
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.  
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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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A NS UN RÉCENT article  de  la re vue  Scie nce , 

plusie urs scie ntifiq ue s im pliq ués dans 

l’Évaluation de s Écosystèm e s pour le  

M illénaire  (M EA ) détaille nt une  série  de  pro-

blèm e s de  re ch e rch e  re ncontrés à l’occa-

sion de  ce t im portant e xe rcice  d’évaluation 

scie ntifiq ue . Ce s q ue stions sont au cœ ur de  

la problém atiq ue  de  re ch e rch e  du M ED D  q ui 

déve loppe  de s inve stigations afin d’éclaire r 

par la connaissance  le s politiq ue s publiq ue s.

D e  nom bre use s q ue stions de  base  sur la 

com préh e nsion du fonctionne m e nt de  la natu-

re  e t de  son lie n à l’h om m e  re ste nt ouve rte s. 

Par e xe m ple , il m anq ue  une  (m e ille ure ) e xpli-

cation de s lie ns e xistants e ntre  la biodive rsité 

e t la dynam iq ue  de s écosystèm e s. Le  décide ur 

souh aite  avant tout évite r le s atte inte s irré-

ve rsible s ou le s ph énom ène s catastroph iq ue s. 

O r ce ux-ci résiste nt e ncore  à la m odélisation 

du fait de  le ur forte  non linéarité. Le s politiq ue s 

de  prote ction de  la nature  se raie nt égale -

m e nt plus convaincante s si la nature  du lie n 

e ntre  le s se rvice s écosystém iq ue s e t le  bie n-

être  h um ain était m ie ux établie .

Le s aute urs insiste nt égale m e nt sur le s lacu-

ne s conce rnant la com préh e nsion de s nive aux 

d’éch e lle  pe rtine nts pour l’action e t sur le urs 

inte ractions. Le s actions h um aine s e t le s pro-

ce ssus nature ls opère nt à de s éch e lle s différe n-

te s, ce  q ui pose  de s problèm e s e n m atière  

de  re tours d’e xpérie nce  notam m e nt lorsq ue  

le s bénéfice s apparaisse nt à une  éch e lle  e t 

le s coûts à une  autre . 

Par aille urs, la situation e n m atière  d’obse rva-

tion de  la Te rre  se rait e n régre ssion dans ce rtai-

ne s partie s du m onde  e t le s e fforts actue ls 

d’obse rvation par sate llite  n’auraie nt pas de  

garantie  de  pére nnité. Le  m anq ue  de  série s de  

donnée s de  bonne  q ualité, dans un te m ps 

suffisam m e nt long, e st un problèm e  m aje ur. 

Le s e nje ux du rése au m ondial de  sy stèm e s 

d’obse rvation de  la Te rre  (le  G EO SS) sont ainsi 

à nouve au m is e n avant par se s utilisate urs. 

Enfin, le s aute urs re gre tte nt le  faible  nom bre  

d’évaluations de s politiq ue s de  conse rvation. 

Pe u d’actions de  prote ction de  la nature  sont 

évaluée s e t le s résultats de  ce s analyse s re ste nt 

souve nt confide ntie ls. Le s approch e s écono-

m iq ue s, notam m e nt q uantitative s, sont e ncore  

très rare s e t m al re nse ignée s, m algré le s 

e spoirs q ue  le s politiq ue s se m ble nt m e ttre  e n 

e lle s. Il se rait donc intére ssant de  re ndre  acce s-

sible  e t de  m utualise r ce s re tours d’e xpérie nce  

dans une  logiq ue  de  progre ssion d’e nse m ble .

L’age nda de  re ch e rch e  ainsi dre ssé par 

le s scie ntifiq ue s du M EA  e st un point d’e ntrée  

stratégiq ue  im portant pour tous ce ux q ui ve u-

le nt porte r un re gard prospe ctif sur le s politi-

q ue s e nvironne m e ntale s e t sur le s be soins de  

connaissance  q ui le s sous-te nde nt. Ce tte  

réfle xion vie nt à point nom m é pour la France  

à l’h e ure  où le  vole t re ch e rch e  vie nt com plé-

te r la stratégie  nationale  de  la biodive rsité. 

En partage ant ce tte  réfle xion, le s parte naire s 

du rése au e uropée n de  program m ation de  

la re ch e rch e  dans le  dom aine  de  la biodi-

ve rsité (Biodive rsa, rése au anim é par l’Institut 

Français de  la Biodive rsité) n’e n se ront q ue  

plus pe rtine nts pour la définition de s th èm e s 

du pre m ie r appe l à proposition de  re ch e r-

ch e  prévu e n 2007.

Principale  référe nce  :

S. CA RPENTER e t al., "M ille nium  Ecosyste m  

A sse ssm e nt: Re se arch  Ne e ds". Scie nce , 

vol. 314, pp.257-258, 13 O ctobe r 2006.

  

Contact : Éric VIND IM IA N 

e ric.vindim ian@e cologie .gouv.fr

Le s  pe rs pe ctive s  de  re ch e rch e  is s ue s  du M EA

L'Évaluation de s Écosystèm e s pour le  M illénaire  (M ille nnium  Ecosyste m  A sse ssm e nt, M EA ) 

a été réalisée  e ntre  2001 e t 2005 pour évalue r l'influe nce  de s activités h um aine s sur 

l'e nvironne m e nt e t, inve rse m e nt, la m anière  dont ce s ch ange m e nts affe cte nt le s 

pe rspe ctive s e n m atière  de  santé e t de  bie n-être . L’obje ctif était de  fournir aux déci-

de urs le s connaissance s scie ntifiq ue s utile s à la prise  de  décision. D e s ch e rch e urs 

im pliq ués dans ce tte  dém arch e  ont ide ntifié une  série  de  « trous de  connaissance  » e t 

ont de ssiné ainsi de s piste s de  re ch e rch e  pour le s année s à ve nir.  
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ES PERTES de  biodive rsité m arine  

résulte nt dire cte m e nt de  l’e xploi-

tation, de s pollutions e t de struc-

tions d’h abitats ou indire cte m e nt 

de s conséq ue nce s du ch ange m e nt 

clim atiq ue  e t de s pe rturbations bio-

géoch im iq ue s de  l’océan q ui e n 

résulte nt. Le s « se rvice s re ndus » à 

l’H om m e  par le s écosystèm e s m a-

rins ont un rôle  économ iq ue  m aje ur : 

re ssource s alim e ntaire s bie n sûr, 

m ais égale m e nt prote ction de s lit-

toraux, régulation de  la q ualité de s 

e aux, rôle  de  nurse rie s pour de  nom -

bre use s e spèce s de  poissons…  

La re ch e rch e  publiée  e n nove m -

bre  dans la re vue  Scie nce  porte  sur 

l’analyse  d’un grand nom bre  de  

donnée s re cue illie s à différe nte s 

éch e lle s : résultats d’e xpérie nce s lo-

cale s, obse rvations régionale s (e stu-

aire s, récifs corallie ns), évolution de s 

prise s de  poissons e t d’inve rtébrés 

e ntre  19 50 e t 2003 pour de  grands 

écosystèm e s m arins, résultats d’éva-

luation de  la ge stion de  ce rtaine s 

aire s m arine s protégée s…   

Le s aute urs m e tte nt e n évide nce  

une  re lation positive  e ntre  la bio-

dive rsité e t le s fonctions e t se rvice s 

re ndus par le s écosystèm e s. En 

e ffe t, ce rtaine s e xpérie nce s m on-

tre nt q u’un e nrich isse m e nt de  la 

dive rsité am éliore  de  près de  80 % 

la productivité e t de  plus de  20 % le  

taux d’utilisation de s re ssource s. La 

stabilité, définie  com m e  la capacité 

d’un écosystèm e  à résiste r à de s 

pe rturbations récurre nte s, e st éga-

le m e nt accrue  : le s sy stèm e s régio-

naux le s plus rich e s e n e spèce s 

sont égale m e nt le s plus stable s, 

prése ntant de s taux d’e ffondre -

m e nt de  population e t d’e xtinction 

inférie urs à la m oye nne .

Trois se rvice s sont particulière -

m e nt se nsible s à la pe rte  régionale  

de  biodive rsité : le  m aintie n de  pê-

ch e rie s viable s, la disponibilité d’h a-

bitats nurse rie s e t le s capacités de  

filtration e t dépollution. Le s risq ue s 

associés à ce s se rvice s augm e nte nt 

ave c la pe rte  de  biodive rsité. D ans 

le s sy stèm e s analysés, la q ualité de  

l’e au s’e st dégradée  (e ntraînant 

une  surm ortalité ch e z le s poissons), 

le s inondations côtière s e t le s inva-

sions biologiq ue s ont été plus nom -

bre use s, le s fe rm e ture s de  plage s 

e t le s inte rdictions de  consom m ation 

de  coq uillage s sont de ve nue s plus 

fréq ue nte s.

Le s résultats à l’éch e lle  du globe  

m e tte nt e n évide nce  un e ffondre -

m e nt de s re ssource s h alie utiq ue s 

(réduction de s e ffe ctifs pour 65 % 

de s e spèce s pêch ée s e n 50 ans 

pour le s zone s étudiée s) ainsi q u’une  

dim inution de s capture s totale s 

(13 %) e n dépit d’une  augm e nta-

tion de s e fforts de  pêch e . Finale -

m e nt, le s ch e rch e urs conclue nt à 

une  accélération de  l’érosion de  la 

biodive rsité q ui pourrait se  traduire  

par la disparition de s e spèce s 

com m e rciale s à l’h orizon 2050. La 

disparition de  populations ou d’e s-

pèce s affe cte ra le s pêch e rie s e t 

risq ue  égale m e nt de  m e ttre  e n péril 

le s éq uilibre s économ iq ue s locaux.

En te rm e  de  ge stion, il s’agit 

alors de  déte rm ine r si le s pe rte s de  

se rvice  sont réve rsible s, e t, le  cas 

éch éant, de  propose r de s actions 

de  re stauration. Le s étude s de  cas 

conce rnant ce rtaine s aire s m arine s 

protégée s m ontre nt q u’il e st aujour-

d’h ui possible  de  m e ne r de s actions 

de  re stauration au nive aux local ou 

régional e t q ue  de  te lle s actions 

s’accom pagne nt de  gains de  pro-

ductivité e t de  stabilité de s éco-

systèm e s q ui ont de s contre partie s 

économ iq ue s positive s à trave rs la 

pêch e  ou le  tourism e . Par e xe m ple , 

le s re ve nus liés au tourism e , notam -

m e nt à la plongée  sous-m arine , 

ont forte m e nt augm e nté dans le  

cas d'aire s protégée s de s Caraïbe s.

Parm i le s e nse igne m e nts utile s 

aux décide urs e t ge stionnaire s, on 

re tie ndra q ue  : 

- la conse rvation de  la biodive rsité 

  ne  s’oppose  pas au déve loppe -

  m e nt économ iq ue  à long te rm e  

  (au contraire ), 

- de  h auts nive aux de  biodive rsité 

  sont utile s puisq u’ils sont le  gage  

  d’une  am élioration de s se rvice s 

  écosystém iq ue s, 

- l’im pact de  la biodive rsité sur la 

  résistance  de s écosystèm e s e t le ur 

  aptitude  à se  re constitue r doit être  

  pris e n com pte  dans le s évalua-

  tions économ iq ue s e t le s décisions 

  de  ge stion. 

Finale m e nt, re staure r la biodi-

ve rsité m arine  (à trave rs la création 

d’aire s m arine s protégée s, la ge stion 

durable  de s re ssource s, la m aîtrise  

de s pollutions… ) re vie nt à inve stir 

dans la productivité h alie utiq ue  e t 

la disponibilité de s bie ns q ue  l’océan 

fournit à l’h um anité. Inve rse m e nt, 

l’inaction dans ce  dom aine  con-

duirait à réduire  notre  capital e t à 

m e nace r le s re ssource s alim e ntai-

re s, la q ualité de s e aux côtière s e t 

la stabilité de s écosystèm e s. 

Principale  référe nce  :

B. W O RM  e t al., "Im pacts 

of Biodive rsity  Loss on O ce an 

Ecosyste m  Se rvice s", Scie nce , 

vol. 314, pp.787-79 0, 3 Nov. 2006

Contact : Xavie r LA FO N

xavie r.lafon@e cologie .gouv.fr

Sure xploitation, pollution, de struction d’h abitats, ch ange m e nt clim atiq ue  : le s écosystèm e s m arins 

subisse nt une  pe rte  accélérée  de  biodive rsité. D e s scie ntifiq ue s ont com pilé e t analysé le s donnée s 

disponible s pour déte rm ine r le s e ffe ts q uantitatifs de  ce tte  pe rte  sur le s « se rvice s re ndus » à l’H om m e  

(re ssource s alim e ntaire s, contrôle  de s flux e t d’épuration, rôle  de  nurse rie s pour le s poissons… ). La pe rte  

de  se rvice  e st corrélée  à la pe rte  de  biodive rsité m ais e lle  e st e ncore  réve rsible  : le s politiq ue s de  

conse rvation pe rm e tte nt une  re stauration e fficace  de s nive aux de  se rvice .

Biodive rs ité m arine  e t s e rvice s  re ndus  à l’H om m e

L
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PRÈS TRO IS SIÈCLES de  colonisa-

tion, l’Île  de  la Réunion possè-

de  e ncore  de s écosystèm e s 

uniq ue s e t q uasim e nt intacts q ui 

sont ce pe ndant m e nacés par l’inva-

sion de  plante s introduite s. En forêt 

nature lle , le s opérations de  re stau-

ration réalisée s actue lle m e nt sur de s 

base s e m piriq ue s s’avère nt coûte u-

se s e t parfois sans obje ctif scie nti-

fiq ue  précis. Il e st alors im possible  

de  juge r de  le ur e fficacité. La re -

ch e rch e  coordonnée  par Ch risto-

ph e  Lave rgne  du Conse rvatoire  Bo-

taniq ue  National de  M ascarin vise  

à propose r de s conse ils de  ge stion 

de s m ilie ux nature ls q ui pe rm e tte nt 

de  m inim ise r le s e ffe ts négatifs de  

la lutte  contre  le s plante s invasive s. 

Ce  proje t s’appuie  pre m ière m e nt 

sur une  e nq uête  e th nograph iq ue  

(e ntre tie ns, obse rvations, e tc.) con-

ce rnant le s « savoirs populaire s » e t 

le s « savoirs profe ssionne ls » sur le s 

e spèce s invasive s e t, de uxièm e m e nt, 

sur le  suivi de s im pacts de  travaux 

d’arrach age  ou de  coupe  d’une  

plante  invasive  (H e dych ium  gardne -

rianum ) dans le  sous-bois d’une  

forêt. Le  croise m e nt de s donnée s 

e th nograph iq ue s e t de s obse rva-

tions sur le  te rrain vie nt confirm e r 

l’e xtrêm e  com ple xité de s solutions 

e nvisagée s pour m e ne r une  lutte  

e fficace  contre  le s plante s e nvah is-

sante s dans le  conte xte  réunionnais. 

D ans le  cas d’un écosystèm e  

très e nvah i, il e st préconisé de  m e -

ne r de s e xpérim e ntations à pe tite  

éch e lle  e n intégrant l’écosystèm e , 

avant d’appliq ue r une  stratégie  de  

lutte  à l’éch e lle  de  l’île . En e ffe t, la 

te ntative  d’élim ination brutale  d’une  

e spèce  e xotiq ue  e nvah issante  d’un 

écosystèm e  indigène  insulaire  pe ut 

e ntraîne r de s m odifications im por-

tante s de  la dive rsité biologiq ue  e t 

parfois m êm e  un re tour m assif de  

l’e nvah isse m e nt ou l’apparition de  

nouve lle s e spèce s invasive s. Finale -

m e nt, la non-inte rve ntion génère  

parfois m oins de  pe rturbations. En 

re vanch e , lorsq ue  l’écosystèm e  indi-

gène  e st pe u e nvah i, q ue  l’invasion 

e st réce nte  e t/ou q ue  la surface  

e nvah ie  e st réduite , l’éradication 

de  l’e spèce  e xotiq ue  e nvah issante  

e st re com m andée . Ce tte  action 

préve ntive  de vie nt prioritaire  lorsq ue  

le s m oye ns financie rs sont lim ités. 

Ce tte  re ch e rch e  m ontre  aux 

décide urs e t aux finance urs q ue  la 

politiq ue  de  ge stion de s e spèce s 

e xotiq ue s invasive s, principale m e nt 

focalisée  de puis le s année s 19 9 0 sur 

une  lutte  curative , doit davantage  

s’orie nte r ve rs de s actions préve nti-

ve s de  surve illance , de  déte ction 

précoce s e t d’inte rve ntions rapide s. 

La forêt de s M ak e s se rt actue lle m e nt 

de  dém onstration e t de  support au 

transfe rt de s connaissance s e t de s 

pratiq ue s de  ge stion. Plus de  soixan-

te  pe rsonne s ont ainsi pu visite r le  

site  e t se  re ndre  com pte  dire cte -

m e nt de  la difficulté d’élim ine r une  

plante  e nvah issante  ainsi q ue  de s 

e ffe ts visue ls de s différe nte s traite -

m e nts curatifs. 

Le s résultats de  ce s travaux sont 

très utile s pour la ge stion de s inva-

sions dans le s e space s nature ls de  

l’île  te ls q ue  le  nouve au Parc Na-

tional de  La Réunion, le s Espace s 

Nature ls Se nsible s, le  rése au de  

Rése rve s Nature lle s e t Biologiq ue s 

D om aniale s e t le s e space s littoraux.

