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L’Atelier parisien d’urbanisme 
organise son programme de travail 
partenarial en 4 grandes thématiques :
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TOPOGRAPHIE, HYDROGRAPHIE ET ZONE INONDABLE

« 10 000 hectares de la Métropole du Grand Paris, sont en zone inondable soit 
12 % de sa superficie, 335 000 logements, 695 000 habitants, 672 000 emplois, 
96 600 établissements, ainsi que de nombreux grands équipements et réseaux 
exposés à une crue centennale de la Seine et de la Marne. Face à ce défi, l’Ate-
lier met les enjeux hydriques au cœur de son programme de travail en accom-
pagnant  la  réalisation  des  documents  cadres  (SDAGE,  SDRIF,  SCOT,  référen-
tiel, …) mais aussi en explorant les enjeux de préservation et valorisation des 
ressources en eau, eaux de surface et eaux souterraines, eaux des cycles de 
l’assainissement, réseau d’eau non potable de leur gestion locale à la réduction 
de leurs impacts sur les milieux, les traitements et les risques. »

Source : Apur

Courbe de niveau 10 m
Courbe de niveau 2 m
Hydrographie
Zone inondable (PPRI)

0 3 km
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Le programme de travail 2023-2024 de 
l’Atelier, coconstruit avec l’ensemble 
des partenaires, veut traduire notre 
ambition à l’échelle de la Métropole du 
Grand Paris.

Face à l’ampleur et la rapidité des 
mutations que connaît le début du 
xxie siècle, la coproduction est tant la 
méthode que l’outil de l’Atelier pour 
comprendre et répondre aux défis en-
vironnementaux et sociétaux. Elle per-
met de s’approcher au plus près des su-
jets de chacun pour mettre leurs enjeux 
à la connaissance de tous. Et de façon 
symétrique, elle offre suffisamment 
de distance pour relire et analyser les 
grandes transformations et envisager 
leurs traductions au niveau le plus lo-
cal. De la parcelle au territoire, de l’îlot 
à la commune, du quartier à la métro-
pole, l’Atelier explore avec certains ces 
géographies ; avec d’autres, il arpente 
les interstices entre ces connaissances 
ou sort hors des périmètres pour inter-
roger les liens fluviaux, ou mettre en 
regard les expériences nationales, eu-
ropéennes, voire mondiales.

La diversité des terrains d’étude, tant 
sociétaux qu’environnementaux, se 
conjugue avec la pluridisciplinari-
té des savoirs-faire de l’équipe et la 
pluralité des outils qu’elle développe 
pour documenter, décrypter, accom-
pagner, éclairer, projeter, explorer et 
partager. Les études et notes d’obser-
vation ainsi que les analyses prospec-
tives se déclinent en cartes, data vi-
sualisations, applications numériques 
afin de les mettre à la portée de tous. 
À l’heure de mieux échanger, le tra-
vail en ateliers et workshop permet de 
faire émerger des positions communes 

ORIENTATIONS 
GÉNÉRALES

pour adapter ensemble le territoire au 
nouveau régime climatique.

Afin d’engager ces nécessaires adapta-
tions, l’Atelier fonde son programme de 
travail partenarial 2023-2024 sur quatre 
grandes actions :

1. Documenter et analyser  
les mutations de la métropole
Afin de donner à lire la réalité du monde 
urbain et ses évolutions, l’Atelier pour-
suit l’enrichissement et l’actualisation 
des données sociales, techniques et 
urbaines engagées depuis plus de cinq 
décennies, mais aussi développe de 
nouveaux indicateurs (taux d’usages, 
canopée, chronotopie, bien-être…) et 
mode de représentations pour appré-
hender les usages et bouleversements 
contemporains.

2. Participer à la définition 
des politiques publiques 
d’aménagement
Les grands sujets portent les noms 
des planifications stratégiques : SCOT, 
SDRIF-e, PLUi, PLU bioclimatique, 
PMHH, PDU, Plan climat, … Ils s’ins-
crivent aussi dans les perspectives des 
grands chantiers métropolitains : JO 
2024, Grand Paris Express, Paris Nord-
Est ou La Défense, ainsi que l’évolution 
de nos paysages : Seine, canaux, bois…

3. Engager et développer  
des études prospectives
Les crises sanitaires, énergétiques, cli-
matiques depuis 2020 ont mis le futur 
au présent. Avec un temps d’avance, 
elles nous obligent à passer de la pers-
pective à la prospective tant sur les su-
jets du quotidien que sur les stratégies 
métropolitaines. Ainsi les études qui se-
ront développées ces prochaines années 

explorent les enjeux et attentes qui pré-
figurent la forme et le fonctionnement 
de la métropole de demain.

4. Produire et partager  
une culture métropolitaine
L’urbanisme est autant une discipline 
de l’échange que du faire, qui se lit et 
se discute comme elle se construit. 
L’Atelier s’engage dans la diffusion des 
savoirs auprès de tous les publics en 
concevant et animant des ateliers, en se 
rapprochant des milieux académiques 
mais aussi en allant à la rencontre de 
celles et ceux qui habitent le territoire.

Comme le rappelle la philosophe Cyn-
thia Fleury, « nous nous bâtissons tou-
jours pour d’autres peuples, d’autres 
temps, d’autres espaces, d’autres es-
pèces », le programme 2023-2024 de 
l’Atelier se veut ouvert et généreux. Il 
entend conjuguer les grands défis des 
métropoles avec les attentes de ses 
habitants. Il traduit tant notre modèle 
économique que notre volonté collé-
giale et partagée, reflet des synergies 
qui construisent le Grand Paris, pour 
donner à toutes et tous des guides pour 
transformer l’urbain demain.
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L’ENJEU DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION DANS LE GRAND PARIS

0 5Km

AS
E

Les emprises des principaux équipements et espaces
verts, ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent
en gris.
Source : Recensement de la Population (INSEE) - 1999
et 2019

ÉVOLUTION DES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS OU PLUS ENTRE 1999 ET 2019

de 50 à 100%

Evolution moyenne du nombre
de personnes âgées de 65 ans
ou plus, entre 1999 et 2019
HAUSSE

de -5 à +5%
STABILITE

BAISSE

plus de 100%

plus de 5%

de 10 à 25%
de 25 à 50%

de 5 à 10%

HAUSSE

Évolution moyenne annuelle du nombre de personnes
âgées de 65 ans ou plus, entre 1999 et 2019

Source : Recensement de la population (Insee) 1999 et 2019

plus de 100 %
de 50 à 100 %

de 25 à 50 %
de 10 à 25 %

de 5 à 10 %

BAISSE
plus de 5 %

STABILITÉ
De -5 à +5 %

Les emprises des principaux équipements et espaces
verts, ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en gris.

« Avec l’arrivée des générations issues du baby-boom dans les classes 
d’âges élevées et l’allongement de la durée de vie, le vieillissement de la 
population pose simultanément un défi humain et urbain. Bien que cette 
évolution soit un peu moins marquée que sur le territoire national, la Mé-
tropole du Grand Paris n’échappe pas à la tendance. Entre 2018 et 2050, 
le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus devrait augmenter de 
40 % pour un total de 1,41 million de personnes en 2050, soit 20 % de la 
population du Grand Paris. »

0 3 km
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1.2 | DE NOUVEAUX INDICATEURS

Les modes de vies évoluent, les enjeux urbains aussi. Les 
transformations sociales se traduisent dans des évolutions de 
formes et d’usages qui nécessitent la création de nouveaux in-
dicateurs d’observation et de suivi pour rendre compte plus fi-
nement de ces transformations : aménagements temporaires, 
plantations, bien-être, qualité de vie… L’Atelier convoque 
d’autres sources de données et d’analyse pour mettre en place 
de nouveaux indicateurs.

