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P r o g r a m m e  C l i m a t ,  é n e r g i e  e t  s é c u r i t é  d e  l ’ I R I S
Le  p r o g r a m m e  C l i m a t ,  é n e r g i e  e t  s é c u r i t é  de  l ’ IR IS  étudie  l a  géopol i t ique  des

changements  c l imat iques ,  l a  géopol i t ique  de  l ’énerg ie ,  l eurs  impl ica t ions

sécur i ta i res  et  l eurs  in te ract ions .  I l  est  notamment  s t ructuré  autour  de

l ’Observato i re  géopol i t ique  des  enjeux  des  changements  c l imat iques  en  te rmes  de

sécur i té  et  de  défense ,  de  l ’Observato i re  de  l a  sécur i té  des  f lux  et  des  mat iè res

énergét iques ,  cont ra ts  réa l i sés  pour  l e  compte  de  l a  DGRIS  du  minis tè re  des

Armées ,  et  du  pro je t  GENERATE  (Géopol i t ique  des  énerg ies  renouve lab les  et

ana lyse  prospect ive  de  l a  t rans i t ion  énergét ique ) ,  co - réa l i sé  avec  l ’ I fpen ,  soutenu

par  l ’Agence  nat iona le  de  l a  recherche .

 

P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s ,  c l i q u e z  i c i .

à  P R O P O S

C e t  a r t i c l e  e s t  p u b l i é  d a n s  l e  c a d r e  d ' u n  c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  l e  C l i m a t e  S e c u r i t y
&  P e a c e  P r o j e c t  ( C S 2 P )  d e  l ' O N G  C l i M a t e s ,  e t  l e  P r o g r a m m e  C l i m a t ,  é n e r g i e  &
s é c u r i t é  d e  l ' I n s t i t u t  d e  r e l a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  e t  s t r a t é g i q u e s  ( I R I S ) .  C e t t e
c o l l a b o r a t i o n  v i s e  à  s o u t e n i r  l ’ e n g a g e m e n t  e t  l a  v i s i b i l i t é  d e  j e u n e s  c h e r c h e u r s
t r a v a i l l a n t  s u r  l ' i m p a c t  d e s  c h a n g e m e n t s  c l i m a t i q u e s  e t  d ' a u t r e s  f o r m e s  d e
d é g r a d a t i o n  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t  s u r  l a  s é c u r i t é  h u m a i n e ,  e n  b é n é f i c i a n t  d ’ u n
e n c a d r e m e n t  q u i  c o n t r i b u e  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  l e u r s  c o m p é t e n c e s .

C l i m a t e  S e c u r i t y  &  P e a c e  P r o j e c t  ( C S 2 P )  d e  l ’ O N G  C l i M a t e s
Composé  d 'une  équipe  de  chercheurs ,  d 'étudiants  et  de  profess ionnels  de  diverses

d isc ip l ines ,  l e  C l i m a t e  S e c u r i t y  &  P e a c e  P r o g r a m  (CS2P )  v ise  à  sens ib i l i se r  et  à

déve lopper  des  conna issances  sur  l a  manière  dont  l a  dégradat ion  de

l 'env i ronnement  et  l es  changements  c l imat iques  cont r ibuent  à  l a  dynamique  des

r i sques  et  des  menaces  pour  l a  sécur i té  humaine ,  l a  paix  et  l a  s tab i l i té

in te rnat iona le .  

P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s ,  c l i q u e z  i c i .  

A V E R T I S S E M E N T  :  L e s  p r o p o s  t e n u s  d a n s  c e t  a r t i c l e  n ' e n g a g e n t  n i  l a  r e s p o n s a b i l i t é
d e  l ' I n s t i t u t  d e  r e l a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  e t  s t r a t é g i q u e s ,  n i  c e l l e  d e  C l i M a t e s ,  e t  n e
r e f l è t e n t  p a s  u n e  p o s i t i o n  o f f i c i e l l e  d u  C l i m a t e  S e c u r i t y  &  P e a c e  P r o j e c t  ( C S 2 P ) .

https://www.iris-france.org/programmes/climat-energie-et-securite/
https://24965b3d-a59a-457c-ae75-5b3105f75c36.filesusr.com/ugd/41cfa6_aa23889705774abab6dc43fefdfa8112.pdf


r é s u m é

Bien  que  le  recours  aux  technologies  d ' ingénier ie  cl imatique  fasse  peser  des  r isques  majeurs  à

l ’échel le  globale,  cel les -ci  sont  perçues  par  certains  acteurs  comme  des  moyens  de  lutte

eff icace  contre  les  effets  des  changements  cl imatiques.  De  nombreux  projets  sont  d 'ores  et

déjà  à  l 'œuvre  dans  le  monde  malgré  l 'absence  d 'accords  internat ionaux  permettant

d ’encadrer  la  recherche  et  le  déploiement  de  ces  technologies.  Dès  lors ,  la  quest ion  de  la

gouvernance  est  centrale.  Deux  vis ions  semblent  se  fa i re  face  concernant  la  manière  la  plus

eff icace  d ’encadrer  le  développement  de  ces  technologies.  D ’un  côté,  certains  acteurs

appel lent  à  une  régulat ion  de  type  volontaire,  af in  d ’écarter  tout  r isque  d ’ intervention

législat ive  débouchant  sur  un  encadrement  plus  ou  moins  str ict .   De  l ’autre,  le  rôle  des

pouvoirs  publ ics ,  aux  niveaux  national  et  internat ional ,  et  leur  capacité  à  légi férer ,  sont

avancés  comme  essentiels  pour  assurer  la  recherche  de  l ’ intérêt  général .  La  probabi l i té  que

soit  créé  un  t ra i té  internat ional  paraît  aujourd ’hui  assez  fa ible.  Pour  autant ,  certains  Etats

conscients  des  r isques  encourus,  comme  la  Suisse,  souhaitent  entamer  des  discussions  sur  la

scène  internat ionale.  Par  le  passé,  l ’usage  d ’autres  types  de  technologies  avait  déjà  forcé  la

communauté  internat ionale  à  imposer  un  cadre  jur idique  contraignant ,  comme  ce  fut  le  cas  du

nucléaire.  Si  le  contexte  géopol i t ique  est  dif férent ,  certains  outi ls  pourraient  servir  d ’exemple

pour  la  géo  ingénier ie .   Quel  que  soit  le  cadre  de  gouvernance,  le  recours  à  l ’ ingénier ie

cl imatique  n ’est  pas  anodin.  Si  ces  technologies  sont  déployées,  i l  ne  sera  plus  possible  de

faire  marche  arr ière,  t ransformant  radicalement  nos  rapports  à  la  nature  et  au  vivant .