Principale  référe nce  :

Program m e  Invasions biologiq ue s. 

Contact : M artine  A TRA M ENTO W ICZ  

m artine .atram e ntow icz

@e cologie .gouv.fr

Le  M ED D  soutie nt de  nom bre ux proje ts dans le s colle ctivités d’outre -m e r française s, notam m e nt à trave rs 

le s program m e s Écosystèm e s tropicaux e t Invasions biologiq ue s. Parm i ce s re ch e rch e s, ce lle  conduite  

par D om iniq ue  Strasbe rg e t Ch ristoph e  Lave rgne  sur l’Île  de  la Réunion e st particulière m e nt intére ssante  : 

e lle  s’inte rroge  sur le s m éth ode s de  m aintie n e t de  re stauration de  la biodive rsité dans le s forêts 

indigène s soum ise s aux invasions par différe nte s plante s introduite s. Le s résultats ont été prése ntés au 

public lors du colloq ue  de  re stitution du program m e  Invabio q ui s’e st déroulé e n octobre  2006. 

La lutte  contre  le s  plante s  e xotiq ue s  e nvah is s ante s  à la Réunion

A

©  C. Lave rgne  - CBNM

VIENT D E PA RA ÎTRE : A près A ZF, com m e nt vivre  ave c le  risq ue  industrie l ?

Il y a cinq  ans, le  21 se pte m bre  2001, une  e xplosion sur le  site  ch im iq ue  de  G rande  

Paroisse  de  Toulouse  (A ZF), provoq uait 30 décès e t de s m illie rs de  ble ssés. Ce tte  catastroph e  

m arq ue ra durale m e nt le s e sprits. Pour le s Toulousains, ce  fut, e t c'e st e ncore , un traum atism e  : 

l'im pact de  la catastroph e  e xcède , com m e  souve nt, l'im m édiate té de  l'événe m e nt.

A ujourd'h ui, m êm e  si la re ch e rch e  de s cause s n'a pas e ncore  dissipé toute s le s zone s 

d'om bre , la loi « risq ue s » adoptée  e n 2003 e n réponse  à la catastroph e  a voulu e n tire r le s 

le çons ave c une  nouve lle  politiq ue  de  préve ntion q ui doit pe rm e ttre  de  m ie ux faire  vivre  

e nse m ble  le s usine s e t le s h om m e s, d'avance r ve rs un déve loppe m e nt durable  de  l'industrie  

e t de s zone s urbaine s.  (Re vue  à com m ande r sur w w w .annale s.org/re )
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VIENT D E PA RA ÎTRE : Évaluation e t pe rce ption de  l’e xposition à la pollution atm osph ériq ue

ES FEM M ES ENCEINTES re çoive nt de s 

m e ssage s contradictoire s à pro-

pos de  la consom m ation de  

poisson. D e  h auts nive aux de  con-

som m ation de  poisson pe ndant la 

grosse sse  ont été associés à une  

durée  de  grosse sse  plus longue , 

une  augm e ntation du poids du 

bébé à la naissance  e t de s capa-

cités inte lle ctue lle s plus éle vée s. 

D ’un autre  côté, le  poisson pe ut 

égale m e nt être  une  source  pote n-

tie lle  d’e xposition à de s polluants 

com m e  le  m e rcure  q ui provie nt 

notam m e nt du le ssivage  de  l’air e t 

de s sols, pollués par la com bustion 

du ch arbon dans le s ce ntrale s éle c-

triq ue s e t de s activités m inière s. A ux 

dose s sans rée l dange r sur l'h om m e , 

le  m e rcure  pourrait être  toxiq ue  

pour le  fœ tus : il e st e n e ffe t soup-

çonné de  provoq ue r de s dom m a-

ge s ne urologiq ue s. Une  réce nte  

re ch e rch e  am éricaine  a m ontré 

q ue  le  m éth ylm e rcure  pouvait pré-

se nte r un autre  risq ue , ce lui de  nais-

sance  prém aturée . 

Ce tte  re ch e rch e  s’appuie  sur un 

groupe  de  1024 fe m m e s e nce inte s, 

vivant dans différe nts e ndroits de  

l’état du M ich igan. Le s h abitude s 

alim e ntaire s de  ch aq ue  pe rsonne  

étaie nt re nse ignée s via un q ue stion-

naire  e t un e ntre tie n individue l. Un 

éch antillon de  ch e ve ux était égale -

m e nt préle vé afin de  m e sure r le ur 

taux e n m e rcure  q ui e st considéré 

com m e  un bio-m arq ue ur de  l’e xpo-

sition au m éth ylm e rcure . 

Ce  sont le s fe m m e s q ui ont 

m angé le  plus de  poisson q ui te n-

de nt à avoir le s taux de  m e rcure  

dans le s ch e ve ux le s plus éle vés. La 

source  de  m e rcure  la plus im por-

tante  e st le  poisson e n conse rve . 

Par aille urs, le s ch e rch e urs ont 

com paré le s taux de  m e rcure  dans 

le s ch e ve ux à m i-grosse sse  ave c la 

date  d’accouch e m e nt. Le s fe m m e s 

q ui accouch e nt avant la 35

e

 se -

m aine  prése nte nt plus fréq ue m m e nt 

un taux éle vé de  m e rcure  dans le s 

ch e ve ux (e ntre  0,55 e t 2,5 µg/g, la 

m oye nne  s’établissant à 0,29  µg/g) 

com paré aux fe m m e s q ui accou-

ch e nt « norm ale m e nt », c’e st-à-dire  

après la 37

e

 se m aine  de  grosse sse . 

Il s’agit de  la pre m ière  re ch e r-

ch e  basée  sur le  suivi d’un aussi 

grand nom bre  de  pe rsonne s pour 

étudie r le  risq ue  d’accouch e m e nt 

prém aturé e n re lation ave c le s ni-

ve aux de  contam ination au m éth yl-

m e rcure . D e  nouve lle s re ch e rch e s 

se ront néce ssaire s pour ide ntifie r le  

m écanism e  biologiq ue  e xpliq uant 

ce s résultats.  

Principale  référe nce  : 

F. Xue  e t al., "M ate rnal Fish  

Consum ption, M e rcury  Le ve ls 

and R isk  of Pre te rm  D e live ry", 

Environm e ntal H e alth  Pe rspe ctive s, 

vol 115, n°1, pp.42-47, January 2007.

Contact : M ath ie u JA H NICH  

m ath ie u.jah nich @e cologie .gouv.fr

Étant donné le ur rich e sse  e n acide s gras polyinsaturés om e ga-3, la consom m ation de  poissons gras 

(th on, e spadon, re q uin… ) par le s fe m m e s e nce inte s e st bénéfiq ue  pour le  sy stèm e  cardio-vasculaire  e t 

pour le  déve loppe m e nt fœ tal. Ce pe ndant, ce s m êm e s poissons sont une  source  pote ntie lle  d’e xposition 

à de s polluants com m e  le  m éth ylm e rcure  q ui pourrait être  à l'origine  d'accouch e m e nts prém aturés.

M éth ylm e rcure  dans  le  pois s on e t ris q ue  d'accouch e m e nt prém aturé
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Com m e  souve nt dans le  cas de  q ue stions re lative s à l’e nvironne m e nt, la q ualité de  

l’air inte rroge  de  nom bre ux ch am ps scie ntifiq ue s e t prése nte  une  distorsion fréq ue nte  

e ntre  le s pe rce ptions e t l’évaluation m étrologiq ue .

Le  program m e  Prim e q ual-Prédit, m is e n place  e n 19 9 5 sous l’égide  du M ED D  e t de  

l’A D EM E, a d’abord approfondi le s q ue stions ph y siq ue s, ch im iq ue s e t m étrologiq ue s 

liée s à la q ualité de  l’air. D e puis 2001, il s’attach e  à déve loppe r sur ce  m êm e  th èm e  la 

com préh e nsion de s m écanism e s psych ologiq ue s e t sociaux inte rve nant dans la m ise  

e n place  d’une  ge stion pe rtine nte .

La q ue stion de  l’e xposition e t le  fait q ue  l’on ne  puisse  pour le  m om e nt lui trouve r 

de  solution e ntière m e nt satisfaisante  au plan individue l se  trouve nt au ce ntre  de  

contradictions e t de  difficultés de  ge stion. Ce t ouvrage  prése nte  le s propositions 

d’éclairage s de s scie nce s h um aine s e t sociale s ave c l’am bition d’e ssaye r de  

construire  un e ffe t m iroir e ntre  de s approch e s te ch niq ue s ou ingénie uriale s e t de s 

approch e s sociale s. (O uvrage  à com m ande r sur w w w .ladocum e ntationfrancaise .fr) 



EPUIS PLUS DE VINGT ANS, le Ministère chargéde l’environnement finance des recherches dans les domaines liés à la protection de l’environnement, avec pour objectifd'obtenir des résultats de recherche utilespour la conduite des politiques publiques.Lors de la création de la Direction des ÉtudesÉconomiques et de l’Évaluation Environnementale (D4E), ces recherches ont été regroupéessous forme d’une vingtaine de programmesthématiques, suivis au sein du Service de laRecherche et de la Prospective.Depuis la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), lamesure de la performance est devenue unimpératif incontournable. Cependant, alorsque l’évaluation de la qualité scientifiquedes recherches, fondée sur le jugement parles pairs, est relativement bien balisée, cellede l’utilité de ces programmes, de leurefficacité ou de leur bonne gestion est d’unegrande complexité. En effet, il n’existe pas delien simple et direct entre la production deconnaissances par des chercheurs et l’utilisation de cellesci par les gestionnaires. L’évaluation de la performance ne peut se faireque programme par programme, sous formed’études poussées réalisées par des expertsen évaluation des politiques publiques. C’estla démarche entreprise par le SRP depuis novembre 2006. La première vague d’évaluationporte sur les programmes de rechercherelatifs à la qualité de l’air (PRIMEQUAL), à laqualité des sols (GESSOL) et à la concertation(CDE) et représente un budget de 220 000 €(soit moins de 2  % du montant total de cestrois programmes).Les premiers résultats sont attendus pourjuin 2007. En termes de soutien aux politiquespubliques, les évaluations auront des débouchés multiples  : identification de nouveauxacteurs (chercheurs, gestionnaires, sociétécivile, secteur privé) et d’un public plus largeou mieux ciblé pour les ouvrages de valorisation ; mise en avant de réalisations ou applications marquantes (des «  successstories  »)qui contribueront fortement au rayonnement

des programmes  ; propositions de nouvellesdémarches de valorisation  ; etc. En termesde gestion des programmes, les évaluationsdevront permettre d’identifier les points fortset de fournir le cas échéant des pistesd’amélioration lorsque la gestion n’est pasoptimale.Chaque évaluation est menée par uncabinet indépendant qui regroupe à la foisde fortes compétences en évaluation despolitiques publiques, une bonne expériencede la thématique du programme et uneconnaissance suffisante du monde de larecherche. Chaque équipe d’évaluations’appuie sur un Comité de pilotage formé depersonnes concernées par le programme ousa thématique (chercheurs, gestionnaires,décideurs publics, secteur privé, secteurassociatif…), qui peut orienter les évaluateursvers des personnes ressources et les aiderdans leur compréhension du programme etde ses enjeux.Au moins trois nouvelles évaluations, relatives aux programmes Biodiversité et gestion forestière (BGF), Invasions biologiques (INVABIO)et Risque inondation (RIO), débuteront en2007. À terme, le SRP souhaite faire évaluerl’ensemble de ses programmes de recherche au rythme de trois à cinq par an.
Pour en savoir plus :[www.ecologie.gouv.fr/Evaluation]
Contact : Nils RAYNAUDnils.raynaud@ecologie.gouv.fr

L’évaluation des programmes de recherche en environnement
À qui et à quoi servent les programmes de recherche dans le domaine de l'environne
ment financés par le Medad ? Sontils adaptés aux besoins des politiques publiques ?
Leur gestion estelle optimale ? La formulation des résultats estelle adaptée aux utilisa
teurs de ces recherches ? Voici quelquesunes des questions auxquelles le Service de
la Recherche et de la Prospective a toujours été attentif, et auxquelles devront répon
dre en particulier les évaluations qui ont démarré l'hiver dernier.
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ES RELATIONS entre agriculture etbiodiversité sont multiples. Lespaysages agricoles européensabritent une flore et une faune diversifiées par 3  000 ans d’agriculture  : plantes et animaux domestiques (dont la diversité est ànouveau mise en valeur) mais aussitoutes les espèces associées à laprotection des cultures (auxiliaires),à la pollinisation, au recyclage deséléments minéraux, etc.La diversité des types d’agriculture, combinée aux conditions du milieu physique (climat, sol, altitude),a produit une diversité de paysages ayant chacun leur spécificité  :espèces préférant les milieux forestiers dans les bocages, oiseaux desteppes dans les plaines céréalièresaux cultures diversifiées, etc. Cecinous indique qu’il ne faut pas rechercher un seul mode d’agriculture pourgérer la biodiversité en général. Ilfaut comprendre les mécanismesécologiques qui assurent la présenceet le maintien de certaines espèces,ainsi que les paramètres sociaux,techniques et économiques des territoires concernés et, par conséquent, les politiques associées.Les activités agricoles sont aussijugées comme étant la premièrecause de perte de biodiversité.Certaines espèces «  neutres  » ousupposées telles par rapport à laproduction sont menacées. En cause  : l’intensification de l’agriculture(fertilisation, pesticides, agrandissement des parcelles, réduction dunombre d’espèces cultivées, suppression des haies, bandes herbeuses, prairies permanentes) ou sonabandon et la recolonisation desterres par une végétation de fricheet de bois. C’est un sujet depréoccupation majeure en Europe.Le souhait, légitime, des agriculteurs de suivre le mouvement général de diminution du temps de travailles amène à se focaliser sur lesactivités de production et donc à

utiliser des techniques défavorablesà la biodiversité, comme utiliser desherbicides plutôt que la fauchepour entretenir les bordures dechamp. C’est un point sur lequell’action publique pourrait interveniren encourageant des modes d’entretien mutualisés.Par ailleurs, les recherches montrent que les facteurs écologiquesfavorables, variables selon les espèces, ne se limitent pas à la présenced’habitats (haie, bosquet, prairie,champ cultivé…) et aux pratiquesaffectant directement ces habitats.En effet, la structure des paysagesalentours est essentielle  : elle détermine souvent les conditions climatiques locales et les usages. C’estl’une des raisons pour lesquelles ilest difficile, à l'échelle de la parcelle, de mettre en évidence leseffets positifs des mesures agrienvironnementales. Il est donc nécessaire de mieux intégrer les relations entre agriculture et biodiversitédans les politiques et les actions àtous les niveaux pour aboutir à deseffets tangibles au niveau des territoires  : il faut gérer des territoires,non des parcelles.Une autre recherche portait surle thème de la biodiversité commeatout et/ou contrainte de développement pour l’agriculture. Saconclusion amène à considérer labiodiversité comme un atout pour

l’agriculture, un moyen de donnersens aux pratiques agricoles, interpellant les savoirs empiriques desagriculteurs. On sort ainsi de l’opposition « petites fleurs  » contre « productivité » qui a souvent soustendules actions en faveur de la biodiversité. Les dispositifs construits surle mode de la normalisation despratiques par respect d’un cahierdes charges permettent d’engagerle dialogue entre agriculteurs etassociations de protection de lanature et de prendre en compteles connaissances et les valeursdes uns et des autres.Enfin, les politiques agroenvironnementales ne sont pas les seulesà intervenir dans les relations agriculture/biodiversité  : les politiquesplus larges de protection de lanature ou encore les politiquessanitaires sont parfois lourdes deconséquences. C’était le cas parexemple d’un règlement européeninterdisant le développement dedépôt de carcasses de moutonspour limiter les risques de propagation de la tremblante. La combinaison de recherches en écologie,écotoxicologie et ethnologie apermis de mettre en évidence lerôle positif des espèces nécrophages, comme le Vautour Fauve,dans la gestion de l’équarrissage.Les chercheurs ont montré la nécessité de valoriser le développementde placettes, à l’échelle des exploitations, sur lesquelles sont disposésles cadavres de moutons. Grâce àces résultats, le règlement interdisant cette pratique a été abrogé.
Pour en savoir plus :Programme DIVA[www.ecologie.gouv.fr/DIVA] Contacts : Véronique BARRE  veronique.barre@ecologie.gouv.fr Jacques BAUDRY   jacques.baudry@rennes.inra.fr

L’objectif du programme Action publique, agriculture et biodiversité (appelé programme DIVA) est
d’apporter des références scientifiques pour la définition ou la mise en œuvre des actions publiques qui
répondent aux enjeux de préservation et de prise en compte de la biodiversité dans l’évolution de
l’agriculture. Les connaissances acquises, tant sur les dimensions écologiques que les dimensions
techniques, sociales et politiques des relations entre agriculture et biodiversité, permettent une vision plus
intégrée du problème, donc des solutions possibles.

