
A  RECH ERCH E financée  par l'IPPR e xam ine  la 
m anière  dont le s différe nts acte urs britan-
niq ue s com m uniq ue nt e t débatte nt sur le  

th èm e  du ch ange m e nt clim atiq ue , q ue lle s 
sont le s re tom bée s de  ce s com m unications e t 
com m e nt e lle s pourraie nt être  am éliorée s. La 
m éth odologie  e m ployée  re pose  sur une  ana-
lyse  q ualitative  du discours e t une  analyse  
sém iologiq ue  de  docum e nts m édiatiq ue s : 
article s de  pre sse , nouve lle s e t spots publici-
taire s télévisés e t radiodiffusés, q ue lq ue s site s 
Inte rne t grand public. Le  re cue il de s donnée s 
a été fait pe ndant l’h ive r 2005-2006. 

Ce s travaux m ontre nt q ue  le s discours m é-
diatiq ue s actue ls sur le  ch ange m e nt clim ati-
q ue  e n G rande -Bre tagne  apparaisse nt confus, 
contradictoire s e t ch aotiq ue s. Pour ch aq ue  
argum e nt avancé, q u’il soit re latif à l’éch e lle  
du problèm e , sa nature , sa gravité, se s cause s 
ou sa réve rsibilité, il e st prése nté un argum e nt 
contraire . Le  ch ange m e nt clim atiq ue  n’e st 
pas e ncore  considéré com m e  un fait avéré. 
En ce  q ui conce rne  le  grand public, le  m e ssa-
ge  q ui résulte  de  ce  tum ulte  m édiatiq ue  e st 
sans doute  q ue  pe rsonne  ne  sait vraim e nt. 

Le  résultat principal de  ce tte  re ch e rch e  
conce rne  l’ide ntification de  plusie urs re gistre s 
de  discours. Le  pre m ie r e st ce lui de  l’alarm e  : 
le  ph énom ène  e st décrit com m e  im m e nse , 
te rrible  e t au-de là de  toute  m aîtrise . Ce  re gistre  
très répandu véh icule  un m e ssage  im plicite  
de  dése spoir, le  problèm e  e st sim ple m e nt trop 
im portant pour q ue  l’on puisse  faire  q ue lq ue  
ch ose . D e  surcroît, le  se nsationnalism e  e t le s 
sim ilitude s ave c le s fictions h ollyw oodie nne s 
pe uve nt installe r une  ce rtaine  distance  ave c 
le  public, ce t alarm ism e  pouvant m êm e  de ve -
nir se crète m e nt e xcitant, com m e  une  sorte  
de  « pornograph ie  clim atiq ue  ».

Le  se cond re gistre  de  discours ide ntifié e st 
ce lui de s pe tits ge ste s. Il e st très prése nt lui 
aussi, notam m e nt dans le s cam pagne s de  
com m unication e t la pre sse  générale . Il s’agit 
de  de m ande r à un grand nom bre  de  pe rson-
ne s de  faire  de s actions sim ple s, facile s, 
ancrée s dans le  q uotidie n, pour contre r le  
ch ange m e nt clim atiq ue . Le  risq ue  ave c ce tte  

approch e  e st de  tom be r dans le  supe rficie l, 
le  casanie r, l’e nnuye ux…  

Par aille urs, de ux autre s re gistre s de  dis-
cours, plus m arginaux, ont été re pérés. Ils ont 
pour caractéristiq ue  le  re fus de  s’e ngage r 
dans le  débat à trave rs la m oq ue rie  ou 
l’h um our. Ce rtains se  m oq ue nt de s « proph è-
te s de  m alh e ur » e n invoq uant le  bon se ns e t 
la sage sse  populaire . D ’autre s sont joye use -
m e nt irre sponsable s e t ne  re tie nne nt q ue  le s 
pe rspe ctive s positive s du réch auffe m e nt glo-
bal de  la planète . 