Taux de végétalisation et plantation
Mesure des indices de canopée et l’évolution des couvertures 
végétales selon les saisons si possible par l’analyse de l’image-
rie satellite (Pleiade Neo) avec le CNES.

Potentiel des toits
Analyse du potentiel de transformation des toits métropoli-
tains dans la continuité des travaux menés en 2022 à Paris en 
lien avec les potentiels d’utilisation à l’échelle du Grand Paris.

Taux d’usage des bâtiments
Utilisation des Big data et exploitation de nouvelles données 
comme les consommations d’eau et d’énergie, faite en lien 
avec la plateforme territoriale de la Ville de Paris pour com-
prendre le taux d’usage des bâtiments.

Pratiques urbaines
Étude sur les usages et lieux sportifs avec les nouvelles pra-
tiques des citadins qui s’inventent de plus en plus dans l’es-
pace public et les aires en accès libre.

Bien-être
Enrichissement et renouvellement des indicateurs d’observa-
tion des territoires, dans le prolongement de l’atelier « bien-
être » organisé en 2022 et des études « santé » inscrites au 
programme de travail.

Documenter et analyser 
les mutations  
de la métropole

1.

Dans le cadre de ses missions de documentation et 
d’observation territoriale de Paris et du Grand Paris, 
l’Atelier contribue à mettre à la portée de toutes et tous les 
évolutions de la métropole au travers de son patrimoine 
de données actualisées, composé de bases de référence SIG 
et de bases de données thématiques, ainsi qu’au travers 
d’indicateurs inédits liés aux nouveaux usages et attentes 
de la ville post carbone : nature en ville, bien-être, usage 
de l’immobilier, pratiques urbaines.

1.1 | UN « LAC DE DONNÉES » ACTUALISÉES

Plus que la collecte de données exhaustive, l’objectif de l’ob-
servation métropolitaine réside dans la nécessité de pro-
duire des données qui font sens et dont l’analyse fait l’objet 
d’échanges. Il s’agit de donner à voir pour comprendre et 
mettre en débat l’évolution du territoire.

Enrichissement des bases de données de référence
Mise à jour des bases de données (BD) de « référence » à 
l’échelle parisienne et métropolitaine (EPT/ communes/quar-
tiers) avec l’actualisation des couches bâti, filaire de voiries, 
parcellaire en lien avec les données foncières.

Actualisation des bases de données thématiques
Mise à jour des bases de données (BD) thématiques et notam-
ment des BD transport, BD démolition, BD recollement des 
PLUi, BD patrimoine, BD des permis de construire (DU et 
Sitadel) et les données du Répertoire des logements locatifs 
des bailleurs sociaux (RPLS).

Ainsi que l’actualisation suivie d’une analyse approfondie de :
• BD projets urbains pour étudier l’impact de la crise du Co-

vid sur l’évolution des projets avec un focus sur les quartiers 
de gare du Grand Paris Express réalisé en complément du 
travail de terrain.

• BD commerces à Paris grâce à l’enquête réalisée à Paris per-
mettant l’actualisation de la base à l’adresse des commerces 
parisiens.
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1.3 | NOUVELLES REPRÉSENTATIONS

Depuis plus de 50 ans, l’Atelier construit, enrichit et capitalise 
de nombreuses données métropolitaines qui innervent l’en-
semble de ses travaux. Accessibles sous forme de cartes, d’at-
las, imprimés et téléchargeables, elles se déclinent aussi de-
puis environ 6 ans en cartes interactives ou datavisualisations 
et jeux de données accessibles depuis la plateforme open data.
En 2023, l’Atelier met à jour certaines applications pour com-
pléter la donnée mais aussi en simplifier l’expérience et déve-
loppe de nouvelles formes de médiation et de restitution.

Enrichissement des applications
Plusieurs actualisations sont prévues en particulier pour les 
applications les plus utilisées comme « Monbranchement.fr » 
qui accompagne la mise en conformité du branchement de 
votre habitation particulièrement utilisée mais aussi :

• Cassini Grand Paris, les plans historiques de 1728 à nos 
jours avec l’ajout de nouveaux plans.

• Data portraits Paris/Grand Paris – communes, territoires, 
départements – ajout de nouveaux indicateurs, sur le com-
merce, l’environnement, la santé et la qualité de vie.

• Portail des mobilités dans le Grand Paris – mise à jour du 
parc immatriculé et le développement de nouveaux indica-
teurs.

• Observatoire de l’économie parisienne - mise à jour des 
données conjoncturelles.

• Datavisualisation des projets urbains et de transports – 
actualisation.

• « Monbranchement.fr » réalisée par l’Apur avec le SIAAP 
et les autres acteurs de l’assainissement francilien – 
actualisation.

Développement de nouvelles datavisualisations / 
applications
Pour donner à lire et comprendre de façon dynamique cer-
taines études, l’Atelier développe des datavisualisations thé-
matiques dont en 2023 :

• Lieux culturels du Grand Paris, référencement de près de 
8 000 lieux de diffusion, de pratiques ou encore de produc-
tion culturelles et artistiques, dont 7 600 sont implantés dans 
la Métropole du Grand Paris et 660 dans les quartiers de gare 
du Grand Paris Express.

• Territoires de la Métropole du Grand Paris, séries de 
cartes thématiques à l’échelle de la métropole, des territoires 
et des communes destinées aux acteurs des territoires et des 
villes pour les diagnostics territoriaux mais aussi pour le 
grand public.

• Actions en santé publique et environnementale, pano-
rama d’actions inspirantes réalisées, en cours ou en projet 
dans la Métropole du Grand Paris (sensibilisation à la santé, 

démarches d’urbanisme favorable à la santé, soutien aux ac-
tivités physiques et à une alimentation saine, prévention en 
santé sexuelle ou mentale…).

• Taux d’usage du bâti, travail à partir de la donnée de 
consommation d’eau potable pour ébaucher un nouvel indi-
cateur, le taux d’usage des bâtiments parisiens selon les dif-
férents types du parc immobilier résidentiel, tertiaire…

• Vulnérabilité et résilience à Paris (sous réserve), portail en 
ligne des données et des cartes territorialisées à l’échelle du 
quartier, et les actions à l’œuvre, comme support contributif 
à la révision du Plan Climat et de la stratégie de résilience. 
Afin d’identifier les indicateurs, une analyse du parangon-
nage de villes ayant d’ores et déjà intégré un indice de vulné-
rabilité comme Londres, Québec, Bruxelles, peut être menée.

Nouvelles représentations cartographiques
L’Atelier souhaite aussi faire évoluer les modes représenta-
tions cartographiques pour une plus grande lisibilité des thé-
matiques dans leur complexité contemporaine la pluralité des 
échelles et l’intégration du temps et de la chronotopie des 
usages.