Agriculture et biodiversité : un produit socioécologique

L
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E CHANGEMENT CLIMATIQUE est unedes plus grande menace àlaquelle fait face la planète,de nombreux modèles ont étéréalisés pour évaluer ses impactssur la biodiversité et sur la structuredes populations animales et végétales. Ils prévoient, par exemple,que le réchauffement pourrait êtreresponsable d’une modification majeure concernant la migration d’espèces animales.Sur le terrain, certains oiseauxcomme les hirondelles ou les martinets noirs reviennent en effet deplus en plus tôt et repartent parfoisplus tard. D'autres changent complètement leurs habitudes, écourtentleur migration en faisant impasse

sur la traversée du Sahara et hivernent sur le pourtour méditerranéen(comme les cigognes blanches) oule long des côtes atlantiques (lesgrues cendrées par exemple).Beaucoup de recherches sesont fondées sur des espèces d’oiseaux emblématiques, indicateurs«  pionniers  » pour les changementsen relation avec le réchauffementà cause de leur réponse rapideaux variations de températures. Cependant, jusqu’à présent, il y a eupeu de comparaison entre leschangements passés et les variations prédites par les modèlesexistants. Des chercheurs allemandsont réalisé une telle comparaison.Ces chercheurs ont analysé, sur21 sites à travers l’Europe, les variations de flux au sein de groupesd’oiseaux migrateurs et sédentaires, ces deux catégories ne réagissant pas de la même manière auxchangements climatiques. Ils se sontfocalisés sur deux périodes, 197276et 198892, la vitesse d'augmentation de la température ayant étéplus importante pendant la deuxième période. Le modèle utilisé comme outil de comparaison supposaitque seul le changement climatiqueserait à l’origine de modifications.L'analyse des données relevéessur le terrain montre qu’il y a euune baisse significative du nombred’oiseaux migrateurs, ce qui confirme les résultats de leurs précédentes études. L’apparition d’hiversplus doux favoriserait les espècessédentaires au détriment des espèces migrantes. En effet, les espècessédentaires, par manque d'épisodesde grand froid, auraient un plusgrand taux de survie et se développeraient donc plus facilementen colonisant les niches des espèces migrantes en leur «  absencehivernale  ». Une forte concurrences’installerait donc entre ces nouveaux sédentaires et les ancienspour l’accès aux ressources et à

l’espace pour la nidification. Cettemodification de la population avicole pourrait entraîner à son tourl’extinction d'autres espèces animales et végétales.Par ailleurs, ces résultats ne concordent avec les prévisions du modèle utilisé qu’à hauteur de 69  %.D’autres facteurs participeraientdonc à cette mutation des flux migratoires. Les chercheurs avancentl'hypothèse d'impacts directs desactivités humaines sur les milieuxagricoles et forestiers, principauxhabitats et lieux d’hivernage desoiseaux  : disparition des haies, pratiques agricoles défavorables, gestion forestière inadaptée...Finalement, s’il est important dese mobiliser contre le réchauffementplanétaire, les actions de préservation des espaces naturels et agricoles qui abritent la biodiversité « prèsde chez nous  » demeurent fondamentales. L'homme doit donc éviterde fragiliser davantage ces espaces.
Principale référence :N. Lemoine et al. "Species richnessof migratory birds is influencedby global climate change",Global Ecology and Biogeography,vol.16, pp.5564, January 2007.
Contact : Morgane LEMOULTmorgane.lemoult@ecologie.gouv.fr

Le changement climatique est une menace pour les écosystèmes en terme de nombre d’espèces et
d’évolution de la faune et de la flore au cours des saisons. Des chercheurs allemands ont récemment
étudié les flux migratoires en Europe et ont montré que, depuis le milieu des années 70, le nombre
d’oiseaux migrateurs subissait une baisse significative. Cette évolution correspond pour 69 % aux impacts
du réchauffement sur la biodiversité prévus par différents modèles. D’autres facteurs interviennent donc,
comme l’activité humaine sur les milieux agricoles et forestiers, principaux habitats des oiseaux.

Les impacts du changement climatique sur les flux migratoires

© L. Tarnaud  MNHNL

© L. Bessol  MNHN
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Le Groupe Radioécologie NordCotentin (GRNC) est un groupepluraliste qui a rassemblé près de50 experts d’origines diverses (associatifs, industriels, experts...). Sousla présidence d'Annie SUGIER del'IRSN, le groupe a été chargéd’évaluer les risques de leucémiepouvant résulter des expositionsdes populations du NordCotentinaux rayonnements ionisants. LeGRNC représente une façon novatrice d’entrer dans l’évaluation etla gestion des risques et dans lacompréhension de l’incertitude.Afin de rendre visible l’histoiredu GRNC, un groupe de travail aété mis en place par le SRP et larédaction d’un ouvrage a étéconfiée à un journaliste et à uneethnologue. Ce livre est de natureà éclairer les décideurs et lescitoyens sur des situations où lascience, les politiques publiques etla perception qu’en ont les citoyenss’entremêlent. Il permet égalementd’alimenter les problématiques derecherche sur la place des approches participatives dans la gestiondes activités à risques.
Contact : Sylvie CHARRONsylvie.charron@ecologie.gouv.fr

Cet ouvrage réunit sous la mêmeplume six chercheurs engagés depuis bientôt 10 ans dans le suivi del'application de la Directive Habitats en France. Ce temps long apermis aux auteurs d'analyser lesdifférentes phases de la construction du réseau Natura 2000 et derencontrer l'ensemble des acteursimpliqués dans cette politique européenne de la conservation de labiodiversité. Cette recherche a étéfinancée dans le cadre du programmes Espaces protégés du Medadet du programme Dynamique dela biodiversité de l’Institut Françaisde la Biodiversité (IFB).La démarche française, fondéesur une procédure de concertation,doit faire face à des questionsinédites. La réflexion sociologiques'attache à suivre le processus d’élaboration des mesures de gestiondestinées à assurer localement lapréservation des habitats et desespèces du futur réseau. Les auteursposent plus largement la questionde l’impact sociopolitique d’une action publique territorialisée qui se réclame du développement durable.
Contact : Florence PINTONflorence.pinton@orleans.ird.fr

Cet ouvrage constitue le quatrièmeet dernier volume de la série consacrée au compterendu des séances du séminaire d'animation duprogramme Concertation, décisionet environnement (CDE). Conduitpar le Medad entre 1999 et 2005,ce programme avait pour objectifd'évaluer les programmes délibératifs mis en place pour associer lepublic à la conduite de l'actionpublique environnementale.
Contact : Julien VERTjulien.vert@ecologie.gouv.fr

Trois nouvelles publications à La Documentation française
Ces trois ouvrages témoignent de la volonté du Service de la Recherche et de la Prospective de diffuser
le plus largement possible les résultats de recherche dans le domaine de l’environnement, qu’ils soient
directement issus de ses propres programmes ou non. [www.ladocumentationfrancaise.fr]



ES CONCENTRATIONS MONDIALES actuelles dedioxyde de carbone, de méthane et deprotoxyde d’azote ont crû de façon notable par suite des activités humaines depuis1750. L’augmentation des concentrations endioxyde de carbone, le plus important desgaz à effet de serre, est principalement dueà l’utilisation des combustibles fossiles (à hauteur de 80 % environ) et au changement d’utilisation des terres (les 20 % restants) : elles sontpassées de 280 parties par million en 1750 à379 ppm en 2005. Les émissions de méthaneet de protoxyde d’azote sont principalementdues à l’agriculture.La compréhension des influences humaines sur le réchauffement et le refroidissementdu climat a été améliorée depuis la publication du précédent rapport en 2001. Selonles experts, il y a au moins 9 chances sur 10pour que l’effet moyen global des activitéshumaines depuis 1750 soit bien un effet de réchauffement.Le réchauffement du système climatiqueest sans équivoque car il est maintenantobservable. L’accroissement des températures moyennes mondiales de l’atmosphère etde l’océan, la fonte généralisée de la neigeet de la glace, et l’élévation du niveau moyen mondial de la mer sont sensibles. Cetteélévation est due à la dilatation thermiquede l’eau de mer (expansion thermique), auxdécroissances généralisées des glaciers demontagne et de la couverture neigeuseobservée dans les deux hémisphères, et à lafonte de l’Antarctique et du Groenland(amincissement, réduction ou perte de platesformes glaciaires…).Le niveau moyen de la mer a crû à unevitesse de 1,8 mm par an (± 0,5) de 1961 à2003 et cette vitesse a été plus rapide lorsdes 10 dernières années avec 3,1 mm par an(± 0,7). Il reste aux chercheurs à clarifier sicette plus grande vitesse pour 19932003 correspond à une variation décennale ou à unaccroissement de la tendance à long terme.L’élévation moyenne totale au 20e siècle estcomprise entre 12 et 22 cm.

Les estimations du changement climatiquefutur reposent sur des simulations numériquesprenant en compte les émissions passées degaz à effet de serre (qui ont une durée devie longue), différents scénarios d’émissionsfutures (population mondiale, croissance économique, introduction éventuelle de nouvellestechnologies…) et le comportement du climat(avec des incertitudes concernant les courantsmarins, les nuages, les puits de carbone…).Selon les scénarios, le réchauffement globalmoyen de l’air en surface est estimé entre1,8  °C (dans une fourchette de vraisemblance de 1,1 à 2,9 °C) et 4 °C (fourchette de 2,4à 6,4 °C) à l’horizon 2100. Pour tous les scénarios, les simulations produisent une contractionde la couverture neigeuse et une diminutiondes glaces de mer dans l’Arctique commedans l’Antarctique. Pour certaines simulations,la glace disparaît presque entièrement enArctique à la fin de l’été à partir de 2050.En 2100, l’élévation du niveau de la merest estimée entre 18 et 38 cm dans le meilleurdes cas, entre 26 et 59 cm pour le scénario lemoins favorable. Selon les experts, une augmentation du niveau de la mer de 34 cm provoquerait une perte globale d’environ 30  %des zones côtières humides et des millions depersonnes supplémentaires pourraient subirune inondation chaque année.
Pour en savoir plus :[www.effetdeserre.gouv.fr]  [www.ipcc.ch]
Contact : mathieu.jahnich@ecologie.gouv.fr

Élévation du niveau de la mer : pourquoi et combien ?
Les experts du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ont publié
en février 2007 une synthèse des progrès accomplis dans la compréhension scientifi
que des causes des changements climatiques, dans les observations directes des
changements récents et dans les projections des changements climatiques futurs.
Nous présentons ici les résultats concernant l’une des conséquences du réchauf
fement global : l’élévation du niveau des mers et des océans.
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ES NUISANCES SONORES apparaissentsouvent comme une gêne majeure éprouvée par les populations, d’où l’exigence d’en déterminer les caractéristiques. La Directiveeuropéenne relative à l’évaluationet à la gestion du bruit dans l’environnement (2002/49/EC du 25 juin 2002)constitue une opportunité de mener des politiques visant un aménagement plus durable, prenant encompte les pollutions sonores.Cette Directive a pour vocationde définir, au niveau de l’Union, uneapproche commune pour éviter,prévenir ou réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit dansl’environnement. On s’intéresse iciau bruit des transports et de certaines installations industrielles, et nonaux bruits de voisinage ou à ceuxproduits par des activités de loisirs.Cette approche est fondée sur lacartographie de l’exposition aubruit, sur l’information du public etsur la mise en œuvre de plans deprévention du bruit dans l’environnement (PPBE), élaborés avec laparticipation du public.La directive a été transposéedans le droit français par les articlesL5721 et suivants du Code del’environnement, dont les dernierstextes d’application ont été publiés

début 2006. Ainsi, les cartes de bruitet les plans de prévention sontrequis pour les plus grandes infrastructures de transport et dans lesprincipales agglomérations, avecdeux échéances :  pour les agglomérations de plusde 250  000 habitants et pour certaines infrastructures de transportles plus fréquentées (dont les principaux aéroports), l’échéance estfixée au 30 juin 2007 pour les carteset au 18 juillet 2008 pour les plansde prévention ; pour les autres agglomérations deplus de 100 000 habitants et pourles autres infrastructures de transport concernées, l’échéance estfixée au 30 juin 2012 pour les carteset au 18 juillet 2013 pour les plansde prévention.Ce dispositif prescrit la cartographie de niveaux de bruit selon aumoins deux indicateurs harmonisés  :le Lden (Level day evening night)et le Ln (Level night). Le Lden estune combinaison des niveaux sonores équivalents sur trois tranches dejour (journée, soirée, nuit), avec despondérations qui traduisent le faitqu’un même niveau sonore causeplus de gêne en soirée qu’en journée et encore plus la nuit. Quantau Ln, il s’agit du niveau sonore

équivalent sur la seule période nocturne. Les autorités compétentespeuvent compléter ces informationspour améliorer le diagnostic enfournissant des indicateurs de bruitsupplémentaires (indicateur de qualité sonore par exemple).Sur le plan de la recherche, derécents travaux montrent que lanuisance sonore ne s’évalue passimplement en termes de niveausonore, autrement dit en décibels :la relation entre le bruit physiquement mesuré et la nuisance sonoreéprouvée est beaucoup plus complexe. Cela s’observe notammentdans des situations où les niveauxsonores équivalents ne sont pastrès élevés. Par exemple, sur unfond sonore relativement bas etsupportable, des bruits ponctuelset/ou intermittents peuvent entraînerune nuisance ressentie beaucoupplus grande que le laisserait prévoirla considération de niveaux sonores équivalents.D’autres travaux visent à élaborer des méthodes de tests psychoacoustiques, recueillant le jugementd’un grand nombre de sujets aucours d’enquêtes, pour analyserles nuisances ressenties devant dessons non stationnaires et d’originesvariées. Il s’agit d’une démarcheassez lourde, d’où l’idée de concevoir des estimateurs prédisant lejugement qui sera porté sur un son,à partir de paramètres physiquement mesurables de ce son. Danscet esprit, une recherche récentea établi un indicateur de qualitésonore, calibré à partir de testspsychoacoustiques, dont les variables sont le niveau sonore et lepourcentage de temps d’apparitionde six catégories de sources sonores (voitures, cyclomoteurs, motos,bus, voix humaines et oiseaux). Unlogiciel a ensuite été développé, ilpermet le calcul automatique decet indicateur à partir d’un signal

Le bruit constitue l’une des premières sources de nuisance dénoncée par les citadins. La législation euro
péenne en vigueur a pour objectif d’évaluer et de gérer le bruit dans l’environnement suivant des métho
des harmonisées : cartes d’exposition, information du public, plans d’action... Sur le plan des recherches, les
travaux portent notamment sur la caractérisation de la gêne sonore (perception et vécu du bruit) et sur
l’évaluation monétaire des coûts sociaux du bruit des transports (santé, immobilier…). Un séminaire intitulé
« Bruit des transports : de la connaissance à l’action » s'est déroulé le 19 juin 2007 à Nantes.

Bruit des transports : une directive, des perspectives
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audio numérisé, décomposé selonles catégories de sources sonores àl’aide de procédés utilisant l’intelligence artificielle. Des cartes dequalité sonore devraient ainsi pouvoir être établies, en complémentaux cartes des niveaux de bruit.La source d’un bruit, c’estàdirel’origine et le sens qu’on lui associeselon ce que l’on en connaît etselon nos représentations sociales,est bien une composante primordiale de la gêne, d’où l’intérêtd’une approche de ces aspects« sémantiques » du bruit. En venantcompléter et enrichir les cartesprévues par la Directive, de tellesrecherches sur la perception et levécu du bruit permettront d’améliorer et d’affiner le constat desnuisances sonores en amont desprocessus décisionnels. En aval deces processus, pour préparer l’élaboration des plans de préventiondu bruit dans l’environnement, ilimporte de considérer les aspectssocioéconomiques, en vue de développer des instruments et méthodes d’élaboration de ces plans.Parmi les directions de recherche socioéconomique qui ont été

esquissées, se trouve la question del’évaluation monétaire des coûtssociaux du bruit des transports : nuisances sonores, effets sur la santé,dépréciations immobilières, coûtsd’évitement… De tels chiffragespeuvent fournir des indications, parmi d’autres, permettant d’estimerl’efficacité environnementale desactions menées et des politiquesadoptées. En outre, par la mise enévidence de la responsabilité descoûts, les pouvoirs publics auraientla possibilité d’en appliquer l’internalisation – par le principe de régulation pollueurpayeur – sous formede taxes, d’augmentations tarifaires, d’affectation de valeurs (ditestutélaires) pour la prise en comptede ces coûts lors des évaluationsde projets de transports.Une autre direction de recherche importante qu’il faut envisagerconcerne les effets physiologiquesdu bruit sur la santé. Cette questionne se relie pas nécessairement auxrecherches ici évoquées sur laperception et le vécu du bruit, carles effets envisagés ne s’associentpas seulement à des nuisancesressenties consciemment.Finalement, un trait marquantdes recherches et des développements sur les nuisances sonoresréside dans leur caractère éminemment pluridisciplinaire : ces travauxdoivent associer l’acoustique physique, la psychoacoustique, la psychologie, la socioéconomie, la recherche médicale. Du côté desapplications, ce sont les pouvoirspublics, les collectivités locales, lesaménageurs, les urbanistes, les associations d’usagers… qui doiventparvenir à dialoguer.

Pour en savoir plus : « Halte au bruit ! Pollution sonore,   troubles auditifs, stress », Le journal   du CNRS, n°204, janvier 2007,   pp.1827 « Perception du bruit : aspects   psychologiques et socio   économiques », Lettre Recherche   Environnement, n°2, avril 2006, p.3 G. FABUREL, et al., Bruit des   transports : État et perspectives   scientifiques, La documentation   française, 2007, 120 p.   (Ouvrage rédigé dans le cadre   du programme Predit). [www.bruit.fr] [www.ecologie.gouv.fr/bruit] [www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/   bruit/effets_extraauditifs.htm] Contacts :Pour les aspects techniqueset réglementaires (notammentla directive européenne) : didier.cattenoz@ecologie.gouv.fr jerome.larive@ecologie.gouv.frPour les aspects scientifiques(notamment le programmeBruit et nuisances sonores du SRP) : gilbert.caplain@ecologie.gouv.fr

Le programme de recherche «  Bruitet nuisances sonores  » du Medad –cofinancé avec l’Ademe et piloté parle SRP – a lancé deux appels àprojets, le premier en 2003, le seconden 2005.Les projets retenus portent assez largement sur les aspects psychologiques liés à la perception et à lareprésentation des nuisances sonores,et à un moindre degré, sur lesaspects proprement socioéconomiques du bruit.

