
HAL Id: dumas-02382111
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02382111

Submitted on 27 Nov 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Dans quelle mesure l’offre végétale influence-t-elle la
qualité de vie en milieu urbain? Approche paysagère

appliquée au cas du quartier de la gare Angers
Saint-Laud (Maine-et-Loire)

Nathan Béziau

To cite this version:
Nathan Béziau. Dans quelle mesure l’offre végétale influence-t-elle la qualité de vie en milieu urbain?
Approche paysagère appliquée au cas du quartier de la gare Angers Saint-Laud (Maine-et-Loire).
Sciences du Vivant [q-bio]. 2019. �dumas-02382111�

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02382111
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

 

 

Dans quelle mesure l'offre végétale 
influence-t-elle 

la qualité de vie en milieu urbain? 
 

Approche paysagère appliquée au cas du 
quartier de la gare Angers Saint-Laud 

(Maine-et-Loire) 
 

Par : Nathan BÉZIAU 

 

Soutenu à Angers le 19 septembre 2019                                

 

Devant le jury composé de :  

Président : COISNON Thomas 

Maître de stage : GALOPIN Gilles 

Enseignant référent : JOLIET Fabienne 

 

 

 

Autres membres du jury (Nom, Qualité)  

Les analyses et les conclusions de ce travail d'étudiant n'engagent que la responsabilité de son auteur et non celle 
d’AGROCAMPUS OUEST 

Ce document est soumis aux conditions d’utilisation  

«Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 4.0 

France»  

disponible  en  ligne http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr 

AGROCAMPUS 
OUEST 

CFR Angers

CFR Rennes
 

  

Année universitaire : 2018-2019 

Spécialité/Mention : 

Paysage 

Spécialisation/Parcours :  

Projet de Paysage, Site et Territoire 

Mémoire de fin d’études 
d’Ingénieur de l’Institut Supérieur des Sciences agronomiques, 

agroalimentaires, horticoles et du paysage

de Master de l’Institut Supérieur des Sciences agronomiques, 

agroalimentaires, horticoles et du paysage

d'un autre établissement (étudiant arrivé en M2)  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr


 

 

  



 

 

 

Remerciements 
 

Je remercie en premier lieu Gilles GALOPIN en sa qualité de maître de stage, ainsi que 

Vincent BOUVIER et Béatrice PLOTTU, pour leur implication et leur bienveillance tout au long 

du stage. Merci également à Fabienne JOLIET et Thomas COISNON, enseignants référents 

et responsables de la spécialisation Projet de Paysage, Site et Territoire pour leur disponibilité 

et leurs apports au cours de ma formation.  Je remercie tout particulièrement Benoit 

RAIMBAULT et Bastien VAJOU, avec qui j’ai eu plaisir à échanger et travailler durant ces 6 

mois enrichissants. 

Je remercie également Damien LEGOFF et Jean-Claude CROCHET de l’Agence Régionale 

de Santé des Pays de la Loire pour leur confiance depuis le début du programme, Pauline 

LAÏLLE pour son expertise de chargée de mission à Plante & Cité, David ROUSSEAU pour 

son aide concernant la gestion des outils et données numériques et Denis CESBRON pour 

ses apports facilitant le lien avec les travaux antérieurs du programme. 

Un grand merci également à toutes les personnes qui ont participé aux enquêtes et ateliers 

organisés dans le cadre du programme de recherche. 

Je remercie enfin toutes les personnes qui ont fait de ces 5 années d’études à Agrocampus 

Ouest une aventure mémorable : membres du personnel éducatif, amis et famille.



 

 

Table des matières 
 

I- Introduction ........................................................................................................... 1 

1. Origine et intérêt de l’étude ......................................................................................... 1 

a. Une population urbaine croissante et vulnérable ..................................................... 1 

1. Problématique de travail ............................................................................................. 2 

2. Méthodologie .............................................................................................................. 2 

3. Plan du mémoire ......................................................................................................... 3 

II- État de l’art : la relation entre végétal, santé et perception .............................. 3 

1. Historique ................................................................................................................... 3 

a. Les héritages de l’hygiénisme et du fonctionnalisme ............................................... 3 

b. La ville durable ........................................................................................................ 4 

c. Vers un urbanisme favorable à la santé .................................................................. 5 

1. Le végétal comme déterminant de santé .................................................................... 6 

a. De nombreuses études révélatrices ........................................................................ 6 

b. Théories associées ................................................................................................. 7 

c. Synthèse ................................................................................................................. 9 

2. L’esthétique de la nature ............................................................................................10 

a. Rémanence des canons .........................................................................................10 

b. La perception des formes dans l’espace ................................................................10 

c. Les ambiances et les usages .................................................................................11 

3. La perception en situation de déambulation ...............................................................11 

a. Écologie urbaine ....................................................................................................12 

b. Écopsychologie ......................................................................................................12 

c. Psychologie de l'environnement .............................................................................13 

III- Méthodologie opérationnelle ............................................................................ 16 

1. Caractérisation de l’offre en espaces végétalisés ......................................................16 

a. Approche quantitative : l’indice NDVI (Rouse, Haas, 1973) ........................................16 

b. Approche qualitative : l’outil NEST (Gidlow et al., 2018) ............................................16 

2. Caractérisation du profil santé de la population..........................................................17 

a. Approche épidémiologique : le PISSTER (ORS et ARS, 2018) ..............................17 

b. Approche individuelle : le questionnaire quantitatif (Haxaire, 2018) ..........................17 

3. Étude de perception en situation de déambulation .....................................................18 

a. Communication ......................................................................................................18 

b. Matériel utilisé ........................................................................................................18 

c. Élaboration du parcours urbain ..............................................................................21 

IV- Application au cas du quartier de la gare Angers Saint-Laud ...................... 23 



 

 

1. À propos du périmètre d’étude ...................................................................................23 

2. Analyse spatiale de la végétation et caractérisation de l’offre ....................................24 

3. Profil santé de la population .......................................................................................25 

4. Communication ..........................................................................................................26 

5. Résultats du questionnaire ........................................................................................26 

6. Ateliers de déambulation ...........................................................................................29 

a. Choix des points de départ et d’arrivée ..................................................................29 

b. Tracés des différents parcours ...............................................................................31 

IV- Discussion ......................................................................................................... 32 

1. Synthèse des ateliers .................................................................................................32 

2. Caractérisation de l’offre en espaces végétalisés : jardins privés VS parcs publics ...35 

3. Approche épidémiologique : limites à l’échelle d’un quartier ......................................35 

4. Fréquentation : une dichotomie nord-sud ...................................................................35 

5. Persona : un trio révélateur ........................................................................................35 

6. Usages : des profils à nuancer ...................................................................................36 

7. Perspectives et limites : l’atelier de déambulation : un outil intéressant mais 

présentant de multiples biais en l’état actuel .....................................................................36 

V- Conclusion ......................................................................................................... 38 

Bibliographie ........................................................................................................... 39 

  

 



 

 

