
COLLOQUE 2024



Luc BOUARD
Maire de la Roche-sur-Yon 

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération



Valentin JOSSE
Président de l’EPF Vendée 



Gerard GAVORY
Préfet de la Vendée 



Alain LEBOEUF
Président du Conseil Départemental de la Vendée 



Laurence EYMARD
CNRS, Sorbonne Université



Faut-il densifier les villes, quels modèles 
résilients pour nos territoires ? 

Laurence Eymard
Sorbonne-Université

Institut de la transition environnementale



Le changement climatique en cours : constats et projection pour ce siècle
• La température moyenne du globe  augmente fortement depuis le milieu du 

19ème siècle

Source : rapport GIEC 2021 2
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Et le réchauffement s’accélère depuis 10 ans…
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Publication de ce jour par Meteo France)
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Le réchauffement n’est pas homogène sur le globe

• Les continents se 
réchauffent plus vite 
que l’océan

• Le nord de l’hémisphère 
nord a déjà 4° de plus 
qu’au milieu du siècle 
dernier 

Plus froid

Réchauffement moyen de 2001 à 2020 par rapport à 1951 - 1980

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/

Plus chaud
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Les activités humaines sont responsables de ce 
réchauffement

Augmentation de la quantité de CO2 (et autres gaz à effet de serre) dans l’atmosphère durant 
la période industrielle (>milieu du 19ème siècle)

La composition atmosphérique a subi des changements, qui n’ont
pas de précédent au cours des derniers milliers d’années
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Mise en évidence avec les outils de modélisation

Modele

Conditions initiales

Ex: température
salinité 

sur tout le globe

Résultats
Température
précipitations

Vents, courants
Analyse statistique

Conditions aux 
limites (forçages)

volcans

soleil

activités 
humaines
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scénario

Le
 c

ha
ng

em
en

t c
lim

at
iq

ue
 e

n 
co

ur
s :

 c
on

st
at

s e
t 

pr
oj

ec
tio

n 
po

ur
 c

e 
siè

cl
e



Confirmation par simulation de l’évolution climatique 
récente

Anomalie de température 
de la surface de la Terre
observée 

Source: GIEC 2021
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calculée en prenant en compte 
uniquement les perturbations 
naturelles (éruptions volcaniques, 
activité solaire...)

calculée en prenant en 
compte les perturbations 
naturelles et les 
perturbations dues aux 
activités humaines 
(accroissement observé de 
la quantité de gaz à effet de 
serre et des aérosols)Le
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Que sera le climat à la fin du siècle?
Travaux du GIEC: Rassemblement des études réalisées par de 
nombreuses équipe de climatologie dans le monde

• Synthèse des observations 
• Intercomparaison des simulations de différents modèles (plus de 12 

principaux modèles)
• Scénarios de simulation décidés collectivement pour chaque exercice (tous 

les 5 à 6 ans
Dernier rapport 2021
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Emissions de Carbone                        Température Moyenne
Concentration en gaz à effet de serre

GIEC 
2021
+4°C

+2°C
+1,5°C



Le réchauffement futur simulé par les modèles

GIEC 2021 9
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Un monde 2°C plus chaud et un monde 4/5°C 
plus chaud : les effets sur les précipitations
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GIEC 2021
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Les conséquences: des changements majeurs du pôle 
nord au pôle sud

Scénarios pour la fin du siècle:
• Augmentation de température entre +1,5 (si arrêt des émissions dès maintenant) et +5° (si 

on continue sur la trajectoire de ce début de siècle)
• Augmentation du niveau de la mer : de l’ordre de +30 à +100 cm, voire plus (selon la fonte 

des glaciers…)
• Augmentation de puissance des tempêtes et cyclones : risques de submersion et dégâts 

dus au vent et la pluie

• Et dès maintenant:
• Changement des régimes de temps, avec plus de situations de blocages : vagues 

de chaleur, sécheresses, inondations, incendies de forêts…
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Des événements météorologiques extrêmes d’impact croissant
Canicules, sècheresses, inondations
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Vague de chaleur : température
•doit être supérieure ou égale pendant un jour à 25,3 °C ;
•doit être supérieure ou égale à 23,4 °C pendant au 
moins 3 jours.
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Impacts des événements extrêmes à ce jour
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Des changements dans les écosystèmes
Espèces de pays « plus chauds » se 
répandent :