Le Predit est un programme national de recherche et d’innovation dansles transports terrestres,conduit par les ministères chargés des transports, de larecherche, de l’industrie et de l’environnement, et par l’Ademe, OSÉOet l’ANR.Le Predit 3 (20022007) est en train dese conclure ; un Predit 4 est envisagé pour les prochaines années.

VIENT DE PARAÎTRE : La biodiversité à travers des exemples
Face aux enjeux sociaux et économiques actuels, la préservation de la biodiversitén’apparaît pas toujours comme une priorité ; il s’agit pourtant de l’un des grandsenjeux auxquels nous sommes confrontés. En effet, la biodiversité n’est pas qu’unconcept théorique, elle est concrète, immédiate et omniprésente autour de nous eten nous  : nos aliments, le papier sur lequel nous écrivons, l’air que nous respirons,jusqu’à notre flore intestinale, toute notre vie dépend de la biodiversité !Le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB) a choiside réunir une soixantaine d’exemples concrets permettant à chacun d’apprécier lesenjeux en présence : l’importance de la biodiversité, les menaces qui pèsent sur elle,mais aussi les pistes pour retrouver un équilibre entre les hommes et les autres espècesqui peuplent notre planète.→ Ouvrage à télécharger gratuitement [www.ecologie.gouv.fr/CSPNB]
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ES DONNÉES de l’étude PERPLEXreposent sur une enquête réalisée en 2004 simultanément auprès de 1008 personnes, représentatives de la population française, et970 personnes travaillant dans oupour des organismes chargés de l’expertise de nombreux risques : nucléaire, chimique, environnemental…Le premier constat est que faceà 27 situations à risque (déchetsradioactifs, pollution atmosphérique,drogues…), le public s’exprime plussévèrement  : il est plus pessimistepour juger les risques, plus réticentà accorder sa confiance aux autorités et plus critique à l’égard de lavérité des informations communiquées sur les risques. Par exemple,les inondations sont jugées à risqueélevé par 40  % du public contreseulement 20 % des experts.Concernant la hiérarchisationdes situations proposées, public etexperts les ordonnent sensiblementde la même manière, comme lemontre le diagramme cicontre.Pour les deux types de populationsinterrogées, le tabagisme des jeunes est en tête du classement dessituations à risques élevés et lesradiographies médicales sont rejetées à la dernière place. Les différences significatives de classementconcernent le bruit et les accidentsdomestiques, qui sont jugées àrisque plus élevé par les experts, etles déchets radioactifs et les retombées en France de Tchernobyl quiinquiètent davantage le public.Ce classement vient tordre lecou à l’idée abondamment utiliséeselon laquelle le public ne sait pasévaluer les risques et ne peut pas lefaire faute de connaissances scientifiques. Le classement proche entrepublic et experts sur l’importance durisque prouve le contraire. En revanche, pour les risques sur lesquels lepublic ne peut intervenir ou participer à leur maîtrise, les résultatsmettent en exergue le manque deconfiance de la population visàvisdes autorités pour gérer ces risques.

Un autre constat concerne lacorrélation forte et systématique duniveau d’études avec la perception du danger : les plus diplôméssont moins souvent que les autressujets à une inquiétude face aurisque. Un niveau de formation élevédonne le sentiment d’une meilleurecapacité de compréhension desrisques et aussi d’un accès à laconnaissance plus aisé. Cependant,d’autres facteurs explicatifs interviennent comme par exemple lapratique professionnelle directementliée à l’expertise dans le domainedu risque considéré.Si on y regarde de plus près, lessituations à risque se regroupent enquatre familles, sans différence entrele public et les experts  : les risquesliés à la société industrielle (pollutions, déchets radioactifs et chimiques…), les risques individuels (SIDA,drogue, alcoolisme…), les risquesémergents et/ou diffus (téléphonesportables, radon…) et, enfin, les risques et nuisances banalisés ou familiers (bruit, accidents domestiques…).Un autre résultat concerne lesopinions sur l’expertise scientifiqueet la science en général : le public

adhère préférentiellement aux expressions qui vont dans le sens d’uneplus grande pluralité de l’expertise.
Principale référence :IRSN, Experts et grand public :quelles perceptions face au risque ?février 2007 → [www.irsn.org]
Contacts : mariehelene.eljammal@irsn.fr sylvie.charron@ecologie.gouv.fr

Les risques, élevés ou négligeables, acceptables ou intolérables, tout le monde ne les perçoit pas de la
même manière comme le montrent de nombreuses enquêtes conduites auprès du grand public.
Cependant, que peuton dire de la perception des risques par les experts ? L’objectif de l’étude
PERPLEX, pilotée par l’IRSN, était justement d’apporter des éléments de réponse à cette question.

Résultats de l'étude « Perceptions des risques par le public et les experts »
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ANS LE CADRE de l’ERANet CRUE « Coordination de la Recherche sur la gestiondu risque d’inondation financée dansl’Union Européenne », un premier appel d’offrescommun a été lancé en novembre 2005 parun consortium de six pays (Allemagne, Angleterre, Autriche, Écosse, Espagne et France)sur un thème novateur, « Évaluation et gestiondu risque d’inondation : efficacité et efficience des mesures nonstructurelles de gestiondes inondations ».Les mesures structurelles (mesures techniques dites « dures » telles que les barrages etdigues) ayant montré leurs limites, l’effort derecherche se porte désormais sur les mesuresnon structurelles (mesures « douces » ou alternatives). Ce sont par exemple l'améliorationde la rétention de l’eau en amont des bassinsversants mais également les systèmes d'alerteprécoce ou l'amélioration de l'information surles risques. Cette démarche, encore peu développée dans certains autres pays, est trèscohérente avec celle qui inspire les actionsde protection contre les inondations soutenuespar le MEDAD et inspirées du ralentissementdynamique des crues.Après une phase d’évaluation scientifiqueréalisée par des experts, un comité de pilotage composé de représentants des six pays afinalement sélectionné sept projets conjointsde recherche, chacun faisant intervenir deséquipes d’au moins trois pays différents. Lessept projets représentent vingtquatre équipesde chercheurs issus des six pays, pour un financement global d’1,5 million d’euros (dont 16 %versés par le MEDAD).Ces recherches visent à évaluer l’efficacitéet l’efficience des mesures nonstructurelles degestion des inondations, chacune l’abordantsous un angle différent : sciences de l’ingénieur, économiques, sociales ou politiques. Ladescription de chacun des projets est disponible sur le site web.Trois de ces projets font intervenir deséquipes françaises, appartenant au Centre

d’enseignement et de recherche eau, ville,environnement (Cereve) de l’École Nationaledes Ponts et Chaussées de Paris, au Groupede recherche en urbanisme, environnementet styles de vie (GRUES) de l’Université MarcBloch de Strasbourg, et au départementGénie des systèmes urbains (GSU) de l’Université de Technologie de Compiègne.Les points forts de cette coopérationtransnationale sont de permettre le partaged'expériences et l'utilisation des résultats de larecherche dans les différents pays en vue d’améliorer la gestion nationale et internationale(sur les domaines transfrontaliers) du risqued’inondation.
Pour en savoir plus : [www.ecologie.gouv.fr/CRUE] [www.crueeranet.net]
Contacts : renouf@lyon.cemagref.fr sylvie.charron@ecologie.gouv.fr

La recherche européenne sur le risque d'inondation
Au cours des dernières années, l’Europe a été sévèrement touchée par de graves inon
dations qui ont causé des dégâts matériels et des pertes en vies humaines importants. Le
changement climatique ainsi que l’augmentation de la vulnérabilité des biens et des
personnes accroissent le risque de telles catastrophes. Le réseau européen de recherche
CRUE a été créé pour consolider les programmes européens de recherche sur les inon
dations, promouvoir les bonnes pratiques et identifier les lacunes. Suite au premier appel
d’offres commun lancé fin 2005 par un consortium de six pays, sept projets de recherche
ont été sélectionnés et les premiers résultats sont attendus pour la fin de l'année 2007.
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Le premier rapport ERANet CRUE a étépublié en janvier 2007. Il présente, pourchacun des pays membres de CRUE,une comparaison de l’organisation dela gestion de la recherche ainsi que desprogrammes de recherche financés traitant durisque d’inondation.
→ Rapport à télécharger [www.crueeranet.net/partner_area/documents/D21MainReport.pdf]
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RELUDE (PRospective Environmental analysis of Land UseDevelopment in Europe) estune étude prospective de l’aménagement du territoire européen àl’horizon 2035 réalisée par l’AgenceEuropéenne de l’Environnement.Verraton l’adaptation à une population vieillissante devenir une prioritépolitique et déclencher une politique d’aménagement du territoiretrès interventionniste et très urbaine ?Fautil craindre un séparatisme socialde plus en plus fort conduisant à unisolement de plus en plus marquédes territoires marginaux ? Quellesseraient les traductions territorialesd’une montée en puissance des préoccupations environnementales ?Voici quelques exemples de grandsenjeux d’aménagement du territoire que PRELUDE permet d’explorer.Basés sur l’interaction entre unpanel européen d’acteurs, ayantchoisi les tendances lourdes et lesruptures à l’œuvre dans chacundes scénarios, et une équipe descientifiques et d’experts modélisant

l’occupation des sols résultant deces différents jeux d’hypothèses, lesscénarios PRELUDE sont à la fois rigoureux, originaux, intellectuellementstimulants et quantifiés. Une sériede cartes, statistiques et illustrationsparticulièrement soignées permettentde visualiser les scénarios (cf. figures  page cicontre). Six classesd'occupation des sols sont modélisées sur une grille de 18 km de cotéà l’échelle européenne : zone urbaine, cultures alimentaires, culturesénergétiques, prairies, forêts et terresabandonnées. Chaque scénario estbâti à partir d’un équilibre différententre cinq forces motrices  : technologie et innovation, gouvernance etdegré d’intervention publique, priseen compte de l’environnement, solidarité et équité, politique agricole.La modélisation permet d’évaluerles changements de modes d’occupation des sols sur l’ensemble duterritoire européen en fonction deshypothèses de chaque scénario.Comme tout exercice de prospective, PRELUDE ne vise pas à

prédire ce que sera le futur duterritoire européen, et aucun desscénarios n’est affecté d’une probabilité de réalisation. Il s’agit aucontraire d’explorer un large éventail de futurs possibles en évaluantleur cohérence et leurs conséquences (notamment environnementales). Les scénarios permettent desusciter et d’alimenter une réflexionstratégique sur les changementsen cours et les évolutions futures duterritoire européen, afin de faireressortir les principaux enjeux, difficultés et marges de manœuvre. Enexplorant le futur, la prospectivepermet ainsi d’éclairer le présent etconstitue un excellent outil d’aideà la décision.
Pour en savoir plus : [http://eea.europa.eu/prelude] [http://scenarios.ewindows.eu.org/reports/fol077184]
Contacts : julien.vert@ecologie.gouv.fr prelude@eea.europa.eu

PRELUDE est une étude prospective qui propose cinq scénarios qui sont autant d’images de ce que
pourraient être les paysages et le territoire européens dans 30 ans. Comme tout exercice de prospective,
cette étude ne vise pas à prédire l’avenir mais elle constitue un cadre de réflexion cohérent permettant de
faciliter la discussion stratégique des politiques publiques.

L’aménagement du territoire européen à l’horizon 2035

P

Pourquoi avoir choisi de vous concentrer sur l’aménagement du territoire pour cet exercice ?
Une grande partie des politiqueseuropéennes a une dimension territoriale, en particulier la Politique Agricole Commune, mais également laPolitique Régionale de l’Union (leFond de Développement Régionalet le Fond de Cohésion), et le financement des Réseaux TransEuropéens.Toutes ces politiques affectent unterritoire européen riche en paysages contrastés (mosaïque) quiconstitue un héritage naturel etculturel unique. En même temps,l’aménagement du territoire estsouvent considéré comme un problème local et régional car les

autorités compétentes se trouventgénéralement à ces niveaux. Lerésultat est une disparité entre lesfacteurs du changement de l’aménagement du territoire (essentiellement aux niveaux européen etnationaux) et les politiques misesen œuvre (aux niveaux régionauxet locaux) ; les scénarios ont doncété développés pour montrer lanécessité d’analyser les facteurs duchangement de l’aménagementdu territoire si l’on veut répondreefficacement à l’objectif de longterme en Europe d’enrayer le reculde la biodiversité et de maintenir lecapital naturel européen. En conséquence, l’aménagement du territoireest un sujet qui devrait recevoir plusd’attention, en particulier dans le

contexte actuel du changementdémographique, du développementrural, du financement prioritaire del’agriculture, et des impacts environnementaux.En outre, le changement des paysages reflète directement l’impactdes activités humaines, et constituepar conséquent un support idéalpour discuter de la désirabilité (ounondésirabilité) de certains développements socioéconomiques.
PRELUDE est basé sur un mélange
original entre approche participative,

Entretien avec Alex Volkery, chargé de projet PRELUDE à l'AEE« »
Entretien réalisé par Julien Vertet traduit de l'anglaispar Stéphane Isoard
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Figure 1a  Exemple d’un scénario dedéveloppement équilibré avec un fortinterventionnisme de l’État en matièred’aménagement du territoire : maîtrisede la croissance urbaine, revitalisationdes zones rurales, préservation desespaces naturels.

Figure 1b  Exemple d’un scénario donnantla priorité au développement économiqueet à la compétitivité dans un contexte deforte mondialisation : urbanisation importante, désertification rurale, ségrégation spatiale forte et impacts majeurs sur les espaces à haute valeur patrimoniale.
20352005

Exemplesde scénarios PRELUDE
[http://eea.europa.eu/prelude]

2035

modélisation et scénario. Pouvezvous nous en dire plus sur cetteméthodologie et son intérêt ?
C'est l’approche méthodologique dite de ‘StoryandSimulation’qui a été utilisée. La constructiondes scénarios a été basée sur troisateliers de trois jours chacun, répartis sur une période de un an, avecun panel d’environ trente acteurs.Le processus dans son ensemble aété animé par des consultants spécialisés. Au cours du premier atelier,les acteurs ont discuté des incertitudes et facteurs clés du changement de l’occupation des sols, dela logique des scénarios et desimpacts environnementaux liés àl’aménagement du territoire. Par lasuite, le premier jeu de scénarios aété révisé par les responsables duprojet à l’Agence Européenne del’Environnement et un groupe support pour l’analyse de scénarios comprenant des experts et des modélisateurs de l’aménagement du territoire(qui étaient aussi présents dans lepanel). Les scénarios étaient ainsiétayés par des données quantitatives

et spatialement explicites provenant de modèles de simulation del’occupation des sols.Au second atelier, les partiesprenantes ont révisé le premier jeude résultats modélisés et ont affinéle volet narratif des scénarios. Lesrésultats du modèle d’occupationdes sols ont été par la suite adaptés à ces changements. Des consultants en support visuel ont illustré lecontenu des scénarios avec decourtes séquences vidéo. De plus,le volet narratif des scénarios a étérédigé par des écrivains professionnels pour assurer un format cohérent et attrayant. Tout cela fut denouveau présenté, revu et discutéau cours du troisième atelier. Lesacteurs ont discuté de la dernièreversion des scénarios et de leursconséquences écologiques.Le processus de convergencedes opinions des acteurs et desmodélisateurs a été assez difficile.Cependant il était nécessaire, pourproduire des scénarios stimulants,de s’affranchir des contraintes etdes structures des modèles. Garderles scénarios au sein d’un cadre

cohérent a également été un défi,qui a été finalement relevé.
Quelle est la pertinence des résultats de PRELUDE pour les décideurset les politiques publiques ?

PRELUDE constitue un cadre deréflexion cohérent permettant defaciliter la discussion stratégique despolitiques publiques. Ce projet offreune toile de fond pour les débatsconcernant le futur du développement rural, de l’agriculture, del’environnement et de la nature enEurope. Le principal résultat de PRELUDE est de créer une plateformepour les discussions et analysesstratégiques à disposition des décideurs politiques et des principalesparties prenantes, en offrant desscénarios pour le futur stimulants etétayés par des analyses pertinentes. PRELUDE fait l’objet de plusieursateliers ciblés de diffusion desrésultats, ainsi que de conférenceset de mise à disposition de l’outilde présentation sur Internet.
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E SOL est un véritable écosystème, un milieu riche en matières organique et minérale. Lesmicroorganismes du sol (bactéries,champignons, vers…) dégradentles constituants du sol, fournissentles nutriments dont les plantes ontbesoin et en facilitent l’absorption.Une équipe de chercheurs suisses a évalué l’impact de l’usagede pesticides sur la compositionorganique du sol. Ils ont effectuéune série de cultures en alternantplusieurs types de plantations (pommes de terre, orge, blé d’hiver,betteraves et trèfle) sur des parcelles cultivées selon des méthodestraditionnelles et selon des pratiques biologiques interdisant touttraitement phytosanitaire. Pour laisserle temps aux microorganismes dese développer et au sol de serégénérer, l’expérience a étéconduite sur plus de vingt ans.Au terme de leur étude, ils ontexaminé le contenu en matièreorganique du sol pour les deuxtypes de cultures. Ils ont observé

que la microfaune du sol étaitjusqu’à 25 % plus abondante etplus diversifiée dans les parcellescultivées de manière biologiquepar rapport à celles ayant reçu dessubstances chimiques. L’usage intensif d’engrais, pesticides et autresproduits chimiques a donc pourconséquence d’amoindrir fortementla présence de microorganismesdans le sol. Par effet d’entraînement, plus le sol sera pauvre enmatière organique, plus les culturesauront besoin d’apports externestels que des phosphates et desnitrates. Inversement, le développement de la microfaune permet unenrichissement du sol en nutrimentset ainsi une meilleure fertilité.Par ailleurs, les insectes, dontcertains se nourrissant de divers parasites, étaient eux aussi plus nombreux sur les parcelles bio. Cetteprésence accrue d’insectes auxiliaires assure une meilleure protectiondes cultures et diminue l’intérêtd’utiliser des insecticides.Selon les chercheurs, malgréune baisse de rendement de 20 %,

l’agriculture biologique est économiquement rentable dans une gestiondurable. En effet, la richesse du solen microorganismes favorisée pardes années de culture bio permetd’éviter les apports en fertilisants etles dépenses associées.
Principale référence :A. FLIESSBACH et al. (2006)"Soil organic matter and biologicalsoil quality indicators after 21 years oforganic and conventional farming",Agriculture, Ecosystems andEnvironment, n°118, pp.273284
Contact :morgane.lemoult@ecologie.gouv.fr

La composition organique et minérale du sol est largement influencée par les pratiques humaines. En
effet, au delà des risques de pollution des sols et de l’eau, l’usage intensif d’engrais, pesticides et autres
produits chimiques a pour conséquence d’amoindrir fortement la présence de microorganismes dans le
sol. C’est ce qui a été démontré par une équipe de chercheurs suisses au terme d’une étude
comparative longue de vingtetun ans.