1.4 | ARCHIVES VIVANTES

Des réflexions sont engagées pour la valorisation du fonds 
photographique et des documents numérisés de l’Atelier. 
L’ambition est de rendre plus accessible ces archives vivantes 
retraçant 50 ans d’histoire urbaine métropolitaine entre 1967 
et aujourd’hui, riche de plusieurs centaines de documents et 
milliers de pages numérisées pour permettre à chacun de s’en 
saisir.

https://opendata.apur.org/
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LES LIEUX CULTURELS DANS LA MÉTROPOLE ET LEUR ACCESSIBILITÉ CONFORTÉE PAR LE MÉTRO DU GRAND PARIS EXPRESS

L’Haÿ-les-Roses

Saint-Denis
Pleyel

Thiais-Orly (Pont de Rungis)Antonypole

Saint-Maur - Créteil

Villejuif-Gustave Roussy

Clichy - Montfermeil

Parc des Expositions

Massy Opéra

Vitry
Centre

Massy - Palaiseau

Le Blanc-
Mesnil

Créteil l'Echat

La Courneuve
Six-Routes

Maison Blanche

Aulnay
Le Bourget Aéroport

Les Ardoines

Noisy - Champs

Versailles Chantiers

Fort d'Issy - Vanves - Clamart

Le Bourget RER

Issy RER

Aéroport d'Orly

Chelles

Hôpital Bicêtre

Bagneux

Chevilly-Larue (Marché international)

Sevran Livry

Châtillon - Montrouge

Pont de Sèvres
Bry - Villiers - Champigny

Arcueil - Cachan

Le Vert de Maisons

Champigny Centre

Le Mesnil-Amelot

Villejuif
Louis-Aragon

Saint-Quentin Est

Mairie
de Saint-Ouen

Stade de France

Pont de Bondy

Aéroport Charles-de-Gaulle T2

Aéroport Charles-de-Gaulle T4

Satory

Bobigny
Pablo-Picasso

Nanterre La Boule

Nanterre La Folie

Rosny Bois-Perrier

Les
Grésillons

Palaiseau

Porte de Clichy

Drancy -Bobigny

Nogent - Le Perreux

Pont CardinetLa Défense

Saint-Cloud

Sevran Beaudottes

Bécon-les-Bruyères

Val de Fontenay

Bondy

Rueil - Suresnes - Mont-Valérien

Bois-Colombes

Orsay - Gif

Les Agnettes

Fort
d'Aubervilliers

Mairie d'Aubervilliers

Triangle de Gonesse

CEA Saint-Aubin

Saint-Ouen
RER C

Musées et autres lieux d'exposition
Bibliothèques, médiathèques et autres lieux de documentation
Cinémas et autres lieux de projection
Théâtres et salles de spectacle vivant
Lieux culturels hybrides et fabriques artisitques
Micro-Folies
Lieux d'apprentissage et de création artistiques

Sources : Apur, ministère de la Culture, Société du Grand Paris - 2022

Note de lecture : Les gares de Pont Cardinet, Porte de Clichy, Saint-Ouen RER C
et Mairie de Saint-Ouen sur la Ligne 14 nord sont en service depuis décembre 2020.
656 lieux culturels sont localisés dans les nouveaux quartiers de gare du GPE.

Quartiers de gare du Grand Paris Express

« Avec plus de 7 000 lieux de diffusion, de pratiques et de production, 
l’offre  culturelle  métropolitaine  est  exceptionnelle  mais  rarement  ap-
préhendée dans sa diversité. L’Atlas de ces lieux rend compte, pour la 
première fois, de la pluralité des lieux : musées et expositions (282), bi-
bliothèques et médiathèques (290), cinémas (207), spectacles vivants 
(809), lieux hybrides (139), lieux d’apprentissage et de formation (933), 
lieux de production et de pratiques artistiques (1 543), commerces du 
livre  (1 130),  commerces  de  l’art  et  antiquités  (1 979),  sites  patrimo-
niaux,  art  dans  l’espace public  et  les  gares,  festivals  (491). Cet  atlas 
anticipe le développement de ce réseau et son accessibilité confortée 
demain avec le réseau du Grand Paris Express. »

0 3 km
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LES BASES DE DONNÉES DE PROJETS URBAINS ET DE TRANSPORT DU GRAND PARIS

!!

!

!

!

!

0 3 km

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 90 %

Réseau existant

Les projets d’aménagement

ZAC, NPNRU, autre périmètre
d’aménagement en cours

ZAC, NPNRU, autre périmètre
d’aménagement à l’étude

Projets de transport en commun

Grand Paris Express (GPE)
RER, Transilien

Tramway, Tram-Train, Téléphérique
Tangentielle
CDG Express

Métro

« Initiée par l’Atelier il y a plus de vingt ans, la base de données des pro-
jets de la métropole est un inventaire numérique unique, régulièrement 
actualisé, à l’échelle de la parcelle, permettant un suivi précis de l’évo-
lution des secteurs d’aménagement. En 2023, elle  rassemble près de 
1 000 projets urbains. Parmi eux, les opérations d’aménagement repré-
sentant près de 27 millions de m2 à construire d’ici 2030, dont environ 
la moitié de ces surfaces devraient être livrées d’ici 2025. »
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Participer à la définition 
des politiques publiques 
d’aménagement

2.

PLU bioclimatique parisien
Après avoir réalisé le diagnostic territorial par arrondisse-
ment, une contribution au diagnostic général et le bilan des 
mesures depuis 2006, l’Atelier participe à l’élaboration du rè-
glement, du PADD et des OAP thématiques et sectorielles no-
tamment pour :

• L’accompagnement de la révision et des projets avec le 
règlement nouveau et les dispositifs particuliers dans le rè-
glement.

• La préfiguration de l’observatoire du PLU bioclimatique 
– identification des indicateurs.

PLUI Accompagnement des territoires
Alors que les PLU jusqu’alors communaux deviennent territo-
riaux avec les PLUI, l’Atelier accompagne des territoires pour 
préparer ces nouveaux documents en lien avec les politiques 
publiques et le contexte de l’adaptation de la ville au change-
ment climatique.

• Grand Paris Grand Est : ateliers préparatoires à l’élabora-
tion du règlement du PLUI – accompagnement sur l’écriture 
de la règle.

• Terres d’Envol : contributions pour le % ZAN et projets ur-
bains par l’Apur et l’IPR, cartes de diagnostic en support de 
l’élaboration du PADD, mise à jour du récolement des PLU 
pour la préparation du zonage du PLUI.

• Grand-Orly Seine Bièvre : accompagnement dans le cadre 
des ateliers PLUi et Climat.

• Est Ensemble : accompagnement de l’évolution du Faubourg 
et de la Plaine de l’Ourcq.

En parallèle, l’Atelier poursuit ses travaux sur la végétalisation 
et le rafraîchissement notamment sur le territoire de Plaine 
Commune et dans le cadre des ateliers du bois de Vincennes 
en lien avec le territoire de Paris Est Marne & Bois et réalise 
une analyse des mutations urbaines plus particulièrement des 
territoires de Plaine Commune, Est Ensemble, Grand Paris 
Grand Est, Paris Terres d’Envol, Paris Est Marne & Bois et 
Grand-Orly Seine Bièvre.

Espace de coopération, l’Atelier éclaire les politiques 
publiques portées par les collectivités, villes, territoires, 
départements, Métropole du Grand Paris et grands 
acteurs métropolitains pour mettre son savoir aux services 
de l’intérêt collectif. Cela se traduit notamment par 
l’accompagnement des documents de planification et de 
réglementation urbaine, mais aussi par des travaux portant 
sur les grands projets structurants ainsi que par la mutation 
des paysages majeurs d’échelle métropolitaine.

2.1 |  LE RENOUVEAU DE LA PLANIFICATION 
URBAINE

En 2023, l’Atelier poursuit ses travaux engagés en 2021 et 2022 
autour de nouveaux documents d’urbanisme pour aider à 
l’évolution de la planification normative vers une planification 
inventive capable de s’adapter aux changements sociétaux, 
climatique, de santé et de résilience. Les grandes échéances 
portent les noms de grands schémas de planification straté-
giques : SCOT, SDRIF-e, PLUi, PLU bioclimatique, PMHH, Plan 
climat…

Accompagnement du SCOT de la Métropole  
du Grand Paris
À la suite des retours de l’enquête publique, l’Atelier poursuit 
en 2023, avec l’IPR, l’accompagnement de la Métropole du 
Grand Paris par le suivi et la mise à jour des cartes et s’engage 
dans la préfiguration de l’observatoire.

• Contributions aux analyses des retours de l’enquête 
publique.