Finale m e nt, le  fait q ue  le s pe tits ge ste s 
soie nt souve nt accolés aux te rm e s alarm iste s, 
typiq ue m e nt dans de s titre s com m e  « Vingt 
ge ste s pour sauve r la planète  de  la de struc-
tion », pose  problèm e . Ce  contraste  pe ut être  
utilisé par ce rtains pour re lativise r e t re je te r 
l’alarm ism e  e t, ave c lui, le  ch ange m e nt cli-
m atiq ue . Juxtapose r l’ordinaire  e t l’apocalyp-
tiq ue  nourrit probable m e nt le  doute  dans le s 
pe rce ptions du public e t pose  une  q ue stion 
évide nte , rare m e nt traitée  : com m e nt de  si 
pe tite s actions individue lle s pe uve nt-e lle s vrai-
m e nt influe r sur un ph énom ène  se  produisant 
à une  éch e lle  si gigante sq ue  ? 

Le s ch e rch e urs conclue nt le ur rapport e n 
proposant plusie urs piste s d’am élioration de s 
cam pagne s publiq ue s de  com m unication. 
Tout d’abord, pour répondre  à la nature  
ch aotiq ue  de s discours, e t notam m e nt pour 

Le  ch ange m e nt clim atiq ue  dans  le s  m édias  britanniq ue s
Un ce ntre  d’e xpe rtise  anglais, l’Institute  for Public Policy Re se arch  (IPPR), a réce m m e nt 
publié le s résultats d’une  re ch e rch e  q ui analyse  la m anière  dont le s m édias britanni-
q ue s traite nt du ch ange m e nt clim atiq ue . Le s discours sont générale m e nt construits sur 
le  re gistre  de  l’alarm e  e t de s pe tits ge ste s, ce  contraste  pouvant être  source  de  doute  
e t re je t de  la part du public. Le  défi pour le s com m unicants consiste  à re ndre  le s éco-
ge ste s légitim e s, e fficace s e t partagés par le  plus grand nom bre  de  pe rsonne s.  

Num éro 09

FÉVRIER 2007

R
EC

H
ER

C
H

E
EN

V
IR

O
N

N
EM

EN
T

D IRECTIO N D ES ÉTUD ES ÉCO NO M IQ UES ET D E L'ÉVA LUA TIO N ENVIRO NNEM ENTA LE

LA  LETTRE  D U S ERVIC E  D E  LA  R EC H ERC H E  ET D E  LA  PRO S PEC TIVE  D E  LA  D 4E

L

SO
M

M
A

IR
E

Le  ch ange m e nt clim atiq ue  
dans le s m édias britanniq ue s.

1 3

Le  program m e  
G e stion e t im pacts 

du ch ange m e nt clim atiq ue .

4

Vie nt de  paraître  : 
Re gards sur la te rre  2007.

Biodive rsité e t ch ange m e nt global.

2



le s cam pagne s à de stination du 
grand public, le  ch ange m e nt clim a-
tiq ue  doit être  considéré com m e  
q ue lq ue  ch ose  d’indiscutable  e t de  
rée l, le s actions individue lle s com m e  
e fficace s. Ensuite , le  gouffre  e ntre  
le  gigantism e  du ph énom ène  e t le s 
pe tits ge ste s doit être  com blé. S’op-
pose r aux im m e nse s force s du ch an-
ge m e nt clim atiq ue  se m ble  de  prim e  
abord néce ssite r un e ffort h éroïq ue  
ou surh um ain, h ors de  portée  du 

com m un de s m orte ls. D éve loppe r 
le  m yth e  du « h éros ordinaire  » pe r-
m e ttrait se lon le s ch e rch e urs de  
com ble r ce t écart e t de  re donne r 
de  l’éne rgie  aux discours. 

