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Le PARN

L’association :
• Structure d’interface science-société depuis 1988

Objectifs :

• Rassembler la communauté des risques en 
montagne afin d’améliorer la gestion intégrée des 
risques naturels

• Favoriser le développement d’outils scientifiques 
et techniques performants et les mettre à 
disposition des pouvoirs publics et des services 
opérationnels

Actions :

• Appuyer les politiques publiques de gestion des 
risques naturels

• Accompagner les porteurs de projets territoriaux et 
scientifiques

• Animer le réseau Science-Décision-Action

• Rassembler la connaissance sur le changement 
climatique et les stratégies d’adaptation

• Contribuer à la coopération territoriale : Stratégie 
macrorégionale de l’UE pour la Région Alpine 
(SUERA / EUSALP) & projets Interreg



La plateforme Alpes-Climat-Risques

Impacts du changement 
climatique sur les 
risques naturels et 
stratégies d’adaptation 
des territoires alpins

Plateforme d’expertise et centre 
de ressources pour accompagner 
les territoires alpins dans 
l’adaptation au changement 
climatique

https://risknat.org/plateforme-alpes-climat-risques/

https://risknat.org/plateforme-alpes-climat-risques/


Un réseau d’experts alpins sur le climat



Analyse bibliographique

Publications

Une veille sur l’état des connaissances

http://orecc.rhonealpes.fr/fr/donnees-territoriales/profils-climat.html
http://orecc.rhonealpes.fr/fr/donnees-territoriales/profils-climat.html


Le changement climatique
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Une trajectoire de réchauffement à infléchir au plus vite



Le changement climatique

Les effets du changement climatique nous menacent dès aujourd’hui 



Modification de la distribution des valeurs extrêmes. 
GIEC, 2013

Le réchauffement climatique induit des modifications de valeur moyenne à grande échelle, mais
aussi des modifications à échelle locale de la distributions des valeurs météorologiques

Evolution des températures en Europe selon trois 
scénarios d’émissions de GES. In: Gobiet et al. 2014

Impacts du changement climatique



Un boom attendu dans la sinistralité à l’horizon 2050

Chaîne de modélisation des dommages assurés

Projection départementale de la population
à l’horizon 2050 selon le scénario médian de l’INSEE



Un boom attendu dans la sinistralité à l’horizon 2050 

Risque inondation

• + 50% d’augmentation des débits de période de 
retour de 10 ans

• + 110% d’augmentation de la sinistralité

Évolution des dommages futurs dus aux inondations par 
débordement (moyenne multi-modèles). 

Évolution des débits de crue de référence de 
période de retour décennal par bassin versant 

sous l’impact du CC à l’horizon 2050.

Les évolutions de sinistralité ont été calculées entre la 
période future à horizon 2050 sous scénario RCP 8.5 
et la période de référence (2008-2018).



Un boom attendu dans la sinistralité à l’horizon 2050 

Risque de crue torrentielle

En moyenne, les précipitations aujourd’hui décennales se produiront tous les 4,5 ans, 
alors que les précipitations, aujourd’hui vicennales, se produiront tous les 7 ans et les 
précipitations, aujourd’hui cinquantennales, tous les 11 ans.

Évolution de la fréquence annuelle de dépassement de seuils de précipitations journalières avec une 
approche multi-modèles climatiques (sur 24 heures, à l’horizon 2050, RCP 8.5)

PP 1/10 ans PP 1/20 ans PP 1/50 ans



Un boom attendu dans la sinistralité à l’horizon 2050 

Risque de crue torrentielle

• +130 % d’augmentation de la sinistralité 
annuelle moyenne ruissellement + flash flood

• Précipitations :
• 1/10 > 4,5 ans
• 1/20 > 7 ans
• 1/50 < 11 ans

Évolution des dommages annuels moyens (moyenne 
multi-modèles) dus aux inondations par ruissellement. 

Les évolutions de sinistralité ont été calculées entre la 
période future à horizon 2050 sous scénario RCP 8.5 

et la période de référence (2008-2018).



Un boom attendu dans la sinistralité à l’horizon 2050 

Risque tempête

• Pas d’augmentation ni de la 
fréquence, ni de l’intensité des 
tempêtes

• Pas d’augmentation significative de la 
sinistralité

Évolution de l’intensité du 99ème percentile de la vitesse de vent de rafale en anomalie (km/h) à l’horizon 2050 
par rapport à la période de référence(approche multi-modèles/simulation EURO-CORDEX).



