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Recherche:
Les chercheuses et chercheurs de la section des Sciences de la Terre et de l’Environnement
publient chaque année entre 200 et 300 articles dans les meilleurs journaux scientifiques,
thèses, chapitres de livres et autres ouvrages qui rendent compte des résultats de leurs
recherches. Parmi les publications de l’année 2023, voici quelques-unes des plus
marquantes :

Rupture tectonique entre Afrique et Arabie

Combattre la désinformation, notamment en
matière de changement climatique

Transition énergétique et inégalités économiques

Une étude dans Nature Human Behaviour menée par les
groupes de la professeure E. Trutnevyte à Forel et du
professeur Tobias Brosch a testé empiriquement des
stratégies d’inoculation psychologique pour lutter contre
la désinformation sur la science du climat et les
actions d’atténuation dans 12 pays.

Une étude de Omer Oren sous la supervision de la professeure
Perach Nuriel permet de déchiffrer la dynamique de la rupture
entre les plaques tectoniques des continents africains et
arabe. Ces travaux qui tirent avantage de technologies
uniques de datation isotopique des carbonates dans le
laboratoire de la professeure Nuriel sont publiés dans la
prestigieuse revue Earth and Planetary Science Letters.

Une étude dans Nature Communications réalisée par le groupe de la
professeure Evelina Trutnevyte a analysé la transition électrique
européenne d’ici 2035 et a montré qu’il existe un risque de maintien
des inégalités régionales existantes en termes de répartition des
bénéfices économiques et environnementaux et des impacts
négatifs entre les pays européens et les régions.

DOI: 10.1038/s41467-023-37946-3

DOI: 10.1038/s41562-023-01736-0

DOI: 10.1016/j.epsl.2023.11815

https://www.unige.ch/res/group-members/evelina-trutnevyte
https://scholar.google.com/citations?user=U9RpfQQAAAAJ&hl=en
https://www.unige.ch/res/group-members/evelina-trutnevyte
https://doi.org/10.1038/s41467-023-37946-3
https://doi.org/10.1038/s41562-023-01736-0
https://doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118152
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Prédiction des éruptions volcaniques

Les températures extrêmes à venir
menacent les vertébrés terrestres

Isotopes radiogéniques et ressources minérales

Le climat actuel du Nord de l’Europe est nettement
plus chaud que celui de la période médiévale

Dans une étude publiée dans le journal Nature, une équipe
comprenant le Dr Takuya Iwamura utilise des données sur les
températures maximales quotidiennes de 1950 à 2099 pour
quantifier l’exposition future des vertébrés terrestres à la
fréquence, à la durée et à l’intensité élevées des événements
thermiques extrêmes. L’étude montre que dans l’ensemble,
les futurs événements thermiques extrêmes forceront de
nombreuses espèces et assemblages à subir un stress
thermique sévère et constant.

Il y a environ 1 500 volcans actifs sur Terre et 70 % d’entre eux sont
inconnus. Les éruptions inattendues sont donc très probables et peuvent
avoir des conséquences dramatiques. Dans cette étude publiée dans le
journal Geology l’équipe du professeur Caricchi a combiné la pétrologie
et l’apprentissage automatique pour identifier 3 paramètres facilement
et rapidement mesurables (datation de l’éruption la plus ancienne,
morphologie de l’édifice volcanique, chimie moyenne des produits
éruptifs) qui fournissent des informations essentielles sur l’ampleur
maximale d’une éruption dont le volcan est capable.

Dans une étude à laquelle a contribué le professeur Markus Stoffel et
qui a été publiée dans le journal Nature, l’analyse des cernes des
troncs d’arbres montre que le climat actuel de la péninsule
fennoscandienne est nettement plus chaud que celui de la période
médiévale. Cette découverte met en évidence le rôle dominant du
forçage anthropique dans le réchauffement climatique, même à
l’échelle régionale, ce qui permet de réconcilier certaines
incohérences entre les reconstructions et les simulations de modèles.

Le Dr Massimo Chiaradia a été invité à écrire un chapitre de la 3
ème édition du « Treatise on Geochemistry », volume prestigieux et
référence en géochimie qui présente l’état de l’art actualisé dans le
domaine. Dans ce chapitre, Massimo Chiaradia passe en revue les
applications des isotopes radiogéniques et des métaux de
transition à l’étude des ressources minérales.