Les bienfaits de l'agriculture biologique pour la qualité des sols
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VIENT DE PARAÎTRE : La Lettre du Changement global n°20  Février 2007
La Lettre du Changement global (anciennement Lettre PIGBPMRCFrance) est l'émanation

du Comité National Français du Changement Global (CNFCG), en relation avec l'Académie
des sciences. Cette lettre biannuelle a été créée en 1994 pour promouvoir les recherches
développées en France (et en coopération à l'étranger) sur les thématiques des grands
programmes internationaux de recherche ayant pour but de faire progresser la compréhen
sion du système Terre et des facteurs affectant le changement global (IGBP, WCRP, IHDP,
Diversitas). Elle est réalisée grâce au soutien de l'INSUCNRS, l'Université J. Fourier de Grenoble,
MétéoFrance, le Ministère de la Recherche et MEDIASFrance.

Abonnement auprès de MarieAntoinette Mélières [melieres@lgge.obs.ujfgrenoble.fr]
Consultation des articles sur [www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/biblio/pigbsom.htm]

© A. Brauman  IRD



’UN DES AXES NOVATEURS du Plan Loire 20072013 est l’ambition de conserver son tempsd’avance en matière de recherche surle fleuve et sur son milieu. Parmi les actionsretenues, citons la mise en œuvre d’un programme intégré de recherche, la mise enplace d’un conseil scientifique chargé d’assister la gouvernance du Plan Loire et l’organisation d’un rendezvous annuel entre lacommunauté scientifique et les gestionnairesligériens (dont le premier s’est tenu à Tours le20 juin 2007 et dont les actes sont disponiblessur le site [www.planloire.fr]).Afin de préciser les besoins en matière derecherche du bassin de la Loire, une enquêtea été réalisée par l’Établissement Public Loireau printemps 2007, auprès des différentsacteurs du bassin. L'enquête était centrée surdeux thèmes : l'évolution du lit de la Loire etde ses affluents et l'adaptation au changement climatique. Dans l’ensemble, les besoinsdes gestionnaires apparaissent logiquementcomme très opérationnels, ramenés à leurterritoire et à leurs échéances d'intervention,le cas échéant dans le cadre de programmations, de planifications.Par rapport au thème de l'évolution du litde la Loire et de ses affluents, des actions derecherche et de gestion sur ce thème sontdéjà en cours (plusieurs exemples de projetsont été donnés) mais les réponses au questionnaire montrent encore un fort besoin derecherches sur la connaissance des phénomènes et des facteurs d'évolution. Ces besoinsconcernent différents thèmes et notammentles activités humaines (impacts sur les milieux,prospective sur les usages), les écosystèmesalluviaux et la biodiversité (espèces envahissantes, migrations piscicoles), ou encore lesouvrages transversaux (barrages, seuils).En revanche, le thème du changementclimatique est davantage une préoccupation pour l'avenir et, en l'absence d'élémentsconcrets sur les effets attendus, les gestionnaires sont encore très peu mobilisés. Par voie

de conséquence, les besoins de recherchesont orientés vers la connaissance de ces effets en lien avec les préoccupations principales des gestionnaires (hydrologie, disponibilitédes ressources en eau, inondations).Un besoin transversal, qui apparaît dansl'ensemble de l'enquête, concerne l'amélioration, la capitalisation et la diffusion desconnaissances jusqu'à leur traduction et leurutilisation opérationnelle. Les auteurs de l’enquête soulignent également l'intérêt du retourd'expérience sur les projets passés ou encours  : des éléments de méthode ou d'organisation constituants des facteurs de réussiteou des difficultés sont très demandés. Ilsconcernent le partage de la connaissance,de méthodes et d'outils, ou bien encore lesconditions pour permettre une bonne collaboration entre chercheurs et gestionnaires(coordination, disponibilité, programmation àdes pas de temps communs).
Principale référence :Développement et partage d'une connaissance globale, fondamentale et opérationnelle du bassin de la Loire. Besoins en matièrede recherche. Établissement Public Loire,juin 2007. [www.planloire.fr]
Contact : ddre@eptbloire.fr

L'interface chercheursgestionnaires au cœur du Plan Loire
Le Plan Loire grandeur nature est un plan global d’aménagement de la Loire, débuté
en 1994, visant à concilier la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et
le développement économique. La troisième étape de ce plan s’étale de 2007 à 2013
et les actions menées s’appuient sur une stratégie largement débattue et validée par
l’ensemble des acteurs du bassin (collectivités, chambres régionales, services de l’État,
associations, chercheurs…). L’interface entre les chercheurs et les gestionnaires est l’un
des points forts de cette stratégie et une enquête a été conduite pour mieux connaître
les besoins des gestionnaires en matière de recherche.
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ETTE ENQUÊTE pilotée par Suzanne de Cheveigné a étéréalisée entre 2004 et 2006avec le soutien de l'Agence del'Environnement et de la Maîtrisede l'Énergie (Ademe) et de l'Agence Française de Sécurité Sanitairede l'Environnement et du Travail(Afsset). Elle représente la reprise etl'extension d'une recherche menéedix ans auparavant avec l'appui duMinistère de l'environnement d'alorset permet donc également de cernerl'évolution récente de la question.Pour les Français, les journauxtélévisés sont de loin la principalesource d’information sur l’environnement (72 %) suivis par les films (49 %)et les journaux (45 %). En France,95 % des foyers sont équipés de téléviseur(s) et les journaux télévisés dusoir sont regardés par près de 20 millions de personnes, le « 20  heures »de TF1 pouvant avoir jusqu’à 12 millions de téléspectateurs !Ce sont donc les journaux dedébut de soirée de TF1 et France 2(20 heures), France 3 (19 h 30) etArte (19 h 45), durant deux périodes d'un mois en févriermars et juinjuillet 2004, qui ont été enregistréset analysés. L’inventaire du contenudes journaux a été effectué et lesnouvelles traitant d’environnementont été identifiées, transcrites intégralement et des « storyboard » ontété constitués pour les principalesd'entre elles avec les images dechaque plan.Par ailleurs, 30 entretiens semidirectifs de deux heures environont été réalisés de juin à juillet 2005auprès de spectateurs réguliers dujournal télévisé habitant Paris, Marseille ou leurs régions. Ces entretiens, appuyés sur le visionnage etle commentaire d'extraits des journaux télévisés analysés, ont abordéaussi bien les perceptions des problèmes d'environnement, le rôle des

médias et des acteurs locaux ounationaux, que les possibilités dedémarches actives (participation àdes débats, activités associatives...).
Davantage de reportages« environnement » dans les JT
La première étape d'analysequantitative du contenu des journaux télévisés brosse un tableau dela place qui est donnée à l’environnement dans les journaux télévisésdes principales chaînes françaisesen début de soirée. Le constat principal est que les nouvelles environnementales occupent beaucoupplus de place dans les journauxtélévisés en 2004 qu'en 1994 puisque le nombre de reportages aplus que doublé sur TF1 et France 2(cf. fig. 1). De plus, l’environnementsemble avoir acquis une plus grande légitimité puisqu'on n'hésite plusà annoncer explicitement la thématique, ce qui était rare en 1994.Les nouvelles «  environnement  »ont été classées en 4 catégories : les sujets concernant la faune oula flore ; les sujets relevant de la politiqueenvironnementale, des aspects juridiques ou économiques ; les annonces d’événements concernant la météo ou les séismes ; les sujets sur la pollution, le plussouvent le résultat d’actions humaines négatives.

Une couverture médiatiquetrès variable
Un suivi du rythme de la couverture médiatique qui permet devoir la dynamique dans le tempsdu flux d'information sur l'environnement, montre que l’environnementest parfois éclipsé par d'autres événements – ce fut le cas pendantplusieurs jours lors des attentats de

Madrid du jeudi 11 mars 2004. Àl'inverse, des nouvelles environnementales le plus souvent correspondant à des catastrophes naturelles,peuvent ellesmêmes faire l’objetd’une surabondance de présentations (exemple du séisme au Marocle 24 février 2004 ou de chutes deneige inhabituelles dans l’ouest dela France le 28 février 2004). Les sujets de politique environnementalesont plutôt placés au milieu et lessujets animaliers, en général légers,à la fin des journaux.
Plus d'experts,moins de profanes

En examinant le choix des personnes interviewées dans les reportages «  environnement  », un reculdu profane et de la victime, auprofit des experts a pu être observé sur l’ensemble des chaînes. En1994, 51  % des personnes interrogées dans les reportages étaient des« gens ordinaires  » et seulement27  % des experts. Les chiffres sesont inversés en 2004 avec 33 % deprofanes contre 48 % d'experts (cf.fig. 2). Il s'agit là d'un retournementimportant d'une tendance de fondde la télévision, non spécifique àl'environnement, depuis 20 ans.

Les problèmes environnementaux et leurs conséquences sur la santé publique promettent d'être parmi les
plus importants auxquels sera confrontée notre société dans les années à venir. Une recherche cofinancée
par l’Ademe et l’Afsset avait pour objectif d'analyser des discours médiatiques les concernant, ceux de
l'information télévisée en l'occurrence, afin de mieux comprendre les processus par lesquels ces problèmes
s'élaborent dans l'espace public, puis d'étudier la manière dont ces discours médiatiques sont reçus et inter
prétés par leur audience. Les résultats de ces travaux ont été présentés lors des « 3es rencontres recherche »
de l’Ademe organisées en juillet 2007 à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris.

Le thème de l'environnement dans les journaux télévisés

C
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L'(in)action collectiveà l'écran
L'analyse qualitative des extraits(textes et images) permet de dégager les stratégies discursives adoptées par chaque chaîne : ce sontles choix effectués par chaquemédia en terme de contenu, descénario, de mode d’énonciation,etc. Cette analyse ne peut se faireque de manière comparative, enexaminant les nouvelles communesaux quatre chaînes étudiées.L’étude conduite dix ans auparavant avait montré que, lors des inondations de l’automne 1994 dans lesudest de la France et le nord del’Italie, TF1 proposait une vision d'impuissance en insistant sur la rupturedes communications et la désorganisation sociale. À l'opposé, France 2mettait bien plus en scène des traces de cohésion sociale, l'entraidedes voisins ou les actions des secours.Cette opposition se confirmait dansd'autres sujets. Ce traitement del'environnement comme un domaine sur lequel l'action collective aprise ou non peut donner sens ourendre futile toute tentative de lepréserver...L'analyse qualitative des nouvelles diffusées en 2004 montre que lesgrands traits des modes d'énonciation des chaînes restent les mêmesqu'en 1994. Néanmoins, les chaînesde service public montrent moinssystématiquement qu'il y a dix ansles scènes d'entraide qui mettaientclairement en scène la persistance,devant l'adversité, du lien social.

 Regarder le JT,se connecter au monde
L'enquête sur la réception permet de comprendre comment desmembres du public interprètent cestextes médiatiques et les mettent enrapport avec leurs perceptions etleurs pratiques environnementales.Le journal télévisé suscite des réactions d'une grande ambivalence.Il bénéficie d’un fort capital, sinonde sympathie, du moins d’attachement, certainement avec moins de« révérence » qu’en d’autres tempsdu fait du doute sur la crédibilité desmédias en général. Il persiste desinquiétudes (sinon des soupçons)de manipulation.Dans l’échantillon, la vision dujournal télévisé apparaît commeune pratique fortement ancréedans les habitudes domestiques etfamiliales. Le JT permet l'accès àun minimum partagé d'informationet de culture, de se sentir en priseavec la réalité collective : il représente un vecteur fondamental deconnexion avec le monde. Certainstéléspectateurs (le plus souvent ceuxdu JT de TF1) semblent piégés parson seul horizon, alors que d'autresréussissent à mobiliser des sourcesd'information complémentaires.D'une façon générale, les personnes interrogées tissent une relationde confiance avec le présentateuret lui accordent un grand crédit defiabilité, de compétence et d'objectivité. C'est TF1 qui illustre le mieuxcette relation d'intimité avec la figureemblématique de P. Poivre d'Arvor.Le journal télévisé est une formeétablie, centrale dans la vie socialedes personnes interrogées qui ne seprivent pas de le critiquer pourautant. Beaucoup apprécieraientde voir davantage de moments de

débats et plus de diversité. Denombreux reproches sont faits, depointillisme, de discontinuité, de juxtaposition d’informations insuffisamment mises en contexte. Il s'endégage une impression de tempsperdu dans le cadre d’un formatpourtant déjà court.
Une attente forte en matièred'environnement
En ce qui concerne l'environnement, une fraction particulièrementdéfavorisée de l’échantillon n'estpas à même de prendre en chargeces problèmes qui leur paraissentvenir se surajouter à ceux qui lesaccablent déjà (chômage, précarité…). Pour les autres, le journaltélévisé est jugé utile comme espace d’évocation de la thématiqueet les demandes tant de conseilspratiques que d'explications générales sont très nombreuses : créer une chronique dédiée à l’intérieur du journal, ne pas hésiter à répéter, donner des explications (proximitéet ouverture sur le monde).Selon les personnes interrogées,l'action visàvis de la dégradationde l’environnement et de ses conséquences sanitaires est pressante,urgente, venant peutêtre mêmetrop tard, et elle est mal assuméepar les pouvoirs publics.

Principale référence :Suzanne DE CHEVEIGNÉ et al.,L’environnement dans le JT :la construction médiatiqueet sa réception. Rapport finalAdemeAfsset, Décembre 2006.
Contacts : cheveign@ehess.univmrs.fr mathieu.jahnich@ecologie.gouv.fr
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ES CHERCHEURS de l’Université deBerne ont analysé les températures maximales journalièresrelevées dans 16 pays Européens(de la Croatie à la France, de laSuède au Portugal), par 54 stationsen fonctionnement depuis 1880pour la majorité d’entre elles.Les tests d’homogénéité effectués sur les données recueillies montrent que les températures mesuréesn’étaient souvent pas justes, et cejusqu’au début du XXe siècle. Eneffet, à cette époque, les appareilsde mesure n’étaient généralementpas protégés des rayonnementssolaire et terrestre. Les chercheurssuisses ont corrigé ce biais et ontmontré que les calculs précédentsconcernant la température moyenne

ou la durée des vagues de chaleurétaient sousestimés d’environ 30 %.Les résultats montrent que latempérature moyenne a augmentéde 1,6 degré en Europe de l’Ouestentre 1880 et 2005. Sur la mêmepériode, le nombre moyens de jourtrès chauds comptabilisés entre juinet août a presque triplé, passantde 2,5 à un peu plus de 7 (cf. fig. A)et la durée des vagues de chaleura doublé, passant de 1,5 à 3  joursen moyenne (13 jours à Paris à l’été2003 ! – cf. fig. C).Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution duclimat (GIEC), il est très vraisemblable que les vagues de chaleurseront de plus en plus fréquentes àl’avenir dans le monde entier. Lestravaux de l’équipe suisse montrentque ces changements importantssont en train de se produire en

Europe occidentale : la variabilitédes températures est d'ores et déjàplus grande. Les températures estivales en Europe de l’Ouest semblentêtre particulièrement sensibles auréchauffement global de l’atmosphère.
Principale référence :P.M. DellaMarta et al., « Doubledlength of western Europeansummer heat waves since 1880 »,Journal of Geophysical Research,August 2007, 112.
Contact :daniel.martin@ecologie.gouv.fr

La vague de chaleur qui s’est abattue à l’été 2003 sur l’Europe a eu des conséquences socioéconomiques
et environnementales dévastatrices (près de 30 000 décès dont la moitié en France, nombreux incendies
de forêts, fonte des glaciers alpins de 10 %…). Des chercheurs suisses viennent de montrer que la durée
de ces événements extrêmes est en très nette augmentation depuis 1880 en Europe de l’Ouest.

Des vagues de chaleur de plus en plus longues en Europe
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VIENT DE PARAÎTRE : Changements climatiques, les enjeux du contrôle international.
Auteur : Sandrine MaljeanDubois (dir.)