Un boom attendu dans la sinistralité à l’horizon 2050 

Risque sécheresse

• +70 % d’augmentation de la fréquence d’éligibilité CatNat en lien avec la sévérité 
des sécheresses

• +60 % d’augmentation de la sinistralité

Évolution de la fréquence annuelle moyenne d’éligibilité 
hydrométéorologique (SSWI > 1/25 ans) à partir de la moyenne multi-
modèles EURO-CORDEX entre la période de référence et l’horizon 2050.

Évolution des dommages (moyenne multi-modèles) 
dus à la sécheresse géotechnique à climat futur sous le 

scénario RCP 8.5



Les Alpes : un laboratoire de l’adaptation au changement climatique

• Un environnement particulièrement 
sensible (gradients d’altitude)

• Modifications des valeurs moyennes et 
extrêmes de T° et PP°

• Retrait des glaciers et du permafrost, 
diminution de l’enneigement

• Fragilisation de la forêt alpine
• Impacts multi-sectoriels
• Intensité et fréquence des aléas naturels, 

risques émergents, effets en cascade

• Des vulnérabilités spécifiques et accrues
• Forte exposition multirisque / aléas rapides
• Contraintes du relief et du climat, risque 

d’enclavement
• Densification et étalement urbain

• Un défi pour la gestion des risques
• Augmentation des dommages et des pertes 

socio-économiques dans la région alpine



Le changement climatique en montagne

Source: Schindelegger et al. (2022)



Cumuls annuels de précipitations

Écarts des cumuls annuels de précipitation (en mm) de 1959 à 2020 par rapport à la normale 1961-
1990 dans les Alpes du Nord. Source : Météo-France ; traitement AGATE/Observatoire du Changement 

Climatique dans les Alpes du Nord. Trait plein : tendance linéaire. Trait pointillé : moyenne décennale.

Trait plein : tendance linéaire. 
Trait pointillé : moyenne décennale

Précipitations



Cumuls hivernaux de précipitations

Écarts des cumuls hivernaux de précipitation (en mm) de 1959/1960 à 2019/2020 par rapport à la 
normale 1961-1990 dans les Alpes du Nord. Source : Météo-France ; traitement 

AGATE/Observatoire du Changement Climatique dans les Alpes du Nord. Trait plein : tendance linéaire. 

Trait pointillé : moyenne décennale.

• Des hivers récents bien 
arrosés

• Il est possible que les 
hivers doux et pluvieux
deviennent de plus en 
plus récurrents avec le 
réchauffement climatique 
(Météo-France).

2017-2018

2019/2020

Précipitations



Intensification des fortes pluies sur les régions méditerranéennes

Observations :

• intensification des fortes précipitations dans les 
régions méditerranéennes entre 1961 et 2015 : +22 
% sur les maxima annuels de cumuls quotidiens, avec 
une variabilité interannuelle très forte, qui explique la 
forte incertitude (de +7 à +39 %) sur l'ampleur de cette 
intensification ;

• augmentation de la fréquence des épisodes 
méditerranéens les plus forts, en particulier ceux 
dépassant le seuil de 200 mm en 24 heures.

Projections :

• augmentation de l'intensité des précipitations 
intenses sur la région méditerranéenne française, 
de l'ordre de quelques % sur les cumuls quotidiens par 
°C de réchauffement.

https://meteofrance.com/le-changement-climatique/observer-le-

changement-climatique/episodes-mediterraneens-et-changement

Précipitations

https://meteofrance.com/le-changement-climatique/observer-le-changement-climatique/episodes-mediterraneens-et-changement


Lejeune et al. 2019

Augmentation des températures, baisse de 
l’enneigement, pas de tendance sur les précipitations

Enneigement



Cumuls de neige hivernaux :

Écarts des cumuls de neige de la saison hivernale (en cm) de 1959/1960 à 2019/2020
par rapport à la normale 1961-1990 dans les Alpes du Nord. Source : Météo-France ; traitement 

AGATE/Observatoire du Changement Climatique dans les Alpes du Nord.

• Baisse de 21% sur la 
saison entre avant et 
après 1988 (début du 
réchauffement)

• Hivers de la décennie 
2010-2020 un peu mieux 
enneigés que ceux de la 
précédente (car plus 
humides). 

