
Figure 1.12 – Émissions régionales de gaz à e�et de serre (2018)
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Au format PCAET, la branche énergie exclut les émissions liées à la production d'électricité, de chaleur et de froid. 

Les émissions correspondantes sont comptabilisées dans les secteurs consommateurs.

Méthodologie PRG 5 sauf pour les régions Île-de-France, Guadeloupe, Martinique, Réunion qui sont en PRG 4.

Gaz �uorés non inclus dans les émissions totales des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Martinique, Guyane, Guadeloupe. Normandie : les émissions du secteur transport couvrent le routier uniquement. Guadeloupe : le secteur transport prend
en compte les émissions complètes liées aux trajets (approche Bilan C(c)). En Nouvelle-Aquitaine, prise en compte des émissions indirectes du gaz naturel 
et produits pétroliers. Martinique : données au format SECTEN. 



Figure 1.13 – Évolutions régionales des émissions de gaz 
à e�et de serre 2015-2018 par rapport à 2011-2014
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Figure 1.15 – Émissions européennes de gaz à e�et de serre (2018)
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Figure 1.16 – Émissions sectorielles rapportées à la population en 2018 pour la France,
l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et l’Europe
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Source : Météo-France, @Gaëlle Sutton : médiane d'un ensemble de 10 projections climatiques pour le scénario d’émissions RCP4.5 (10 combinaisons de projections globales CMIP5 
et régionales) sélectionnés parmi l'ensemble Euro-Cordex et corrigées de leur biais par la méthode ADAMONT à partir de l'analyse de données d'observation SAFRAN sur la période 
de référence 1976-2005.
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Le changement climatique est en marche. Le réchau�ement des températures moyennes a progressé en toute saison, de façon 
plus prononcée en été et dans certaines régions. Le phénomène se poursuivra à l’avenir avec une intensité qui dépendra du 
réchau�ement planétaire et donc des e�orts d’atténuation. Les projections présentées correspondent à un scénario intermé-
diaire de réchau�ement planétaire (2,6°C en �n de siècle) re�étant une action d’atténuation graduelle et impliquant des 
besoins d’adaptation croissants.
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NUITS AVEC TEMPÉRATURE MINIMALE SUPÉRIEURE À 20°C
Le réchau�ement s’observe non seulement sur les températures moyennes et sur les maximales en journée mais aussi sur les 
minimales nocturnes. Les conséquences sanitaires de nuits au-dessus de 20°C plus nombreuses sont très importantes. L’orga-
nisme ne peut pas récupérer occasionnant une surmorbidité et une surmortalité chez les personnes vulnérables : personnes 
âgées, malades, sans abris, très jeunes enfants. Dans les villes, ce réchau�ement nocturne est encore ampli�é par l’e�et d’îlot de 
chaleur urbain, qui peut cependant être réduit par des mesures d’adaptation adéquates (végétalisation, isolation, réduction de 
l’usage de la climatisation…).

Source : Météo-France, @Gaëlle Sutton : médiane d'un ensemble de 10 projections climatiques pour le scénario d’émissions RCP4.5 (10 combinaisons de projections globales 
CMIP5 et régionales) sélectionnés parmi l'ensemble Euro-Cordex et corrigées de leur biais par la méthode ADAMONT à partir de l'analyse de données d'observation SAFRAN sur 
la période de référence 1976-2005.



IMPLICATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE D'ORIGINE ANTHROPIQUE 
SUR PLUSIEURS ALÉAS CLIMATIQUE
Le changement climatique d’origine anthropique aggrave les aléas liés à l'érosion érosion côtière, aux submersions marines, à 
la durée et à l’intensité des vagues de chaleurs, à la baisse de débit des cours d’eau et au recul de l’enneigement. Des conditions 
propices aux incendies de forêt apparaissent dans le nord du pays. Des massifs forestiers jusque-là relativement épargnés 
sont menacés.  Le débit des grands �euves diminue, 
avec des risques d’étiages accrus.

Cyclones : réduction de la saison cyclonique, augmentation des précipitations associées aux cyclones, ralentissement de la vitesse de déplace-
ment des cyclones (plus d’impacts) pour les Antilles ; nombre de systèmes dépressionnaires intenses ou très intenses constants ou en hausse, 
probable augmentation du maximum d’intensité cyclonique, augmentation des précipitations associées aux cyclones pour la Réunion.