Le  défi consiste  à re ndre  le s com -
porte m e nts éco-re sponsable s natu-
re ls, légitim e s e t partagés par un 
grand nom bre  de  pe rsonne s q ui ne  
sont pas e ncore  e ngagée s e t pour 
le sq ue lle s le  ch ange m e nt clim atiq ue  
n’e st pas une  priorité. Il ne  s’agit 

pas de  ch ange r l’ordre  de  le urs pré-
occupations m ais plutôt de  ch ange r 
l’énoncé du problèm e  pour q u’il 
pre nne  de  la vale ur à le urs y e ux. 

Principale  référe nce  :
IPPR (2006), W arm  W ords. 
H ow  are  w e  te lling th e  clim ate  
story and can w e  te ll it be tte r?
  
Contact : M ath ie u JA H NICH  
m ath ie u.jah nich @e cologie .gouv.fr
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E RÉCH A UFFEM ENT clim atiq ue  actue l 
e st avéré. Le s sociétés h um aine s 
y  participe nt par le urs ém is-

sions de  gaz à e ffe t de  se rre , e n 
particulie r le  gaz carboniq ue  e t le  
m éth ane .  Ce pe ndant, si le s caracté-
ristiq ue s générale s e t m ondiale s du 
ph énom ène  e n cours font l’obje t 
d’un conse nsus q uasi unanim e  parm i 
le s scie ntifiq ue s du m onde  e ntie r, il 
re ste  de s ince rtitude s im portante s 
sur l’am ple ur précise  du ph éno-
m ène , sur se s im pacts régionaux e t 

locaux e t sur le s coûts économ iq ue s 
e t sociaux q ue  le s pe rturbations à 
ve nir e ntraîne ront. La m aîtrise  de s 
e nje ux éne rgétiq ue s, économ iq ue s, 
sociaux e t géopolitiq ue s q ui e n 
découle nt sont particulière m e nt 
com ple xe s pour la définition de  
politiq ue s e fficace s e t adaptée s à 
ce s défis d’un ordre  nouve au.

D ans ce tte  situation, la com m u-
nauté scie ntifiq ue  apporte  un éclai-
rage  prim ordial pour le  proce ssus 
décisionne l. Le  G roupe  d’e xpe rts 

inte rgouve rne m e ntal sur l’évolution 
du clim at (G IEC) a joué un grand 
rôle  dans la prise  de  conscie nce  
conduisant à la m ise  e n place  de  
politiq ue s publiq ue s de stinée s à 
lim ite r l’am ple ur du ph énom ène  e t 
se s conséq ue nce s. Le  q uatrièm e  
rapport du G IEC, e xposant l’état 
de  la connaissance  scie ntifiq ue  sur 
le  réch auffe m e nt e n cours, a été 
publié le  2 févrie r 2007. 

La France  tie nt son rang dans 
la re ch e rch e  m ondiale  sur le  clim at. 
D e s organism e s com m e  le  CNRS, 
M éte o France , le  CEA , l’INRA , l’IRD , 
e tc. conduise nt de s re ch e rch e s de  
re nom m ée  inte rnationale . Le  M ED D  
a la re sponsabilité d’un program -
m e  de  re ch e rch e  sur le s im pacts e t 
l’adaptation au ch ange m e nt clim a-
tiq ue , le  program m e  G ICC. Il m o-
bilise  la com m unauté scie ntifiq ue  
française  autour de  problém atiq ue s 
très concrète s pour la conduite  
de s politiq ue s publiq ue s.

La fréq ue nce  de s te m pête s e t 
de  pluie s abondante s ou de  séch e -
re sse  sont de s ph énom ène s pour 
le sq ue ls l'évolution possible  du 
clim at de  la France  au cours du 
XXIe  siècle  soulève  un souci légitim e . 
Le  program m e  a pe rm is d’élabore r 
de s scénarios d’évolution possible s 
de s m oye nne s clim atiq ue s e t de s 
événe m e nts e xtrêm e s (cyclone s q ui 