Le mécanisme de contrôle dit d'observance du Protocole de Kyoto est au cœur de la
discussion des politiques de lutte contre le changement climatique. Cette procédure constitue
une innovation juridique et politique importante dans le domaine des accords internationaux
de l'environnement et porte sur des sujets aussi sensibles que la définition de la souveraineté
nationale ou le mode de développement économique.

L'ouvrage en présente une analyse juridique complétée par des approches économiques
et de sciences politiques. Il en cerne les enjeux et la compare à d'autres procédures de con
trôle en droit national, européen et international, dans et hors du champ de l'environnement.

Cette étude est le fruit d'une recherche pluridisciplinaire qui a bénéficié d'un financement
de l'ADEME, dans le cadre d'un appel à propositions du programme Gestion et impacts du
changement climatique (MEDADAdeme).

Ouvrage à commander à la Documentation Française [www.ladocumentationfrancaise.fr]



es abeilles sont les principaux insectespollinisateurs : il y en a mille espèces enFrance et vingt mille à travers le monde.Plusieurs recherches récentes montrent undéclin des populations d’abeilles sauvages etdomestiques. Un effondrement des coloniesd’abeilles domestiques a par exemple étéobservé entre 2005 et 2007 aux ÉtatsUnis : 30à 50 % de mortalité à la sortie de l’hivercontre 5 à 10 % en situation normale. Lemême phénomène a été observé en Franceet en Belgique ces dernières années, jusqu’àl’hiver 20062007 où le taux est revenu à lanormale sans que l’on connaisse avec certitude les raisons de ce rétablissement.Plusieurs causes pourraient expliquer la diminution dramatique des populations d’abeilles  :les infections parasitaires (Nosema cerana,Varroa destructor) ou virales (Israeli AcuteParalysis Virus) des populations, la présencede pesticides dans l’environnement desruches ou au sein des espèces butinées, lapollution des écosystèmes par des substances toxiques, la réduction de la taille deshabitats (qui défavorise le brassage génétique en isolant les populations), la raréfactiondes plantes qui fournissent nectar et pollen,la compétition avec des espèces invasives,les changements climatiques... Il est peuprobable qu’une seule cause explique lephénomène, les chercheurs penchent plutôtpour la synergie d’un ensemble de petitesperturbations d’ampleur unitaire faible.Les conséquences de la disparition desabeilles pourraient être catastrophiques. Eneffet, la reproduction de plus de 80 % desespèces végétales dans le monde dépenddirectement des insectes pollinisateurs (principalement des abeilles et dans une moindremesure des guêpes, papillons, mouches…).Les abeilles assurent donc la survie de cesespèces et de tout le cortège de vie sauvage qui leur est associé (oiseaux, rongeurs,mammifères…).Plus précisément, la plupart des culturesfruitières (pommes, cerises, fraises…), légumières (courgettes, tomates, poivrons…), oléagineuses (colza, tournesol) ou protéagineuses

(féverole) dépendent des abeilles pour sereproduire. Les autres plantes cultivées (notamment les céréales comme le blé, le maïset le riz) dispersent leur pollen grâce àl’action du vent, de la pluie… Rapportée autonnage, c’est 35 % de la production mondiale de nourriture qui est menacée par lararéfaction des abeilles.Sur le plan économique, il apparaît quel’impact des pollinisateurs est considérablepuisqu’il représente environ 10 % du chiffred’affaire de l’ensemble de l’agriculture mondiale. Aux ÉtatsUnis, ce marché a été évaluéà environ 15 milliards de dollars par an.Dès à présent, des mesures favorables auxabeilles sont possibles : réduire l’usage despesticides face auxquels les abeilles sont particulièrement vulnérables, stopper la réductionet la fragmentation de leurs habitats, mieuxpréserver les prairies et développer les jachères fleuries, etc.Le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB), organisme deconseil placé auprès du Ministre en charge del'environnement, a été saisi de cette questionde la diminution des espèces pollinisatrices.
Contacts : Yves Le Conte [leconte@avignon.inra.fr] Véronique Barre  [veronique.barre@ecologie.gouv.fr]

Le déclin des populations d'abeilles et ses conséquences
La grande majorité des espèces végétales dans le monde, notamment celles qui
produisent les fruits et légumes qui servent de base à notre alimentation, comptent sur
les insectes pour se reproduire. Cette richesse écologique et alimentaire est menacée
par l’effondrement des populations d’abeilles, principaux insectes pollinisateurs. Infec
tions parasitaires et virales, mauvais usage de pesticides, destruction des habitats,
changements climatiques… sont à combattre pour contrer ce phénomène inquiétant.
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e contexte général de la gestionde l'eau est marqué par lamise en œuvre de la Directivecadre sur l'eau, la révision ou ladéfinition de Schémas d’aménagement et de gestion des eaux etl'interpénétration d'autres politiquesterritoriales (Schéma de cohérenceterritoriale, Plans locaux d’urbanisme…). Dans ce contexte, le MEDADa souhaité susciter des recherchessur le couple eauterritoires (avecla création d’un nouveau programme de recherche) et organiserl'émergence et la formalisation desquestions de recherche qui deviendront des enjeux de gestion dans lefutur (à travers le réseau européende recherche IWRMNet).La création du programme « Eaux& Territoires » résulte d’une réflexionentamée en 2005 et marquée parle colloque « Eau et territoires, quelsenjeux pour la recherche ? » organisé à Lyon en janvier 2006. Les territoires ont pendant longtemps étédéveloppés sans prendre en compteles possibilités et les défis liés à l’eauet de nombreux exemples montrentles limites de cette politique. C’estle cas des sécheresses répétées enFrance et des interrogations qu’ellessuscitent sur le partage de la ressource et les contraintes engendréessur la société et les écosystèmes.C’est aussi le cas des problèmes depollutions diffuses et de proliférationd’algues vertes en Bretagne oùs’opposent l’activité agricole et leslogiques de développement touristique et résidentiel.Par ailleurs, plusieurs travaux deprospective montrent que les questions de ressource et d’environnement renvoient inéluctablement àdes questions de territoire encore peuanalysées et soulignent le manquede travaux intégrant le long terme.Par conséquent, le programme« Eaux et territoires » cherche à décloisonner et dépasser les politiquessectorielles, et à proposer des approches et des modes de gestiontransversaux. Les scientifiques sont

appelés à faire, sur la base des besoins des acteurs politiques, économiques et/ ou associatifs, des propositions de recherches sur les thèmessuivants : les fonctions de l’eau, lanotion de « crise » dans les rapportseauxterritoires, le « système aménagé » ou comment appréhender l’eautraversant les territoires, et les coévolutions milieuxsociétés. Le programme vise ainsi à éclairer les politiques actuelles et futures portéespar les acteurs publics en chargede la gestion des territoires et de lagestion de l’eau.Sur un plan pratique, ce nouveau programme est doté d’unbudget de 1,4 million d’euros et ilassocie quatre partenaires : leMEDAD, le Cemagref, le CNRS (viason département Écologie et développement durable) et le Ministèredes ressources naturelles et de lafaune du Québec (des propositionsde collaboration entre équipesquébécoises et françaises sont doncattendues). L’appel à propositionsde recherche est ouvert jusqu’au12 janvier 2008 et toutes les informations complémentaires sont disponibles en ligne à l’adresse suivante :[www.ecologie.gouv.fr/EauxetTerritoires].

Adoptée en décembre 2000, laDirective cadre dans le domainede l’eau de l’Union Européenne afixé plusieurs objectifs à atteindred’ici 2015, dont les deux suivants :

améliorer la qualité des eaux desurface, souterraines et côtières, etsauvegarder les précieux écosystèmes aquatiques du continent.Cette directive inclut des mesuresdestinées à renforcer la gestiondes ressources en eau et à résoudre les problèmes de pollution etd’émissions nocives. Elle a toutefoisengendré de nouveaux besoinsscientifiques qui doivent être abordés, notamment, par les gestionnaires des ressources en eau et lesorganismes de contrôle. Le projetERANet IWRM.Net – Vers un réseaueuropéen d’échanges pour l’amélioration de la diffusion des résultatsde recherche sur la gestion intégrée des ressources en eau – vise àmettre en réseau les programmesde recherche nationaux et régionaux de 14 pays européens pouraider les gestionnaires à améliorerleurs méthodes de travail via l’échange de bonnes pratiques et ledéveloppement de nouveaux instruments et méthodes.Un appel à propositions de recherche vient d’être lancé sur deuxthèmes : les pressions et impactshydrologiques et morphologiquessur l’état écologique, et la gouvernance de l’eau. L’appel est ouvertjusqu’au 28 février 2008 et lespropositions devront réunir deséquipes d’au moins 3 pays différents. Toutes les informations pratiques sont sur le site :                     [www.ecologie.gouv.fr/IWRMNet].Dans le cadre du réseau IWRMNet, le MEDAD développe uneaction spécifique de prospectivepour la recherche, consacrée àl'émergence et la formalisation desquestions de recherche qui deviendront des enjeux de gestion dansle futur. Cette action se concrétisera par l’organisation d’un colloque en avril 2008 qui regrouperagestionnaires de l’eau, scientifiqueset prospectivistes.
Contact :xavier.lafon@ecologie.gouv.fr

Afin d'accompagner la mise en œuvre de politiques européennes et territoriales dans le domaine de l’eau
(Directive cadre sur l’eau, Schémas d’aménagement et de gestion des eaux…), le MEDAD entend promou
voir le développement de recherches intégratives, interdisciplinaires et impliquant la construction des
questions de recherche avec les acteurs politiques, économiques et/ou associatifs.

Gestion de l'eau : la recherche pour proposer des approches novatrices
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epuis que le baromètre IRSNexiste, les Français placenttoujours en tête de leurs préoccupations les risques socioéconomiques (chômage, pauvreté,insécurité) puis immédiatementaprès la dégradation de l’environnement.Cependant, les résultats de l’enquête menée en novembre 2006(et publiés dans le baromètre 2007)montrent une plus grande sensibilité des Français sur le thème del’environnement. En effet, à la question « En France, parmi les problèmes actuels suivants, lequel estpour vous le plus préoccupant ? »,la dégradation de l’environnementvient se placer en 3e position (avec24,3 % de citations en premier etsecond choix), toujours derrière lechômage (35,1 %), la misère etl’exclusion (34,3 %) mais devantl’insécurité (20,4 %). Par ailleurs, leschangements climatiques gagnentencore du terrain cette annéepour atteindre un score de 16,6 %(5e rang exæquo avec le terrorisme) contre 11 % en 2005 (7e rang)et 7 % en 2004 (11e rang).La question « Je vais vous citerun certain nombre de problèmesd’environnement, quel est celui quivous semble le plus préoccupant ? »affine les préoccupations en matière d’environnement. Effet de serre(40,1 % de citations en premier etsecond choix), pollution de l’air(33,2 %) et pollution de l’eau (29 %)sont en tête du classement. Avecune progression d'environ 5  % parrapport à 2005, l'effet de serre passede la 3e à la 1re place.L’enquête se focalise égalementsur 30 situations à risque variées (lesaccidents de la route, l'alcool, letabac, le radon dans les habitations, le bruit, etc.). Les personnesinterrogées sont notamment amenées à juger ces situations selonl’importance perçue du risque et laconfiance accordée aux autoritéspour les prévenir.

La pollution atmosphérique esten tête du palmarès des situationsà risque et elle inquiète de plus enplus les Français : ils étaient 68 % en2004, 69 % en 2005 et sont 75 %aujourd’hui à juger ce risquecomme « élevé ». La pollution del’air se place ainsi pour la premièrefois en tête du classement devantle tabagisme des jeunes (74 %), ladrogue (69 %), la pollution des lacs(67 %), etc.En parallèle, les Français accordent de moins en moins leur confiance aux actions menées par lesautorités pour prévenir la pollution

de l'air. Entre 1998 et 2006, la pollution atmosphérique voit son scorede méfiance augmenter de plusde 20 % (35 % de réponses négatives sur la confiance en 1998, 53 %aujourd’hui).
Principale référence :Baromètre IRSN 2007.La perception des risqueset de la sécurité par les Français.Juillet 2007. [www.irsn.org]
Contacts : mariehelene.eljammal@irsn.fr sylvie.charron@ecologie.gouv.fr

Depuis 1988, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) publie chaque année le « baromètre
de la perception des risques et de la sécurité » qui repose sur une enquête auprès d’environ mille personnes
représentatives de la population française. Les résultats montrent une stabilité remarquable de l’opinion sur
un certain nombre de thèmes et en contraste, quelques situations en évolution sensible : ainsi, l’édition 2007
du baromètre confirme la montée progressive des préoccupations environnementales et climatiques.

Baromètre IRSN 2007 : la montée des préoccupations environnementales
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es nappes de pétrole contiennent de nombreux composéstoxiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques(HAP) bien connus pour leur dangerosité du fait de leur très grandestabilité (et donc leur longue duréede vie) dans l’environnement. Àcause de leur affinité pour les tissusanimaux où ils sont stockés, les HAPaffectent l'ensemble de la chaînealimentaire, les espèces en boutde chaîne étant particulièrementexposées.Alors que les effets aigus de l’ingestion de mazout sur les oiseaux ontété bien documentés, les études surles effets d’une exposition à longterme sont plus rares. Pourtant, detelles études sont nécessaires pourmieux comprendre les impacts écologiques des marées noires et mettreau point des réponses adaptées.Des chercheurs espagnols ontjustement conduit des études biochimiques sur des colonies de goélands implantées sur les côtes deGalice touchées en novembre 2002par la marée noire du Prestige. Lesprélèvements ont eu lieu 17 moisaprès le désastre. Les chercheursont notamment mesuré les concentrations de 16 HAP dans les tissusdes oiseaux et ont comparé cesrésultats avec des tests effectuéssur des colonies épargnées.

Sans surprise, les oiseaux vivantdans des endroits affectés par lamarée noire montrent des concentrations en HAP beaucoup plus élevéesque les populations épargnées. Parailleurs, les concentrations sontsimilaires chez les jeunes oiseaux etchez les adultes.Les résultats des tests biochimiques mettent en évidence desdommages sur les organes vitaux(foie et reins) des oiseaux adultesexposés, les dommages étant moinsmarqués sur les jeunes populations.Les effets plus importants sur lesadultes seraient dus à une exposition plus longue et/ou plus prononcée dans les mois qui ont suivi lamarée noire. Les jeunes oiseauxn’ayant pas été exposés au pétrolebrut, les concentrations élevées enHAP proviennent uniquement deleur alimentation.Les chercheurs en concluentqu’il y a un risque de sousestimation des impacts des marées noires

sur les oiseaux de mer si l’on néglige les effets de l'exposition chronique. Comme cela a déjà été démontré par d’autres recherches, ceseffets nonmortels peuvent avoir plusd’impact sur les dynamiques despopulations que la mortalité directe, et il faut donc en tenir compte.
Principale référence :C. ALONSOALVAREZ et al. (2007)"Sublethal toxicity of the Prestige oilspill on yellowlegged gulls",Environment International, 33.
Contact :morgane.lemoult@ecologie.gouv.fr

Les marées noires ont des effets dramatiques sur les écosystèmes marins à court terme, mais également
à plus long terme comme viennent de le montrer des chercheurs espagnols. 17 mois après le naufrage
du Prestige, des goélands (jeunes et adultes) portent encore les traces de la marée noire : concentra
tions élevées en composés toxiques, dommages sur les organes vitaux...

Impacts à long terme des marées noires sur les populations d'oiseaux de mer

REC
HE

RC
HE

EN
VIR

ON
NE

ME
NT LA LETTRE

DU SERVICE
DE LA RECHERCHE
ET DE LA PROSPECTIVE
DE LA D4E.
Directeurde la publication :Guillaume SAINTENY
Rédacteur en chef :Mathieu JAHNICH
Réalisationet mise en page :Mathieu JAHNICH
Pour s'abonner :lettrerecherche@ecologie.gouv.fr

©P
.Ha

ffne
r/

MN
HN

L

VIENT DE PARAÎTRE : La catastrophe d'AZF : de la concertation à la contestation.
Auteur : MarieGabrielle Suraud

Cette recherche, financée dans le cadre du programme CDE (Concertation, décision,
environnement) du MEDAD/D4E, analyse les conditions de mobilisation de la population
hostile au maintien du site chimique de Toulouse où s’est produite la catastrophe industrielle
de l’usine AZF. Elle a un double objectif : elle vise, d’une part, à montrer comment les citoyens
se sont organisés pour identifier et formuler leurs exigences visàvis des autorités politiques et,
d’autre part, à déterminer le rôle des dispositifs de concertation dans cette mobilisation.