Baisse de l’enneigement : baisse du nombre de jours où la neige est > 50cm.
Jours de bas débit : Augmentation du nombre de jour de bas débit : utilisation de la chaîne de modélisation SIM2 sur les données de projec-
tions climatiques atmosphériques ci-dessus (avec l'ensemble de modèles DRIAS 2020, sur le RCP4.5). Cet indicateur correspond au " nombre 
de jours de bas débit " calculé après avoir isolé une période d'un mois de bas débit et simulé l'évolution du nombre de jours par an où le débit 
est en dessous de ce seuil dans le futur. Une augmentation de ce nombre de jours signi�e un allongement  de la période d'étiage.

Vagues de chaleur : périodes où la température maximale est supérieure de plus 5° degrés à la normale (1976/2005) pendant 5 jours 
consécutifs

Source : Météo-France : médiane d'un ensemble de 10 projections climatiques pour le scénario d’émissions RCP4.5 (10 combinaisons de 
projections globales CMIP5 et régionales) sélectionnés parmi l'ensemble Euro-Cordex et corrigées de leur biais par la méthode ADA-
MONT à partir de l'analyse de données d'observation SAFRAN sur la période de référence 1976-2005. 
Pour ce paramètre températures moyenne annuelles), les plages d'incertitudes sont (médiane, Q5, Q95):  
2041-2070 : 12,3 [7,79 - 23,32]
2071 - 2100 : 13,85 [9,25 - 26,63]
Données érosion côtière : GéoLittoral/ CEREMA 
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/indicateur-national-de-l-erosion-cotiere-r473.html
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CONDITIONS PROPICES AUX FEUX DE FORÊT
Le risque de feux de forêt dépend de nombreux facteurs météorologiques et humains. De façon certaine, le réchau�ement clima-
tique assèche la végétation ce qui favorise les départs de feu et augmente le combustible disponible une fois l’incendie déclaré. À 
l’avenir, le nombre de jours propices aux feux de forêts devrait augmenter, sur une période plus longue, et a�ecter des surfaces plus 
larges, s’étendant vers le nord. Les dommages se comptent alors en biens matériels détruits, en pertes d’activité économiqueet de 
loisirs mais aussi en pertes de biodiversité et, parfois, en vies humaines. Les nouvelles conditions climatiques questionnent également 
la résilience des écosystèmes après des incendies majeurs et donc l’évolution du puit de carbone forestier.

Source : Météo-France : scénario A1B, modèle CNRM ARPEGE-V4.6.  L'indice feu météo (IFM) est calculé à partir des données météorologiques de température, humidité de 
l'air, vitesse du vent et précipitations. 
Attention, selon les données du GIEC, en comparant les valeurs des SPM du AR4 et du AR5 rapportées sur l’année 2085, le scénario A1B utilisé pour cet indice feu météo est environ 
0.8 °C plus chaud en 2100 que le scénario RCP4.5, utilisé pour les précédentes projections de températures moyennes par saison et de nuits avec minimales supérieures à 20°C.  
« Horizon proche (~2035) » correspond à un réchau�ement planétaire autour des 1,5 °C,  « Horizon moyen (~2055) » à un réchau�ement planétaire de 2 °C et  « Horizon lointain 
(~2085) » à + 3 °C  :  https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/spmsspm-projections-of.html



SÉCHERESSE DES SOLS
On distingue la sécheresse météorologique qui correspond à un dé�cit prolongé de précipitations, la sécheresse agricole qui corres-
pond à un dé�cit en eau des sols super�ciels qui altère le développement de la végétation, et la sécheresse hydrologique conduisant 
à des niveaux anormalement bas dans les cours d’eau et les nappes. En raison du réchau�ement, on observe une augmentation 
continue des sécheresses du sol en moyenne annuelle sur tout le territoire, sauf là où les sols sont déjà très secs, c’est-à-dire sur le 
pourtour méditerranéen. En �n de siècle, le niveau annuel moyen correspondrait à un niveau extrêmement sec pour la période de 
référence 1961-1990. Les conséquences pour la biodiversité mais aussi pour l’agriculture sont très importantes, impliquant une 
adaptation transformationnelle des activités et de la gestion de la ressource en eau. 