• Préfiguration de l’Observatoire du SCOT avec en particu-
lier l’identification des indicateurs.

Accompagnement du SDRIF-E
L’Atelier pourrait contribuer, aux côtés des collectivités du 
cœur de la Métropole, à l’élaboration du nouveau SDRIF-En-
vironnemental à l’horizon 2040 lancé et piloté par la Région 
Île-de-France.
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Plans Climat et schéma directeur des énergies
L’Atelier contribue à la fois à la révision du Plan Climat Air 
Énergie de la Ville de Paris et au Plan Climat métropolitain. Il 
pourra aussi accompagner l’élaboration du schéma directeur 
des énergies de la Ville de Paris (sous réserve).

Accompagnement du Plan métropolitain de l’habitat  
et de l’hébergement (PMHH)
L’Atelier participe à l’élaboration du PMHH sous le pilotage de 
la Métropole du Grand Paris en réalisant le diagnostic et ses 
compléments et en contribuant à l’identification des orienta-
tions et la proposition d’un programme d’actions.

Accompagnement des documents de planification 
concernant les mobilités (PDUIF, PLM…)
L’Atelier accompagne l’élaboration de documents stratégiques 
comme le PDUIF avec Île-de-France Mobilités, l’OMNIL, le 
plan mobilités à Paris… avec des participations et contribu-
tions aux ateliers.

2.2 |  LES PROJETS D’ÉCHELLE 
MÉTROPOLITAINE

En 2023, l’Atelier accompagne quatre projets structurants du 
Grand Paris : le métro du Grand Paris et les Jeux olym-
piques et paralympiques de Paris 2024, Paris Nord-Est et 
Paris La Défense.

L’observatoire du Grand Paris Express
Créé en 2013, par l’Atelier parisien d’urbanisme avec la SGP 
et la DRIEAT, l’Observatoire des quartiers de gare permet de 
suivre les évolutions urbaines des 68 quartiers de gare. En 
2023, l’actualisation des monographies s’amorce une décen-
nie après la première photographie et de nouveaux indica-
teurs environnementaux viennent enrichir les analyses démo-
graphies, sociales et urbaines.

Les travaux de l’Observatoire concerneront :

• L’actualisation de monographie des 68 quartiers de gare 
du GPE, en soulignant les évolutions 2014-2024.

• La poursuite des cahiers d’indicateurs d’évolution des 
espaces publics aux abords des gares du GPE.

• Une contribution à l’exposition à la Cité de l’Architecture 
prévue à l’automne 2023.

• Une note sur la mesure de la ségrégation sociale dans les 
quartiers de gare du GPE, en collaboration avec l’Insee.

• Des cartes du tour piéton 2023 du Grand Paris Express, 
avec Enlarge Your Paris.

• Une analyse sur le vélo dans les quartiers de gare du GPE : 
développement du réseau et des services.

Paris 2024 et l’héritage JOP
L’Atelier accompagne les collectivités qui portent des actions 
ayant valeur d’héritage et en lien avec le COJO Paris 2024 : 
la baignade en Seine et Marne, la requalification des espaces 
publics en approche des sites, les nouvelles pratiques et lieux 
sportifs et l’accélération d’actions innovantes en matière de 
gestion logistique de grands évènements.

• Actualisation des sites de baignade en héritage en 2023 
(en lien avec la Ville de Paris, DRIEAT et les collectivités en 
bord à voie d’eau) – étude.

• Sollicitation des espaces publics du secteur Paris Centre 
et Nord-Est – accompagnement de la Ville de Paris sur les 
zones d’approche en lien avec le COJO – ateliers.

• Nouvelles pratiques et lieux sportifs, équipements, par-
cours sportifs… avec un zoom sur Paris – atlas.

• Accompagnement du schéma logistique pendant les JO 
sur les secteurs de Paris Centre et de la Zone Nord – ateliers.

Transformation urbaine de Paris Nord-Est
Dans la continuité des travaux menés en 2022 qui ont per-
mis de faire le bilan des actions depuis 2006, l’Atelier ac-
compagne la Direction de l’urbanisme en lien avec les bail-
leurs, les aménageurs, les maîtres d’œuvre à l’évolution 
du secteur Paris Nord-Est développé en lien avec les com-
munes riveraines.

Paris La Défense
Dans la continuité des travaux réalisés en 2022, l’Atelier ac-
compagne l’Établissement public dans sa nouvelle stratégie et 
processus de mutations – ateliers.

2.3 |  LA TRANSFORMATION DES GRANDS 
PAYSAGES, LA SEINE, LES CANAUX, 
LES BOIS ET LES INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES

L’Atelier poursuit en 2023 ses travaux sur la transformation 
des grands paysages réalisés sous la forme d’ateliers partagés, 
instance de dialogue et d’échanges entre toutes les parties 
prenantes, avec des méthodes de travail renouvelées.

La Seine
Dans la continuité des études menées en lien avec ses parte-
naires ces dernières années, l’Atelier poursuit ses études sur la 
Seine à différentes échelles : celle de Paris où l’histoire de la 
ville réussit à se renouveler en prenant appui sur le paysage 
fluvial fondateur de Paris et la requalification de ses 30 km de 
berges, celle de la Métropole du Grand Paris avec les grands 
projets en bord à voie d’eau et celle enfin de l’ouverture mari-
time de Paris vers Rouen et Le Havre.
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LES LOGEMENTS SOCIAUX ET LES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT DANS LE GRAND PARIS

Logements sociaux et hébergement

Sources : Préfecture de Paris, 
RPLS 2021, ensemble des logements 
PLAI, PLUS, PLS et assimilés, 
FINESS 2022

Certaines structures d’hébergement ont bénéficié 
d’un financement récent et sont décomptées dans 
l’inventaire SRU

Logements sociaux SRU

Structures d'hébergement
Logement temporaire ou "adapté"
Hébergement d'urgence

Quartier prioritaire de la politique de la Ville

Quartier de veille active

Logements sociaux

Sources : Apur, Préfecture de Paris, RPLS 2021, ensemble 
des logements PLAI, PLUS, PLS et assimilés, FINESS 2022

Certaines structures d’hébergement ont bénéficié 
d’un financement récent et sont décomptées 
dans l’inventaire SRU.

Stuctures d’hégergement
Logement temporaire ou « adapté »
Hébergement d’urgence

Quartier prioritaire de la politique de la ville
Quartier de veille active

« La Métropole  du Grand  Paris  compte  plus  de  936 000  logements  sociaux  au  sens  de  la  loi 
SRU au 1er janvier 2021, dont plus de 260 000 à Paris.  Il s’agit de 814 000 logements familiaux 
et 122 000 places dans des dispositifs pérennes d’hébergement et de logement adaptés de type 
résidences sociales ou foyers.
Ces  logements sociaux SRU  représentent 29 % des  résidences principales de  la Métropole du 
Grand Paris, répartis inégalement sur tout le territoire. Ainsi, 53 communes de la MGP n’ont pas 
encore atteint l’objectif fixé par la loi SRU (25 % de logements sociaux parmi les résidences princi-
pales). Et, en ce qui concerne plus particulièrement les dispositifs d’hébergement, de logements 
adaptés et d’intermédiation  locatives,  les déséquilibres de répartition entre  les territoires de  la 
métropole et au sein des territoires eux-mêmes, sont aussi très importants. »

0 3 km
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LES PARCELLES PAVILLONNAIRES DANS LE GRAND PARIS

LES PARCELLES PAVILLONNAIRES

m2000

Sources : Apur
Image proche-infrarouge,
MNE - MNT -  (c) IGN 2021

Parcelles pavillonnaires

Sources : Apur, Image proche-infrarouge,
MNE - MNT © IGN 2021

Parcelles pavillonnaires « 15 000 hectares de  la métropole sont occupés par des tissus pavillon-
naires,  soit  18 % de  sa  superficie  regroupant  17 % de  ses  habitants.  En 
2023, accompagné par le Lab Cheuvreux et la start-up IUDO, l’Atelier explore 
ces tissus métropolitains au travers d’une étude fine de leurs évolutions et 
transformations au cours des vingt dernières années pour envisager leur 
devenir tout en préservant leurs qualités locales. Comment concilier réno-
vations thermiques et préservation des patrimoines, développement de la 
mixité  fonctionnelle  et  enjeux de  stationnement,  arrivée de  transport  en 
commun et lutte contre les marchands de sommeil, protection de la biodi-
versité et attentes des habitants d’aujourd’hui et de demain… ? »

0 3 km
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• Atelier Île de la Cité et abords, travail préparatoire en ate-
lier aboutissant à une formalisation transversale des actions 
qui pourraient prendre la forme de plans programmes parta-
gés 2024, 2030, 2040.