M O T S  C L É S :  GOUVERNANCE,  CHANGEMENT  CLIMATIQUE,  TECHNOLOGIES,  RISQUES
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a v a n T -p r o p o s
Alors  que  l ’année  2020  sera

vraisemblablement  l ’une  des  années  les  plus

chaudes  jamais  enregistrées  (1 ) ,  que  les

concentrat ions  de  dioxyde  de  carbone  ont

atteint  en  nouveau  record  en  2019  (2 )  et  que

les  impacts  des  changements  cl imatiques

sont  clairement  vis ibles  (3 ) ,  les  débats  autour

de  l a  g é o  i n g é n i e r i e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

( g e o e n g i n e e r i n g )  occupent  une  place  de

plus  en  plus  importante  au  sein  des  mil ieux

économique,  pol i t ique  et  scient i f ique  (4 ) .

Cette  dernière  peut  être  définie  comme  «

l 'ensemble  des  techniques  et  prat iques  mises

en  œuvre  ou  projetées  dans  une  visée

correct ive  à  grande  échel le  des  effets  de  la

pression  anthropique  sur  l 'environnement  »

(5 ) ,  et  peuvent  avoir  plusieurs  cibles  (6 ) .

Parmi  cel les  relevant  de  l ’ i n g é n i e r i e

c l i m a t i q u e ,  c ’est -à -dire  les  techniques  visant

spécif iquement  à  agir  sur  le  cl imat ,  on

dist ingue  communément  d ’une  part ,  les

technologies  de  «  s é q u e s t r a t i o n  d u  c a r b o n e

»  (7 )   et  d ’autre  part ,  cel les  relevant  de  la   «

g e s t i o n  d u  r a y o n n e m e n t  s o l a i r e  » (8 )  ,

souvent  appelée  géo  ingénier ie  solaire  (solar

engineering ) .  Alors  que  les  premières

méthodes  ont  pour  objet  l ’extract ion  du

carbone  dans  l ’atmosphère,  les  secondes

doivent  concourir  à  la  diminution  de  la

quanti té  de  rayonnement  solaire  reçue  par  la

Terre  (9 ) .  Ces  deux  catégories  de  techniques

se  rejoignent  sur  leur  o b j e c t i f  c o m m u n  d e

m o d i f i e r  l e  c l i m a t ,  souvent  dans  la

perspect ive  de  lutter  contre  les  effets

néfastes  des  changements  cl imatiques.

C e t  a r t i c l e  v i s e  à  p r é s e n t e r  l e s  e n j e u x  l i é s

a u  d é v e l o p p e m e n t  e t  a u  d é p l o i e m e n t  d e

c e s  t e c h n o l o g i e s  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  l u t t e

c o n t r e  l e s  c h a n g e m e n t s  c l i m a t i q u e s .  Après

une  présentat ion  sommaire  des  techniques

d ’ ingénier ie  cl imatique  et  des  r isques  qui  y

sont  associés,  nous  fa isons  état  de  l ’absence

de  cadre  internat ional  relat i f  à  ces

technologies.  Nous  expl ic i tons  ensuite  le

rôle  des  pouvoirs  publ ics  dans  la  défini t ion

d ’un  futur  cadre  de  gouvernance.  Enfin,  nous

présentons  une  analogie  avec  la  mise  en

place  du  système  de  gouvernance  du

nucléaire  qui ,  bien  que  le  contexte

géopol i t ique  soit  dif férent ,  pourrai t

const i tuer  un  exemple  à  suivre.

L ' i n g é n i e r i e  c l i m a t i q u e
Plusieurs  techniques  de  séquestrat ion  du

carbone  sont  en  développement   à  t ravers  le

monde  ;  en  Europe,  en  Afr ique,  aux  Etats -

Unis  ou  en  Chine  (10 ) .  Selon  le  rapport  du

Groupe  d ’Experts  Intergouvernemental  sur

l ’évolut ion  du  Climat  (GIEC ) ,  publ ié  en  2014,

e l l e s  s e r a i e n t  i n d i s p e n s a b l e s  p o u r

a t t e i n d r e  l e s  o b j e c t i f s  d e  l ’ A c c o r d  d e  P a r i s

visant  une  l imitat ion  de  la  hausse  des

températures  nettement  en  dessous  des  2 °C

à  la  f in  du  siècle  par  rapport  à  l ’ère

préindustr iel le  (11 ) .  En  revanche,  la  quest ion

demeure  plus  dél icate  en  ce  qui  concerne  la

géo  ingénier ie  solaire .  Afin  d ’empêcher  une

part ie  des  rayons  du  Solei l  d ’atteindre  la

surface  de  la  Terre  et  éviter  ainsi  le

réchauffement  de  l ’atmosphère,  des

scient i f iques  ont  élaboré  des  technologies

consistant  à  pulvér iser  des  part icules

d ’aérosols ,  comme  le  soufre,  le  sulfure

d ’hydrogène  ou  plus  récemment  le  carbonate

de  calcium,  dans  l ’espace  extra -

atmosphérique  (12 ) .
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Ces  in ject ions  créent  alors  une  pel l icule

autour  de  la  planète,  réf léchissant  les  rayons

et  agissant  tel  un  véri table  «  boucl ier  solaire

» (13 ) .  Si  les  technologies  ne  sont  pas  encore

assez  matures,  c e s  p r o c é d é s  s o n t  t r è s

c o n t r o v e r s é s  e t  p r o v o q u e n t  d e  v i f s  d é b a t s

d a n s  l e  m i l i e u  s c i e n t i f i q u e ,  car  la

modif icat ion  volontaire  de  la  composit ion  de

l ’atmosphère  fa i t  peser  des  r i s q u e s  m a j e u r s

d ’ o r d r e  e n v i r o n n e m e n t a u x ,  é t h i q u e s  o u

g é o p o l i t i q u e s ,  abordés  ci -après,

potent iel lement  plus  importants  que  ceux

l iés  aux  changements  cl imatiques.

Néanmoins,  avec  un  coût  de  déploiement

relat ivement  fa ible  (14 ) ,  une  capacité  de

mise  en  œuvre  rapide  et  des  effets  quasi -

immédiats  sur  les  températures,  ces

techniques  sont  parfois  mises  en  avant

comme  des  solut ions  permettant  d ’agir  en

urgence  dans  le  cas  où  la  crise  cl imatique

deviendrait  t rop  extrême.

