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Démarche
La méthode delta consiste en une perturbation de la base de référence au moyen d’un changement relatif ou absolu entre la période 

de référence et les périodes futures d’une simulation intégrant le changement climatique. La perturbation est fondée sur un scénario 

hydrologique précalculé intégrant le changement climatique. Ce scénario est le produit d’une étude de cas précédemment réalisée et 

a été validé selon diverses techniques pour en assurer l’applicabilité sur la base de référence hydrologique. 

Contexte
Conformément à son programme environnement, social et 

gouvernance (ESG) et à son engagement envers les investis-

sements en énergie renouvelable, Brookfield Renewable s’in-

téresse à l’impact du changement climatique sur le potentiel 

de production énergétique de ses actifs hydroélectriques. 

Cette étude de cas vise à démontrer comment la méthode 

delta décrite dans le Guide�Valeur�des�actifs�hydroélectriques�et�

des�impacts�physiques�du�changement�climatique peut contri-

buer au développement de projections de débits dans un 

contexte de changement climatique. Elle a été réalisée pour 

les bassins versants de la Penobscot et de la Susquehanna, 

où Brookfield Renewable possède et exploite de nombreux 

actifs hydroélectriques. 

Objectifs

 � Développer des projections de débits pour montrer 

l’impact du changement climatique sur les débits des 

bassins versants de la Penobscot et de la Susquehanna.

 � Démontrer l’applicabilité de la méthode delta et sa 

capacité à appliquer un scénario hydrologique précal-

culé intégrant le changement climatique à une base de 

référence hydrologique, pour obtenir des projections 

de débits dans un climat changeant.



Résultats

L’étude a été appliquée à deux bassins versants américains : 

Penobscot (Nouvelle-Angleterre) et Susquehanna (littoral 

atlantique). Une revue de littérature a permis d’identifier 

deux études présentant des scénarios hydrologiques 

précalculés, soit Hayhoe (2007) et Johnson (2015). L’article 

scientifique de Hayoe présente un scénario hydrologique 

intégrant le changement climatique calculé en fonction 

d’une augmentation estimée du ruissellement, tandis que 

l’article de Johnson présente plutôt un scénario calculé en 

fonction d’une augmentation estimée des débits.

Les simulations précalculées ont été évaluées en les 

comparant aux débits de la base de référence historique 

de Brookfield Renewable, pour les débits moyens et les 

écarts-types. Pour confirmer l’adéquation des simulations 

hydrologiques précalculées intégrant le changement cli-

matique, la différence entre les débits moyens et entre les 

écarts-types devait être inférieure à 25 % dans les deux cas. 

Les scénarios hydrologiques précalculés intégrant le change-

ment climatique dans l’article de Johnson proviennent des bas-

sins versants de la Merrimack et de la Susquehanna, et ont été 

appliqués aux bases de référence des bassins versants de la 

Penobscot et de la Susquehanna, respectivement. Le scénario 

du bassin versant de la Merrimack a passé le test de validation : 

la différence pour les débits moyens était inférieure à 15 % et 

celle des écarts-types était d’environ 20 %, comparativement à 

la base de référence historique des débits. Le scénario du bas-

sin versant de la Susquehanna a également été jugé adéquat, 

la différence étant d’environ 25 % par rapport aux débits de 

la base de référence historique. Cependant, le scénario prov-

enant de Hayhoe (2007) a été jugé inadéquat, les différences 

étant supérieures à 25 %.

Une fois les résultats de l’article de Johnson (2015) validés 

avec succès, la méthode delta a été appliquée aux bases de 

référence historiques des bassins versants de la Penobscot 

et de la Susquehanna pour produire des projections 

hydrologiques intégrant le changement climatique. Les 

perturbations moyennes des débits appliquées aux bassins 

versants de la Penobscot et de la Susquehanna ont été de 

+0,4 % et +0,2 %, respectivement.

Ces augmentations estimées des débits fournissent une 

précieuse information qui aidera Brookfield Renewable à 

prendre des décisions d’affaires à long terme en matière 

d’investissement, de renouvellement de contrats, de rem-

ise à neuf des actifs et d’intervention environnementale. 

Toutefois, une analyse plus pointue devrait être réalisée afin 

d’obtenir des résultats plus précis.

Leçons apprises

 � L’application de l’étude de cas a donné de meilleurs résul-

tats avec l’utilisation de débits plutôt que de données de 

ruissellement. De plus, les bassins versants utilisés pour 

les scénarios précalculés et pour les scénarios de la base 

de référence devraient être comparables, pour obtenir 

des résultats valides. 

 � La granularité et le niveau de détails de la perturba-

tion appliquée dépendent des valeurs provenant des 

études sélectionnées. 

 � La méthode delta est rapide, simple et commode. Cependant, 

pour le praticien néophyte, il pourrait être difficile de s’y 

retrouver dans la littérature (c.-à-d., trouver des études pour 

établir un facteur de perturbation). La méthode bénéficierait 

de l’établissement d’un corpus d’études pertinentes. 

 � L’établissement de la similarité hydrologique entre des 

bassins versants repose sur des critères très simples, mais 

le nombre de bassins versants de référence est limité. Cela 

restreint la mesure dans laquelle la méthode peut être 

appliquée, et celle-ci gagnerait à ce qu’il y ait d’autres études 

sur un plus grand nombre de bassins versants.
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