• Atelier Seine Paris Grand Paris, après la révision du Cahier 
des prescriptions architecturales, paysagères et environne-
mentales en 2022, les travaux partenariaux se poursuivent 
en 2023 sous deux angles : la valorisation du paysage et de 
son potentiel de rafraîchissement ; la diversification et co-
habitation des usages en bord à voie d’eau à Paris et dans 
le Grand Paris comprenant notamment une recherche de 
foncier pour des véhicules et stockage à proximité des quais 
à usages partagés et les lieux pour un service de déchèterie 
fluviale…

• Vallée de Seine et Axe Seine, l’Atelier accompagne les tra-
vaux des collectivités dans le cadre du CPIER Vallée de Seine 
et autour de l’Axe Seine et de la mise en place de l’Entente.

Les bois
Fort du diagnostic prospectif réalisé dans un cadre partenarial 
et qui s’est traduit par le numéro de Paris Projet #45 Les bois de 
Boulogne et de Vincennes, 1 840 ha de nature à revisiter, l’Atelier 
accompagne la Ville de Paris dans ses projets et discussions 
en lien avec les territoires et communes riveraines des bois. 
Aujourd’hui, l’urgence climatique, les nouvelles attentes des 
citadins et l’exigence patrimoniale nous invitent à engager 
une nouvelle étape de développement des deux bois.

Dans la continuité des ateliers de 2022 qui ont porté sur les 
mobilités, sur le paysage et les usages du bois de Vincennes 
et du bois de Boulogne, l’Atelier participe aux ateliers parte-
nariaux menés par la Ville de Paris avec les collectivités rive-
raines sur ces deux espaces majeurs au cœur du Grand Paris.

Les grandes infrastructures routières
Des études et travaux sont menés partout dans le monde pour 
réduire les impacts et mieux intégrer les grandes infrastruc-
tures routières au sein des villes.
La réflexion sur l’évolution du Boulevard périphérique, enga-
gée de longue date, s’est accélérée depuis 2018 dans le cadre 
de la consultation sur « Les Routes du Futur », et la Mission 
d’information et d’évaluation du Conseil de Paris sur le deve-
nir du Périphérique.
L’évolution des infrastructures du réseau métropolitain se 
pose pour améliorer son fonctionnement et réduire les nui-
sances associées dans un contexte d’urgence climatique et de 
santé publique.

• Ateliers BP et ceinture verte : animation et préparation 
de la suite des ateliers – mise en place du suivi de plans 
guide et secteurs de projets à partir du Livre blanc publié en 
2022 et qui propose le récit d’une stratégie collective autour 
des projets sur une profondeur de 500 m de part et d’autre du 
Boulevard périphérique.

• Portes vertes : l’Atelier analyse le potentiel de transforma-
tion de portes entre Paris et les communes riveraines réalisée 
dans le cadre des conventions bilatérales des collectivités.

• Carrefour des Mobilités : l’Atelier contribue à la concerta-
tion engagée.

• Autoroutes du Grand Paris : l’Atelier pourrait accompa-
gner les différentes réflexions et actions engagées sur la 
mutation des grandes infrastructures du Grand Paris dont 
l’accompagnement du Schéma directeur des voies réservées 
sur autoroutes.
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MIXITÉ ET SÉGRÉGATION RÉSIDENTIELLES DANS LE GRAND PARIS

Note : lissage dont le rayon est de 200 m.
Lecture : dans le 20e arrondissement de Paris, 
les quartiers sont majoritairement mixtes.
Champ : population résidente, hors carreaux de 200 mètres de côté 
comptant moins de 20 ménages fiscaux.

Sources : Apur, Insee, Filosofi 2019, recensement de la population 2017

Niveau de mixité résidentielle

zone urbaine (hors champ d’étude)
forêt, bois

ségrégation mixité

« Première analyse de ce type, l’approche territorialisée de la mixité et 
de la ségrégation résidentielles, réalisée avec l’Insee, permet de dessi-
ner une mosaïque sociale à une échelle fine dans la Métropole du Grand 
Paris. En 15 ans, la part de population vivant dans les quartiers consi-
dérés comme les plus mixtes progresse dans la plupart des territoires 
métropolitains, mais un léger recul apparait à l’échelle métropolitaine. 
La situation globale masque d’importantes disparités à l’échelon com-
munal et à l’échelle des quartiers, où les niveaux de ségrégation obser-
vés se relient notamment à la structure du parc de logements, dont la 
diversité favorise la mixité. »

0 3 km
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Engager et développer 
des études prospectives3.

Politique de la ville, réduction des inégalités
• Politique de la ville, référentiel d’évaluation analyse des 

tendances des quartiers de la politique de la ville, référentiel 
d’évaluation, préparation du futur contrat de ville – étude.

• Nuit de la Solidarité 2023, éditions hivernales Paris et Mé-
tropole du Grand Paris – étude.

• Expérimentation estivale à Paris – accompagnement et 
étude (sous réserve).

• Ségrégation sociale dans la Métropole du Grand Paris, 
étude réalisée avec l’Insee.

• Observatoire des impacts sociaux de la crise à Paris – sui-
vi, note.

Proximité, équipements
• Étude sur le « capital social » et la résilience visant à ob-

jectiver pour mieux accompagner la dynamique du lien so-
cial dans la Métropole du Grand Paris au travers d’une en-
quête quantitative – étude (sous réserve).

• Équipements : dans la continuité de l’étude Équipements, 
services publics 2030, quels outils pour renforcer le mul-
ti-usage et l’adaptation des équipements dans un contexte 
d’économie des ressources ?

Santé, bien-être
• Étude sur les inégalités sociales et territoriales de santé 

et suites.
• Étude hôpital Grand Paris Nord qui rentre dans sa phase 

2 plus prospective comprenant des scenarii de projections 
des besoins de santé en lien avec les projections démogra-
phiques et les projets urbains et de mobilité – ateliers.

• Jeunesse et conduites addictives en lien avec l’OFDT (sous 
réserve de données) – note.

• Îlot de chaleur urbain et santé, contribution au projet de 
recherche « H3Sensing » piloté par l’Inserm.

Les crises sanitaire et climatique, énergétique et 
économiques récentes ont mis le futur au présent. Avec 
un temps d’avance, elles nous obligent à passer de la 
perspective à la prospective urbaine. Nos études 2023-2024 
explorent les nouveaux défis métropolitains et relient les 
grands enjeux sous le prisme de la fabrique post carbone : 
alimentation électrique des mobilités, bien-être, habitats 
spécifiques, transformation des patrimoines, nouvelles 
économies urbaines… Des approches qui préfigurent la 
forme et le fonctionnement de la métropole de demain.
Ce programme d’études s’organise autour de 5 pôles : 
évolutions sociétales et sociales ; habitat, logement, 
hébergement ; économie et innovation ; mutation des 
mobilités, logistique et espace public ; transformation des 
tissus et évolution des réseaux.