Si  pour  l ’heure,  i l  n ’existe  pas  de  défini t ion

universel le  de  ce  qu ’est  la  géo  ingénier ie ,  les

débats  subsistent  af in  de  qual i f ier  au  mieux

les  technologies  employées.  Selon  le

chercheur  f rançais  Régis  Briday  (15 ) ,  i l  ne

s ’agirai t  pas  de  dif férencier  d ’un  côté  la

gest ion  du  rayonnement  solaire  et  de  l ’autre

la  séquestrat ion  du  carbone  mais  de

r a i s o n n e r  e n  t e r m e s  d ’ i m p a c t ,  a u  n i v e a u

l o c a l  o u  g l o b a l .   D ’après  R.  Briday,  la  géo

ingénier ie  regrouperait  uniquement  les

technologies  «  conçues  pour  altérer

brusquement  le  cl imat  global  et /ou  affecter

des  terr i toires  t ransfrontal iers  ou  doté  d ’un

statut  jur idique  internat ional  ( la  haute  mer,

l ’Antarct ique )  » .  L e s  t e c h n i q u e s  d e  g é o -

i n g é n i e r i e  c o m p o r t e n t  a i n s i  d e  s é r i e u x

r i s q u e s  g é o p o l i t i q u e s .  Parmi  el les,  seules

les  technologies  dites  radiat ives  (de  gest ion

du  rayonnement  solaire )  et  d ’émissions

négatives  (de  fert i l isat ion  des  océans )

seraient  à  assimiler  à  de  la  géo  ingénier ie

cl imatique.

Les  techniques  de  reforestat ion,  la  capture

du  CO2  dans  l ’air  ou  les  BEECS  (16 ) ,  quant  à

el les,  se  focal isent  sur  le  captage  et  le

stockage  du  carbone  dans  une  volonté

d ’atteindre  la  neutral i té  carbone.  Parce

qu ’el les  ne  seraient  pas  en  mesure  de

provoquer  des  bouleversements

géopol i t iques  soudains,  el les  sont  qual i f iées

par  le  chercheur  de  techniques  d ’ ingénier ie

cl imatique  l o c a l e s  (17 ) ,  (18 )  .  En  cela,  el les

ne  devraient  pas  être  directement  associées

à  de  la  géo  ingénier ie .  L ’analyse  proposée  ci -

après  repose  sur  cette  classi f icat ion  et  se

concentre  donc  uniquement  sur  les

techniques  de  géo  ingénier ie  tel les  que

définies  par  le  chercheur  f rançais .

Sans  parler  de  l ’eff icacité  réel le  et  des

répercussions  éthiques  de  ces  technologies,

l e s  r i s q u e s  e n v i r o n n e m e n t a u x  l i é s  à  l a  g é o

i n g é n i e r i e  s o n t  n o m b r e u x .  La  fert i l isat ion

des  océans,  qui  consiste  à  in jecter  du  fer

dans  les  eaux  salées  af in  de  favor iser  la

mult ipl icat ion  du  phytoplancton,  qui  absorbe

du  CO2  dans  son  processus  de  respirat ion,

fai t  courir  des  r isques  sur  la  biodiversi té

marine,  ayant  el le -même  un  rôle  t rès

important  à  jouer  dans  la  lutte  contre  le

dérèglement  cl imatique.  Toute  modif icat ion

sur  les  populat ions  de  plancton  (échelon  le

plus  bas  de  la  chaîne  al imentaire  marine )

peut  avoir  des  répercussions  en  cascade  sur

l ’ensemble  de  l ’écosystème  marin  (19 ) .

"Les  risques

environnementaux  l iés  à  la

géo  ingénierie  sont

nombreux ."  

La  modif icat ion  de  la  composit ion  de

l ’atmosphère  quant  à  el le ,  r isque  de  générer

des  impacts  négati fs  comme  l ’augmentat ion

des  sécheresses,  le  dérèglement  du  cycle  de

l ’eau,  une  modif icat ion  des  rendements

agricoles  ou  encore  une  intensi f icat ion  des

événements  météorologiques  extrêmes  (20 ) .
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C e s  i m p a c t s  s u r  l e  s y s t è m e  p l a n é t a i r e  e t

s o n  f o n c t i o n n e m e n t  r i s q u e n t  d ’ a v o i r  d e s

r é p e r c u s s i o n s  g é o p o l i t i q u e s ,  n o t a m m e n t

s é c u r i t a i r e s .  Si  la  disponibi l i té  et  l ’accès  aux

ressources,  comme  l ’eau  et  les  terres  arables,

sont  modif iés ,  alors  les  équi l ibres

géopol i t iques  s ’en  t rouvent  impactés,

notamment  dans  les  régions  où  la  pression

démographique  est  déjà  forte.  

"Ces  impacts  sur  le  système

planétaire  et  son

fonctionnement  risquent

d ’avoir  des  répercussions

géopolitiques ."

E x i s t e  a u s s i  l a  q u e s t i o n  d e  q u e l  É t a t ,  q u e l l e

c o a l i t i o n ,  q u e l l e  i n s t i t u t i o n  d é c i d e r a

d ’ a v o i r  r e c o u r s  à  c e s  t e c h n o l o g i e s  e t  d a n s

q u e l l e s  c o n d i t i o n s .  Certains  pays  pourraient

décider  d ’un  déploiement  uni latéral  non

concerté  mais  t ransparent ,  au  r isque

d ’ impacter  négativement  d ’autres  terr i toires.

Ce  choix  serait  susceptible  de  déboucher  sur

des  confl i ts  armés  (21 ) .  L a  q u e s t i o n  d e  l a

d é t e c t a b i l i t é  se  pose  également,  dans  la

mesure  où  le  recours  à  ces  technologies

pourrai t  être  dissimulé.  Ainsi ,  i l  serait  plus

compliqué  de  savoir  si  un  événement

météorologique  est  d ’origine  naturel le  ou  s ’ i l

a  été  provoqué  dél ibérément,  par  un  acteur

t iers  (22 ) .  Enfin,  i l  d e m e u r e  e n v i s a g e a b l e

d ’ u s e r  d e  c e s  t e c h n o l o g i e s  c o m m e  d e s

a r m e s  n o n - c o n v e n t i o n n e l l e s ,  comme  ce  fut

le  cas  durant  la  Guerre  du  Vietnam  avec  des

techniques  d 'ensemencement  des  nuages

(23 ) .

Face  à  ces  r isques  environnementaux  et

sécuri tai res  majeurs,  la  gouvernance  de

l ’ ingénier ie  cl imatique,  et  de  la  géo

ingénier ie  plus  globalement,  devient

centrale.  

 

 

Si  plusieurs  techniques  sont  déjà  l ’essai  à

travers  le  monde  (24 ) ,  nous  sommes  encore

loin  d ’assister  à  un  déploiement  uni latéral  ou

global  de  ces  technologies.  Néanmoins,  i l

demeure  essentiel  de  se  pencher  sur  la

gouvernance  de  la  recherche  et  du

déploiement  de  ces  techniques  af in

d ’encadrer  toute  uti l isat ion.