Glossaire et liste des abréviations 
 

ACO : Agrocampus Ouest 
AEE : Agence Européenne pour l'Environnement 
ANGSt : Accessible Natural Greenspace Standard 
ART : Attention Testoration Theory 
ARS : Agence Régionale de Santé 
CIFRE : Convention Industrielle de Formation par la Recherche 
CNRTL : Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales 
CSP : Catégorie Socio Professionnelles 
DPJP : Direction des Parcs et Jardins 
DEP : Diplôme d’État de Paysagiste 
DGS : Direction Générale de la Santé 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
FFP : Fédération Française de Paysage 
EHESP : École des Hautes Études de Santé Publique 
ENSAP : École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage 
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 
EV : Espace(s) Végétalisé(s) 
EVU : Espace(s) Végétalisé(s) Urbain(s) 
ICU : Îlot de chaleur urbain 
IEVU : Ingénierie des Espaces Végétalisés Urbains 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
IRIS : Îlots Regroupés pour l’Information Statistique 
M2 : 5ème année du cursus ingénieur à Agrocampus Ouest depuis la réforme LMD 
NDVI : Normalized Difference Vegetation Index 
NEST: Natural Environment Scoring Tool 
OAD : Outil d’Aide à la Décision 
ORS : Observatoire Régional de la Santé 
PISSTER : Panier d’Indicateurs Socio-sanitaires Territoriaux 
PNSE : Plan National Santé Environnement 
PPST : Projet de Paysage, Site et Territoire 
PRSE3 : Plan Régional Santé Environnement n°3 
PSS : Perceived Stress Scale 
RMD : Revenu Médian Disponible 
RPM : Reasonable Person Model 
UFS : Urbanisme Favorable à la Santé 
UNEP : Union Nationale des Entreprises du Paysage 
WHOQOL: World Health Organization Quality of Life 

 

 



 

 

Liste des annexes 
 

Annexe I : L’art des jardins à travers l’Histoire des civilisations ............................................46 
Annexe II : Grille d’analyse plastique (Ode, 2008) ................................................................48 
Annexe III : Grille d’analyse plastique (Bell) ..........................................................................49 
Annexe IV : L’outil NEST ......................................................................................................50 
Annexe V : Aperçu du PISSTER (ORS et ARS Pays de la Loire) .........................................51 
Annexe VI : Données carroyées Comeetie France Pixels (revenus) .....................................51 
Annexe VII : Maillage IRIS et quartiers administratifs d’Angers (AURA) ...............................52 
Annexe VIII : Page web de communication dédiée au programme .......................................53 
Annexe IX : Autorisation d’enregistrement de l’image / de la voix et consentement au 

traitement .............................................................................................................................54 
Annexe X : Attestation de remise du matériel .......................................................................56 
Annexe XI : Isochrones validant l’aire d’influence .................................................................57 
Annexe XII : Détail de l’évaluation des parcs et jardins du périmètre strict par l’outil NEST ..58 
Annexe XIII : Profil socio-économique des habitants du quartier centre-ville – La Fayette – 

Eblé (conseil municipal 2015) ...............................................................................................63 
Annexe XIV : Détail des résultats issus du questionnaire .....................................................64 
Annexe XV : Scènes d’intérêt commentées par les participants (extraits) .............................73 
Annexe XVI : Entretiens (extrait) ..........................................................................................76 



 

 

Liste des illustrations 
 

Liste des figures 
 

Figure 1 : Schéma contextuel du travail (Béziau, 2019) ........................................................10 
Figure 2 : Schéma conceptuel de travail (IEVU, 2018) .........................................................11 
Figure 3 : Évolution des populations urbaine et rurale mondiales depuis 1500 et projection à 

l'horizon 2050 (ourworldindata.org ; d’après ONU, 2018) ...................................................... 1 
Figure 4 : Projection de l'augmentation globale des températures à l'horizon 2100 (GIEC, 

2018) ..................................................................................................................................... 1 
Figure 5 : Schéma opérationnel de travail (Béziau, 2019) ..................................................... 2 
Figure 6 : Lithographie d'une vue en ballon de la ville d’Angers (Armand Mollay, 1878) ........ 3 
Figure 7 : Services Ecosystémiques (MEA, 2005) ................................................................. 4 
Figure 8 : Modèle salutogénique d’Antonovsky (Roy & O'Neill, 2012) .................................... 5 
Figure 9 : Déterminants de santé par le prisme de l'aménagement des territoires (Roué Le 

Gall, 2014 ; d'après Tremblay, 2012, d'après Berton, 2006) .................................................. 5 
Figure 10 : Les bienfaits du végétal en ville (Manusset, 2010) ............................................... 6 
Figure 11 : Système nerveux autonome (Pearson Education, 2007) ..................................... 8 
Figure 12 : Bénéfices des espaces verts sur la santé et liens de causalité (Roué-Le Gall, 

2014) ..................................................................................................................................... 9 
Figure 13 : Modèle théorique de l'écologie urbaine (DFID, 1999) .........................................12 
Figure 14 : Le contexte des relations individu-environnement (Moser, 2009) .......................13 
Figure 15 : Configuration possible d'un plan : fermeture et ouverture du champ visuel (Fusco, 

2012) ....................................................................................................................................14 
Figure 16 : The Reasonable Person Model (Kaplan, 2011) ..................................................15 
Figure 17 : Relais de communication auprès des habitants (Béziau, 2019) ..........................18 
Figure 18 : Périmètre d'étude (Béziau, 2019 ; d'après IEVU, 2018) ......................................23 
Figure 19 : répartition de l'offre en espaces végétalisés dans le quartier (Raimbault, 2019 ; 

d'après IEVU, 2018) .............................................................................................................24 
Figure 20 : Comparaison des profils des 5 parcs de la zone d'étude par un diagramme de 

Kiviat (Béziau, 2019) ............................................................................................................25 
Figure 21 : Couverture de la zone sud du 6 au 14 juin (Béziau, 2019) ..................................26 
Figure 22 : Couverture de la zone nord du 12 au 17 juillet (Béziau, 2019) ............................26 
Figure 23 : Fréquentation des parcs par les habitants de la zone sud (Béziau, 2019 ; d'après 

Haxaire, 2018) ......................................................................................................................27 
Figure 24 : Fréquentation des parcs par les habitants de la zone nord (Béziau, 2019 ; d’après 

Haxaire, 2018) ......................................................................................................................27 
Figure 25 : Usages déclarés par espace végétalisé (Béziau, 2019)......................................28 
Figure 26 : Choix des points de départ et d'arrivée (Béziau, 2019) .......................................29 
Figure 27 : Panorama de la place Hubert Grimault, point de départ de la déambulation 

(Béziau, 2019) ......................................................................................................................30 
Figure 28 : Superposition des 7 parcours effectués dans le quartier (Béziau, 2019) .............31 
Figure 30 : Montée/descente pour chaque individu au cours de sa déambulation (Béziau, 

2019) ....................................................................................................................................31 
Figure 29 : Vitesse et distance parcourue pour chaque individu au cours de sa déambulation 