• Chenille processionnaire  du pin
• Moustique  tigre

• Impacts sur espèces locales
• Impacts sur la santé
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Migration des espèces végétales et 
animales :
• Forêts, agriculture : variétés 

actuelles inadaptés au climat de 
2100

• Espèces sauvages : migration vers le 
nord, en altitude
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Submersion:
• Marée haute
• Tempête
• Pluie abondante
• Crues fluviales et débordement de nappes

Situations de blocage atmosphérique
• Sécheresses intenses
• Vagues de chaleur
• Les deux conjugués (risques d’incendies de forêts…)

Inadaptation des écosystèmes:
• Incendies de forêt, dépérissement des arbres dus aux sécheresses
• Rendements agricoles en baisse sauf changements de cultures 

A l’échelle du territoire départemental:
impacts majeurs en Vendée
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Faire face au dérèglement climatique

• Le dérèglement climatique a commencé!
• Si on n’agit pas rapidement pour l’atténuer, ses impacts et leur coût 

deviendront énormes dans 50 ans!
• Le comprendre bien est essentiel pour nous adapter à l’évolution en 

cours

• A l’échelle du territoire (agglomération, département, pays, 
continent), l’analyse doit être détaillée pour trouver la meilleure 
réponse

16



Comment transformer les territoires pour réduire les émissions 
et les adapter aux impacts du changement climatique, en 
favorisant l’équité sociale?
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Enjeux pour les collectivités
• Territoire : 

• ville centre et communes périphériques
• Département

• Défis:
• Développement économique et services à la 

population
• Réduction des émissions de GES
• Maintien des espaces agricoles et naturels 

tout en développant les villes
• Réduction vulnérabilité
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Vulnérabilité : combinaison des aléas naturels aux 
facteurs socio-économiques
• Dans les territoires

• Démographie et santé
• Niveau socio-économique

• En milieu urbain:
• Densité de population
• Type de bâti et structure urbaine
• Aléas liés au changement climatiques (événements extrêmes)
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Les agglomérations contribuent largement au dérèglement 
climatique : 
des flux entrants et sortants, émetteurs de CO2 (et pollution!)

Biens de consommation
Énergie dont chauffage et 
déplacements
Alimentation
eau

Déchets ordinaires et industriels
Gravats
Eau sale

19 160kt/an
12 470kt/an

6 860 kt/an

2 550 kt/an

Les villes émettent 70% des émissions 
de GES mondiales. 
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Réduire émissions liées au transport
• Modérer la circulation et réduire la vitesse:

• moins d’étalement urbain
• Encouragement aux modes de déplacement lents
• Réduit les nuisances (pollution, bruit, et GES!)

• « Rendre » la ville aux habitants
• Places publiques, trottoirs accueillants et plus 

végétalisés
• Limiter le coût du logement

• Développer transports publics, co-voiturage

Source : cours de Frédéric Héran (U Lille), 2022

stratégie pour réduire cette vulnérabilité
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Réduire émissions  
Développement de l’hydrogène – énergie

• Transport
• Industrie

Et de l’énergie de biomasse 
(méthanisation)

Géothermie : chauffage, électricité
• Valorisation d’une ressource souterraine 

à température tiède (10 – 18°C) à chaude 
(>100°)

• eaux souterraines
• sol / sous-sol (surface ou profondeur selon 

géologie)

• Installations possibles à différentes 
échelles maison  quartier
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Maintien des espaces agricoles et naturels 
tout en développant les villes
• Objectifs du ZAN : éviter l’étalement urbain au détriment des zones 

naturelles et agricoles
• Mais:

• Quelle définition des surface artificialisées selon parcellaire / méthode 
d’analyse? 

• Densifier les agglomérations est contradictoire avec la limitation de l’ilot de 
chaleur urbain !

• Quelle stratégie pour dépasser ces contradictions?