U N  CAD R E  I N T E R NAT I O NAL

AB S E N T
Les  dangers  l iés  à  la  modif icat ion  volontaire

de  la  météo  et  du  cl imat  par  intervention

humaine  inquiétaient  déjà  une  part ie  de  la

communauté  internat ionale  (Etats -Unis  et

Union  soviét ique  notamment )  dès  la  sort ie  de

la  Seconde  Guerre  mondiale.  La  C o n v e n t i o n

s u r  l ’ i n t e r d i c t i o n  d ’ u t i l i s e r  d e s  t e c h n i q u e s

d e  m o d i f i c a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  à  d e s

f i n s  m i l i t a i r e s  o u  t o u t e s  a u t r e s  f i n s  h o s t i l e s

( E N M O D )  a  ainsi  été  adoptée  en  1977  af in  de

prévenir  toute  inf luence  mil i ta i re  sur  le

cl imat ,  interdisant  de  ce  fa i t  la  modif icat ion

atmosphérique.  Aujourd ’hui ,  on  dénombre

1 3  t r a i t é s  internat ionaux  auxquels  la  géo

ingénier ie  pourrai t  contrevenir  (25 ) .

Néanmoins,  seuls  3  d e  c e s  1 3  t e x t e s  v i s e n t

d i r e c t e m e n t  c e s  t e c h n o l o g i e s .  En  addit ion

de  la  Convention  ENMOD,  i l  est  possible  de

citer  la  C o n v e n t i o n  s u r  l a  D i v e r s i t é

B i o l o g i q u e  ( C B D )  qui  instaure  en  2008  le

pr incipe  de  précaution  concernant  la

fert i l isat ion  des  océans  (26 )  et  invi te  les

États  membres,  en  2010,  à  s ’assurer

qu ’aucun  projet  de  géo  ingénier ie  ne  sera

entrepris  s ’ i l  existe  un  impact  potentiel  pour

la  biodiversi té .  Ensuite,  le  t rois ième  texte

notable  est  la  C o n v e n t i o n  s u r  l a  p r é v e n t i o n

d e  l a  p o l l u t i on  résultant  de  l ’ immersion  de

déchets  adoptée  en  1972,  également  en  l ien

avec  la  fert i l isat ion  des  océans.  Cette

dernière  a  pour  objet  la  régulat ion  des

act iv i tés  pouvant  engendrer  la  pollut ion  des

mers  et  des  océans.



PAGE  |  08

|  SÉCURITÉ  &  GOUVERNANCE

En  soutien  à  cette  Convention,  a  été  créé  le

Protocole  de  Londres.  En  2013,  un

amendement  au  Protocole  a  été  proposé,

avec  pour  object i f  la  régulat ion  des  act iv i tés

de  géo  ingénier ie  et  un  cadre  définissant  les

act iv i tés  susceptibles  d ’être  assimilées  à  de

la  recherche.  L ’amendement  n ’est  jamais

entré  en  vigueur  et  ces  thématiques  restent

en  suspens  (27 ) .   Ainsi ,  aucun  de  ces  textes

ne  permet  d ’encadrer  formel lement  le

recours  à  l ’ ingénier ie  cl imatique  et

notamment  solaire  lorsque  cel le -ci  est

ut i l isée  comme  un  moyen  de  lutte  contre  les

changements  cl imatiques.  D e s  E t a t s ,  m a i s

a u s s i  d e s  a c t e u r s  p r i v é s  s o n t  d o n c  l i b r e s

d ’ e n g a g e r  e t  d e  d é v e l o p p e r  d e s  p r o j e t s .

Quelques  pays  s ’engagent  alors  dans  la

recherche,  comme  les  Etats -Unis  ou  le

Royaume -Uni ,  mais  la  quest ion  de  l a

g o u v e r n a n c e  i n t e r n a t i o n a l e  d e s

t e c h n o l o g i e s  d e m e u r e  é p i n e u se.  La  plupart

des  États  ont  adopté  une  approche  «  wait

and  see»  (28 ) ,  soit  une  att i tude  attent iste  en

autor isant  de  facto  la  recherche,  mais  sans

aborder  la  quest ion  du  déploiement.  Malgré

l ’urgence  souvent  évoquée  du  besoin

d ’encadrement,  la  si tuat ion  stagne  depuis  de

nombreuses  années  du  fa i t  du  tabou  qui

entoure  ces  technologies,  de  l ’absence  de

cert i tude  scient i f ique  ou  de  cadre  jur idique

et  des  hésitat ions,  voire  de  la  passivi té  des

Etats .

Plusieurs  auteurs  austral iens  ont  dès  lors

dénommé  ce  phénomène  latent  de  «

g o u v e r n a n c e  p a r  d é f a u t  »  (29 ) .  Cette

si tuat ion  serait  un  passage  quasi -obl igatoire

dans  le  processus  d ’encadrement  de

technologies  aussi  sensibles.  Assimilée  à  une

phase  de  t ransit ion,  cette  période  devrait

déboucher  sur  un  modèle  inst i tut ionnal isé  de

gouvernance.  

 

 

Ces  mêmes  auteurs  soutiennent  l ’ idée  selon

laquel le  l ’émergence  de  la  gouvernance  ne

pourra  survenir  que  grâce  au  «  learning -by -

doing  » ,  c 'est -à -dire  aux  expérimentat ions

menées  qui  encourageront ,  ou  non,  les

décideurs  à  tendre  vers  un  cadre  régulant

ces  act iv i tés.

I l  est  cependant  nécessaire  de  soul igner  que

l ’attent isme  des  autor i tés  publ iques  peut

s ’avérer  dangereux  car  i l  n ’existe  pas  de

trai tés  interdisant  formel lement  l ’uti l isat ion

de  ces  technologies  dans  le  cadre  de  la  lutte

contre  les  changements  cl imatiques  :  seules

les  «  soft  laws  »  (30 )  sont  appl iquées  et

appl icables.  La  «  p e n t e  s a v o n n e u s e  »  (31 )

entre  la  recherche  et  sa  mise  en  appl icat ion

est  donc  d ’autant  plus  r isquée  que  r ien

n ’ interdit  ce  passage  à  l ’acte  et  le

déploiement  uni latéral ,  qui  pourrai t  avoir  de

graves  répercussions  sur  l ’ensemble  de  la

planète.  A i n s i ,  l a  g o u v e r n a n c e  p a r  d é f a u t

e s t  u n e  s i t u a t i o n  q u i  n e  s a t i s f a i t  n i  l e s

E t a t s ,  n i  l a  s o c i é t é  c i v i l e ,  n i  l e s

s c i e n t i f i q u e s  s u r  l e  l o n g  t e r m e .  E l l e

e m p ê c h e  u n e  v i s i o n  c l a i r e  d e s  r i s q u e s  e t

d e s  o p p o r t u n i t é s  e t  n e  p r e n d  p a s  e n

c o m p t e  l ’ e n s e m b l e  d e s  p a r t i e s  p r e n a n t e s .

"La  gouvernance  par  défaut

est  une  situation  qui  ne

satisfait  ni  les  Etats ,  ni  la

société  civile ,  ni  les

scientifiques  sur  le  long

terme ."