(Béziau, 2019) ......................................................................................................................31 
Figure 31 : The End of the World (John Martin, 1853) ..........................................................47 
Figure 32: Among the Sierra Nevada, California (Albert Brierstadt, 1868) ............................47 
Figure 34 : Isochrones calculées à partir des outils de oalley.fr (Raimbault, 2019) ...............57 

file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229258
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229259
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229260
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229260
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229261
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229261
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229262
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229263
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229264
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229265
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229266
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229266
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229267
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229268
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229269
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229269
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229270
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229271
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229272
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229272
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229273
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229274
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229275
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229276
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229276
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229277
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229277
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229278
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229279
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229280
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229280
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229281
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229281
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229282
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229283
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229284
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229284
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229285
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229286
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229286
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229287
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229287
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229288
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229289
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229290


 

 

Figure 35 : Accès aux espaces végétalisés publics de proximité pour les habitants de la zone 

sud (Béziau, 2019 ; d'après Haxaire, 2018) ..........................................................................66 
Figure 36 : Accès aux espaces végétalisés publics de proximité pour les habitants de la zone 

nord (Béziau, 2019 ; d'après Haxaire, 2018).........................................................................66 
Figure 37 : Nuage d'individus répartis selon les dimensions de l'ACP et le cos2 (Béziau, 

2019) ....................................................................................................................................67 
Figure 38 : Cercle des corrélations des variables de l'ACP (Béziau, 2019 ; d'après Haxaire, 

2018) ....................................................................................................................................68 
Figure 39 : Cos2 des variables, indiquant la qualité de leur représentation sur le cercle de 

corrélations selon les dimensions (Béziau, 2019) .................................................................69 
Figure 40 : Contribution des variables aux dimensions 1 et 2 de l'ACP (Béziau, 2019) ........69 
Figure 41 : Classification Ascendante Hiérarchique et son nuage d'individus en clusters 

(Béziau, 2019) ......................................................................................................................70 
 

Liste des tableaux 
 

Tableau 1 : Tangibilité et robustesse des arguments scientifiques sur la contribution 

spécifique du végétal en ville aux différentes catégories de bienfaits identifiés (Laïlle, 2015) 6 
Tableau 2 : Mouchard GPS 770 de la gamme ATEXYS® (solutions de géolocalisation) .......19 
Tableau 3 : Lunettes DVR Caméra Cachée Espion Electro-Weideworld® – 720P ................19 
Tableau 4 : Logiciels de traitement gratuits utilisés dans le cadre des ateliers de 

déambulation (Béziau, 2019) ................................................................................................20 
Tableau 5 : Grille d'entretien d'explicitation semi-directif (Béziau, 2019) ...............................20 
Tableau 6 : Réponses par secteur (Béziau, 2019) ................................................................26 
Tableau 7 : Groupes d'individus émergeant de l'ACP (Béziau, 2019) ...................................28 
Tableau 8 : Synthèse AD-05072019 (Béziau, 2019) .............................................................32 
Tableau 9 : Synthèse PD-05072019 (Béziau, 2019) .............................................................32 
Tableau 10 : Synthèse PR-10072019 (Béziau, 2019) ...........................................................32 
Tableau 11 : Synthèse FA-11072019 (Béziau, 2019) ...........................................................33 
Tableau 12 : Synthèse DP-29072019 ...................................................................................33 
Tableau 13 : Synthèse NM-02082019 ..................................................................................33 
Tableau 14 : Synthèse JR-02082019 ...................................................................................34 
Tableau 15 : Synthèse NP-11072019 ...................................................................................34 
Tableau 16 : Données socio-économiques (Béziau, 2019 ; d’après Haxaire, 2018) .............64 
Tableau 17 : Données socio-économiques (Béziau, 2019 ; d’après Haxaire, 2018) .............64 
Tableau 18 : Données d'usages des espaces végétalisés (Béziau, 2019 ; d'après Haxaire, 

2018) ....................................................................................................................................65 
Tableau 19 : Données relatives aux espaces végétalisés (Béziau, 2019 ; d’après Haxaire, 

2018) ....................................................................................................................................65 
Tableau 20 : Motivations de visite des espaces végétalisés (Béziau, 2019 ; d'après Haxaire, 

2018) ....................................................................................................................................67 
Tableau 21 : Caractéristiques des groupes d'individus révélés par l'ACP (Béziau, 2019 ; 

d’après Haxaire, 2018) .........................................................................................................71 
Tableau 22 : Usages les plus courants par parc (Béziau, 2019 ; d'après Haxaire, 2018) ......72 

file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229291
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229291
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229292
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229292
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229293
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229293
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229294
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229294
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229295
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229295
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229296
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229297
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229297
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229298
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229298
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229303
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229313
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229314
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229315
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229315
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229316
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229316
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229317
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229317
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229318
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229318
file:///C:/Users/BADA/Desktop/RÉDACTION.docx%23_Toc19229319


 

 

Avant-propos 
 

Ce mémoire a été rédigé dans le cadre du programme « Nature en ville : rôles et bienfaits du 

végétal sur la santé des habitants ». Inscrit dans l’axe 3 du 3ème Plan Régional Santé 

Environnement (PRSE3), il est financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) des Pays de la 

Loire sur la période 2018-2022 (figure 1). 

Les ARS sont « chargées du pilotage régional du système de santé. Elles définissent et 

mettent en œuvre la politique de santé en région, au plus près des besoins de la population » 

(ARS, 2019). 

La DREAL des Pays de la Loire est un service de l’État créé en 2009, chargé du « pilotage 

des politiques de développement durable et de la mise en œuvre la transition énergétique » 

(DREAL, 2019). 

Les Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE) sont une déclinaison locale du Plan 

National Santé Environnement (PNSE). Renouvelés tous les 5 ans, ces plans en sont 

aujourd‘hui à leur troisième édition. Copiloté par l’État et l’Agence régionale de santé, le 

PRSE3 étudie la qualité de l’environnement et son impact sur la santé de 2016 à 2021, selon 

5 axes stratégiques (PRSE 3, 2016) : 

Axe 1 : Alimentation et eau destinée à la consommation humaine ;  

Axe 2 : Bâtiments, habitat et santé ;  

Axe 3 : Cadre de vie, urbanisme et santé ;  

Axe 4 : Environnement de travail et santé ;  

Axe 5 : Transversalité et culture commune pour un environnement favorable à la santé. 

Le programme « Nature en ville : rôles et bienfaits du végétal sur la santé des habitants » fait 

écho à l’axe 3 « Cadre de vie, urbanisme et santé ». 

L’ambition de ce programme est de développer, à terme, un outil d’aide à la décision (OAD) à 
destination des aménageurs et des collectivités. Prenant la forme d’une méthodologie 
opérationnelle, générique et transposable, cet outil devrait permettre d’évaluer l’impact des 
espaces végétalisés urbains sur la santé des habitants à l’échelle d’un quartier, afin d’en 
optimiser l’offre au regard du contexte et de la demande. 
 