Trait plein : tendance linéaire. 
Trait pointillé : moyenne décennale

Enneigement



Un retrait glaciaire accéléré

Volume de neige sous le climat actuel et sous possible 
climat futur avec des hivers plus chauds de 4°C 
modélisés entre 200m et 4500m en Suisse.Gobiet et al. 2014

Beniston et al. 2018

Neige et glace



• Glaciers : 230 km² en 2015 (- 8 % depuis 
2006-2009)

• Permafrost : 770 km², dont :
• Glaciers rocheux : 80 km²
• Parois ~ 15-20 km² (?)

Couverture glaciaire 2006-2009 d’après Gardent et al. 2015
Distribution potentielle du permafrost d’après Marcer et al. 2017 PERMOS, 2019

Permafrost



Impacts positifs (vis-à-vis des aléas naturels)
• Frontière altitudinale supérieure de la forêt qui remonte 

• Favorise les mélanges entre espèces et donc une meilleure 
résilience de la forêt

Impacts négatifs : augmentation des perturbations
• Pathogènes, Tempêtes, Sécheresse, Incendies

Incendie du Néron. Agglomération de 
Grenoble. Août 2003. © O. Goirand

Forêt du Miollet - Champagny-en-Vanoise
Savoie. Août 2003. © D. Mouchené

Broussaille / Taillis 
300 ha - 33 jours

Forêt d’Epicéas (1500 m) 
100 ha - 3 jours

Dépérissements

Forêt alpine



Des projections climatiques alarmantes

Forecasted change in mean temperature and precipitation on a seasonal

basis for 2071-2100 compared to the reference period 1971-2000.



Rapport spécial du GIEC « Océan et cryosphère » (2019) 

Impacts attendus sur les risques naturels



Déficit d’observations météorologiques et sédimentaires pour les petits BV montagneux
Recrudescence apparente des crues torrentielles dans certains secteurs depuis les années
1980 (mais 20e siècle pauvre en crues)
Les reconstitutions sur données indirectes (dendrogéomorphologie) ne montrent pas
d’augmentation univoque
Remontée en altitude des zones de départ des laves torrentielles dans certains massifs
Augmentation fourniture en matériaux dans certains secteurs : retrait glaciaire, dégradation
du permafrost
Réduction fourniture en matériaux / crues faible et moyenne magnitude (Alpes du Sud) :
diminution largeur lits torrentiels (rivières torrentielles, cônes de déjection), mais ne signifie pas
une diminution progressive de l’aléa ! Cf. événements récents à caractère extrême
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exposées

Crues des 1er et 2 juil. 2019, Vallée de la Clarée Crues du 2 oct. 2020 causées par la tempête Alex dans les Alpes Maritimes 

Crues et laves torrentielles



Déclenchements et réactivations de grands mouvements de terrain

March, 11, 2018

Pas de l’OursPas de l’OursMont Granier
Mars 2016

Massif du Mont-Blanc 
Août  2015

Glissement argileux de 
l’Harmalière, Juillet 2016

March, 19, 2018

Glissement de Roselend à Beaufort-sur-Doron, Mai 2018

Mouvements de terrain



• Le plus chaud mesuré : anomalies de 4 à 5°C 
à basse altitude et de 2 à 3 °C dans les Alpes

• Extrêmement humide, avec des chutes de 
neige inhabituelles aux plus hautes altitudes

• Episodes de pluie sur neige multiples 
inondations dans petits bassins versants et 
niveaux de débits critiques dans les rivières de 
montagne 

• Sols saturés d’eau  glissements de terrains 
superficiels et laves torrentielles 

• Accumulation de neige (> 5m à haute altitude) 
 avalanches forte intensité / faible fréquence, 
niveaux extrêmes de risque sur villages et voies 
de communication, touristes bloqués en stations

Un mois de janvier inhabituel : à la limite supérieure de la distribution historique des tempêtes, des 
températures et des précipitations mesurées dans les Alpes occidentales (nombreux records météorologiques)

Stoffel et Corona. 2018

Evénements de janvier 2018 dans les Alpes du Nord : un analogue pour les hivers futurs ?



• Dans la plupart des zones montagneuses, l’augmentation de la 
température de l’air a entrainé une diminution de la fréquence 
des chutes de neige, ainsi qu’une augmentation de la proportion 
des précipitations sous forme pluvieuse. 