 

Parmi  les  acteurs  impl iqués  dans  le

développement  de  ces  technologies,

certains,  qu ’ i ls  soient  scient i f iques,  hommes

ou  femmes  d ’affaires,  appel lent  à  u n e

r é g u l a t i o n  d e  t y p e  v o l o n t a i r e ,  fondée  sur

des  principes  communs  qu ’ i ls  s ’engagent  à

respecter  af in  de  mettre  de  côté  tout  r isque

d ’ intervention  légis lat ive  pouvant  déboucher  

.
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sur  un  encadrement  plus  ou  moins  str ict  de

leurs  act iv i tés.  En  2009,  des  principes  de

gouvernance  de  la  recherche  en  géo

ingénier ie ,  dénommés  «   P r i n c i p e s  d ’ O x f o r d

»  ont  été  publ iés  (32 ) .  I ls  ont  permis  de

dél imiter  des  axes  et  des  principes

fondateurs  de  la  bonne  gouvernance  de  ce

domaine  scient i f ique.  Ces  cinq  principes

i l lustrent  le  fa i t  que  la  géo  ingénier ie  est  un

bien  publ ic  1.  et  que  la  décis ion  d ’un

déploiement  doit  être  prise  par  la

consultat ion  et  le  consentement  des  part ies

prenantes  2.  De  la  même  manière,  i l  est

nécessaire  que  la  recherche  soit  divulguée  et

en  l ibre  accès  3.  et  que  l ’est imation  des

impacts  soit  réal isée  de  manière

indépendante  4.  Enfin,  une  gouvernance  doit

être  établ ie  avant  tout  déploiement  5.  (33 ) .

Ces  l ignes  directr ices  la issent  entendre  que,

dans  une  logique  de  défense  de  l ’ intérêt

général ,  l ’ impl icat ion  du  publ ic  et  la

transparence  des  procédés  seront  les  pil iers

de  la  gouvernance.  Les  «  Principes  d ’Oxford

» ne  sont  pas  exhaust i fs  et  peuvent  être

remis  en  quest ion,  mais  ce  t ravai l  fut  le

premier  à  poser  les  enjeux  clairs  et  quelques

condit ions  sine  qua  non  d ’une  gouvernance

possible  et  viable  (34 ) .

S i  l ’approche  volontaire  est  plébiscitée,  c ’est

parce  qu ’el le  t rouve  sa  logique  dans  le

caractère  encore  inabouti  des  technologies

et  la  fa ible  volonté  des  Etats  d ’aborder

frontalement  la  quest ion  (35 ) .  Sikina  Jinnah,

professeure  en  Relat ions  Internat ionales  à

l ’universi té  de  Santa  Cruz  (Cali fornie )  et

spécial iste  des  quest ions  environnementales,

soul igne  également  le  côté  prématuré  de

l ’élaborat ion  d ’un  t ra i té  contraignant .  Selon

el le ,  la  communauté  internat ionale  devrait  se

concentrer  sur  l ’ é l a b o r a t i o n  d e  n o r m e s

c o m m u n e s ,  favor isant  la  co -construct ion,

plutôt  que  la  régulat ion,  car  les  Etats  ne

seraient  pas  encore  assez  matures  sur  le

sujet  (36 ) .  

 

De  plus,  la  gouvernance  dépendra  en  grande

part ie  des  technologies  uti l isées.  La

communauté  internat ionale  ne  dispose  pas

de  la  vis ibi l i té  nécessaire  sur  les  r isques  et

les  bénéfices  de  la  géo  ingénier ie ,  lu i

permettant  de  s ’engager  formel lement  dans

ce  domaine  (37 ) .

Pour  l ’heure,  en  paral lèle  des  avancées  de  la

recherche,  qui  se  font  principalement  au

niveau  national ,  les  discussions  devraient ,

toujours  selon  Sikina  Jinnah,  avoir  pour  objet

l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  n o r m e s

i n t e r n a t i o n a l e s  c o m m u n e s ,  l a  d é l i b é r a t i o n

p u b l i q u e ,  l e  p a r t a g e  d ’ i n f o r m a t i o n  et  non

pas  la  quest ion  du  déploiement.  I l  s ’agirai t

d ’un  t ravai l  à  effectuer  en  amont  pour

faci l i ter ,  le  moment  venu,  la  mise  en  place

d ’un  cadre  de  gouvernance  légit ime  et

eff icace.

U n  e n g a g e m e n t

n é c e s s a i r e  d e s

a u t o r i t é s  p u b l i q u e s
Les  arguments  en  faveur  d ’une  approche

volontaire  ne  doivent  pas  occulter  les  e n j e u x

p o l i t i q u e s  extrêmement  forts  que  pose  la

perspect ive  d ’ interventions  humaines  sur  le

fonct ionnement  du  système  planétaire.

L ’engagement  de  la  force  publ ique  et  de  sa

capacité  à  légi férer  sont  essentiels  pour  que

la  recherche  de  l ’ intérêt  général ,  la  lutte

contre  les  changements  cl imatiques  et  la

l imitat ion  de  la  hausse  des  températures,

soient  le  f i l  conducteur  et  les  points  de

repère  du  développement  de  la  géo

ingénier ie ,  si  tant  est  que  cela  soit  un  jour

possible.   Même  si  le  développement  de

normes  est  une  voie  intéressante  pour  poser

les  premières  pierres  de  l ’encadrement  des

travaux  de  recherche,  i l  ne  faut  pas  oubl ier  l e

r ô l e  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s  a u x  n i v e a u x

n a t i o n a l  e t  i n t e r n a t i o n a l .

.
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La  complexité  de  cette  mission  est

importante.  Le  professeur  de  droit  à

l 'Universi té  d 'État  de  l 'Arizona  et  expert  des

accords  internat ionaux  sur  le  cl imat ,  Daniel

Bodansky  écrivait  en  2013  (38 )  que  «

développer  une  structure  de  gouvernance

par  les  Etats ,  l imitant  la  géo  ingénier ie  sera

extrêmement  dif f ic i le  »  car  i l  faut  avoir  à

l ’espri t  que  l a  m o d i f i c a t i o n  v o l o n t a i r e  d u

c l i m a t  c o m p o r t e  d e s  e n j e u x  s t r a t é g i q u e s

v i t a u x  p o u r  l e s  E t a t s .  I l  serait  donc

extrêmement  ardu  d ’atteindre  un  consensus

qui  sat isferai t  l ’ensemble  des  pays.  

"La  modification  volontaire

du  climat  comporte  des

enjeux  stratégiques  vitaux

pour  les  Etats ."

D ’autres  chercheurs  comme  Mike  Hulme  (39 ) ,

professeur  de  géographie  humaine  à

l ’Universi té  de  Cambridge,  pensent  que  l a

g é o  i n g é n i e r i e  n ’ e s t  t o u t  s i m p l e m e n t  p a s

g o u v e r n a b l e  :  le  r isque  étant  t rop  important ,

la  recherche  doit  être  interrompue.  Cette

dif f iculté  est  d ’autant  plus  prégnante  que  la

conf igurat ion  géopol i t ique  actuel le  demeure

agitée,  avec  des  instabi l i tés  à  plusieurs

niveaux  et  un  monde  mult ipolaire  en

mouvance.  L ’accès  au  pouvoir  de  dir igeants

de  plus  en  plus  radicaux,  à  l ’ image  de  Donald

Trump  ou  de  Jair  Bolsonaro,  doit  fa i re  réagir

la  communauté  internat ionale  sur  les  r isques

et  besoins  de  la  gouvernance  de  ces

technologies.