À ce titre, l’OAD pourrait venir compléter la démarche des Évaluations des Impacts sur la 
Santé (EIS), définie lors du consensus de Göteborg en 1999 comme une « combinaison de 
procédures, de méthodes et d’outils par lesquels une politique, un programme ou une stratégie 
peuvent être évalués selon leurs effets potentiels sur la santé de la population et selon la 
dissémination de ces effets dans la population. » (WHO Regional Office for Europe, 1999). 
 

PNSE3 (2015-2019)

PRSE3 (2016-2021)

Axe 3 : Cadre de vie, urbanisme et santé

Programme "Nature en ville : rôles et bienfaits du végétal sur la santé des habitants" 
(2018-2022)

Figure 1 : Schéma contextuel du travail (Béziau, 2019) 



 

 

Étendu sur la période 2018-2022, le programme a par ailleurs fait l’objet de passations entre 

différentes équipes de travail depuis son lancement : 

1) Synthèse bibliographique concernant les liens entre végétal et santé (Bastien 

VAJOU, psychologue de l’Université d’Angers en thèse CIFRE à Plante & Cité, 

2018) 

 

2) Définition du périmètre d’étude autour de la gare Angers Saint-Laud (figure 18) et 

analyse spatiale (promotion M2 IEVU 2017-2018) 

 

3) Sélection d’indicateurs et élaboration d’un questionnaire d’enquête visant à la 

collecte d’informations de santé, d’accès, de perception et d’usage des espaces 

végétalisés de la zone d’étude (Pierre HAXAIRE, M2 IEVU de la promotion 2017-

2018 en stage de fin d’études à Agrocampus Ouest) 

 

4) Synthèse et sélection d’indicateurs pour l’analyse des espaces végétalisés urbains 

(promotion M2 IEVU 2018-2019) 

 

5) Détermination d’un profil socioéconomique et sanitaire de la population et 

élaboration d’une étude de perception (Benoit RAIMBAULT et Nathan BÉZIAU, 

respectivement M2 Paysagiste Concepteur à l’ENSAP de Bordeaux et M2 PPST 

de la promotion 2018-2019 en stage de fin d’études à Agrocampus Ouest) 

Les prochaines étapes porteront principalement sur la consolidation de la méthodologie (figure 
2) et des résultats, ainsi que la mise en place de focus groups dans la zone d’étude pour 
étudier plus en détail les usages et les formes de « nature efficace » (Ekkel, de Vries, 2017). 
 

Figure 2 : Schéma conceptuel de travail (IEVU, 2018) 
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I- Introduction 

 

1. Origine et intérêt de l’étude 
 

a. Une population urbaine croissante et vulnérable 
 

De 1930 à 1990, la population urbaine mondiale a été multipliée par 10 (ONU, 1987). On 
estime qu’elle représentera 68% de la population en 2050 (ONU, 2018) (figure 3). 

 
Le GIEC prévoit un dépassement du seuil de 1,5°C d’augmentation des températures (par 
rapport à l’ère préindustrielle) avant 2050 (GIEC, 2018) (figure 4). Selon Météo-France, Paris 
en 2100 pourrait connaître un été sur deux aussi chaud que celui de 2003 et 10 à 25 fois plus 
de journées d’alerte canicule par an en moyenne. 
 

Figure 4 : Projection de l'augmentation globale des températures à l'horizon 2100 (GIEC, 2018) 

Figure 3 : Évolution des populations urbaine et rurale mondiales depuis 1500 et 
projection à l'horizon 2050 (ourworldindata.org ; d’après ONU, 2018) 
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À cette hausse globale s’ajoute l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU). À titre d’exemple, l’écart 
de température entre Paris et la forêt de Fontainebleau lors de la canicule de 2003 s’élevait à 
10°C (Cordeau, 2019). 
 
Dans le cadre du plan canicule 2019, les horaires de fermeture des parcs ont ainsi pu être 
reculés pour proposer des îlots de fraicheur aux habitants. Des villes comme Paris, Bordeaux 
et Angers engagent par ailleurs d’ambitieux programmes de plantation d’arbres pour amortir 
le phénomène d’ICU. 
 
Dans ce contexte, il semble évident que la gestion du végétal comme charpente du cadre de 
vie en ville constitue un enjeu sanitaire majeur pour les prochaines décennies, d’autant plus 
que 80% des déterminants de santé seraient d’ordre social et environnemental (ARS, DREAL 
Pays de la Loire, 2017). 
 
Mais outre le confort thermique, de nombreuses études révèlent des impacts positifs sur la 
santé physique, sociale et mentale (Laïlle et al., 2013). Pourtant, aucune méthodologie 
opérationnelle ne permet actuellement aux collectivités d’évaluer précisément cet impact. Un 
tel outil devrait orienter la politique d’aménagement en s’appuyant sur la perception des 
usagers, au-delà de l‘intuition que « plus de verdure = plus de bien-être ». 
 

1. Problématique de travail 
 

Notre problématique de travail se formule donc de la manière suivante :   

 

« Dans quelle mesure la perception de l’offre en végétal d’un quartier influence-t-elle la qualité 

de vie de ses habitants ? »  

2. Méthodologie 
 

Dans le cadre de ce travail, deux approches complémentaires ont été menées (figure 5). D’une 

part, la zone d’étude a fait l’objet d’une analyse structurelle portant sur l’organisation de son 

tissu urbain, son offre en espaces végétalisés ainsi que le profil de sa population. Cet état des 

lieux est confronté, d’autre part, à une analyse perceptive faisant intervenir les habitants.

  

Figure 5 : Schéma opérationnel de travail (Béziau, 2019) 
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3. Plan du mémoire 
 

Dans la première partie de ce mémoire, un bref historique suivi d’un état de l’art concernant la 

relation entre végétal, santé et perception est dressé à partir de la littérature scientifique. 

La partie suivante est consacrée à la présentation des outils et techniques retenus pour 

l’élaboration de la méthodologie d’évaluation de l’impact du végétal sur le cadre de vie. 

Les résultats de l’application de cette méthodologie au quartier de la gare Angers Saint-Laud 

(Maine-et-Loire) sont exposés dans la dernière partie de ce mémoire.  

II- État de l’art : la relation entre végétal, santé et perception 

 

1. Historique 
 

a. Les héritages de l’hygiénisme et du fonctionnalisme 
 
L’avènement de la microbiologie et de l’ère industrielle posèrent les fondements théoriques de 
l’hygiénisme, appliqué en urbanisme au XIXème siècle. Prônant l’aération et l’organisation 
rationnelle de la ville et de ses flux (figure 6), l’hygiénisme révolutionna l’urbanisme occidental 
en prenant comme point de départ la relation entre cadre de vie et santé. 
 