• Ces tendances sont amenées à se poursuivre, avec de plus en 
plus d’événements  de  pluie  sur  neige  à  l’origine  d’une  
modification  dans  l’activité  et  dans  la  nature  des 
avalanches, ainsi que des mouvements de terrain hivernaux. 

• Les changements projetés dans les environnements 
montagnards, associées aux évolutions socio-économiques, 
culturels et politiques seront probablement à l’origine de 
conditions et de mouvements de terrain sans précédents 
historiques. 

• Compte tenu de l’augmentation de l’exposition des populations et 
des enjeux à ces aléas naturels dans les régions de montagne, 
les enseignements tirés des événements de janvier 2018 
peuvent aider les autorités à prévenir ces risques émergents.

Stoffel et Corona. 2018

Evénements de janvier 2018 dans les Alpes du Nord : un analogue pour les hivers futurs ?



État des lieux

Densité de feu

Nombre de feux par mois
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Mois

Alpes du Nord (413 feux) 2006-2015

Alpes du Sud (5731 feux) 1973-2015

Grenoble, août 2003

Feux de forêt



Evolution spatio-temporelle de l’aléa feu-météo (1959-2015)

MNT - BDAlti®

Safran donnée horaire

1959-2015

Pour chaque pixel de 25 x 25 m : 

• Calcul de FWI/FFMC selon 3 scénarios
• Calcul de la tendance temporelle linéaire

Fine fuel moisture code (FFMC) 

Facilité d’ignition
Fire weather index (FWI)

Intensité du feu

Eté moyen (1959-2015)

Été caniculaire (2003)

Saison froide (1959-2015)

Feux de forêt



Evolution spatio-temporelle de l’aléa feu-météo (1959-2015)

Dupire, S. et al 2017. Spatio-temporal trends in fire weather in the French Alps. Sciences of the Total Environment

Feux de forêt



Chutes de séracs / ruptures de glacier ex. : Taconnaz, Grandes Jorasses, Planpincieux…
Vidanges lacs pro-/supra- glaciaires ex. : Arsine (1986), Rochemelon (2004-2005)…
Vidanges poches intra- / sous-glaciaires ex. : Tête Rousse (1892 + depuis 2008)

Catastrophe de Tête Rousse (1892)Vidange contrôlée du lac de Rochemelon

Séracs du glacier de Taconnaz

Risques d’origine glaciaire et périglaciaires (ROGP)



 Les données d’observation existantes permettent de procéder à des analyses de corrélation, qui ne 
révèlent pas de tendance généralisée concernant les risques naturels en montagne.

 Cependant, des signes locaux, voire régionaux, de changement sont perceptibles : remontée des 
glaciers modifiant les conditions d’érosion des hautes vallées et provoquant notamment une 
recrudescence des éboulements en altitude durant les étés chauds, remontée en altitude des zones 
de départ de laves torrentielles, fonte des glaciers générant la déstabilisation de glaciers et de massifs 
rocheux et la formation de lacs et de poches d’eau glaciaires, problèmes liés à la dégradation du 
permafrost (instabilité des terrains et infrastructures, fourniture sédimentaire accrue), augmentation de 
la proportion d’avalanches de neige humide, décalage des pics de crues de fonte nivale et glaciaire, 
apparition du risque feux de forêt dans de nouvelles zones de montagne…

 Ces changements observés sont d’autant plus visibles que leurs conditions de prédisposition et de 
déclenchement sont directement liées aux effets de la température, en particulier du fait de 
l’évolution rapide de la cryosphère (retrait des glaciers, dégradation du permafrost et modification de 
l’enneigement). Les changements dans les précipitations sont plus hétérogènes, et celles-ci souffrent 
d’un déficit d’observation en altitude, mais des tendances apparaissent aussi dans les précipitations 
extrêmes. 

 Ces phénomènes, aujourd’hui locaux, ou observés sur des secteurs restreints, pourraient être les 
prémisses de changements ultérieurs plus importants induits par la poursuite du réchauffement 
prévue par les modèles climatiques

Se préparer aux impacts du CC sur les risques naturels dans les Alpes !