Lancé e n 19 9 9  par le  M ED D , le  program m e  de  re ch e rch e  G ICC constitue  le  vole t « Im pacts » du dispositif 
national de  re ch e rch e  sur l’atm osph ère  e t le  clim at. Soixante  proje ts ont été financés sur de s th èm e s 
dive rs : scénarios d'évolution de s caractéristiq ue s du clim at du XXIe  siècle , inve ntaire s d'ém issions de  gaz 
à e ffe t de  se rre  e t d'aérosols, im pacts sur la biosph ère  te rre stre , le s h ydrosystèm e s e t la santé, inte ractions 
clim at-économ ie -société, stratégie s de  réduction de s ém issions de  gaz à e ffe t de  se rre , rôle  de  la 
séq ue stration fore stière  de  carbone  e t de s pratiq ue s agricole s dans le s politiq ue s clim atiq ue s, lie ns e ntre  
l'action nationale  e t l'action inte rnationale , e tc.

Le  program m e  G e s tion e t im pacts  du ch ange m e nt clim atiq ue  (G ICC)
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m e nace nt ce rtaine s régions de  Fran-
ce  d’outre -m e r ou te m pérature s e x-
trêm e s e n m étropole ). 

D ’autre s q ue stions traitée s con-
ce rne nt le s dom m age s e ncourus e t 
le urs coûts sociaux e t économ iq ue s. 
Q ue ls se ront le s e ffe ts du ch ange -
m e nt clim atiq ue  sur le s h ydrosys-
tèm e s, sur la biosph ère  te rre stre  ? 
Q ue lle s se ront le s m odifications de  
débit e t de  te m pérature  de s fle uve s 
e t q ue ls e n se ront le s e ffe ts sur la 
faune  ? Q ue lle s se ront le s m odifica-
tions de s période s e t zone s d’e nne i-
ge m e nt ? Q ue ls se ront le s e ffe ts de  
sèch e re sse s répétée s ? Com m e nt le  
réch auffe m e nt global affe cte ra-t-il 
la biodive rsité ? Q ue lle  se ra l’évo-
lution de s aire s de  répartition de s 
e spèce s végétale s ? Com m e nt 
évolue ront le s forêts française s, le s 
culture s ? Q ue ls se ront le s e ffe ts de  
vague s de  ch ale ur sur la santé 
h um aine  ? Q ue l se ra le  rôle  de  la 
séq ue stration de  carbone  par le s 
forêts e t le s pratiq ue s agricole s dans 
le s politiq ue s clim atiq ue s ? 

Le  program m e  G ICC apporte  
d’im portants élém e nts d’éclairage  
sur ce s q ue stions. Par e xe m ple , plu-
sie urs proje ts ont étudié le s im pacts 
du ch ange m e nt clim atiq ue  sur le s 
h ydrosystèm e s, sur le  cycle  de  l’e au 
e t sur le s cycle s associés (proce ssus 
biogéoch im iq ue s dans le s cours 
d’e au, m odification de s régim e s 
d’écoule m e nt, biocénose s aq uati-
q ue s). D e s étude s ont m ontré une  
dim inution de s débits d’étiage  
e stivaux du R h ône  ou de  la Se ine , 
à cause  de  l’augm e ntation de  
l’évaporation ave c la h ausse  de s 

te m pérature s, ave c de s conséq ue n-
ce s pour le  bon fonctionne m e nt 
de s ce ntrale s nucléaire s.

L’un de s proje ts a indiq ué de s 
fourch e tte s d’augm e ntation de s 
te m pérature s m oye nne s h ive rnale s 
e t e stivale s (la te m pérature  e stivale  
de  2003 pourrait ainsi être  la te m pé-
rature  m oye nne  de s étés après 2060 
– cf. fig. 1), de s m odifications de  pré-
cipitations, e t de s élém e nts conce r-
nant l’am plitude  e t la durée  de s 
vague s de  ch ale ur. Le s m odifica-
tions de s précipitations e ntraîne nt 
une  m odification de  la couve rture  
ne ige use  (m odification de  la durée  
d'e nne ige m e nt e t de  l’épaisse ur de  
ne ige  – cf. fig. 2) ave c de s consé-
q ue nce s sur le s avalanch e s, l’h ydro-
logie , la végétation, le  tourism e ...   