DOI: 10.1038/s41586-022-05606-z

DOI: 10.1130/G51355.1

Lien vers l'article

DOI: 10.1038/s41586-023-06176-4

https://www.unige.ch/mohani/team/takuya-iwamura
https://www.unige.ch/sciences/terre/en/people/dst/professors/luca-caricchi
https://www.unige.ch/sciences/terre/en/people/dst/professors/markus-stoffel
https://www.unige.ch/sciences/terre/en/people/dst/lecturers/massimo-chiaradia
https://doi.org/10.1038/s41586-022-05606-z
https://doi.org/10.1130/G51355.1
https://conf.goldschmidt.info/goldschmidt/2024/meetingapp.cgi/Session/6422
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06176-4
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Ecologie et changement climatique

Impact d’un ancien épisode de réchauffement climatique global

Biodiversité exceptionnelle du canton de Genève

Les régions alpines se réchauffent à un rythme plus rapide que la
moyenne planétaire et la biodiversité y est particulièrement
vulnérable au changement climatique. Dans un article publié dans
Nature Ecology and Evolution auquel a participé le Dr Emmanuel
Castella sont présentées des études menées depuis les années
1990 qui aboutissent à une méthode nouvelle pour identifier les
refuges potentiels pour les espèces adaptées aux basses
températures. Les aires protégées actuelles ne couvrent que 12%
des zones
modélisées comme étant des refuges pour ces espèces.

Dans un article publié dans le journal Geology, le Dr Lucas Vimpere (groupe
Castelltort) documente le Maximum Thermique Paléocène-Éocène (PETM),
un événement climatique qui s’est produit il y a 56 millions d’années et qui
correspond à un réchauffement rapide de l’atmosphère terrestre (+8°C).
L’étude dans un forage ultra-profond du golfe du Mexique
montre que les régions d’Amérique du Nord sont devenues arides, affectant
la végétation et le sol, et que des saisons de pluies intenses mais brèves ont
entraîné un transport massif d’argiles dans l’océan, provoquant une turbidité
nuisible à la vie marine.

L’ouvrage « Genève sous la loupe : les syrphes du canton (diptera,
syrphidae) » présente les syrphes, des insectes emblématiques par leur
omniprésence et les services qu’ils fournissent, en particulier à l’agriculture.
Avec 228 espèces recensées, le canton de Genève héberge près de la moitié
des espèces connues dans le pays. Dans l’équipe du Dr Emmanuel Castella,
sept travaux de Master MUSE ont contribué à la production des données.
Une méthode de diagnostic écologique des milieux naturels basée sur les
syrphes est également illustrée.

https://doi.org/10.1038/s41559-023-02061-5

Publication

https://doi.org/10.1130/G50641.1

https://leba.unige.ch/team/ecastella/
https://leba.unige.ch/team/ecastella/
https://scholar.google.com/citations?user=7MNVxS8AAAAJ&hl=en
https://leba.unige.ch/team/ecastella/
https://doi.org/10.1038/s41559-023-02061-5
https://cscf.abacuscity.ch/fr/chf/A~99APU23F/0~0~Typ/Gen%C3%A8ve-sous-la-loupe-%3A-les-syrphes-du-canton
https://doi.org/10.1130/G50641.1
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Microplastiques en filière de potabilisation d’eau

Les crues du passé

Nanoplastiques au coeur des filtres à sable

Omniprésent et utilisé massivement depuis des années, le plastique sous forme
macro, micro et nano est devenu un produit incontournable dans notre société.
Dans un article publié dans la revue AQUA & GAS, Angel Negrete Velasco (du
groupe de physico-chimie de l’environnement du Dr Serge Stoll) en collaboration
avec les services industriels de Genève apporte des éléments de réponses aux
professionnels de l’eau en Suisse sur l’efficacité des filières de potabilisation au
regard de l’élimination des microplastiques. Ces résultats nous indiquent que les
microplastiques sont en général bien retenus par les traitements dits
conventionnels de potabilisation. Néanmoins, il est important de mettre en place un
système de mesure et contrôle régulier et d’étendre ces études à d’autres filières
de potabilisation plus simples ou autres (ultrafiltration etc.).

Les nanoplastiques issus de la fragmentation des microplastiques
sont considérés comme la fraction la plus préoccupante. Cette étude
du groupe du Dr Serge Stoll publiée dans le journal Science of the
Total Environment avait pour l’objectif d’investiguer l’adsorption de
nanoplastiques de polystyrène sur des grains de sable de quartz
utilisés comme un matériaux filtrant dans la station de potabilisation
du Prieuré à Genève.et d’en comprendre les mécanismes.

Dans une publication dans Scientific Reports, le Dr Nikhil Sharma
(groupe du professeur Castelltort) documente pour la première fois
les changements cycliques de l’architecture stratigraphique fluviale
influencés par le climat et dus à des changements correspondants du
débit et du flux de sédiments. Cette étude réalisée dans des
successions sédimentaires de l’optimum climatique de l’Eocène
moyen (41 millions d’années) montre également l’impact d’un
réchauffement climatique ancien sur l’accélération du cycle de l’eau
et ses répercussions sur l’augmentation de la fréquence des
événements de crues intenses.

DOI: 10.1038/s41598-023-33600-6-33600-6

DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.168076

www.archive-ouverte.unige.ch

https://www.unige.ch/phychimenv/equipe/angel-negrete-velasco
https://www.unige.ch/phychimenv/equipe/serge-stoll
https://www.researchgate.net/profile/Nikhil-Sharma-43
https://www.nature.com/articles/s41598-023-33600-6
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168076
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:173696