S’inspirant des jardins à l’anglaise, Adolphe Alphand, Jean-Pierre Barillet-Deschamps et 
Frederick Law Olmsted contribuèrent à l’essor des espaces végétalisés urbains. Auparavant 
essentiellement héritages royaux et religieux (mails, jardins de simples, cloîtres et cimetières), 
ils sont alors conçus et gérés par les pouvoirs publics comme des aménagements nécessaires 
au bien-être des citadins. Les travaux en sociologie de l’école de Chicago vinrent renforcer 
cette approche systémique de la ville, posant les bases de l’écologie urbaine dès le début du 
XXème siècle (Grafmeyer, Joseph, 1979). 

L’entre-deux guerres fut quant à elle marquée par l’émergence d’utopies avant-gardistes à 
l’origine d’un nouveau modèle : le fonctionnalisme, qu’on peut résumer à l’idée selon laquelle 
« la forme suit la fonction » (Louis-Henry Sullivan). L’idée est entérinée par la charte 
d’Athènes, où il est question de modeler la ville pour « habiter, travailler, circuler, se cultiver le 
corps et l’esprit » (Le Corbusier, 1933). Or, « dans ce contexte de grands chantiers urbains et 
d’uniformisation de la nature en ville, aucun principe de précaution n’a été invoqué à l’égard 
des perturbations du milieu et de la santé des citadins » (Harpet, Cresci, 2014). 

Figure 6 : Lithographie d'une vue en ballon de la ville d’Angers (Armand Mollay, 1878) 
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b. La ville durable 
 
Avec l’émergence de l’éthique environnementale (Thoreau, 1843), les concepts américains de 
« wilderness » et de patrimoine naturel concoururent à octroyer une valeur intrinsèque à la 
nature. Le XXème siècle vit ainsi naître des idées biocentrées ou anthropocentrées comme 
l’écologie profonde (Naess, 1973) et le développement durable (ONU, 1987). 
 
En 1972, un rapport du club de Rome questionne la compatibilité entre croissance économique 
et pérennité des ressources naturelles. Depuis le Millenium Ecosystemic Assessment (MEA, 
2005) on parle donc de services écosystémiques rendus par la nature aux sociétés 
humaines (figure 7). Le concept de ville durable se définit dès lors en contradiction avec le 
modèle fonctionnaliste par des enjeux de biodiversité, de qualité de vie et de mixité d’usages 
(Emelianoff, 2007). 
 

 
D’autre part, la loi Labbé (2017) et la réduction des budgets municipaux depuis la crise de 
2008 concourent à faire évoluer les modes de gestion des espaces verts, jusqu’alors 
caractérisés par un contrôle drastique. Les politiques publiques adoptent dorénavant des 
stratégies de gestion différenciées et écologiques, composant avec la flore spontanée par le 
biais des trames vertes notamment. 
 
Ces changements de formes traduisent d’une certaine manière le changement de rapport qui 
s’opère actuellement entre nature et culture dans les sociétés occidentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Services Ecosystémiques (MEA, 2005) 
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c. Vers un urbanisme favorable à la santé 
 
En 1946, l'OMS définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et 
social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». 
 
En 1974, le ministère de la santé et du bien-être social du Canada publie le rapport Lalonde, 
promouvant la prévention santé. 5 ans plus tard, Aaron Antonovsky propose un nouveau 
modèle de la santé (figure 8). Vue comme un continuum polarisé entre salutogenèse et 
pathogenèse, sa dynamique serait influencée par l’intervention de facteurs susceptibles de la 
favoriser ou de la dégrader. Ces facteurs sont appelés déterminants de santé (figure 8). 

De ces nouvelles visions positives de la santé découlent différentes démarches comme le 

développement du réseau des Villes-Santé de l’OMS (ONU, 1987), dont Angers est membre 

depuis 1990, ainsi que des EIS évoquées en avant-propos. Aujourd’hui, le concept est poussé 

plus loin par la notion d’Urbanisme Favorable à la Santé (UFS). Dans le guide « Agir pour un 

urbanisme favorable à la santé, concepts & outils » (Roué-Le Gall et al., 2014), le principe de 

précaution est dépassé pour élaborer une démarche proactive d’organisation de 

l’aménagement autour de la question de la santé et du bien-être des habitants (figure 9). 

 

Figure 9 : Déterminants de santé par le prisme de l'aménagement des 
territoires (Roué Le Gall, 2014 ; d'après Tremblay, 2012, d'après Berton, 2006) 

Figure 8 : Modèle salutogénique d’Antonovsky (Roy & O'Neill, 2012) 

« La salutogenèse est à la fine 
pointe de diverses écoles de 
pensée qui souhaitent insister 
sur les forces des êtres 
humains, et pas seulement 
sur leurs faiblesses, sur leurs 
capacités plutôt que sur leurs 
limites, sur le bien-être et non 
pas uniquement la maladie. » 
(Maurice Mittelmark, 2008) 
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1. Le végétal comme déterminant de santé 

 

a. De nombreuses études révélatrices 
 
Le végétal peut être considéré comme un déterminant de santé, qui couvre par ailleurs un 
large panel de services écosystémiques (Laïlle et al., 2013 ; Manusset, 2012) ; (figure 10 et 
tableau 1). 

 
D’après un certain nombre d’études, les bénéfices concernent aussi bien la santé physique 
que mentale, à plus ou moins grande échelle de temps et de lieu. Nous ne nous attarderons 
pas sur une revue exhaustive de la littérature scientifique, puisque des synthèses 
bibliographiques ont déjà été rédigées à cette fin (Laïlle et al., 2013 ; Vajou, 2017 ; Haxaire, 
2018). 
 
Ces bienfaits, largement documentés dans la littérature scientifique, ne sont donc plus à 
prouver et dépassent le cadre des jardins à visée thérapeutique en s’invitant dans les 
problématiques de santé publique et de cadre de vie. On peut cependant s’interroger sur les 
mécanismes à l’œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Tangibilité et robustesse des 
arguments scientifiques sur la contribution 
spécifique du végétal en ville aux différentes 
catégories de bienfaits identifiés (Laïlle, 2015) 

Figure 10 : Les bienfaits du végétal en ville (Manusset, 2010) 
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b. Théories associées 
 
Différentes approches complémentaires permettent d’expliciter les processus liés aux bienfaits 
des espaces végétalisés sur la santé. 

 

1. L’Hypothèse de la biophilie (BET) (Wilson, 1984) 

 
L’hypothèse de la biophilie repose sur l’idée selon laquelle l’Homme entretiendrait un lien inné 
avec la nature, se traduisant par une affinité instinctive avec les autres formes de vie. Elle 
serait déterminée génétiquement par des millions d'années de coévolution. 
Cette théorie est illustrée et étayée par 4 groupes d’interactions avec : 
 

• La faune ; 

• La flore ; 

• Les paysages ; 

• L’expérience de nature en immersion. 
 
Partant de ce postulat, une perte de contact avec la nature induirait de facto une pathogenèse 
diffuse en réduisant le bien-être mental. Cette hypothèse s’appuie sur de nombreux exemples. 
 