23
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A l’échelle d’une agglomération:
 L’îlot de chaleur urbain

Les îlots de chaleur urbains (ICU en abrégé) : élévations localisées des 
températures, particulièrement des températures maximales diurnes 
et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones 
rurales ou forestières voisines ou par rapport aux températures 
moyennes régionales 

On parle aussi de micro-climat urbain
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Les matériaux minéraux contribuent fortement à l’ilot de 
chaleur urbain 

APUR Les ilots de chaleur 
urbains à Paris: cahier1

Les matériaux minéraux, et surtout lorsqu’ils sont 
sombres, accumulent la chaleur les jours de 
soleil, et réémettent cette chaleur la nuit

Les sols naturels (nu ou engazonné) restent frais

Albédo (pouvoir réfléchissant) et 
Émissivité (capacité d’émission de chaleur) : 
facteurs clé
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Impact de la structure urbaine à l’échelle du quartier

Quartier ancien parisien : 
dense, sans espace 
végétalisé

Quartier construit dans les 
années 1960 : bâtiments plus 
hauts, espacés, zones de sol 
naturel entre eux

Echauffement du 
quartier plus faible
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Le sol naturel et la végétation limitent l’échauffement

• Sol nu, poreux, ou prairie : pas 
d’accumulation de chaleur

• Végétation : 
• évapotranspiration tant que le sous-sol 

reste humide
• Ombre pour les arbres de haute tige
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L’ilot de chaleur urbain
• Trois échelles à considérer

• Logement :

• Quartier 

• Régional / territoire urbanisé

Espaces naturels, hauteur et superficie bâti

Albédo, circulation de l’air, évaporation

Circulation de l’air, matériaux de construction

Sans oublier la chaleur émise par les activités 
humaines: climatisation, moteurs, etc
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L’îlot de chaleur urbain : on l’observe dans toutes les 
agglomérations importantes!

Pereira Barbosa, Hiago & Dubreuil, Vincent. (2020). 
L’UTILISATION DES TRANSECTS MOBILES NOCTURNES 
ET DES DONNEES SATELLITAIRES POUR CARACTERISER 
LES ILOTS DE CHALEUR URBAINS DANS 
L’AGGLOMERATION RENNAISE (BRETAGNE, FRANCE). 

Rennes et ses alentours, le 
16/07/2016 à 10h30 UTC/ 
satellite Landsat
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Structure urbaine et surchauffe estivale

30

En moyenne, l’ICU dépend fortement de la 
densité bâtie et surface de la ville:

• Métropole : de 2 à 5° au cœur de ville
• Grande ville : de 1 à 3°
• Villes moyennes : ≤1°

Mais variations intérieures à 
l’agglomération selon sa structure 
(matériaux, organisation urbaine)
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Atténuer l’impact des vagues de chaleur

• Modifier l’albédo des surfaces (toits et voies claires)
• Agrandir les espaces ouverts
• Accroître les surfaces de sol naturel : 

• créer / amplifier corridors de fraîcheur (bon aussi pour la 
biodiversité)

• Dés-artificialiser voies urbaines

• Planter arbres de haute tige dans les rues, les jardins… 
(adaptés au changement climatique!)

• Ombre
• évapotranspiration

• Ombrer les zones exposées

• Éviter la climatisation!!!!
• Attention à l’usage de l’eau!

31
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Submersion et inondations
• Augmentation du niveau de la mer 

(+1m à la fin du siècle?)

32

Submersion et inondations

Érosion côtière
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Submersion et vulnérabilité
• Marée haute
• Tempête
• Pluie abondante
• Crues fluviales et débordement de 

nappes

Indicateur de vulnérabilité 

• Elie Chevillot-Miot et Denis Mercier : La vulnérabilité face 
au risque de submersion marine : exposition et sensibilité 
des communes littorales de la région Pays de la Loire 
(France), Vertigo, 2014 
https://doi.org/10.4000/vertigo.15110
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Stratégie d’adaptation à l’échelle locale
• Bâtiments: imposer garantie de confort d’été
• Mieux gérer les risques d’inondation  : 