Notons  que  le  g o u v e r n e m e n t  s u i s s e  s ’est

quant  à  lu i  bien  sais i  des  enjeux  et  a

proposé,  en  janvier  2019,  qu ’une  résolut ion

(40 )  soit  adoptée  à  l ’Assemblée  générale  de

l ’ONU  Environnement  qui  s ’est  tenue  du  11

au  15  mars  2019  à  Nairobi  sur  les  «  Solut ions

innovantes  pour  les  défis  environnementaux,

la  consommation  et  la  production  durables  » .

Inquiète  des  derniers  développements  et  en

prévis ion  d ’un  futur  déploiement  potentiel ,  la

Suisse  a  décidé  d ’aborder  f rontalement  la

quest ion  et  de  lancer  les  débats  au  niveau

internat ional .  Le  texte  proposé  demandait

que  soit  menée  «  d ’ ic i  août  2020,  une

évaluat ion  des  techniques  de  géo  ingénier ie

et  notamment  de  la  gest ion  du  rayonnement

solaire  et  des  systèmes  de  captage  de  CO2  »

(41 ) .  Comme  le  rappel le  l ’ambassadeur

suisse  de  l ’environnement,  «  le  sujet  est

complexe  car  chaque  technique  de  géo

ingénier ie  est  part icul ière  et  pose  des

problèmes  spécif iques  »  mais  l ’ONU

Environnement  a  «  la  capacité  jur idique  et

scient i f ique  »  (42 )  pour  mener  ces

évaluat ions.  Soutenue  par  seulement  10

Etats  membres  dont  le  Burkina -Faso,  les  États

fédérés  de  Micronésie,  la  Géorgie,  le

Mexique,  le  Niger  ou  le  Sénégal ,  soit

pr incipalement  des  pays  du  «  Sud  » ,  la

proposit ion  a  été  sèchement  accuei l l ie  par

l ’ A r a b i e  S a o u d i t e  e t  l e  B r é s i l ,  deux  pays

producteurs  de  pétrole  (43 ) ,  mais  également

par  les  E t a t s - U n i s ,  pays  pétrol ier  qui

concentre  une  part ie  importante  de  la

recherche  en  géo  ingénier ie .

Plusieurs  cri t iques  ont  émergé  concernant  la

résolut ion  suisse.  Parmi  ces  cri t iques,  Daniel

Bodanski ,  professeur  de  droit  internat ional  à

l ’Arizona  State  Universi ty ,  déplore  que

captage  du  carbone  et  la  gest ion  du

rayonnement  solaire  soient  t ra i tés  comme  un

ensemble  cohérent  alors  que  ces

technologies  présentent  des  caractér ist iques

et  des  r isques  bien  dist incts  (44 ) ,  comme

nous  l 'avons  évoqué  dans  l ’avant -propos.

Dans  le  même  temps,  i l  ajoute  :  

«  I l  m e  s e m b l e  i n c o h é r e n t  d e  d i r e ,  d ' u n e  p a r t ,  q u e  l e

r é c h a u f f e m e n t  c l i m a t i q u e  e s t  l e  p l u s  g r a n d  p r o b l è m e

a u q u e l  l ' h u m a n i t é  e s t  c o n f r o n t é e ,  p u i s  d e  d i r e ,  d ' a u t r e

p a r t ,  q u e  n o u s  n e  d e v r i o n s  m ê m e  p a s  f a i r e  d e  r e c h e r c h e s

s u r  l e s  t e c h n o l o g i e s  d e  g é o  i n g é n i e r i e  s o l a i r e  p a r c e

q u ' e l l e s  p e u v e n t  p o s e r  d e s  r i s q u e s .  S o i t  l e  c h a n g e m e n t

c l i m a t i q u e  e s t  l e  p l u s  g r o s  p r o b l è m e  a u q u e l  n o u s

s o m m e s  c o n f r o n t é s ,  s o i t  i l  n e  l ' e s t  p a s .  E t  s i  c ' e s t  l e  c a s ,

a l o r s  c ' e s t  t o u t  l e  m o n d e  s u r  l e  p o n t .  »  ( 4 5 )
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Cette  citat ion  i l lustre  parfai tement  la

dichotomie  entre  l ’urgence  cl imatique  et  les

r isques  que  fa i t  peser  la  géo  ingénier ie .  Cela

fai t  référence  à  u n e  a n a l y s e  p o u s s é e  e n t r e

l e s  r i s q u e s  e t  l e s  b é n é f i c e s  d e  l a

m o d i f i c a t i o n  v o l o n t a i r e  d u  c l i m a t  p a r

r a p p o r t  à  l a  d é g r a d a t i o n  d e  l a  s i t u a t i o n

c l i m a t i q u e .  I l  s ’agit  d ’appréhender  ce  qui

entraînera  le  plus  d ’external i tés  négatives  :

les  changements  cl imatiques  ou  le

déploiement  de  la  géo  ingénier ie .  A  part i r  du

moment  où  ces  r isques  seront  moins

importants  que  les  dangers  causés  par  le

dérèglement  planétaire,  i l  est  plausible  que

certains  décideurs  pol i t iques  soient  tentés

par  un  déploiement  d ’une  ou  plusieurs

techniques  de  géo  ingénier ie ,  notamment

cl imatique.  Ce  calcul  nécessite  d e s  c r i t è r e s

p r é c i s  e t  d e s  m é t h o d e s  d ’ é v a l u a t i o n

c o m m u n e s ,  ce  qui  n ’est  pas  le  cas

aujourd ’hui .

Cette  in i t iat ive  et  les  opposit ions  qui  ont

surgi  sont  sûrement  les  premières  d ’une

longue  l is te  de  débats  et  de  discussions  qui

vont  s ’ouvrir  au  fur  et  à  mesure  de

l ’accélérat ion  de  la  crise  cl imatique  et  du

développement  des  technologies.

L e  n u c l é a i r e ,  u n

exe m p l e  à  s u i v r e  ?
Avant  la  géo  ingénier ie ,  le  nucléaire  avait

inquiété  les  gouvernements  et  les

populat ions  du  monde  entier  quant  au  r isque

de  prol i férat ion  de  l ’arme  atomique.  P o u r

a n t i c i p e r  e t  p r é v e n i r  c e  r i s q u e ,  la

communauté  internat ionale  s ’était  dotée

d ’un  Traité  de  Non -Prol i férat ion  des  armes

nucléaires  en  1968.  I l  aura  néanmoins  fa l lu

être  témoin  de  la  réal i té  de  ces  armes,

notamment  lors  de  la  Seconde  Guerre

mondiale,  pour  que  la  communauté

internat ionale  s ’accorde  à  les  l imiter .