2. La théorie de la restauration attentionnelle (ART) (Kaplan, Kaplan, 1989) 

 
Le cerveau humain jonglerait entre 2 modes de mobilisation de l’attention : 
 

• Un mode d’attention directe ou volontaire, sollicité dans l’exécution de tâches 
complexes nécessitant une certaine concentration et mobilisant beaucoup de 
ressources ; 
 

• L’attention involontaire ou spontanée, qui prendrait le relais automatiquement en 
l’absence de sollicitation soutenue. 

 
Ce second mode économe autoriserait la restauration des ressources mobilisées par 
l’attention directe, évitant l’épuisement cognitif. Un environnement urbain solliciterait beaucoup 
l’attention directe, tandis que les scènes de nature mobiliseraient au contraire l’attention 
indirecte selon 5 principes : 
 

- La distanciation (vis-à-vis du quotidien et de la frénésie) ; 
- La fascination (caractère relaxant, sans message de danger à décrypter) ; 
- La cohérence (esthétique) ; 
- L’étendue (favorisant l’immersion) ; 
- La compatibilité (réceptivité de l’individu à l’expérience de nature). 

 
Ce modèle, ébauché dès le XIXème siècle (Kaplan, 1995), a été validé empiriquement par 
plusieurs expérimentations (Hartig et al., 1991 ; Cimprich, 1992 ; Hartig, Evans, 1993 ; 
Tennessen, Cimprich, 1995 ; Herzog, Gale, 1996 ; Joye et al., 2013 ; Berto et al., 2008) et est 
à l’origine de l’Échelle de Restauration Perçue (PRS) (Hartig et al., 1997). 
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3. La théorie psychophysiologique (Manfredo et al., 1996) 

 
La visualisation de scènes végétalisées induirait la synchronisation de zones cérébrales 
témoignant d’une activité de repos, ainsi qu’une stimulation du système nerveux 
parasympathique, autorisant la récupération après un stress (figure 11). 
 
En revanche, la visualisation de scènes fortement anthropisées (autoroute, ville) semble 
perturber ces connexions et induire un effet inverse en activant le système nerveux 
orthosympathique, qui prépare typiquement à une réaction de fuite ou de combat (van den 
Berg et al., 2015). 

4. La théorie de l’horticulture thérapeutique 

 
La pratique du jardinage et la fréquentation des parcs favoriseraient l’activité physique et le 
lien social (Stigsdotter, Grahn, 2002). Les jardins à visée thérapeutique s’appuient sur une 
approche psychomotrice faisant le lien entre l’individu et le monde qui l’entoure. Le végétal est 
alors utilisé comme médiateur de « flow experience », définie comme une harmonie entre les 
capacités de l’usager et son environnement (Csikszentmihalyi, 1990 ; Kielhofner, Forsyth, 
1997). L’expérience de nature affecterait donc chacun différemment selon son vécu et sa 
situation (Grahn, Stigsdotter, 2003).  
 

5. Conception englobante (Markevych et al., 2017) 

 

Cette approche considère que les espaces verts favorisent la santé mentale selon 3 axes :

  

 - Restauration (de l'attention)  

 - Mitigation (réduction des facteurs environnementaux de stress ; pollution, bruit, etc.) 

 - Instauration (encouragement à l'activité physique et la cohésion sociale). 

 

6. Approche physiologique : les phytoncides (Li et al., 2006) 

 

Les phytoncides sont des composés volatils secrétés par les arbres. Apparentées aux huiles 

essentielles, ces molécules auraient un impact positif sur la santé en stimulant la synthèse de 

lymphocytes NK, connues pour leurs propriétés anticancer (Li et al., 2006). Les phytoncides 

seraient donc des éléments clés de la sylvothérapie (« Shinrin-yoku » en japonais). 

« L’odeur de Cedrus deodara réduit le rythme cardiaque et la tension artérielle et augmente la 

saturation en oxygène. Les sujets confient être plus relaxés après l’avoir sentie » (Song et al., 

2016).  

 

Figure 11 : Système nerveux autonome (Pearson Education, 2007) 



 

9 
 

c. Synthèse 
 

Compte-tenu de tous ces éléments, nous pouvons définitivement considérer le végétal comme 

un déterminant de santé à part entière. Voici donc un modèle synthétique (figures 12) 

explicitant les liens de causalité entre espaces végétalisés urbains et santé des citadins : 

Toutes ces études et théories révèlent l’impact positif de la végétation en milieu urbain, mais 
il convient de les modérer en tenant également compte des impacts négatifs potentiels 
(Frumkin, 2001 ; 2003) résultant de déséquilibres ou d’interactions complexes avec d’autres 
facteurs. 
 
On peut par exemple évoquer la favorisation de vecteurs de pathogènes (Hapet & Cresci, 
2014), d’allergies (Cuny et al., 2015), d’activités illicites ou d’appropriations agressives de 
l’espace (Green, Tunstall, 1992), ou encore une perception négative des friches (Tendero, 
2018). 
 
Pour éviter les écueils et maximiser les bénéfices sur la santé, l’enjeu est donc de déterminer 
les formes de « nature efficace » (Ekkel, de Vries, 2017). 
 
 
 

Figure 12 : Bénéfices des espaces verts sur la santé et liens de causalité (Roué-Le Gall, 2014) 
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2. L’esthétique de la nature 

 
Puisqu’il est question de formes, nous nous intéressons à la notion d’esthétique. Ce terme du 
philosophe allemand Alexander Gottlieb Baumgarten (1717-1762) dans son ouvrage 
Aesthetica acroamatica (1750-58), est formé sur le grec aisthitikós « qui a la faculté de sentir 
; sensible, perceptible » (Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales). 
 
Cette dimension sensible et perceptive est généralement abordée sous l’angle de la vue, qui 
représenterait une entre 80 et 90% des stimuli dans la perception humaine (Bell, 1993 ; 
Bouvier, 2008). La conception occidentale du paysage tire d’ailleurs son origine de l’art pictural 
de la Renaissance, où les paysagistes étaient plus peintres qu’aménageurs. 
 

a. Rémanence des canons 
 
L’idée d’une nature esthétisée en ville est étroitement liée à l’art des jardins. La démarche 
sous-jacente est généralement de mettre en scène une nature idéalisée, c’est-à-dire 
domestiquée et entretenue, dans le but de produire une esthétique choisie. 
 
La volonté d’évoquer un paradis terrestre peut alors se traduire par une maîtrise ou bien une 
imitation de la nature. Ce jeu traduit une tension entre nature et culture, fascination pour le 
sauvage et besoin de contrôle : « La nature désirée n’est pas naturelle et la nature naturelle 
n’est pas désirée » (Krieger et al., 2017). 
 
Les premiers jardins publics seraient attestés en Assyrie vers 2 000 av. J.-C (B. Lion, « Jardins 
et zoos royaux », dans Palais 1992, p. 72-79), plus d’un millénaire avant les jardins suspendus 
de Babylone. Au fil des âges, de nombreuses civilisations développèrent cet art, souvent 
réservé à une élite, selon des codes culturels et religieux à l’origine de canons esthétiques 
complexes qui se métissèrent au gré des échanges (annexe I). 
 