• orientation des voies de circulation
• Noues
• Végétalisation des sols

• Eliminer matériaux minéraux sombres (voirie, 
bâtiments), repenser le bâti pour limiter 
l’accumulation de chaleur

• exploiter les effets de brise dans les aménagements
(Idée déjà proposée par I. Cerda pour Barcelone à la fin du 19eme 
siècle. Voir aussi projet pour Zenata (Maroc) de F. Boutté)
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A l’échelle du territoire
Créer des noyaux urbains de vie, services et travail  à l’échelle du territoire
Tisser un réseau de transport public efficace entre ces noyaux
Végétaliser au maximum entre eux pour plus de biodiversité et développer 

une agriculture résiliente
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Réduire les vulnérabilités

• Une transformation profonde de l’urbanisme des villes côtières est à 
organiser:

• élévation du niveau de la mer+ tempêtes : érosion du littoral
• submersion et inondations des zones basses

• Et dans toutes les agglomérations
• Vagues de chaleur : amplification de l’ilot de chaleur
• Prolifération d’espèces invasives (moustiques tigres)
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Pour conclure…
• Le dérèglement climatique est déjà là!

• Changements moyens, extrêmes
• tempêtes, inondations, vagues de chaleur seront de plus en plus 

marquées
• Tout retard dans l’action d’atténuation amplifiera ses impacts
• Atténuation et adaptation doivent aller de pair, et être au cœur 

de l’aménagement des territoires
• Les villes peuvent être des acteurs efficaces de l’atténuation!
• L’adaptation passe par un changement notable de la structure urbaine, 

depuis le bâtiment jusqu’au territoire urbain
• La végétalisation du territoire devrait inclure la production agricole de 

proximité (elle-même adaptée au CC!)
37



Table Ronde 
Développer une Vendée résiliente, quels enjeux et quels leviers.

Christine RAMBAUD-BOSSARD
Présidente de l’ADILE et du CAUE85

Laurence EYMARD
CNRS, Sorbonne Université

Hugo THIERRY
Chef du bureau du foncier, DGALN

Valentin JOSSE
Président de l’EPF Vendée 

David MIET
Ville Vivantes



Dynamiques démographiques, 
emploi et logement en Vendée
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Évolution de la population sur la période récente
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Vieillissement de la population
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Emploi et mobilités professionnelles: une Vendée 
Polycentrique
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Emploi et mobilités professionnelles : Une Vendée 
Polycentrique
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Un besoin de logement contrarié par la conjoncture
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+Zéro artificialisation nette 
David MIET

Ville Vivantes



Espaces 
inhabités 

Espaces 
habités 

+ ZERO artificialisation nette

Carreaux de 1km2 non 
habités = 32% de la surface 
de la France Métropolitaine 
(INSEE 2013, RFL 2009)

 au sens de la loi Climat et Résilience et des décrets ZAN 
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Dessinés Vs. Réalisés

Min 1 an Max 8,4 ans

moyenne
2,8 ans

Combien de temps entre l’impulsion et  l’obtention du PC ?

0 10

Bimby

Bunti

72 lgts (45%)
par 41 projets

161 lgts

par 100 projets

Calendrier initial
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Dessinés Vs. Réalisés

Min 1,9 an Max 4,4 ans

moyenne
2,9 ans

Combien de temps entre l’impulsion et  l’obtention du PC ?

0 10

62%
Bimby

38%
Bunti

13 lgts (10,7%)

par 12 projets

121 lgts

par 69 projets

Calendrier initial



12 347
Projets de logements BIMBY & BUNTI coconçus   avec les 

habitants partout en France

Impulsions BIMBY & BUNTI, 2024, Villes Vivantes

Bimby & Bunti : la grande expérimentation











C’est sur une plate bande de gravier de 75 m² que le rêve prend forme … 



… et devient réalité.













BIMBY!

BIMBY!BIMBY!

BIMBY!
BIMBY!









La densification douce c’est une coopération horizontale entre la collectivité et 
les milliers de petits propriétaires fonciers dans la réalisation du ZAN.
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