3.1 |  ÉVOLUTIONS SOCIALES  
ET SOCIÉTALES

Quelles projections et dynamiques démographiques dans 
le Grand Paris ? Quels changements dans les modes de vie ? 
Comment réduire les inégalités de santé ? Comment renforcer 
et adapter l’offre en équipements ? Comment favoriser le « ca-
pital social » et les solidarités de proximité ?

Pour répondre à ses enjeux, l’Atelier poursuit ses travaux vi-
sant à documenter les dynamiques démographiques et sociales 
à l’œuvre sur le territoire métropolitain, outiller en matière de 
mutualisation et d’adaptation de l’offre en équipements et ac-
compagner les actions menées dans le champ de la politique 
de la ville, des solidarités et de la santé.

Dynamiques démographiques,  
migrations résidentielles
• Contribution à l’actualisation des projections démogra-

phiques, étude réalisée avec l’Insee, l’IPR et la DRIEAT – suivi.
• Étude des effets de la crise sur les migrations résiden-

tielles, étude réalisée en lien avec l’Insee, la Ville de Paris, la 
Ctrad, les Rectorats – étude.
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3.2 |  HABITAT, LOGEMENT  
ET HÉBERGEMENT

Comment répondre aux différents besoins de logement et à la 
demande de logement social ? Quels outils pour favoriser le 
développement d’une offre de logement abordable ? Par quels 
moyens accélérer la rénovation énergétique des logements ? 
Comment augmenter les espaces collectifs ?
Mêlant travaux récurrents et inédits, les études sur l’habitat 
décrivent finement tous les types de parcs présents à Paris et 
dans le Grand Paris, en soulignant les perspectives spécifiques 
à chacun : parc ancien/construction, logements occupés/vides, 
logements privés occupés par des propriétaires ou des loca-
taires/logements sociaux. Ces études intègrent à la fois les en-
jeux sociaux et climatiques qui imposent de continuer à déve-
lopper une offre sociale et abordable et d’accélérer les travaux 
de rénovation énergétique.

Les évolutions du parc de logement
• Étude sur la prévention de la dégradation du bâti à Paris
• Analyse de l’évolution du parc social et de la demande 

de logement social à Paris – étude.
• Observatoire des valeurs foncières et immobilières, ana-

lyse avec la Ville de Paris.
• Observatoire Régional du Logement Étudiants (OTLE) – 

contribution.
• Évolutions des locations meublées touristiques – suivi.

Occupation des logements et taux d’usage
• Fiscalité des logements inoccupés (sous réserve de don-

nées) – note.
• Comparaison européenne sur les espaces à usage collec-

tif dans le parc social tels que les buanderies, salles de réu-
nion, conciergeries, terrasses partagées… – en collaboration 
avec Sciences Po fin 2023 - début 2024 – note.

Amélioration de la performance énergétique  
des logements et mise en place d’une valeur verte  
des logements
• Étude sur les conditions de logement des Franciliens et 

leur taux d’effort, en mettant l’accent sur les évolutions affec-
tant le parc privé et la situation des logements assimilés à des 
« passoires thermiques » qui pourraient progressivement, dès 
2025, sortir du marché de la location, ouvrage réalisé en parte-
nariat avec l’Insee, le SDES, la DRIEAT, la DRIHL et l’IPR.

• Analyse des consommations réelles d’énergie dans le parc 
social à partir des données des bailleurs sociaux, retour d’ex-
périences sur les opérations de réhabilitations thermiques.

3.3 | ÉCONOMIE ET INNOVATION

Quelles évolutions de l’économie parisienne et métropoli-
taine dans le contexte actuel d’inflation et de crise énergé-
tique ? Quels sont les métiers en tension ? Comment la ville 
métropole peut-elle être plus productive ? Comment protéger 
les commerces, qui font l’animation des rues et des espaces 
publics, face au e-commerce ? Quel équilibre de l’économie 
touristique dans la métropole ?

L’Atelier alimente l’observatoire de l’économie parisienne et 
poursuit ses travaux sur les potentiels pour les nouvelles éco-
nomies, le rôle des commerces en centre-ville, les évolutions du 
tourisme, la place de la recherche et de la fabrication en ville.

Observatoire de l’économie parisienne
À partir des mises à jour régulières des données conjonctu-
relles à Paris et à l’échelle de la métropole intégrées à la data-
visualisation en ligne, l’Atelier synthétise les principales évo-
lutions économiques au travers d’une note trimestrielle.

• Métiers en tension et métiers de demain.
• Étude sur les auto-entrepreneurs à Paris à partir des don-

nées Urssaf.
• Note sur la qualité de vie dans le Grand Paris en comparai-

son d’autres métropoles (sous réserve de données), en lien 
avec l’Insee.

• Description du poids de l’enseignement supérieur et de 
la recherche publique et privée dans l’économie à Paris et 
dans le Grand Paris – étude.

Les commerces à Paris
• Étude sur le commerce à Paris post Covid, pour mesurer 

la vitalité commerciale et la vacance et détailler la situation 
des commerces bio, des magasins liés au réemploi, les fer-
metures de magasins d’équipements de la personne. Suivi de 
l’implantation des dark stores, dark kitchen, drive piétons.

Ville productive
• Recherche sur la place de la fabrication et de la produc-

tion en ville, en prenant appui notamment sur le territoire 
de Paris Nord-Est en lien avec la RIVP, Paris Habitat, GIE Pa-
ris Commerces, Semaest, Paris Métropole Aménagement…

• 40 millions de m² de bureaux dans la Métropole du 
Grand Paris – note.

• Dynamiques des centres-villes : poursuite de la participa-
tion aux groupes de travail sur les centres-villes vivants avec 
la MGP – note.

Tourisme
• Le parc d’hôtels à Paris et dans le Grand Paris à l’heure 

des grands évènements internationaux.
• Les autocars de tourisme à Paris (sous réserve).
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CONSOMMATION ANNUELLE DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ DANS LE GRAND PARIS EN 2020 (EN KWHEF/HAB/AN)

Consommation annuelle réelle de gaz et d'électricité
en kWh d’énergie finale par habitant et par an en 2020

Note : Données locales de consommations d'énergie dont la mise à disposition est inscrite
dans l'article 179 de la loi de transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) du 17 août 2015.
Les données liées aux consommations de produits pétroliers (fioul) et les consommations
des réseaux de chaleur ne sont pas prises en compte ici car non disponibles à l'IRIS. Sont considérées ici
les consommations résidentielles de gaz (GRDF), d'électricité (Enedis) hors électricité spécifique
des ménages non retenus : ménages chauffés au fioul et chauffage urbain pour l'année 2020.
Champ : Ensemble des ménages occupant un logement chauffé au gaz ou à l'électricité.

