèmes 

agroforestiers et des petites plantations de cacao au-delà 

des zones de production actuelles dans les zones les plus orientales des paysages du Lac Télé-Lac Tumba et des 

Grandes Virunga. Cependant, l'intensité accrue des précipitations peut entraîner la maladie de la pourriture brune et 

réduire gravement la production de cacao, comme on l'a vu dans des environnements de production de cacao 

similaires au Ghana et en Côte d'Ivoire. L'augmentation des températures et de l'humidité peut avoir un impact négatif 

sur la capacité à traiter efficacement les produits agricoles et à stocker en toute sécurité les graines, les céréales et 

autres produits périssables. Les dommages causés aux infrastructures de transport terrestre déjà très limitées de la 

région par l'augmentation des inondations, les fortes pluies et l'érosion peuvent augmenter les coûts de transport 

et/ou empêcher les produits d'atteindre le marché avant qu'ils ne se gâtent, ce qui a un impact négatif sur les 

agriculteurs. (7, 8, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27) 

 Facteurs de stress climatiques et risques 

climatiques 

 MOYENS DE SUBSISTANCE AGRICOLES 

 Facteurs de 
stress 

 Risques 

 Hausse des 

températures 

Changements dans la fertilité des 

sols et dans le rendement des 

cultures : augmentations, 
réductions ou échecs/pertes 
potentiels 

 Des 
précipitations 

plus variables, 
ou le 
déplacement des 

saisons 
d'activité clés 

Augmentation des 
ravageurs/pathogènes  ; mosaïque 
du manioc, rouille des feuilles, 
rouille du café, scolyte des baies, 
défaut de goût de la pomme de 
terre, la pourriture brune. 

Une augmentation des pertes 

après récolte ; dégradation des 

produits animaux 

 Périodes de 

sécheresse 

prolongées 

Des changements dans le 
calendrier des plantations/récoltes 

Une augmentation de l'insécurité 

alimentaire et/ou de la faim 

 Augmentation 

des phénomènes 

météorologiques 

extrêmes et des 

inondations 

Dommages au réseau routier 

(diminution de l'accès aux 

marchés) ; augmentation de 

l'érosion et du ruissellement des 

pesticides. 
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RESSOURCES HYDRIQUES ET ÉNERGIE 

Le fleuve Congo a le plus grand volume de sortie de tous 

les fleuves d'Afrique et 62 % du Bassin du Congo se trouve 

en RDC. La majorité des habitants de la région dépendent 

des eaux souterraines et des sources situées dans les 

galeries denses et les forêts équatoriales pour leur eau 

potable. L'hydroélectricité et la micro-hydraulique sont des 

sources prometteuses d'électricité dont la région a grand 

besoin, étant donné l'abondance des ressources hydriques 

de surface et l'augmentation probable des précipitations. 

Cependant, l'évolution des caractéristiques des 

précipitations annuelles et saisonnières dans la région 

modifiera la dynamique du Bassin du Congo. Cela pourrait 

à son tour affecter la stabilité de la production 

hydroélectrique, ainsi que la disponibilité de l'eau pour la 

consommation des ménages et des entreprises. La fiabilité 

des systèmes d'irrigation existants et potentiels (bien 

qu'actuellement limitée) pourrait être affectée par les 

impacts climatiques sur le système hydrologique, en 

particulier dans les savanes à la périphérie du Bassin du 

Congo. Outre l'impact sur l'approvisionnement en eau, une fréquence accrue de précipitations intenses peut 

exacerber la mauvaise qualité de l'eau, en particulier dans les zones urbaines, et augmenter le risque d'inondation 

des rivières, des ruisseaux et des fossés de drainage. En outre, les inondations sur les rivières navigables peuvent 

être dangereuses et perturber le transport des personnes et des marchandises. (20, 1, 3, 10) 

  

Facteurs de stress climatiques et risques 

climatiques 

RESSOURCES HYDRIQUES ET ÉNERGIE 

Facteurs de 
stress 

Risques 

Hausse des 

températures 

Réduction de la qualité des eaux 
de surface 

Augmentation de la sédimentation 

et de l'érosion 

Augmentation de 

la fréquence des 
précipitations 

intenses 

Réduction de la quantité et de la 

qualité de l'eau dans les puits peu 

profonds et les ressorts en raison 

de l'augmentation des taux 

d'évaporation. 