Nous savons m ie ux q ue ls sont le s 
e ffe ts sur la m aturation de s végé-
taux, ce  q u’on appe lle  la ph énolo-
gie  (sur le s vigne s par e xe m ple  – cf. 
fig. 3). Nous com m e nçons à dénoue r 
la com ple xité de s im pacts e ncourus 

sur de s fle uve s com m e  le  R h ône . 
Le  rôle  de s forêts pour la séq ue stra-
tion du carbone  e st m ie ux com pris. 
Le s ch e rch e urs ont élaboré de s scé-
narios socio-économ iq ue s d’ém ission 
de  gaz à e ffe t de  se rre  q ui pe rm e t-
te nt d’e xplicite r com m e nt ce lle s-ci 
évolue raie nt e n fonction de  traje c-
toire s alte rnative s de  déve loppe -
m e nt, inform ations q ui sont très pré-
cie use s pour orie nte r le  proce ssus 
de  décision dans l’élaboration de s 
politiq ue s publiq ue s. 

L’une  de s re ch e rch e s a e u pour 
obje ctif d’analyse r le s fluctuations 
actue lle s du nom bre  de  décès se -
lon le  conte xte  th e rm iq ue  (vague s 
de  ch ale ur), de  façon à e n tire r de s 
e xtrapolations raisonnable s dans le  
cadre  de  différe nts scénarios d’évo-
lution du clim at pour le  XXIe  siècle .

A u vu de s ince rtitude s non e n-
core  résolue s e n m atière  d’h orizon 
te m pore l e t de  localisation géogra-
ph iq ue  précise  de s ph énom ène s 
ainsi q ue  sur le s stratégie s d’adap-
tation le s plus pe rtine nte s, il e st cru-
cial de  continue r à affine r q uantita-
tive m e nt le s inform ations im portan-
te s déjà obte nue s sur le s proce ssus 
bioph ysiq ue s, e n particulie r sur le s 
e xtrêm e s, ainsi q ue  sur le s coûts 
socio-économ iq ue s de s dom m age s 
e ncourus.

Pour e n s avoir plus  :
Program m e  G ICC
[w w w .e cologie .gouv.fr/rubriq ue
  .ph p3?id_rubriq ue =1355] 

Contacts  :  M ath ie u JA H NICH  
m ath ie u.jah nich @e cologie .fr
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VIENT D E PA RA ÎTRE : Re gards sur la Te rre  2007. L'annue l du déve loppe m e nt durable .

Sous  la dire ction de  Pie rre  JA CQ UET e t Laure nce  TUBIA NA .

REM IER O PUS d'un re nde z-vous annue l, Re gards sur la Te rre  offre  une  le cture  à 
la fois critiq ue , scie ntifiq ue  e t docum e ntée  de s principaux événe m e nts de  
l'année  du déve loppe m e nt durable  e t de s q ue stions q ui alim e nte nt le s 

réfle xions e t le s discussions inte rnationale s. Ce ntré sur le s e nje ux planétaire s, il se  
dém arq ue  par son approch e  m ondiale , son parti pris d'analyse  e t sa dém arch e  
pédagogiq ue . Re gards sur la Te rre  propose ra ch aq ue  année  une  analyse  de s 
événe m e nts de  l'année  écoulée  com plétée  par l'age nda de s grands re nde z-
vous de  l'année  à ve nir, un dossie r th ém atiq ue  ainsi q ue  de s donnée s illustra-
tive s du déve loppe m e nt durable  (carte s, table aux… ). 

Le  dossie r de  ce tte  année  s’intitule  « Éne rgie  e t ch ange m e nts clim atiq ue s ». 
Il croise  le s analyse s de  scie ntifiq ue s e t d'e xpe rts de  notoriété inte rnationale , à 
partir de s défis à re le ve r par le s pays industrialisés, le s pays ém e rge nts e t le s 
pays le s plus dém unis. S'attaq uant aux q ue stions d'éne rgie  e t de  réch auffe m e nt 
clim atiq ue , il s'inte rroge  sur le s voie s d'actions possible s e t sur le s m ode s futurs de  
coordination inte rnationale .