Source : Météo-France : scénario, intermédiaire A1B, modèle CERFACS - 
CNRM ARPEGE-V4.6. L'indice d'humidité des sols (Soil Wetness Index) carac-
térise le pourcentage d'eau des sols super�ciels (entre 1 et 2 m de profondeur) dis-
ponible pour la végétation. Attention, selon les données du GIEC, en comparant 
les valeurs des SPM du AR4 et du AR5 rapportées sur l’année 2085, le scénario 
A1B utilisé pour cet indice de sècheresse des sols est environ 0.8 °C plus chaud en 
2100 que le scénario RCP4.5, utilisé pour les précédentes projections de tempéra-
tures moyennes par saison et de nuits avec minimales supérieures à 20°C. « Hori-
zon proche (~2035) » correspond à un réchau�ement planétaire autour des 1,5 °C,  
« Horizon moyen (~2055) » à un réchau�ement planétaire de 2 °C et  « Horizon 
lointain (~2085) » à + 3 °C  :  
https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/spmsspm-projections-of.html
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IMPLICATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
D’ORIGINE ANTHROPIQUE SUR PLUSIEURS ALÉAS CLIMATIQUES
EN RÉGION AUVERGNE - RHÔNE - ALPES

Le changement climatique se traduit par une augmentation des températures moyennes annuelles, qui peuvent atteindre dans le sud 
17C° et dépassent 10°C sur une grande partie de la région. L’exposition des écosystèmes et des populations est forte. Certaines 
agglomérations sont particulièrement touchées par les vagues de chaleur. Le retrait-gon�ement des argiles est aggravé.

Source : Météo-France : pour les paramètres atmosphériques, médiane 
d'un ensemble de 10 projections climatiques pour le scénario d’émis-
sions RCP4.5 (10 combinaisons de projections globales CMIP5 et 
régionales) sélectionnés parmi l'ensemble Euro-Cordex et corrigées de 
leur biais par la méthode ADAMONT à partir de l'analyse de données 
d'observation SAFRAN sur la période de référence 1976-2005.
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POPULATION ET ACTIVITÉS EXPOSÉES
EN RÉGION AUVERGNE - RHÔNE - ALPES
Les activités agricoles, qu’il s’agisse d’élevage, fortement représenté avec des AOP, d’arboriculture ou de �oriculture, sont sensibles 
à la chaleur et à ses conséquences. De nombreux vignobles classés sont menacés. L’industrie est aussi menacée fragilisée par les vagues 
de chaleurs et les étiages. Le tourisme de montagne est fortement touché par la réduction de l’enneigement.
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Source : Météo-France, @Gaëlle Sutton : pour les paramètres atmosphé-
riques, médiane d'un ensemble de 10 projections climatiques pour le scé-
nario d’émissions RCP4.5 (10 combinaisons de projections globales 
CMIP5 et régionales) sélectionnés parmi l'ensemble Euro-Cordex et cor-
rigées de leur biais par la méthode ADAMONT à partir de l'analyse de 
données d'observation SAFRAN sur la période de référence 1976-2005.

> 2 millions d’hab.

50 000 - 100 000 hab.
100 000 - < 2 mil. hab.

20 000 - 50 000 hab.

< 20 000

Population

Côtes d’Auvergne

Volailles de
Bresse

Appellations
viticoles
AOP

Activités industrielles

Activités agricoles

Exposition par type d’enjeux

Sites sensibles 

Centrales électriques
Centrales nucléaires

Domaines skiables
les plus fréquentés
Diminution de 
l’enneigement

Sites Seveso
Lait Fromages

Bovins

Porcs

Vignes
Vergers et 
légumes

Plantes à parfum

Fruits à
coques

Blés

Volailles

Appellations

Aires géographiques
des AOP

Production de viande Températures moyennes
(RCP 4.5 - H2 - 2041-2070)

15 - 17,1°C

10 - 15°C

5 - 10°C

2 - 5°C 0.4 - 2°C



 

ÉVOLUTION DES PARAMÈTRES HYDRO CLIMATIQUES
SUR L’ÎLE DE LA RÉUNION
Le changement climatique d’origine anthropique dans les territoires ultra-marins vient s’ajouter à des vulnérabilités existantes 
déjà importantes.. L’exposition forte se conjugue avec le caractère insulaire et l’éloignement physique, qui posent problème en 
cas de crise majeure. À la Réunion, comme en métropole, les températures moyennes se réchau�ent. L’évolution concernant 
les précipitations est plus incertaine. En revanche, l’île, comme dans les Antilles, est confrontée à des cyclones plus intenses.

Source : Météo-France, : pour les données atmos-
phériques : Scénario SSP245 ; Modèle RCM : 
CNRM-Aladin63 / GCM : CNRM-ESM2-1
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