Des traités sur l’histoire et l’art des jardins, accompagnant leur démocratisation, participèrent 
à la (re)conquête de l’espace public au XIXème siècle, si bien qu’ « un jardin paysager d'une 
étendue comparativement restreinte peut, s'il est composé avec goût, avoir sur des parcs 
fastueux une supériorité analogue à celle d'un bon tableau de chevalet sur une grande toile 
médiocre » (Ernouf, 1868). Mais comment en juger ? 
 
Au XVIIIe siècle, Emmanuel Kant parlait d’esthétique de la nature en adoptant une approche 
subjective de la satisfaction esthétique comme libre jeu des facultés et possibilité 
d’apprentissage en commun (Blanc, 2008). En effet, « le beau est ce qui plaît universellement 
sans concept » (Kant, 1790). En ce sens, il se distingue de l’agréable. 
 

b. La perception des formes dans l’espace 
 
Depuis les années 60, des approches complémentaires étudient les préférences en termes de 
configurations végétales et paysagères (Kara, 2013) : 
 

• Les études en esthétique formelle s’intéressent aux questions de design visuel. 
 

• Les études behaviouristes, souvent quantitatives, recourent plutôt à des approches 
psychophysiques et cognitives. 

 

• Les études phénoménologiques, plutôt qualitatives, se proposent quant à elles de 
décrire et d’interpréter l’expérience sensible des usagers via la géographie culturelle, 
l’histoire de l’art, l’anthropologie, etc. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assyrie#PAL
https://www.universalis.fr/encyclopedie/concept/
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La perception du paysage serait donc un processus d’interprétation, médiatisé par les 
réponses émotionnelles aux sites, les significations perçues et les réactions physiologiques 
(Kara, 2013). 
 
Dans une quête d’objectivation du subjectif et de modélisation normative, les chercheurs ont 
tenté d’isoler des critères d’évaluation de la qualité scénique et de l’attractivité des paysages. 
 
Les résultats d’un certain nombre d’études permettent d’éprouver des théories s’appuyant sur 
le gestaltisme et des outils comme l’oculométrie, mais aucun consensus ne semble émerger 
quant à la pertinence des nombreux critères d’évaluation. La revue la plus complète de ces 
critères est sans doute celle opérée par Ode et al. en 2008 (annexe II), mais le trop grand 
nombre d’items la rend inopérante pour une collectivité. 
 
En design visuel, Simon Bell a également proposé une grille d’analyse plastique, consultable 
en annexe III. Néanmoins, ces critères seuls ne suffisent pas à expliquer les préférences. C’est 
donc là qu’interviennent les usages. 
 

c. Les ambiances et les usages 
 
« Ce n’est pas la présence d’un attribut qui conditionne directement une meilleure santé des 
usagers mais les activités qu’il permet » (Lee et al., 2015). Partant de cette observation, de 
nombreux audits et enquêtes ont été menés dans le but d’évaluer l’influence des 
aménagements sur les perceptions et les usages. On peut par exemple citer l’enquête 
ParkAtlantic de 2011, regroupant 504 enquêtes en Europe. 
 
Plusieurs ouvrages proposent déjà des préconisations d’aménagement susceptibles de 
favoriser la santé et le bien-être en s’appuyant sur des observations empiriques (Cooper 
Marcus, Barnes, 1995 ; Frumkin, 2003 ; Whitehouse et al., 2001 ; Stigsdotter, Grahn, 2002 ; 
Sherman et al., 2005). Mais elles sont souvent génériques et concernent les jardins à visée 
thérapeutique, dont l’échelle, la configuration et le contexte limitent une éventuelle 
transposition à l’espace public.  
 
Pour répondre à cet enjeu, des structures comme l’ « International Academy for Health and 
Design » regroupe des équipes interdisciplinaires s’intéressant aux interactions entre culture, 
design et santé. Comment, dans notre cas, concilier tous ces aspects ? 
 

3. La perception en situation de déambulation 
 
Nous tournons la question du point de vue du piéton, en nous appuyant sur les travaux de 
sociologues et d’urbanistes comme Wolff, Lynch ou Geddes. La relation à la marche est 
historiquement considérée dans le domaine des arts et de la philosophie ; on peut notamment 
évoquer Sylvain Tesson, Thierry Davila, Francis Alÿs, Nietzsche, Thoreau, Rousseau ou 
encore Aristote et les péripatéticiens. 
 
Pour traiter de la subjectivité inhérente à l’expérience de déambulation en milieu urbain, on 
parlera d’idiosyncrasie. Ce terme d’origine médicale désigne la « prédisposition particulière de 
l'organisme qui fait qu'un individu réagit d'une manière personnelle à l'influence des agents 
extérieurs » (CNRTL). Ce synonyme ancien d’anaphylaxie prend aujourd’hui le sens de 
« manière d'être particulière à chaque individu qui l'amène à avoir tel type de réaction, de 
comportement qui lui est propre » (dictionnaire français Larousse). 
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Dans son ouvrage sur « Les techniques du corps », Marcel Maus, souvent considéré comme 
le père de l’anthropologie française, estime que « la position des bras, celle des mains pendant 
qu'on marche forment une idiosyncrasie sociale, et non simplement un produit de je ne sais 
quels agencements et mécanismes purement individuels, presque entièrement psychiques » 
(Mauss, 1934). 
 
Ainsi, « La marche est une voie de déconditionnement du regard, elle fraie un chemin non 
seulement dans l’espace, mais en soi, elle mène à parcourir les sinuosités du monde et les 
siennes propres dans un état de réceptivité, d’alliance » (Breton, 2000). Dans sa dimension à 
la fois subjective et universelle, elle est un instrument de compréhension et de conception. 
 

Leroy (1971) relève 3 critères d’influence de la perception en milieu urbain(Bailly, 1974) : 
 

• L’échelle (perspective et distance) 

• Les schémas logiques (dimension cognitive, individuelle et collective) 

• Les repères (structures) ; suivant que l’observateur est statique, à pied, ou en véhicule, 
les repères diffèrent (Appleyard et al., 1964). 

 
Plusieurs approches proposent des référentiels d’étude de la relation entre l’être humain et 
son environnement, au sens plus ou moins large du terme.  
 

a. Écologie urbaine 
 

L’écologie urbaine étudie le système « ville », c’est-à-dire les interactions entre les habitants 

et leur environnement, dans sa dimension psychologique, sociale, biophysique, matérielle et 

technique (figure 13). Cette approche est à l’origine du concept de ville durable. 

b. Écopsychologie 
 
L’écopsychologie étudie quant à elle la relation entre les êtres humains et la nature par le biais 

de principes d'écologie et de psychologie. « Les écopsychologues font appel aux sciences 

écologiques pour réexaminer la psyché humaine comme faisant partie intégrante du tissu de 

la nature » (Roszak et al., 1995). 

 

Figure 13 : Modèle théorique de l'écologie urbaine (DFID, 1999) 
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c. Psychologie de l'environnement 
 
La psychologie de l’environnement étudie les interrelations entre l'individu et son 
environnement « physique et social, dans ses dimensions spatiales et temporelles » (Moser, 
Weiss, 2003) (figure 14). 