O uvrage  à com m ande r sur w w w .scie nce s-po.fr/e dition/ 

P

E CH A NG EM ENT global e st la consé-
q ue nce  d’une  e m pre inte  éco-
logiq ue  h um aine  considérable . 

Une  form idable  e xpérie nce  à l’éch e l-
le  de  la planète  e st e n cours, nous 
e n som m e s à la fois le s e xpérim e n-
tate urs e t le s suje ts. Ce tte  e xpérie n-
ce  uniq ue  conce rne  toute  la planè-
te  e t ne  com porte  pas de  tém oin 
non m odifié. Il s’agit donc de  déve -
loppe r de s approch e s originale s de  
re ch e rch e  afin de  conse rve r toute  
la rigue ur scie ntifiq ue  à de s résul-
tats q ui conce rne nt le s nom bre ux 
dom aine s de s activités h um aine s. 

La biodive rsité pe ut être  une  
assurance  écologiq ue  e t sociétale  
contre  le s risq ue s e t le s ince rtitude s 
associés à ce  ch ange m e nt global. 
Là e ncore , il faut être  inve ntif afin 
de  déve loppe r de  nouve aux con-
ce pts e t outils pour élabore r le s 
scénarios de  de m ain.

Le  conse il scie ntifiq ue  de  l’Institut 
Français de  la Biodive rsité (IFB) a 
créé un groupe  de  travail ch argé 
d’une  réfle xion sur la th ém atiq ue  
du ch ange m e nt global e t de  la 

biodive rsité. Le s éch ange s au se in 
du groupe  ont m is e n e xe rgue  q u’il 
fallait pe nse r spécifiq ue m e nt le s 
lie ns e ntre  biodive rsité e t ch ange -
m e nt global e n te rm e s de  vite sse  
e t d’accélération, d’inte raction, de  
ch ange m e nt d’éch e lle  e t de  capa-
cités adaptative s. 

Le  colloq ue  de  re stitution de s re -
ch e rch e s du program m e  s’e st te nu 
à Paris e n se pte m bre  2006 e t le s 
acte s sont disponible s sur de m ande . 
Le s nom bre ux résultats obte nus pour-
ront se  lire  suivant de ux gradie nts : 
com m e nt passe r de s patte rns aux 
m écanism e s e t au fonctionne l ? 
com m e nt établir de s proje ctions 
pour q ue lle  prise  de  décision ? 

Le s re ch e rch e s future s de vront 
s’alim e nte r de  débats conce rnant la 
constitution de  base s de  donnée s 

e ntre te nue s au long te rm e , la pro-
duction de  scénarios e t le urs type s, 
la place  de s plate form e s de  m odé-
lisation e t e xpérim e ntale s e t le  par-
tage  de  conce pts com m uns. 

Contact : M artine  A TRA M ENTO W ICZ  
m artine .atram e ntow icz
@e cologie .gouv.fr 

La biodive rsité e st affe ctée  par le  ch ange m e nt global, tant pour sa com posante  clim atiq ue  q ue  par 
toute s se s autre s com posante s, tant au trave rs de s m odifications du fonctionne m e nt de s écosystèm e s 
q ue  de s ch ange m e nts d’utilisation, voire  de s re prése ntations du vivant. Com m e nt ? Q ue lle s e n sont 
(se ront) le s conséq ue nce s ? Te lle s étaie nt le s q ue stions posée s par le  program m e  de  re ch e rch e  piloté 
conjointe m e nt par l’IFB e t le  M ED D  e t dont le s résultats ont été re stitués à Paris e n se pte m bre  2006. 

Program m e  Biodive rs ité e t ch ange m e nt global : rés ultats  e t pe rs pe ctive s
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