Sources : Apur, Enedis 2020, GRDF 2020, Insee RP18

< 2 000
2 000 à 3 000
3 000 à 4 000

4 000 à 5 000
5 000 à 6 000
6 000 à 7 000 Donnée non disponible

ou non représentative

7 000 à 10 000
> 10 000

« Dans la Métropole du Grand Paris, la consommation d’énergie des bâ-
timents résidentiels représente environ 43 TWh/an en 2019 dont 63 % 
pour  le chauffage. Si  l’analyse de  la consommation d’énergie, permet 
d’établir une moyenne de 6 000 kWhef par habitant, elle révèle aussi dif-
férentes géographies avec des variations dans la métropole de 1 à 5 qui 
traduisent les différences de taille de logement, de surface disponible 
par habitant (qui varie de 1 à 4), de revenu des ménages, de typologie 
des bâtiments, individuels ou collectifs ainsi que leurs caractéristiques 
thermiques  (qui  s’améliorent  lors  des  opérations  de  rénovation  ther-
mique), ou encore les types de mode de chauffage. »

0 3 km



20

LA THERMOGRAPHIE DU GRAND PARIS LA NUIT DU 25 AU 26 JUILLET 2019 - ÎLOTS DE CHALEUR, ÎLOTS DE FRAÎCHEUR

« La modélisation climatique, faite par Météo France pour la nuit du  25 
au  26  juillet  2019,  fait  ressortir  les  étonnants  contrastes  climatiques 
des  territoires du Grand Paris.  Les zones plus densément bâties em-
magasinent la chaleur du soleil toute la journée et la restituent la nuit. 
Elles composent un îlot de chaleur urbain caractéristique des grandes 
agglomérations.  Inversement  les  lieux marqués par  la présence d’eau 
et de végétaux sont de véritables zones de frais en ville. Ces lieux de 
respiration sont désormais  intégrés dans  l’aménagement urbain pour 
adapter la ville aux surchauffes estivales. »

Températures moyennes de l’air 
à 2 mètres du sol

Sources : CNRM, Météo France 25-26 juillet 2019, Apur

Élevée 29°C

Faible 23°C

0 3 km
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3.4 |  MUTATION DES MOBILITÉS, DE LA 
LOGISTIQUE ET DE L’ESPACE PUBLIC

Face aux enjeux de transition écologique et climatique, com-
ment mieux se déplacer et adapter l’espace public ? Les en-
jeux environnementaux d’amélioration de la qualité de l’air et 
d’adaptation de la ville au changement climatique orientent 
les travaux de l’Apur en 2023.
Si pendant longtemps, les tendances d’évolutions des mobili-
tés s’effectuaient sur des temps longs, la mutation des mobi-
lités et des espaces publics s’accélère désormais sur des temps 
courts pour aller vers plus de proximité avec le développement 
de la marche et de l’utilisation des vélos, plus de possibilités 
par un réseau de transport public étendu avec le prolonge-
ment de lignes de métro et de lignes de tramway et le déve-
loppement de véhicules en partage… Les comportements et 
attentes des jeunes changent tout particulièrement comme 
les besoins de mobilités attendus par les séniors.

Transformations des mobilités
• Impact du vieillissement de la population sur les mobili-

tés – étude à l’échelle de la métropole.
• Accompagnement pour le développement du vélo et no-

tamment la mise en place du Plan Vélo Métropolitain avec la 
MGP et le Collectif Vélo Île-de-France – note.

Zone à faibles émissions métropolitaine
• Étude sur l’évolution du parc automobile à horizon 2030.
• Analyse de l’impact de la ZFE-m sur les déplacements Do-

micile Travail.
• Analyse des résultats de l’enquête plaques 2021 des vé-

hicules des professionnels (poids lourds, véhicules utili-
taires…) pour mieux caractériser ce parc roulant au regard 
du classement Crit’air et de la typologie des acteurs écono-
miques concernés (croisement avec le fichier SIRENE).

• Contribution au dossier réglementaire pour la prochaine 
étape de la ZFE-m sur le volet impact socio-économique 
(sous réserve).

Optimisation de la logistique urbaine
• Analyse de l’immobilier Logistique du Grand Paris – en 

lien avec la MGP à travers la réalisation d’un cahier des pro-
jets à venir.

• Observatoire régional de la logistique porté par la DRIEAT 
et la Région Île-de-France – accompagnement.

• Étude des circuits et flux logistiques (sous réserve de dis-
ponibilité de données).

Adaptation de l’espace public  
face au changement climatique
• Étude sur le rafraîchissement et le développement des plan-

tations à Paris et dans le Grand Paris.
• Étude pour une métropole « marchable ».

3.5 |  TRANSFORMATION DES TISSUS 
URBAINS ET ÉVOLUTION DES RÉSEAUX

Comment occuper plus et mieux l’existant, augmenter le taux 
d’usages ? Quelles approches foncières en lien avec le ZAN ? 
Comment résoudre l’équation climat, confort de ville zéro car-
bone, préservation des ressources, qualité de l’eau et de l’air ? 
Comment favoriser la qualité résidentielle et la bonne santé 
en ville ?

Optimisation des m², la ville se transforme et se construit
• Étude sur la transformation des bâtiments patrimoniaux 

à l’échelle métropolitaine.
• Étude sur les pratiques dans le pavillonnaire menée avec 

la startup Iudo et le Laboratoire architecture et anthropologie 
de l’ENSA La Villette.

• Évolution des tissus (grands ensembles, équipements…).
• Adaptation des toitures.
• Évolution du pôle commercial du Carrefour Pompadour 

– atelier avec l’École urbaine de Paris.

L’évolution des réseaux et mutation énergétique
• Analyse des consommations réelles d’énergie, en parti-

culier dans le parc social. À partir des données des bailleurs 
sociaux, retour d’expériences sur les opérations de réhabili-
tations thermiques (cf. 3.2 Habitat).

• Accompagnement du service public de la donnée éner-
gétique et contribution à l’optimisation des réseaux.

• Étude sur le développement du maillage de bornes de 
recharge (électrique, hydrogène…) tant sur l’espace public 
que dans les îlots.

Plus de résilience des tissus urbains
• Analyse comparée des comptabilités carbone, avec l’ins-

tallation d’ateliers partenariaux en vue d’une observation et 
comparaison des méthodes d’intégration de cet indicateur et 
prises en compte dans les projets.

• Métropole 50° adaptation des bâtiments.
• Économie circulaire des chantiers du BTP à l’échelle de la 

métropole intégrant le tissu urbain en secteur diffus et les fi-
lières en lien avec le CSTB et focus sur des secteurs démons-
trateurs comme Paris Nord-Est, la Défense et la transforma-
tion de l’usine d’Ivry-sur-Seine.

• Préservation et valorisation des ressources en eau, eaux 
de surface et eaux souterraines, eaux des cycles de l’assainis-
sement (eaux pluviales et eaux usées), réseau d’eau non po-
table, de leur gestion locale à la réduction de leurs impacts sur 
les milieux, les traitements et les risques. Étude de cas et pros-
pective sur le secteur nord-est, bassin versant représentatif.

• Désimperméabilisation des sols et Zéro artificialisation 
nette, préfiguration d’un outil de suivi de type observatoire - 
méthode, territoire test.

• Portail Vulnérabilité et résilience de Paris (sous réserve).
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PATRIMOINE IMMOBILIER ET PAYSAGER DU GRAND PARIS

Immeubles ou parties d’immeubles protégés (MH)

Sources : Apur, Base Mérimée du Ministère de la Culture (MC) : Atlas du patrimoine, PLU des communes,
DRAC Idf -2018, Image proche-infrarouge, MNS, MNT - 2021 - © IGN

Classés Sites patrimoniaux remarquables (SPR)
Périmètres et édifices labéllisés Architecture
contemporaine remarquable (ACR) Ancien label ��e siècle
Périmètres de cités-jardins protégées par l’État et commune
Protections communales PLU

Inscrits

Patrimoine paysager reconnu par l’État

Sites Classés Sites Inscrits

Biens UNESCO « Apprécier et  reconnaître  l’existant  fonde  la construction des projets 
de demain,  redonnant ainsi une place à  l’histoire des architectures et 
territoires.  A  l’échelle  métropolitaine,  la  diversité  des  patrimoines  et 
paysages apparaît notamment au travers des 34 830 édifices et 2 268 
périmètres protégés. Mais si les protections relèvent de politiques na-
tionales, les nouveaux signalements locaux relayés par des actions de 
préservation et de mise en valeur, de promenades et débats organisés 
par les associations, offices du tourisme, CAUE, et bien d’autres encore 
participent à une connaissance fine des  territoires et permettent  leur 
prise en compte dans les transformations à venir. »

0 3 km
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Produire et partager 
une culture commune 
métropolitaine

4.