Diminution des 

précipitations de 

la saison sèche 

Dommages accrus aux 

infrastructures hydrauliques et aux 

réseaux de transport 

Manque de fiabilité de la 

production d'hydroélectricité 
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SANTÉ HUMAINE 

En RDC et en RC, le paludisme est une cause majeure de 

morbidité et de mortalité. Les zones situées à une altitude 

de 300 à 1 000 m connaissent une transmission stable 

pendant la majeure partie de l'année, les niveaux de 

transmission les plus élevés coïncidant avec les limites de 

la forêt marécageuse du Lac Télé-Lac Tumba, du parc 

national de la Garamba et des paysages forestiers d'Ituri-

Epulu-Aru. Les zones montagneuses, comme le Grand 

Virunga et les paysages de Maiko-Tayna-Kahuzi-Biéga, 

connaissent des saisons de transmission courtes mais 

sont sujettes aux épidémies de paludisme. Compte tenu 

de l'impact de la température sur le cycle de vie et l'habitat 

des espèces de moustiques et de parasites porteurs de 

paludisme, des températures plus élevées peuvent ouvrir 

de nouveaux lieux propices à la transmission dans le 

Bassin du Congo et les paysages du CARPE. Plus 

précisément, une analyse à venir menée par l'USAID sur 

la base de l'aptitude des moustiques et de l’augmentation 

des températures suggère que d'ici 2030, 65 000 à 

80 000 personnes supplémentaires en RDC seront exposées au risque de paludisme endémique (10 à 12 mois 

d'aptitude à la transmission) dans des zones auparavant inadaptées à la transmission du paludisme, principalement 

dans le sud et les poches des paysages de Maiko-Tayna- Kahuzi-Biéga et de la Grande Virunga. Cependant, dans 

d'autres régions de la RDC (centre et nord-ouest dans le paysage du Lac Télé-Lac Tumba), et dans une grande 

partie du RC et de la RCA, la saison de transmission du paludisme est probablement plus courte (7 à 9 mois contre 

10 à 12 mois). (11, 23) 

Outre les changements attendus dans la transmission du paludisme, l'augmentation de la température et les épisodes 

de précipitations plus intenses sont susceptibles d'avoir un impact sur la propagation des maladies à transmission 

hydrique et des maladies infectieuses émergentes. Bien qu'il s'agisse de l'une des régions les plus humides du 

monde, la majorité de ses habitants n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les maladies diarrhéiques 

représentent déjà une charge importante pour la santé publique en RDC et en RCA, et dans une moindre mesure en 

RC. Les températures élevées de l'air et les périodes de précipitations excessives créent des conditions qui favorisent 

la croissance et la propagation de bactéries, telles que Vibrio cholerae (choléra). Par exemple, à la suite des 

précipitations intenses et des inondations de janvier 2018, le nombre de cas de choléra est passé de moins de 5 à 

plus de 100 cas à Kinshasa. La déforestation et le climat sont des catalyseurs importants de transmission du virus de 

la variole du singe (MPX) de la faune sauvage à l'homme dans les conditions climatiques actuelles. Les futures 

projections du modèle montrent des changements de plage dans des régions où le MPX n'a pas été enregistré 

auparavant, y compris une plus grande susceptibilité au MPX dans l'est de la RDC. (12, 18, 28, 29, 30, 31) 

CONTEXTE POLITIQUE 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Cadre institutionnel Stratégies et plans nationaux 

En RCA, le ministère de 

l’Environnement (MEFCPE) a 

le mandat d'administrer le Plan 

d'action national d'adaptation, 

adopté en 2008. 

La RCA est membre du Comité 

National de Pilotage de la 

Convention sur les 

Changements Climatiques et 

de la Commission des forêts 

La Contribution décidée à 

l'échelle nationale (INDC) de la 

RCA énonce un objectif de 

réduction des émissions de 

GES de 5 % d'ici 2030 par 

rapport à un scénario habituel, 

et la RCA a ratifié l'Accord de 

Paris en 2016. La RCA dispose 

de deux lois relatives à 

l'atténuation et à l'adaptation 

● Plan d'action national d'adaptation 

(2008) 

● Contributions prévues déterminées 

au niveau national(CPDN) (2015) 

● Communication nationale initiale 

(2003) 

● Deuxième communication nationale 

(2015) 

Facteurs de stress climatiques et risques 

climatiques 
SANTÉ HUMAINE 

Facteurs de 
stress 

Risques 

Hausse des 

températures 

Extension de l'aire de répartition 

des vecteurs de maladies (par 
exemple, les moustiques) et 
augmentation de la transmission de 

maladies infectieuses telles que le 
paludisme et le virus de la variole 
du singe. 