Stratégies d’adaptation de la gestion des risques

Stratégie et objectif de protection (& 

gestion du risque résiduel)

Les quatre stades d’un processus d’adaptation :
1. évaluation des impacts, des vulnérabilités et des risques

2. planification de l’adaptation
3. mise en place des mesures d’adaptation
4. contrôle et évaluation des interventions d’adaptation

La gestion intégrée renforce les capacités d’adaptation :
Stratégie proactive de réduction des risques combinant des mesures 
organisationnelles structurelles et non structurelles, tout en cherchant 
la meilleure manière de les associer

Orientations pour l’adaptation locale de la gestion des risques



[Figure SPM.6]

Trajectoires de développement résilientes au changement climatique -
avantages pour les populations, la nature et le climat

"Le développement résilient au CC 
est déjà un défi au vu des niveaux 
actuels de réchauffement de la 
planète. Les perspectives seront 
encore plus limitées si le 
réchauffement dépasse 1,5°C et 
pourraient ne pas être possibles si 
le réchauffement dépasse 2°C."

À partir d'aujourd'hui, chaque action, chaque décision compte.



La résilience territoriale

Se transformer pour faire face
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« Capacité à assurer le bien-être et la sécurité 
de sa population quels que soient les chocs ou 
les stress, en s’appuyant sur ces derniers pour 
réduire sur le temps long sa vulnérabilité.»

Territorialiser
Différencier les enjeux



Ministère de la transition écologique

• Plan d'action interministériel "Tous Résilients" mis en œuvre au niveau national par 
l'Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques

• Fonds Vert 2023 pour aider les territoires français à faire face aux défis environnementaux 
et aux risques naturels

• STEPRIM pour la résilience des territoires de montagne français

• Assises nationales ANRN
Communauté nationale des acteurs du risque



DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Observatoire régional des risques naturels 

• Incendie de forêt :
• Méthodologie de classement des bâtiments dans 

l'interface bâti/végétation pour la priorisation des 
plans de prévention des risques d'incendie de forêt 
(PPR) ou des comptes rendus d'information (PAC) 
dans les secteurs les plus exposés.

• Évaluation des "coupures de combustible" en 
forêt, y compris les zones de pâturage et leur 
évolution nécessaire.

• Communication locale à destination d'un large 
public, sous forme de bande dessinée, sur les bonnes 
pratiques en période chaude (avec AFPCNT).



La Gestion Intégrée des Risques Naturels (GIRN)

De la « maîtrise des aléas » à la 

« gouvernance des risques » 

Des programmes d’actions couvrant 
toutes les phases de la gestion des risques

Des dispositifs spécifiques pour les territoires de montagne : TAGIRN, STEPRIM…



L’opération interrégionale GIRN-Alpes

Programmation 2007-2013

• Expérimentation sur 5 sites pilotes de GIRN

Programmation 2014-2020

• Extension de la GIRN + recherche-action

• Budget 5 M€ FEDER pour 3 types de projets :
• 11 territoires de GIRN (25% pop. du massif)
• 14 projets scientifiques
• 1 projet d’animation interrégionale

Programmation 2021-2027

• Budget 7 M€ FEDER ; maquette similaire

• Options de coût simplifié

• Lancement officiel : 27 avril 2022, Les Orres

• Ouverture AAP Risques naturels : 11 oct. 2022 

• Clôture de l’AAP : 8 juin 2023

Mission du PARN :

• Animation du COPIL interrégional TAGIRN & SDA 

• Coordination des réseaux territoriaux, scientifiques et techniques

• Animation du réseau (journées techniques/annuelles/séminaires)

• Capitalisation et valorisation (Massif alpin/SUERA)



Réseau des territoires de GIRN

Principaux types d’actions mises en œuvre :
• Connaissance des risques et diagnostic territorial

• Organisation de la gestion intégrée des risques

• Systèmes de suivi et de surveillance

• Gestion des dispositifs de protection

• Systèmes d’alerte et dispositifs de gestion de crise
• Information, communication, formation, pour sensibiliser 

et préparer la gestion de crise

• Développement et diffusion de pratiques et d’outils sur 
l’ensemble du massif alpin via le réseau des TAGIRN

 Boîte à outil et catalogue d’expériences 

https://risknat.org/girn/

https://risknat.org/girn/


https://www.youtube.com/watch?v=mVPHKt-QMaA https://risknat.org/wp-content/uploads/2020/12/