En se centrant sur la mobilisation civique d’une population directement touchée par la
catastrophe, l’ouvrage donne un éclairage nouveau sur les conditions d’accès à l’informa
tion et sur les rapports entretenus entre les militants concernés, associatifs ou syndicalistes,
les industriels, les responsables administratifs et les élus.
Ouvrage à commander à la Documentation Française [www.ladocumentationfrancaise.fr]



es catastrophes côtières sont de plus enplus fréquentes et leurs conséquencesdramatiques en terme de pertes de vieshumaines, de destructions d’infrastructures etde dommages écologiques. Les « forces de lanature » sont considérées comme les causesimmédiates de ces désastres mais les décisionshumaines contribuent largement à aggraverl’impact de ces catastrophes en autorisantpar exemple l’implantation d’activités humaines dans des zones exposées aux risques.R. Costanza et J. Farley citent l’exempledu tsunami qui a frappé l’Asie du SudEst endécembre 2004. Parmi les régions ayant leplus souffert du razdemarée se trouventcelles caractérisées par une augmentationrapide de la densité de population côtière etune dégradation accélérée des écosystèmescôtiers (notamment des mangroves et desrécifs coralliens).Les écosystèmes côtiers contribueraientpour 77 % à la valeur globale des services écosystémiques, les zones littorales constituentdonc un capital naturel exceptionnel. Ellesconcentrent également 41 % de la population mondiale et 20 des 33 plus grandes agglomérations mondiales. Avec une telle concentration de capital naturel, humain, social etéconomique, les zones côtières ont un rôle depremier ordre dans le développement durable.L’augmentation des dommages qui les affectent est d’autant plus lourde de conséquences.Les auteurs pointent également la nécessité de disposer de connaissances scientifiquesappropriées : « au sein des systèmes humainsdu littoral, la connaissance scientifique, leconsensus créatif et les décisions argumentéesscientifiquement et résultant d'une approcheintégrée constituent les éléments clés pouratteindre l’efficacité économique, l’équitésociale et, à terme, la durabilité écologique ».La gestion durable du littoral s’inscrit effectivement dans des systèmes de gouvernancemarqués par une complexité des interactionsentre nature et société, une grande diversitéd’acteurs et un éclatement des compétences

de gestion, des controverses sur le diagnosticpréalable à l’action, dans un contexte dedécision dans l'incertitude. Gérer de façon durable le littoral implique à la fois une volontépolitique de planification et d’intégration, etle recours à des techniques innovantes degestion des ressources et des milieux. Se posealors la question des innovations techniques(ingénierie écologique, nouvelles technologies), sociales (nouveaux comportements etapprentissages) et politiques (nouveaux typesde démocratie) à intégrer dans une gestionprincipalement sectorielle.L’idéal voudrait que les systèmes de gouvernance et les processus de décision collectifspuissent intégrer régulièrement les connaissances et innovations produites. C’est justementl’objectif du programme LITEAU piloté par leService de la Recherche du MEDAD. En avril2008 se tiendra le colloque du programmequi permettra de faire le point sur les projetsen cours ou achevés et de faciliter ledialogue et les partages d’expériences entrescientifiques et gestionnaires.
Principale référence :R. COSTANZA and J. FARLEY (Eds.),Ecological Economics of Coastal Disasters,August 2007, vol. 63, pp. 249636
Pour en savoir plus :[www.liteau.ecologie.gouv.fr]
Contact : xavier.lafon@ecologie.gouv.fr

Apprendre des catastrophes pour une gestion intégrée du littoral
Un numéro spécial de la revue Ecological Economics, publié en août 2007 et coordonné
par R. Costanza et J. Farley, est dédié à la question des catastrophes côtières et met en
avant la nécessité de considérer le capital naturel, autant que les capitaux économi
que, social et humain, pour la gestion de nos littoraux. Le programme « Gestion du
littoral (LITEAU) » du MEDAD partage cette approche et un colloque se déroulera en
avril 2008 pour permettre aux gestionnaires et scientifiques de faire le point des con
naissances et des pratiques développées et à approfondir pour la gestion du littoral.
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a Belgique s’est engagée pour2012 à réduire de 7,5 % sesémissions de gaz à effet deserre par rapport à 1990. En 2003, laconsommation d’énergie dans lesecteur résidentiel représentait 25 %de la consommation totale d’énergieen Belgique. Entre 1990 et 2002, cesecteur a amélioré son rendementde moins de 5 %, un score bien inférieur aux autres secteurs belges ouau secteur résidentiel dans d’autrespays européens. Pourtant, de substantielles économies seraient possibles en matière de rénovation deslogements (système de chauffage,double vitrage…) et de consommation d’électricité (éclairage, grosélectroménager…).Une recherche multidisciplinaire,coordonnée par Françoise Bartiaux,a tenté d’identifier les facteurs quimènent à l’action ou qui, au contraire, freinent les changements dansla consommation d’énergie résidentielle (à l’exclusion du transport).Diverses méthodes de sensibilisationde 40 ménages belges volontairesont été mises en place (journal debord énergétique, audit électriqueou énergétique…) et des entretiensapprofondis ont été conduits auprèsdes membres de ces familles.La recherche montre que plus lesconseils sont personnalisés, plus lesparticipants les apprécient. Mais celan’implique pas qu’ils soient effectivement mis en pratique. En effet,seulement 11 % de toutes les mesuresproposées ont réellement été misesen pratique un an après l’audit. Engénéral, ces mesures étaient desinterventions mineures comme l’installation de pommeaux de doucheéconomiques. Cependant, certains

ménages planifieraient encore demettre en œuvre 23 % des autresmesures proposées, y compris desinterventions plus lourdes.L’analyse des entretiens met enévidence le rôle de plusieurs facteurs : les politiques énergétiques (etleur absence relative), la pressionsociale à consommer (le rêve de posséder l’air conditionné à la maisonpar exemple), la valeur du confort(qui peut déclencher des actionsfavorables ou non, comme isolerou chauffer davantage son habitation), les routines quotidiennes(les habitudes demeurent difficilesà changer), l’influence des réseauxsociaux (les amis, les collègues, lesvoisins, les médias…), le revenu (lacontradiction par exemple entre lefait d’avoir – et de montrer – un statutélevé et de vouloir faire des économies d’énergie), le sentiment d’unecapacité d’action ou au contraired’un sentiment d’impuissance visàvis des problématiques environnementales, les facteurs d’identité(dans la consommation ostentatoire,ou bien en montrant sa préoccupation pour l’environnement sans toutefois basculer dans « l’excès »), lesaspects techniques (il faut « faireavec » les logements achetés), etc.À propos de ces freins et leviers,il est important de souligner troispoints. Premièrement, lorsque deschangements sont opérés pour réduire la consommation d’énergie,il y a toujours une combinaison deplusieurs leviers, aucun n’est suffisantpar luimême. Cependant, un seulfacteur de frein peut être suffisantpour bloquer une action. Deuxièmement, le poids qui est donné auxdifférents facteurs de levier dépendégalement de l’action à entreprendre ou de la pratique à changer.Ce processus de réglage des prioritésest souvent non conscient, exceptéévidemment dans les situations oùdes conseils explicites sont donnés(lors d'un audit énergétique par exemple). Troisièmement, le même facteur

peut être expérimenté comme freinou comme levier : il n’y a doncaucune solution simple.Il semble bien que ce serait uneerreur de promouvoir les économiesd’énergie en les associant seulementaux économies financières carseulement une personne sur septfait ce lien. De plus, les travaux derénovation des logements ne sontpas nécessairement vus commedevant être économiquement rentables. Les chercheurs proposentpar exemple que chaque recommandation soit accompagnée destonnes de CO2 correspondantesépargnées annuellement pour insister également sur les plusvaluesenvironnementales. Par ailleurs, plusde consommateurs devraient avoirl’occasion d’expérimenter par euxmêmes le confort des bâtiments àbasse consommation d’énergiepour les encourager à économiserl’énergie à leur domicile.Enfin, les personnes interrogéespointent le besoin de cohérenceentre les pratiques énergétiques privées et publiques dans le secteurrésidentiel et dans les bâtimentspublics : ce souci de cohérence exige une politique énergétique quiencadre et soutient les efforts individuels et collectifs vers une réductionde la consommation d’énergie.
Principale référence :F. BARTIAUX et al. (2006),Sociotechnical factors influencingresidential energy consumption(SEREC), 222 p.
Contacts : bartiaux@demo.ucl.ac.be isabelle.moussaoui@edf.fr

Depuis 20 ans, le Groupe de Recherche Énergie et Société (GRETS) de la Direction Recherche & Dévelop
pement d’EDF organise des séminaires à l’interface entre les mondes de l’entreprise et de la recherche
académique. Lors de la séance du 23 octobre 2007, Françoise Bartiaux, professeur à l’institut de démo
graphie de l’Université Catholique de Louvain, a présenté une recherche visant à identifier les facteurs
sociotechniques influençant la consommation d’énergie dans le secteur résidentiel Belge.

Économies d’énergie à la maison : freins et leviers d’action
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ors d’une conférence de presseorganisée au Muséum Nationald’Histoire Naturelle fin octobre,les scientifiques impliqués dans leprojet européen Damocles et la mission Tara ont présenté des résultatsqui posent question concernant l’impact du réchauffement climatiquesur l’Océan Glacial Arctique.Un recul spectaculaire de labanquise à la fin de l’été 2007 aété observé. Entre septembre 2005et septembre 2007 c’est plus d’unmillion de km2 de glaces de merqui a disparu. Un accroissement toutaussi spectaculaire de la vitesse dela dérive transpolaire qui va dudétroit de Béring au détroit deFram a été constaté entre l’été2006 et l’été 2007. Tara a parcouruplus de 2  000 km (à vol d’oiseau)en 400 jours environ à une vitessemoyenne trois fois plus élevée quece que les modèles avaient prédit.Tara sortira de l’Océan GlacialArctique avant la fin de l’année2007 alors que cette sortie étaitprévue au cours de l’été 2008.La disparition progressive desglaces pluriannuelles au profit desglaces de l’année se confirme etrésulte en grande partie du recul dela banquise et de l'accroissementde la vitesse de dérive transpolaire.Au cours de l’été 2007, les scientifiques ont pu constater une accumulation de glaces compactes etépaisses le long des côtes du Groenland et du Canada ainsi que dansle détroit de Fram qui ont rendutrès difficiles les opérations conduitesdans cette région à partir de diversnavires briseglace. Par contre,dans tout le reste de l’Arctique lanavigation dans les glaces n’aprésenté aucune difficulté.Les chercheurs ont égalementconstaté une amplification des flaques de fonte à la surface de labanquise qui désormais recouvrentplus de 50 % de la surface de la banquise en été et une augmentationde la pluviosité dans le secteur situéentre le Groenland, le Spitsberg et

le pôle nord géographique, liée àdes entrées d’air chaud et humideen provenance du nord de l’Europe. Enfin, au 15 octobre 2007, lapériode de formation de la banquise n’avait pas encore véritablement commencé malgré l’arrivéede la nuit polaire : l’Océan Arctiqueétait toujours libre de glace entrela Sibérie et le Canada.Les observations et les mesurescollectées sur la plateforme scientifique Tara et aux alentours, vontpermettre d’établir précisément lescauses de certains phénomènesconstatés. Les recherches sont conduites à la fois dans l’atmosphère,dans la neige et la glace et dansl’océan. Il s’agit non seulement d’étudier la distribution horizontale et verticale des températures mais également les caractéristiques du vent(premier responsable du mouvementdes glaces de mer), de l’hygrométrie de l’air (responsable de la couverture nuageuse et des précipitations) et de la salinité de l’eau demer (qui fixe le degré de congélation des eaux de mer). Tous cesparamètres sont observés, mesuréset enregistrés à fin d’analyse par lesexperts du consortium Damoclesdont l'un des objectifs est de corriger les modèles et d’améliorer lafiabilité des prévisions numériques.Lors de la conférence de presse,les scientifiques se sont risqués àquelques prévisions, surtout baséessur leurs récentes observations dela banquise arctique, de l’océan etde l’atmosphère qui l’environnent.Selon eux, il est fort probable quela banquise arctique aura disparu enété dans les 10 à 15 ans qui viennent.

Cette disparition contribuerait, localement, à augmenter de 80 %l’absorption par l’océan de l’énergiesolaire incidente qui, en présencede glace, serait réfléchie vers l’espace. Ceci aurait pour conséquencede réchauffer localement l’océansuperficiel et donc l’atmosphère,et d’entraîner une fonte accéléréedes glaces continentales du Groenland. Une élévation du niveau dela mer de l’ordre d’un mètre pourrait advenir d’ici la fin du siècle.Par ailleurs, cet afflux d’eau douce vers l’Océan de part et d’autredu Groenland pourrait ralentir la montée des eaux chaudes et salées del’Atlantique nord vers l’Océan Arctique et donc refroidir l’Europe Occidentale entraînant un bouleversement climatique bien au delà desrégions arctiques et subarctiques.Des conséquences géopolitiqueset socioéconomiques sont également attendues : ouverture de nouvelles voies maritimes entre l’Est etl’Ouest, exploitation de ressourcesminérales (pétrole et gaz) et vivantes (pêche), changement radicaldes modes de vie des populationsautochtones, modification des écosystèmes, etc.
Pour en savoir plus : [www.taraexpeditions.org] [www.damocleseu.org]
Contact :mathieu.jahnich@ecologie.gouv.fr

Parti de Lorient en juillet 2006 (cf. LRE n°5), le dériveur polaire Tara sortira des glaces arctiques avant la fin de
l’année 2007, soit 8 mois avant la date initialement prévue ! Les scientifiques participant à cette mission,
dans le cadre du projet européen Damocles, rapportent plusieurs faits remarquables sur l’état de l’Océan
Glacial Arctique en pleine transformation, leurs causes probables et leurs conséquences.

Des nouvelles inquiétantes de l'état de l'Océan Glacial Arctique

L

©F
.La

tre
ille

Ta
ra

©
F.B

ern
ard

Ta
ra



4

DIRECTION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Lettre Recherche Environnement n°16  Décembre 2007

UROCEANS est un réseau européen d’excellence, cofinancépar la Commission Européennedans le cadre du 6e ProgrammeCadre pour la Recherche et le Développement Technologique. Il réunit pendant quatre ans (20052008)plus de 1 000 chercheurs répartisdans 66 organismes de 25 pays. Lesobjectifs scientifiques d’EUROCEANSconcernent la création de modèlessur l’impact du changement climatique et les actions de l’Homme surle fonctionnement des écosystèmesmarins. La force d’EUROCEANS estde réunir les scientifiques sur desproblématiques communes pouramorcer le travail en réseau etl’échange d’informations au niveaueuropéen.Par ailleurs, un réseau d’aquariums a été mis en place afin detransmettre les résultats des recherches et de sensibiliser tous lesacteurs de la société à la problématique des changements climatiques.

Ce réseau, coordonné par l’aquarium Océanopolis de Brest, proposetoute une palette d’activités : conférences de presse, production defilms, expositions, site web, etc. Unprogramme éducatif innovant aainsi été mis en place en 2007avec pour objectifs de sensibiliserles jeunes à l’impact du changement climatique sur les écosystèmesmarins, de rapprocher les scolairesdu monde de la recherche en lesinitiant à la démarche scientifique,de familiariser les élèves avec les

techniques utilisées par les océanographes sur le terrain et de stimulerles échanges entre les nombreusesclasses européennes impliquées.
Pour en savoir plus : Le site scientifique[www.euroceans.eu] Le site pédagogique[www.euroceans.info]
Contact :osana.bonilla@oceanopolis.com

EUROCEANS est un réseau européen d’organismes scientifiques qui se consacre à l’étude de l’impact
des changements climatiques et des activités humaines sur les écosystèmes marins. C’est également un
réseau d’aquariums axé sur la communication et l’éducation à travers des activités pédagogiques, des
expositions, des conférences de presse, un site Internet dédié, etc.

EUROCEANS : un double réseau de recherche scientifique et d'éducation
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VIENT DE PARAÎTRE : Regards sur la Terre 2008. L'annuel du développement durable.
Auteurs : Pierre Jacquet et Laurence Tubiana (dir.)

Lentement et silencieusement, la destruction de la biodiversité met en péril le déve
loppement de la planète, au Nord comme au Sud. Soixante années de progrès
économique ont déjà eu des effets irréversibles que la croissance rapide des pays
émergents et la persistance de l’extrême pauvreté ne feront qu’aggraver. Regards sur la
Terre a choisi de faire de la biodiversité son dossier 2008 pour favoriser la prise de
conscience et ouvrir les voies à l’action.

Au sommaire de Regards sur la Terre 2008 :
 Le bilan des événements de l’année et ses implications, particulièrement pour le monde

en développement, vus sous le prisme du développement durable et complétés par
l’agenda des grands rendezvous de 2008.

 Le dossier Biodiversité composé de trois parties largement illustrées de graphiques, encadrés et interviews :
1) concepts, histoire et débats 2) nouveaux acteurs, nouvelle gouvernance ? 3) innover pour protéger.

 Les repères du développement durable, cartes, tableaux, chronologies, synthèses économiques, sociales et envi
ronnementales, offrent une cartographie illustrée du développement durable.