4.1 |  ATELIERS, THINK-TANK ET DÉBATS

La programmation d’ateliers partenariaux
La programmation de comités de programme ou ateliers par-
tenariaux hors les murs et thématiques sera proposée en début 
d’année 2023. Les premiers comités de programme de l’année 
envisagés concernent notamment les mixités résidentielles, 
les PLUi et le PLU bioclimatique, les solidarités de proximité, 
les lieux culturels, le tissu pavillonnaire…

Des participations à des cycles de formation  
et cercles de réflexions sur la ville
L’Atelier intervient lors de séminaires, tables rondes, think 
tank en lien avec nos 30 partenaires adhérents, des dizaines 
de partenaires associés selon les sujets ou que nous accompa-
gnons, la FNAU, le CAUE, le Pavillon de l’Arsenal, le CNFPT, 
l’INET, la Fabrique de la Cité, le réseau TRAM, France Logis-
tique, le Cluster Eaux Milieux Sols, l’ARCEAU, les nombreux 
acteurs de l’immobilier, Enlarge your Paris, Ville hybride, Id-
heal… Il intervient aussi à la demande des collectivités dans le 
cadre des conférences citoyennes.

Les débats
À l’heure où les questions sont multiples et les réponses com-
plexes, l’Atelier souhaite réfléchir à la mise en place de dia-
logue à deux ou plusieurs voix pour éclairer les grands sujets 
et enrichir l’élaboration des savoirs.

Le programme de travail de l’Atelier est le fruit d’échanges 
avec nos 30 partenaires adhérents ainsi qu’avec l’AMIF, 
la RIVP, l’OLAP, Action Logement, le COJO Paris 2024, la 
Solideo, la Semmaris, l’Agence Paris Climat, le GIE Paris 
Commerces, la Semaest, Paris Métropole Aménagement, la 
Semapa, PariSeine, les énergéticiens (GRDF, Enedis, Engie), 
le CEREMA, la Fi Bois… pour mieux s’affirmer comme le lieu 
des références de la transformation de la ville telle qu’elle 
s’invente aujourd’hui et s’imagine demain.

En 2023, cette volonté d’expertise se conjugue avec un 
souci accru de dialoguer avec les acteurs de la métropole, 
professionnels de l’immobilier, architectes, urbanistes, 
paysagistes, ingénieurs ainsi qu’avec les milieux 
universitaires.
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4.2 | UNIVERSITÉS ET RECHERCHE

Le rapprochement avec l’enseignement supérieur  
et les universités
L’Atelier développe en 2023 ses travaux avec les universités en 
associant d’un côté les étudiants à ses recherches, et de l’autre 
en contribuant à certains de leurs projets collectifs tout en 
mettant à disposition ses ressources cartographiques et sta-
tistiques.

Le rapprochement avec le monde de la recherche
L’Atelier développe les partenariats avec le monde de la re-
cherche en associant des chercheurs à certains de nos travaux 
et en participant à certains travaux de recherche sous la forme 
de contributions ou d’ateliers.

On peut citer le projet de recherche « H3Sensing » sur 3 ans pi-
loté par l’Inserm, la participation au programme de recherche 
européenne Tod is RUR, l’INRAE de Bourgogne-Franche-Com-
té, l’UMR AUSser, LAA-UMR LAVUE, les partenariats avec la 
Fondation Palladio, l’École urbaine de Sciences Po, l’École 
Urbaine de Paris, l’Université Paris-Cité, la Chaire ETI-IAE Pa-
ris Sorbonne, les écoles d’ingénieur (EIVP, INSA…), les écoles 
d’architecture…

4.3 | INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

En 2023, l’Atelier prévoit le développement des outils de diffu-
sion avec la refonte du site Web, l’amplification de la diffusion 
par les réseaux sociaux et toujours la poursuite de l’infolettre, 
la revue de presse, les publications en ligne d’atlas et d’un nu-
méro de la revue Paris Projet.

La refonte du site internet a pour objectif :

• d’améliorer le référencement et l’interaction de l’Atelier sur 
les moteurs de recherche,

• d’optimiser la visibilité des nouvelles publications,
• de rendre le site le plus accessible à tous les publics,
• de faciliter l’accès aux données en opendata.

Développement de la diffusion sur les réseaux sociaux
L’Atelier est présent sur 4 médias sociaux (LinkedIn, Twitter, 
Facebook et YouTube), ce qui permet d’accroître la visibilité 
des travaux de l’Atelier, améliorer le référencement sur le web 
et augmenter le trafic sur le site internet apur.org.

Afin de compléter son offre et de s’adapter aux nouveaux 
usages, l’Atelier ouvre en 2023 un compte Instagram pour ga-
gner en visibilité, communiquer sur l’actualité de l’Atelier et 
créer un canal de diffusion supplémentaire.

4.4 | VALORISATION À L’INTERNATIONAL

Depuis plus de 50 ans, l’Atelier partage son expertise et son 
savoir-faire à travers le monde dans le cadre d’accords de coo-
pération décentralisée mis en place par : la Ville de Paris, le 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ou l’Agence 
Française de Développement.
L’Apur est également amené à intervenir via des contrats avec 
des villes, des états, des institutions, ou la Commission euro-
péenne en prolongement d’actions de coopération décentra-
lisée menées par la Ville de Paris ou remportés lors d’appels 
d’offres internationaux. L’Atelier peut apporter son expertise 
pluridisciplinaire par exemple par des collaborations avec la 
Banque interaméricaine de développement (BID) à Buenos 
Aires ou bien dans le cadre du Partnership for Healthy Cities 
ou le réseau C40 Cities Climate Leadership Group.
Les domaines d’intervention sont larges et variés tels que : 
l’urbanisme (projets d’aménagement localisés, accompagne-
ment pour la réalisation de schémas directeurs...), les trans-
ports, le patrimoine, les évolutions institutionnelles, l’aide à 
la création d’agences d’urbanisme, etc.

Au-delà de la possible poursuite de coopérations historiques 
(Rio de Janeiro, Phnom Penh notamment), en 2023-2024, 
l’Atelier tourne son activité internationale vers le continent 
africain notamment à Yaoundé pour la stratégie de prospective 
du quartier de l’avenue Kennedy et à Kigali pour accompagner 
la définition de politiques publiques autour de la jeunesse.

En parallèle chaque année, l’Atelier accueille de nombreuses 
délégations internationales afin de partager les méthodolo-
gies, les outils et les pratiques de gestion et de développement 
urbain conçus à Paris et dans la métropole du Grand Paris.
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VÉGÉTATION ET TOPOGRAPHIE DANS LE GRAND PARIS

Végétation

Sources : Apur, Photo proche infrarouge,
MNT, MNE – Aérodata

Hauteur > 10 m
Hauteur 1 - 10 m
Hauteur < 1 m

Topographie

Courbe de niveau 10 m
Courbe de niveau 2 m
Hydrographie

« L’outil d’analyse par télédétection des clichés d’images aériennes dé-
veloppé par l’Atelier permet une connaissance toujours plus fine de la 
végétation sur  l’espace public,  les parcs et  jardins ainsi que dans  les 
cœurs d’îlots des 814 km² de la Métropole du Grand Paris. Le diagnostic 
de cette couverture végétale qui couvre 338 km² permet d’envisager des 
stratégies de végétalisations territorialisées. Les bénéfices écologiques 
apportés par les arbres sont nombreux mais c’est principalement le ra-
fraîchissement induit par leur canopée qui est visé aujourd’hui par les 
politiques de plantations pour faire face aux épisodes de canicules. »
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