Livret-Operation-TAGIRN_PARN-2020.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=mVPHKt-QMaA
EXPORT_PARN_V9_H264_09102020-1.mp4
EXPORT_PARN_V9_H264_09102020-1.mp4
https://risknat.org/wp-content/uploads/2020/12/Livret-Operation-TAGIRN_PARN-2020.pdf


Exemples d’actions concrètes des TAGIRN

https://risknat.org/wp-content/uploads/2020/12/Livret-Operation-TAGIRN_PARN-2020.pdf

https://risknat.org/wp-content/uploads/2020/12/Livret-Operation-TAGIRN_PARN-2020.pdf


Exemples d’actions concrètes des TAGIRN



Réseau Science-Décision-Action pour la prévention des risques naturels

Projets de recherche-action partenariaux SDA, 
sur une grande diversité de risques naturels 
(crues torrentielles, mouvements de terrain, 
essaims de séismes, feux de forêt), les facteurs 
limitants ou aggravants (forêts de protection, 
dégradation du permafrost) et des démarches 
innovantes de prévention (résilience territoriale, 
information préventive, communication sur les 
réseaux sociaux)

Séminaires transversaux SDA réunissant élus, 
scientifiques et techniciens sur des sujets 
spécifiques (risque rocheux, risque 
hydrométéorologique, enclavement des vallées 
alpines, événements de jan. 2018 Alpes du N., 
essaims de séisme, forêts de protection & risque 
rocheux, risque torrentiel, risques et changement 
climatique sur la métropole de Grenoble)





Le TAGIRN Grenoble-Alpes-Métropole

1. Améliorer la connaissance des aléas, leur 
prévention et leur gestion
• Amélioration de la prévision des crues torrentielles ;
• Amélioration de la connaissance de l’aléa torrentiel ;
• Changement climatique et feux de forêt.

2. Réduire la vulnérabilité et développer la résilience
• Etude d’adaptation et de faisabilité du renouvellement urbain et des 
projets face aux risques ;
• Amélioration de la connaissance de la vulnérabilité.

3. Améliorer la gestion des crises et la sauvegarde 
des populations
• Réponse au sur-aléa rupture de digues en gestion de crise ;
• Effets dominos d’un séisme : priorisation des actions de sauvegarde.

4. Développer la culture du risque des populations
• Développement de la culture du risque et des bons réflexes : action 
culturelle, outil 3D, parcours thématique…

5. Communiquer sur les risques
• Communication sur les risques et la résilience : faire comprendre la 
stratégie métropolitaine en matière de gestion des risques (plan de 
communication, web, panneaux, balades commentées, réunions…).

6. Devenir un territoire moteur et diffuser 
l’expérience à l’échelle du massif



Exemple d’actions conduites en 2022



Exemple d’actions conduites en 2022



Exemple d’actions conduites en 2022



Exemple d’actions conduites en 2022



Exemple d’actions conduites en 2022
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Exemple d’actions conduites en 2022



Bilan de la GIRN 2018-2022 à Grenoble-Alpes Métropole

Indicateurs atteints  :
• 450 000 habitants touchés par les actions de la GIRN (20% de la population du massif 

des Alpes)
• 2 projets de recherche-action menés sur le territoire en lien avec le programme de GIRN
• 2 partenariats  scientifiques développés entre la Métropole et le Cerema
• De nombreux partages d’expériences et de connaissances avec les acteurs du
• territoire et du massif alpin

Objectifs opérationnels remplis :
• Une meilleure connaissance des aléas et de leurs impacts sur le territoire,
• Une vulnérabilité du territoire mieux connue et décliné en actions dans les différentes 

politiques publiques
• Une stratégie de gestion de crise renouvelée (Communes et Métropole)
• Un transfert des résultats vers les communes et les acteurs locaux
• Des aménagements urbains plus résilients et mieux accompagnés
• Des cours d’eau mieux connus et mieux suivis
• Une culture du risque renforcée grâce à la communication  menée dans
• l’opération



Perspectives d’actions 2023 - 2027

• Poursuivre la dynamique développée sur le territoire entre 2018 et 2022
• Elargir les domaines d’interventions, notamment :

• Mieux appréhender les conséquences du changement climatique et mettre en place des 
• solutions fondées sur la nature

• Un intérêt vers de nouveaux programmes de recherche-action pour obtenir des réponses aux 
problématiques de la métropole