La  peur  de  l ’atome  avait  rendu  possible  la

coopérat ion  entre  les  plus  grandes

puissances  de  l ’époque  pour  déboucher  sur

la  signature  du  t ra i té .  Ce  dernier  n ’a  bien

évidemment  pas  permis  d ’encadrer  tous  les

aspects  du  nucléaire  mais  avait  permis

d ’a p a i s e r  l e s  t e n s i o n s .  La  l imitat ion  de  la

possession  des  technologies  à  un  peti t

nombre  de  pays  permet  également  une

s t a b i l i s a t i o n  d e s  d i s s e n s i o n s .  En  revanche,

l ’eff icacité  de  l ’approche  par  t ra i té  repose  de

facto  sur  une  impl icat ion  la  plus  large

possible  des  Etats .  Une  rat i f icat ion  de

seulement  quelques  pays  ne  saurait  se

montrer  robuste.  La  défense  des  intérêts  des

Etats  est  un  enjeu  prior i ta i re  comme  l ’ont

démontré  les  choix  d ’ Israël ,  de  l ’ Inde  et  du

Pakistan  de  ne  pas  rat i f ier  le  Traité  de  non -

prol i férat ion  des  armes  nucléaires  af in  de

développer  leur  propre  arsenal .

La  géo  ingénier ie  a  certes  vu  la  signature

d ’un  t ra i té  sur  sa  régulat ion  des  act ions  à

visée  mil i ta i re  mais  ce  dernier  ne  s ’attèle  pas

à  un  déploiement  prévu  dans  le  cadre  de  la

lutte  contre  les  changements  cl imatiques.  De

plus,  les  Etats  détenteurs  des  savoirs

voudront  surement,  comme  ce  fut  le  cas  pour

le  nucléaire,  l imiter  le  nombre  de  pays  ayant

les  mêmes  capacités  (46 ) .  Cependant

l ’acquisi t ion  des  technologies  n ’est  qu ’un

argument  parmi  d ’autres  pour  comprendre

les  enjeux  de  gouvernance.  Les  intérêts

stratégiques  des  Etats  peuvent  var ier

concernant  les  niveaux  de  refroidissement  à

atteindre.  En  plus  de  la  fameuse  quest ion  «

Q u i  c o n t r ô l e r a  l e  t h e r m o s t a t  ?  »  i l  faudra

également  définir  quel le  température  «

choisi r  » .

« Qui  contrôlera  le

thermostat  ?  »

.
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Même  s ’ i l  peut  paraître  aujourd ’hui  précipité

d ’envisager  la  créat ion  d ’un  t ra i té  pour  la

géo  ingénier ie ,  la  demande  se  fa i t  de  plus  en

plus  pressante  au  vu  de  l ’urgence  cl imatique.

De  plus,  la  proposit ion  suisse  d ’ in i t ier  des

travaux  i l lustre  la  volonté  de  certains  Etats

de  fa i re  face  à  la  menace  et  à  anticiper  les

r isques  de  déploiement  uni latéral .  Un  t ra i té

sur  la  géo  ingénier ie  avant  tout  déploiement

permettrai t  d ’éviter  de  réi térer  les  erreurs  du

passé  l iées  au  nucléaire.  L ’enjeu  serait

d ’obtenir  le  consentement  d ’un  maximum

d ’Etats  pour  s ’ invest i r  dans  la  créat ion  d ’un

cadre  de  gouvernance  universel  et  durable

dans  le  temps,  mais  cela  paraît  aujourd ’hui

très  dif f ic i le .

La  régulat ion  de  l ’énergie  nucléaire  va  au -

delà  même  des  t ra i tés  et  lo is  internat ionales.

Plusieurs  acteurs  sont  impl iqués  pour

optimiser  l ’eff icacité  du  processus.  On  t rouve

donc  d e s  a s s o c i a t i o n s  d ’ e x p e r t s ,  d e s

r é g u l a t i o n s  p r i v é e s ,  d e s  n o r m e s

v o l o n t a i r e s  o u  d e s  l o i s  e t  p o l i t i q u e s

c o n t r a i g n a n t e s ,  à  p l u s i e u r s  é c h e l l e s

( n a t i o n a l e  o u  i n t e r n a t i o n a l e ) .  En  revanche,

dans  ce  mélange  de  part ies  prenantes  i l

existe  une  inst i tut ion  centrale  :  l ’ A g e n c e

I n t e r n a t i o n a l e  d e  l ' É n e r g i e  A t o m i q u e

( A I E A ) ,  qui  met  en  place  les  principales

normes  à  respecter .  L ’harmonisat ion

apportée  par  les  documents  de  l ’AIEA  a  été

décis ive  dans  le  développement  de  l ’énergie

atomique,  la  confiance  attr ibuée  dans  ces

technologies,  pour  la  sécuri té  et  la  santé  des

populat ions  (47 ) .  Autour  de  cette  inst i tut ion

gravite  u n  e n s e m b l e  d e  s t r u c t u r e s ,  d e

g r o u p e s  d e  t r a v a i l ,  d ’ a s s o c i a t i o n s

permettant  de  renforcer  le  rôle  de  l ’AIEA  par

des  publ icat ions  connexes  et  une

coordinat ion  des  recherches  (48 ) .  Cet

écosystème  global  lu i  permet  de  remplir  son

principal  rôle  à  savoir ,  développer  l ’énergie

nucléaire  et  assurer  la  protect ion  dans  son

uti l isat ion  (49 ) .  

Le  développement  des  normes  a  joué  un  rôle

important  pour  la  sûreté  nucléaire  ce  qui

expl ique  qu ’aujourd ’hui  certains  spécial istes

prôneraient  cette  approche  concernant  la

géo  ingénier ie .  Dans  ce  cas,  i l  serait  possible

d ’ imaginer  la  créat ion  d ’une  inst i tut ion

internat ionale  ou  intergouvernementale

dédiée  à  la  géo  ingénier ie ,  qui  se

détacherait ,  ou  non,  du  cadre  de  la

Convention  Cadre  des  Nations  Unies  sur  le

Changement  Climatique  (CCNUCC ) .  L e s

n o r m e s  c o n t r a i g n a n t e s  e t  v o l o n t a i r e s

a s s o c i é e s  e t  u n e  i n s t i t u t i o n  s p é c i f i q u e

seraient  donc  les  bienvenues  pour  encadrer

la  recherche.

"Les  normes  contraignantes

et  volontaires  associées  et

une  institution  spécifique

seraient  donc  les  bienvenues

pour  encadrer  la  recherche ."