Ouvrage à commander aux Presses de Sciences Po [www.pressesdesciencespo.fr]



ontamination des sols aux Antilles : unrisque durable mais circonscrit. Autorisée en France de 1982 à 1993 pourlutter contre un charançon dont la larveattaque les bulbes des bananiers, la chlordécone s’accumule dans les sols et peutcontaminer les eaux, les plantes et animaux.Interdit aux USA dès 1976, ce pesticide n’apas fait l’objet de recherches dans ce paysdepuis les années 80. Les données scientifiques concernant cette molécule étaient doncrares et anciennes. Le projet de recherchel’INRA et du CIRAD est donc une avancéesignificative pour la gestion de la pollutiondes sols par la chlordécone. En effet, si lesétudes montrent qu’il y a très peu de contamination entre les parcelles ou de transfertssuperficiels au sein des parcelles, ce pesticiderestant là où il a été épandu, il est désormaisacquis que nul phénomène de dégradation n’aeu lieu depuis les épandages. Il s’agit doncd’une contamination très durable, entre 1 et7 siècles selon les types de sols et les apportspassés sur les zones contaminées. Ces travauxont également démontré que la contamination des racines et tubercules se fait essentiellement par contact et qu’elle est proportionnelle à celle des sols. Pour le moment, iln’existe aucune piste de décontaminationdes sols au moyen de la végétation, cettemolécule étant très peu soluble dans l’eau.Alternative pour le colza d’hiver : 30 % depesticides en moins, même rendement. Avecplus d’1,56 million d’hectares cultivés, soitune progression de 12 % par rapport à 2006,le colza d’hiver représente des enjeux économiques importants. Mais aussi environnementaux, car cette culture agressée par lesmauvaises herbes, les limaces, les insectes etles maladies fongiques nécessite un certainnombre de traitements phytosanitaires générateurs de pollution. Le projet piloté parl’INRA montre aujourd’hui que le choix pertinent des pratiques culturales permet de

réduire les attaques des « bio agresseurs » etlimite l’utilisation des pesticides aux situationsà risque important. En changeant simplement la date des semis et en modifiant letravail de la terre, il est désormais possible deréduire le nombre de traitements, proche desix actuellement, à seulement un ou deux.Cette méthode, qui repose sur la conceptiond’itinéraires techniques intégrés, garantit desurcroît un rendement quasi identique et desmarges brutes peu différentes des situationstraitées systématiquement. Des essais auchamp ont permis de démontrer la faisabilité de ces itinéraires techniques et soulignentl’intérêt de développer des techniques opérationnelles, rentables économiquement etcompatibles avec les moyens des utilisateurset les exigences autres qu’environnementales.Des perspectives scientifiques dans ladynamique du Grenelle de l’environnement.L’une des conclusions transversales à toutesles études réalisées dans ce programmelancé en 1999 est qu’il n’existe pas de solution unique dans le domaine de la réductionde l’utilisation des pesticides et qu’il estindispensable de raisonner globalement enterme de bilan environnemental des pratiques. C’est pourquoi, en cohérence avec lesconclusions du Grenelle de l’environnementet l’annonce de la réduction de 50 % del'utilisation des pesticides, les sept nouveauxprojets de recherche du programme s’attacheront à considérer les dimensions agronomiques et environnementales de la question,mais également ses aspects socioéconomiques. Une réflexion va maintenant être engagée par le Comité d’Orientation et le ConseilScientifique du programme pour envisagerles pistes de recherche permettant derépondre aux mieux à ces ambitions, voire àles replacer dans une dynamique collectiveefficace et réaliste.
Contact : marion.bardy@ecologie.gouv.fr

Pesticides et environnement :de nouveaux outils et méthodes à mettre en place
Après plus d'un demisiècle d'utilisation intensive, les pesticides sont parmi les substances
chimiques qui suscitent le plus d'interrogations quant aux risques qu'ils présentent pour la
santé humaine et pour l'environnement. Présentés lors du colloque « Pesticides et environ
nement » qui s’est tenu à Reims du 7 au 9 novembre 2007, les résultats du programme de
recherche piloté par le MEDAD confirment la nécessité de poursuivre l’évaluation des
effets des pesticides, et montrent qu’il est possible de mettre en oeuvre de nouveaux
outils et méthodes respectueux de l’environnement et rentables économiquement.
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Pesticides et environnement :de nouveaux outils et méthodesà mettre en place.
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Réactions du CS GESSOLau projet de directiveeuropéenne Sol.

4
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e conseil scientifique (CS) duprogramme GESSOL réunit desexperts scientifiques des différentes disciplines relevant de l’objetd’étude «  sol ». Ce programmefonctionne depuis 1998. Il a mené25 projets de recherche en troisappels d’offre. Le conseil a étérenouvelé en 2007 et a reçu commenouvelle mission le suivi des politiques nationales sur les sols et lastratégie européenne de protectiondes sols. Il est notamment indiquéque le conseil « peut se proposerpour donner un avis scientifique surles demandes en matière deprotection et de gestion des sols etsur les actions à mettre en œuvreafin de répondre aux nouveauxbesoins ». C’est dans ce cadre quele conseil scientifique GESSOL aémis des remarques et recommandations sur le projet européen dedirective cadre du 22 sept. 2006.Le CS GESSOL note que la communication de la stratégie thématique pour la protection des solsavait déjà entraîné un très grandnombre de débats et suscité desactions en faveur des sols en France(notamment en lien avec les programmes de cartographie et desurveillance des sols coordonnéspar le Groupement d’Intérêt Scientifique Sol). Plusieurs membres duCS ont directement participé aux

groupes de travail mis en place parla Commission, notamment celuisur « la diminution des teneurs enMatière Organique ». Il est donc logique que le CS GESSOL poursuive sesréflexions pour répondre aux nouveaux besoins soit par le transfertdes connaissances acquises ou desoutils développés, soit par l’élaboration de nouveaux programmesde recherche.Le CS GESSOL soutient sans réserve le principe général du projet dedirective qui considère les solscomme une ressource indispensable à la société et qui mentionneexplicitement la reconnaissanceofficielle des fonctions et servicesrendus par les sols. Le CS GESSOLapprouve également l’idée de préserver les sols en luttant contre lesprincipales menaces pesant sur eux(érosion, baisse des teneurs en matières organiques, tassement, etc.)et en réhabilitant leurs fonctionsquand cellesci sont dégradées.Le CS GESSOL considère qu’il estindispensable de développer unepolitique cohérente de gestion dessols afin de préserver, dans la plupart des cas, leur multifonctionnalité ou dans le cas des sites déjàpollués, de réduire les risques. Le CSGESSOL approuve donc l’initiatived’une directive cherchant à couvrirl’ensemble des questions sur lessols. Des politiques sectorielles surles sols sont possibles (et même déjàen œuvre en France) mais il existetoutefois des lacunes. Ces politiquesseront d’autant plus efficaces qu’elles pourront s’appuyer sur un cadrelégislatif commun et cohérent àl’échelle communautaire.Le CS GESSOL souligne que toutes les fonctions sont nécessaires à

la société. Elles sont liées entre ellesintroduisant ainsi le concept demultifonctionnalité des sols. Toutefois, certaines d’entre elles sontinsuffisamment connues et de cefait, négligées (par exemple, lessols comme réservoir de la diversitégénétique). Le CS GESSOL recommande que toutes les fonctions etmenaces pesant sur les fonctionssoient prises en compte dans unedirective cadre afin d’assurer toutela cohérence nécessaire à un ensemble de mesures impliquant lessols. Il existait trop de différencesdans la forme et le fond au sein dutexte étudié. La diminution de labiodiversité, l’imperméabilisation dessols ou encore la contaminationdiffuse incluant les risques d’acidification sont par exemple insuffisamment prises en compte. Si lesmêmes mesures n’étaient pas envisageables par manque de compétences juridiques ou de connaissances, un minimum aurait pu êtreproposé tel que la réalisation del’état des lieux et de la surveillancede la progression de ces menacesou encore la définition de démarches génériques communes pourla prévention de la contaminationdes sols. Par ailleurs, la nécessitéde développer des recherchesdans ces domaines devrait aussiêtre soulignée dans le texte de lafuture directive et intégrés dans le7e PCDR.Le CS GESSOL apprécie lesobjectifs concernant d’une part lezonage des risques et d’autre partle recensement des sites pollués. LeCS GESSOL considère qu’une politique de protection des sols ne pourrapas être efficace sans une information pertinente, complète, fiable et

Le conseil scientifique GESSOL soutient le principe général d’un projet de directive européenne centré sur
la ressource en sols. Cette ressource est ainsi reconnue officiellement, mettant en valeur ses fonctions
environnementales et pointant du doigt les menaces pesant sur elle. Le conseil scientifique rappelle les
avancées de la France dans ce domaine tant dans sa propre législation que dans sa contribution aux
travaux européens. L’analyse critique du projet de directive par le conseil scientifique aboutit à des
propositions et recommandations sur des champs couvrant la caractérisation des ressources en sols et des
menaces pesant sur eux, la quantification écologique et économique des services qu’ils rendent, le
développement de mesures de protection et de réhabilitation et enfin, le renforcement des programmes
de recherche afin de disposer des connaissances nécessaires pour une gestion intégrée des sols.

Réactions du Conseil Scientifique du programme de recherche GESSOLau projet de directive cadre européenne Sol
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harmonisée à l’échelle des ÉtatsMembres et de l’Union Européenne.Cela implique des investissementsnotables dans les moyens nécessaires au recueil des données, à leurgestion et à leur transfert auprèsdes décideurs publics et des citoyens. Cela concerne égalementles méthodes de zonage ainsi quele contrôle et l’évaluation des mesures proposées au sein des zonesainsi délimitées.Le CS GESSOL rappelle que laFrance a dirigé pendant près de 10ans les travaux qui ont conduit à lacréation du système européend’information sur les sols désormaisgéré par le Centre Commun deRecherche (Ispra, Italie). Ce systèmed’information est un outil fondamental pour l’élaboration du zonagedes menaces sur les sols tel qu’il estproposé dans le projet de directivecadre. La France est également àl’origine du concept des systèmesd’information multiéchelle sur lessols (« nested soil information system »), concept qui est actuellement repris par le Centre Européende Données sur les Sols (ESDAC) encours de création. Le CS GESSOLrecommande que les concepts etméthodes ainsi développés serventde support aux échanges (voire àl’harmonisation) entre les systèmes nationaux des différents États Membres.Le CS GESSOL considère que laRecherche doit être fortement impliquée dans la gestion des informations afin d’améliorer de façoncontinue les méthodes et de proposer des indicateurs performants,fiables et harmonisés. En France, ilexiste une forte intégration entre laRecherche et les politiques publiques sur les sols. Des organismes derecherche, des agences et desservices ministériels en charge dessols sont ainsi rassemblés dans unGroupement d’Intérêt Scientifique(GIS Sol : MEDAD, MAP, ADEME,IFEN, INRA, IRD). Cela permet unemise en commun de moyens etsurtout une approche intégrée ettransversale des questions sur lessols. La France a également anticipé les besoins dans le recensement des sites et sols pollués grâceaux bases de données BASIAS etBASOL gérées par le BRGM pour lecompte du MEDAD. Ces systèmesdevront être renforcés et harmonisésafin de répondre aux besoins induits

par le projet de directive. La France devrait valoriser ses savoirfairedans ces différents domaines auprèsdes autres États Membres et de laCommission Européenne ellemême.La France est un promoteur actifdu développement du système desurveillance des sols forestiers enEurope et de son extension àl’ensemble des sols agricoles. Aussi,le CS GESSOL regrette le fait que lamise en place et l’harmonisation desréseaux de surveillance de l’étatdes sols ne soient plus citées dansle texte du projet de directive alorsmême qu’ils constituent des outilsnécessaires à la détermination deszones à risque et à l’évaluation desniveaux de contamination.Il est mentionné dans la directiveque, suite au zonage des risques etau recensement des sites pollués,des mesures devront être prises parles Etats Membres et un rapporttransmis au niveau européen. LeCS GESSOL souligne que de tellesmesures pourront s’appuyer sur lescaractéristiques des sols mais qu’ilsera aussi nécessaire de tenir comptedes usages envisagés sur les zoneset sites considérés. Par ailleurs,l’échelle d’application de ces mesures n’est pas précisée. Ces différentspoints laissent une grande part deresponsabilité au niveau régionalmais cela peut également induirede fortes disparités d’un État Membre à l’autre. Le CS recommandequ’un point focal «  sol  » soit mis enplace dans chaque pays afind’harmoniser les textes et procédures au sein de chaque État Membre et entre États Membres.

Le sol est une ressource très peureconnue par la société. Il assurepourtant de nombreuses fonctionsenvironnementales mais cellesci nesont pas incluses dans les circuitséconomiques. Le sol bénéficie àde nombreuses personnes sans quecellesci en aient conscience parmanque d’information. Le texte de

la directive mentionne l’importance du caractère privé des sols.Mais le sol est ici « réduit » à saseule valeur foncière. Le texte metaussi l’accent sur les risques dedistorsion de la concurrence ausein du marché interne européen siles États Membres adoptent desréglementations particulières favorisant par exemple l’attractivité deleur territoire. Toutefois, le CSGESSOL regrette que les dimensions sociales et économiques (évaluations des coûts liés à la dégradation des sols, monétarisation etexternalités liées des fonctions dusol) ne soient pas suffisammentmises en valeur dans le projet dedirective. Pour le CS, des recherches sont indispensables pour mesurer et comprendre les facteurséconomiques, sociaux et politiquesimpliqués dans l’utilisation et parfoisla dégradation des sols. Une politique intégrant à la fois les aspectsécologiques, économiques et sociaux, est ainsi nécessaire pourgarantir la durabilité de la multifonctionnalité des sols.Il a déjà été mentionné que leCS GESSOL appuie l’idée d’une directive englobant l’ensemble desmenaces pesant sur les sols etcroisant des sujets variés comme lestockage du carbone dans les sols,la protection des sites archéologiques ou les mouvements deterrain. Il regrette toutefois que lacontamination (réduite à la contamination locale) fasse l’objet d’unchapitre isolé au regard de toutesles autres menaces réunies. Leniveau de détail des chapitres estainsi déséquilibré et entraîne uneabsence de vision sur les zonespériphériques des sites fortementcontaminés. L’élaboration d’une directive englobant les sols dans unedéfinition large, représente uneopportunité pour mieux intégrer lespollutions locales et diffuses.Les politiques conduites sur lessols relèvent de nombreux champsd’application. L’Union Européenneprévoit de mettre en place un forum d’échanges des informationspour assurer plus de fluidité et decohérence dans les décisions.Comme indiqué cidessus, la Francea pris l’initiative de concentrer sessystèmes d’information sur les solset elle devrait être en mesure depouvoir répondre aux demandes
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articules ultrafines. La premièreétude réalisée sur l’air ambiantà Paris s’intéressait aux impactspotentiels de la pollution par lesparticules fines (PM2,5 et PM1) etultrafines (PM0,1) sur l’appareil respiratoire humain. Pour la premièrefois de manière exhaustive, elle apermis de caractériser la composition chimique pour les différentestailles de particules présentes. Leseffets de chaque fraction granulométrique ont été étudiés et confirment le rôle prépondérant des fractions les plus fines dans la réponseproinflammatoire des cellules pulmonaires et donc le rôle prépondérant joué par le trafic automobile.Des résultats qui permettent d’affirmer que la mesure des particulesde diamètre inférieur à 1 micron(PM1) devrait être envisagée.Traitement des gaz émis par lesvéhicules. La seconde étude portaitsur les impacts d’une inhalation depollution particulaire sur les fonctions cardiaque, reproductrice etrénale. Destinés à réduire les émissions de particules, certains potsd'échappement modifient en effetles composés rejetés en les oxydant.L’étude a ainsi montré que, comparées aux émissions non posttraitées, les émissions traitées induisent

un stress oxydant systémique important chez le rat au niveau du poumon, du cœur, du foie et du rein,et que le dioxyde d’azote (NO2)apparaît responsable d’une partimportante de ces effets. Au vu deces résultats, certaines stratégies dedépollution particulaire, élaboréespour répondre à l’évolution de laréglementation « Euro V », pourraient induire une aggravation dupotentiel oxydant et des émissionsde dioxyde d’azote des moteursDiesel. Il convient donc d’accélérer la mise au point de dispositifsd’élimination des oxydes d’azoteémis par les véhicules légers afin delimiter l’exposition des Européens.Perspectives scientifiques. Cesétudes constituent une avancéemajeure dans la compréhensiondes effets de la pollution atmosphérique sur la santé. En associant lescollectivités territoriales au Comitéd’orientation du programme et en

accordant davantage de placeaux recherches en sciences humaines et sociales, le programme PRIMEQUAL s’engage en 2008 dansune nouvelle dynamique qui viseraà associer davantage et de manière plus systématique les producteurs de connaissances et leursutilisateurs pour une meilleure priseen charge des risques liés à lapollution atmosphérique.
Pour en savoir plus :www.primequal.fr
Contact :pierre.vaiss@ecologie.gouv.fr

Parmi les différents résultats présentés lors du colloque « Qualité de l’air et particules » du programme de
recherche PRIMEQUAL qui s’est tenu à Rouen les 2 et 3 octobre 2007, ceux qui s’appliquent au domaine
de la santé ont marqué de manière décisive la connaissance des impacts de la pollution atmosphérique.
Ils mettent en évidence le danger des particules ultrafines et la nocivité de certains pots catalytiques.

Qualité de l'air et santé : deux résultats majeurs du programme PRIMEQUAL
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du projet de directive. Par contre,la France manque d’un point focalsur les sols capable de coordonnerles politiques publiques assurées ausein des différents ministères concernés (y compris la recherche quiconcerne directement le programme GESSOL). Le suivi de la mise enplace de la directive européenneainsi que l’intégration des questionsrelevant des sols dans les autrespolitiques qu’elles soient nationalesou européennes, impose la créationd’une telle structure administrativetransversale. Cela apparaît indispensable pour assurer la cohérencenécessaire entre les différentes fonctions des sols et les différents échelons de décision (échelons local,

régional, national et européen).Le CS GESSOL assure depuispresque 10 ans la coordination deprogrammes de recherches sur lessols au service des politiques publiques. Une évaluation du programme est en cours. Les premièresconclusions indiquent le caractèrepositif d’une recherche intégrativesur les sols. Cette évaluation pointepar contre l’insuffisance des travauxdans des domaines comme labiodiversité ou les sciences humaines et sociales. Enfin, elle faitapparaître la nécessité d’approfondir les recherches sur les fonctionsdes sols afin de répondre aux besoins nouveaux de la société notamment dans des domaines comme

l’adaptation et la maîtrise du changement climatique, la productiond’énergies renouvelables, larégulation des flux hydriques etgéochimiques, la qualité de l’airou la santé… Le CS GESSOL se veutau service des politiques publiques.Au travers des recherches menées,il appuiera le transfert des résultatsauprès des décideurs et utilisateurs.Il proposera d’accompagner lesfutures législations par des recherches qui permettront d’orienter lesdécisions et de suivre leurs applications sur des bases objectives etcomparables d’une région à l’autre.
Contact :marion.bardy@ecologie.gouv.fr