• Axes de travail identifiés :
• Développer un outil de suivi et d’alerte des inondations torrentielles
• Mise à jour et développements complémentaires de la base de données vulnérabilités et 
• application ACDC
• Renforcer la réponse métropolitaine face à la crise
• Réaliser des aménagements de réduction du risque basé sur des solutions fondées sur la nature
• Prendre en compte les risques émergents (feux de forets…)
• Continuer les actions de communication en faveur de la culture du risque

• Une valorisation renforcée des actions menées à l’échelle du massif alpin (France, Italie, 
Autriche, Allemagne…) avec la participation au projet ADAPT NOW (Interreg Alpine Space)



La coopération transfrontalière sur les risques naturels

 Nombreux projets transfrontaliers sur le massif alpin 
depuis 1992

 Des projets structurants (PRINAT, RiskNat, RiskNET, 
PITEM RISK) pour le réseau transfrontalier des 
acteurs de la prévention et de la gestion de crise

 Nombreux résultats et produits :
• Echanges transfrontaliers d’expériences : connaissance 

partagée des phénomènes, territoires, acteurs, pratiques, 
besoins…

• Systèmes et réseaux d’observation/ suivi/ surveillance/ 
prévision : réseaux hydrométéorologiques, surveillance 
sismologique/géophysique, suivi du permafrost, etc.

• Bases de données : grands éboulements alpins ; sismicité des 
vallées alpines ; impacts du changement climatique ; 
organisation de la gestion des risques naturels ; infrastructures 
critiques transfrontalières ; BD de capitalisation des résultats 
des projets, etc.

• Service cartographique (Géoprtail)

• Guides méthodologiques

• Outils et plans de gestion 

• Outils d’information, communication, sensibilisation 
• Formation et exercices 

 Capitalisation des résultats : 
 BD Projets du PARN : https://risknat.org/base-projets/

https://risknat.org/base-projets/


La coopération transnationale sur les risques naturels

La SUERA + Programme Interreg Espace Alpin :

• Groupe d’Action 8 « Améliorer la gestion des risques et 
mieux gérer le changement climatique, notamment par la 
prévention des risques naturels de grande ampleur »

• Rapports sur la gestion des risques (risque résiduel, 
gouvernance, adaptation au CC, feux de forêt)

• Outils (plateforme CAPA, diagnostic local, maquette 3D)
• Conférences internationales (impacts du CC, forêts de 

protection, Climat-Risques-Energie)

• Présidence française 2020-21 « Préserver la biodiversité et 
prévenir les risques naturels »

• Promotion de la GIRN et des SFN (forêts multifonctionnelles)
• Projet AlpGov2 : « Mainstreaming » GIRN basée sur les 

écosystèmes (capitalisation GreenRisk4ALPS)

• Présidence italienne 2022 puis suisse 2023
• Faire progresser la coopération en matière de gestion des 

risques naturels et d'aménagement du territoire

Articulation avec la Convention Alpine / PLANALP



Existing Operationalisation – Guiding Framework

Source: Schindelegger et al. (2022)

It is a prerequisite for adaptation measures to have sound knowledge of hazard exposure/climate signals as well as 

vulnerability and risk to be able to make informed decisions. 



Ex. Analyse des vulnérabilités et des risques

Georisques, 2021



• ADAPT NOW (AURA-EE, GAM, INRAE, … ) 
pour renforcer la capacité d'adaptation des 
territoires fortement exposés aux effets du 
changement climatique.

• X-RISK-CC (AURA-EE, ..)  pour la gestion et 
l’adaptation aux événements 
météorologiques extrêmes et accroître la 
résilience face au changement climatique.

• MOSAIC (INRAE, ONF, …) pour améliorer la 
résilience des forêts aux risques liés au 
changement climatique (données alpines 
harmonisées, modèles et scénarios de 
risques adaptés aux conditions climatiques 
des Alpes).

• FOREST ECO VALUE (INRAE, ONF, CRPF, 
…) pour développer une approche 
économique de gestion forestière compatible 
avec les services écosystémiques.

Projets de coopération territoriale Espace Alpin

La coopération transnationale sur les risques naturels



Merci de votre attention

Formation nationale de formateurs Risques majeurs Education

Grenoble, 20 mars 2023

Benjamin Einhorn