Enfin,  le  dernier  paral lèle  entre  la

gouvernance  du  nucléaire  et  cel le  de  la  géo

ingénier ie  réside  dans  le  rôle  que  pourrai t

jouer  le  C o n s e i l  d e  s é c u r i t é  d e s  N a t i o n s

U n i s  ( C S N U ) .  Le  l ien  entre  changements

cl imatiques  et  r isques  sécuri tai res  est

aujourd ’hui  étudié  (50 ) .  Si  la  géo  ingénier ie ,

comportant  également  des  r isques  t rès

importants ,  en  vient  à  être  déployée,  le  CSNU

aura  voix  au  chapitre.  Le  Chapitre  VII  de  la

Charte  des  Nations  Unies  donne  le  droit  au

Consei l  de  prendre  des  décis ions  qui

s ’appl iquent  à  l ’ensemble  des  pays  de

manière  contraignante  (51 ) .  Processus

radical ,  i l  évite  les  temps  des  négociat ions  et

des  rat i f icat ions  de  t ra i tés  avec  leur  lot  de

tergiversat ions  qui  sont  monnaie  courante.

Le  Consei l  de  sécuri té  a  eu  recours  à  cette

méthode  pour  mettre  en  place  la  Résolut ion

1540  obl igeant  tous  les  Etats  à  «  s ’abstenir

d ’apporter  un  appui ,  quel le  qu ’en  soit  la

forme,  à  des  acteurs  non  état iques  qui

tenteraient  de  mettre  au  point ,  de  se  

.



PAGE  |  13

|  SÉCURITÉ  &  GOUVERNANCE

procurer ,  de  fabr iquer ,  de  posséder ,  de

transporter ,  de  t ransférer  ou  d ’uti l iser  des

armes  nucléaires,  chimiques  ou  biologiques

ou  leurs  vecteurs,  en  part icul ier  à  des  f ins

terror istes  »  (52 ) .  Si  un  l ien  est  démontré

entre  déploiement  de  technologies  relevant

de  la  géo  ingénier ie  et  maint ien  de  la  paix  et

de  la  sécuri té ,  alors  cette  solut ion  pourrai t

être  envisagée  pour  interdire  des  in i t iat ives

uni latérales  et  préférer  la  coopérat ion  et  une

prise  de  décis ion  commune.  Cependant  le

recours  au  CSNU  aurait  tendance  à  survenir

en  dernier  recours,  en  cas  d ’échec  d ’autres

tentat ives  (53 ) .  De  surcroît ,  avec  une  prise  de

décis ion  fa i te  par  une  poignée  d ’Etats ,  l e

C S N U  p o u r r a i t  p a r a î t r e  i l l é g i t i m e ,  d ’autant

plus  qu ’ i l  est  de  plus  en  plus  cri t iqué  par  les

« pays  en  développement  »  et  les  puissances

émergentes  qui  souhaiteraient  pouvoir  y

jouer  un  rôle  plus  important .  

Bien  que  le  contexte  géopol i t ique  soit

di f férent ,  ces  exemples  l iés  au  nucléaire

mettent  en  perspect ive  les  schémas  de

gouvernance  qui  pourraient  être  appl iqués  à

la  géo  ingénier ie  af in  d ’empêcher  un

déploiement  uni latéral  et  p r i v i l é g i e r  l e

d i a l o g u e  e t  l a  c o o p é r a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e

d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  r e c h e r c h e .

Conclus i on
Avant  toute  chose,  i l  convient  de  rappeler

que  la  gouvernance  de  la  géo  ingénier ie  ne

se  l imite  pas  à  une  réf lexion  autour  des

meil leures  condit ions  possibles  pour

déployer  des  technologies.  I l  doit  s ’agir  en

premier  l ieu  de  p r é v e n i r  u n  t e l  d é p l o i e m e n t

e t  d ’ e n c a d r e r  l a  r e c h e r c h e  en  imposant  des

l imites  à  ne  pas  f ranchir ,  pour  des  raisons

scient i f iques,  éthiques  ou  géopol i t iques.  La

modif icat ion  de  l ’équi l ibre  atmosphérique,

grâce  à  la  gest ion  du  rayonnement  solaire

notamment,  pourrai t  en  effet  s ’avérer

désastreuse  et  p o r t e u s e  d e  c o n f l i t s .  

Néanmoins  «  ce  n ’est  pas  parce  que  ces

technologies  sont  dangereuses  qu ’ i l  ne  faut

pas  en  parler .  Éviter  le  débat  ne  permet  pas

d ’éviter  le  problème  »  (54 ) .

 

" I l  doit  s ’agir  en  premier  l ieu

de  prévenir  un  tel

déploiement  et  d ’encadrer  la

recherche  en  imposant  des

limites  à  ne  pas  franchir ."

 

La  quest ion  de  la  gouvernance  de  la  géo

ingénier ie ,  cl imatique  notamment,  n ’est  pas

anodine  et  continuera  de  fa i re  couler  de

l ’encre  dans  les  prochaines  années  car  el le

demeure  complexe  et  i l  n ’existe  pas  de  «

solut ion  miracle  »  pour  sat isfaire  toutes  les

part ies  prenantes.  Les  arguments  développés

tout  au  long  de  cet  art ic le  démontrent  bien

l a  c o m p l e x i t é  d ’ u n e  g o u v e r n a n c e

i n t e r n a t i o n a l e .   Les  débats  sont  vi fs  et

soulèvent  de  vraies  interrogat ions

concernant  la  possibi l i té  d ’uti l isat ion  de  la

géo  ingénier ie .  Faut - i l  déployer  les

technologies  ?  Si  non,  comment  les  interdire

?  Si  oui ,  quand  les  déployer  ?  Dans  quel les

condit ions  ?  Quelle  température  «  choisi r  » ,

par  qui  et  comment?  

Si  la  voie  de  la  géo  ingénier ie  est  choisie

pour  lutter  contre  les  changements

cl imatiques,  plusieurs  options  subsistent

quant  à  sa  gouvernance  :  approches

volontaires,  part ic ipat ion  locale,  créat ion

d ’un  t ra i té ,  mise  en  place  d ’une  nouvel le

structure  internat ionale,  etc.  Les  débats

restent  ouverts  mais  des  choix  devront  être

fai ts  pour  encadrer  le  déploiement  à

dif férentes  échel les,  et  écarter  au  maximum

les  r isques  d ’un  déploiement  uni latéral  ou

mal  préparé,  ayant  des  impacts  globaux  et

contre -producti fs .  
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En  revanche,  i l  faut  garder  à  l ’espri t  qu ’une

manipulat ion  cl imatique  dél ibérée  ferai t

basculer  le  monde  dans  un  niveau  jamais

atteint  de  l ’anthropocène,  outre  passant  des

quest ionnements  éthiques  et  idéologiques.

L e s  r a p p o r t s  à  l a  n a t u r e  e t  a u  v i v a n t

s e r a i e n t  r a d i c a l e m e n t  t r a n s f o r m é s ,

q u e s t i o n n a n t  a i n s i  l e  s e n s  m ê m e  d e  n o t r e

h u m a n i t é .
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