Augmentation de 

la fréquence des 

précipitations 

intenses 

Un stress thermique plus prononcé 

à mesure que le nombre de jours et 
de nuits chauds augmente. 

Augmentation de l'incidence des 

maladies diarrhéiques (notamment 

le choléra) 

 Stress accru sur la santé de la 
population VIH/SIDA 

 

https://www.preventionweb.net/files/8506_caf01f.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Central%20African%20Republic/1/CPDN_R%C3%A9publique%20Centrafricaine_EN.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Central%20African%20Republic/1/CPDN_R%C3%A9publique%20Centrafricaine_EN.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Central%20African%20Republic/1/CPDN_R%C3%A9publique%20Centrafricaine_EN.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Central%20African%20Republic/1/CPDN_R%C3%A9publique%20Centrafricaine_EN.pdf
http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?rec=j&amp;priref=3848&amp;beg
http://unfccc.int/resource/docs/natc/cafnc2.pdf
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Cadre institutionnel Stratégies et plans nationaux 

d'Afrique centrale (COMIFAC), 

une organisation du traité créée 

pour harmoniser les politiques 

régionales en matière de 

foresterie et de préservation de 

la biodiversité. 

au changement climatique : La 

loi n° 08-18 concernant les 

biocarburants, et la loi 

n° 08.222 établissant le Code 

forestier. (13) 

La RC a chargé le ministère de 

l'Économie forestière et du 

Développement durable 

(MEFDD) et le ministère de 

l'Environnement et du 

Tourisme de gérer les activités 

relatives au changement 

climatique. Le pays est 

membre de la COMIFAC et a 

soumis ses CPDN en 2015. 

La RC participe au Fonds de 

partenariat pour le carbone 

forestier (FCPF) de la Banque 

mondiale et à l'ONU-REDD. Le 

pays a entamé en 2013 un 

projet de cartographie des 

forêts et de la biodiversité 

mené par le Centre national 

d’inventaire et d’aménagement 

des ressources forestières et 

fauniques (CNIAF). La RC a 

ratifié la convention de Paris en 

2017 et dispose de plusieurs 

politiques relatives à 

l'adaptation et à l'atténuation 

du climat. (14) 

● contributions prévues déterminées 

au niveau national(CPDN)(2015) 

● Communication nationale initiale 

(2001) 

● Deuxième communication nationale 

(2009) 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Cadre institutionnel Stratégies et plans nationaux 

La RDC a récemment redoublé 

d’efforts en vue d'une plus 

grande décentralisation, ce qui 

pourrait entraîner une certaine 

incertitude quant aux mandats 

d'administration/de mise en 

œuvre des politiques de 

changement climatique, en 

particulier dans les provinces. 

Au moment de la rédaction de 

ce document, les efforts 

d'adaptation au climat relèvent 

du mandat de la direction du 

Développement durable du 

ministère de l'Environnement, 

de la Conservation de la Nature 

et du Tourisme. 

Le pays est membre de la 

COMIFAC et de l'ONU-REDD. 

La RDC a ratifié l'Accord de 

Paris en décembre 2017  et a 

soumis ses CPDN en 2015 La 

RDC développe une NAMA 

(Mesures  d'atténuation 

appropriées au niveau national) 

avec le soutien de l'UE, du 

PNUD et de l'aide allemande et 

australienne. En tant que  

participant actif au  programme 

REDD+, la RDC est  la 

première du Bassin du Congo  

à mettre en place un système 

et est plus avancée dans le 

continuum de planification  

REDD+  que ses voisins. Le 

ministère chargé de l'Économie 

et de l'Aménagement du 

territoire (MINEPAT) est 

responsable dela mise en 

œuvre de la REDD+. (15, 16 ; 

9) 

● Plan d'action national d'adaptation 

(2006) 

● Contributions prévues déterminées 

au niveau national(2016) 

● Communication nationale 

initiale(2000) 

● Deuxième communication nationale 

(2009)(sommaire) 

● Troisième communication nationale 

(2015) 

 

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Congo/1/INDC_Congo_RAPPORT.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Congo/1/INDC_Congo_RAPPORT.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Congo/1/INDC_Congo_RAPPORT.pdf
http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?rec=j&amp;priref=3199&amp;beg
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Congo/1/INDC_Congo_RAPPORT.pdf
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