Cette approche est généralement mise en pratique par l'ingénierie socio-environnementale via 
la méthode de Post-Occupancy Evaluation (POE), permettant de déterminer le lien entre 
aménagement et usages dans un projet donné. Cet outil a par exemple déjà été utilisé dans 
le cadre des jardins à but thérapeutique (Whitehouse et al., 2001 ; Sherman et al., 2005). Un 
outil plus complet a été développé dans le même cadre (Bengtsson, Grahn, 2014).  
 

Cette approche s’appuie sur des concepts de sociologie, psychologie, urbanisme et paysage :

  

La cognition spatiale  

 

La cognition spatiale est « la connaissance et les représentations internes ou cognitives de la 

structure, des entités et des relations de l'espace, autrement dit la réflexion et la reconstruction 

intériorisées de l'espace dans la pensée » (Hart, Moore, 1973). Elle correspond à la 

compréhension et la perception humaines de l'espace géographique.   

 

Dans le cas de notre étude, nous nous intéressons à l’échelle du quartier urbain. Or, la manière 

la plus élémentaire d’apprécier la ville consiste à l’assimiler à un labyrinthe (Moles, Rohmer-

Moles, 1982). Par exemple, en situation de séjour dans une ville inconnue, il est en effet difficile 

d’anticiper au-delà du coin de rue (Ladwein, 2003).  

 

Le marcheur actualiserait donc l’espace au cours de sa déambulation de façon sélective, en 

arbitrant des choix directionnels ; soit dans l’optique d’atteindre une destination, soit parce qu’il 

probabilise davantage de gratifications en empruntant certaines rues ou ruelles (Certeau et 

al., 1990), en se basant sur des phénomènes pratiques (aménagements urbains), sensoriels 

(lumineux, olfactifs, sonores, thermiques...) et sociaux (rencontres, esquives...) (Grosjean, 

Thibaud, 2001).  

 

La recherche de panorama serait alors un comportement traduisant un désir d’intelligibilité de 

l’espace et de lecture du monde (Urbain, 2002). Il s’agirait d’une tentative de domination de la 

ville, d’une forme d’appropriation cognitive : en observant un panorama, on peut retracer son 

cheminement et se représenter l’espace de façon plus complète, aidé par exemple d’une carte 

et de points de repère pittoresques. 

Figure 14 : Le contexte des relations individu-environnement (Moser, 2009) 
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La séquence visuelle (Cullen, 1961) 

 
L’architecte anglais Gordon Cullen emprunte au cinéma le concept de séquence visuelle et 
l’adapte pour étudier la perception de l’espace urbain par les piétons (figure 15). Cette 
technique autorise une analyse relativement fine de l’espace urbain perçu. 

 

L’imagibilité (Lynch, 1960) 

 
Le concept d’« imagibilité » (de l’anglais « imagibility ») correspond à la capacité d’un 
ensemble à susciter une image mentale collective claire et cohérente. Selon Kevin Lynch, elle 
serait conditionnée par 5 types d’éléments du paysage urbain : 
 

• Les voies 

• Les limites 

• Les nœuds 

• Les points de repère 

• Les quartiers 
 

Ce concept renvoie d’une certaine façon à la notion de genius loci (Norberg-Schulz, 1997), 
c’est-à-dire l‘esprit d’un lieu en ce qu’il a de caractéristique et de typique. Cette notion est 
principalement développée en phénoménologie de l’architecture, qui étudie aussi la relation 
entre les individus et leur environnement. 
 

La marchabilité 

 
Le concept de « marchabilité » (de l’anglais « walkability ») désigne le potentiel piétonnier d’un 
lieu, c’est-à-dire le degré de facilité avec lequel on peut tout faire à pied, à proximité de chez 
soi (Pisani, 2015). Elle est mesurée par des audits faisant appel à 5 critères perceptifs (Ewing, 
Clemente, 2013) :  
 

• Échelle humaine 

• Transparence (perception au-delà de la rue) 

• Complexité (richesse visuelle) 

• Encadrement (par des bâtiments, murs, arbres, selon un rapport de proportionnalité) 

• Imagibilité (qualité d'un lieu facilement reconnaissable, créant des impressions 
durables) 

 
Le modèle de la « ville passante » de David Mangin (2008) s’appuie sur ce concept. 
 
 
 

Figure 15 : Configuration possible d'un plan : fermeture et ouverture du champ visuel (Fusco, 2012) 
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Théorie du "satisficing" (Simon, 1959) 

 
Le néologisme « satisficing » est une fusion des termes « satisfying » (satisfaisant) et 

« sufficing » (suffisant). Fondamentalement, ce terme désigne la propension à opter pour le 

suffisant plutôt que l’optimal, dans le cas où cette dernière option demanderait un 

investissement jugé superflu. Appliqué à la perception en milieu urbain, cet arbitrage dans la 

prise de décision sous-entend qu’un être qui ne possède qu'une image partielle de la réalité 

ne peut agir qu'en fonction de cette appréhension réduite de son environnement, interdisant 

un comportement vraiment rationnel (Bailly, 1974). On peut illustrer ce propos grâce à l’outil 

de la carte mentale : un tissu urbain conçu dans une logique fonctionnaliste, caractérisé par la 

séparation des flux, aura tendance à être représenté en espaces de vie séparés par des 

espaces de vides, disqualifiés et mal connus car peu explorés ou réduits à une simple fonction 

transitoire (Lavadinho, Winkin, 2004). 

Modèle de la personne raisonnable (Kaplan, Kaplan, 2003) 

 

Partant du postulat que le caractère « déraisonnable » ne serait pas un trait fondamentalement 

humain, comme le laissent supposer les expériences de Milgram (Milgram, 1963) et de 

Stanford (Zimbardo et al., 1971), ce modèle (figure 16) suggère que les comportements 

« déraisonnables » seraient plutôt la résultante d’un environnement et de circonstances 

défavorables privant l’individu de certaines informations clés, limitant : 

• La construction de modèles mentaux (par expériences successives, favorisant 

l’extrapolation et la prise de décision) ; « Passer de la conception de l’espace 

spatialisé, qui enferme et contient les choses, à celle d’espace spatialisant autorise la 

construction mentale par l’expérience et la pratique » (Merleau-Ponty, 1945). 

 

• L’efficacité dans l’utilisation des connaissances (via le développement des 

compétences appropriées et la capacité à les mobiliser) 

 

• La significativité des actions (qui, du point de vue de l’individu, devraient faire la 

différence et lui permettre de participer à l’action commune). 

 
La construction des modèles mentaux trouve ici aussi un écho avec la carte mentale, qui révèle 
les lacunes informationnelles à l’origine de stratégies de déplacement apparemment 
irrationnelles (Lavadinho, Winkin, 2004). 
 
À partir de ce cadrage conceptuel et théorique, nous pouvons établir une méthodologie globale 
d’évaluation de l’impact du végétal sur le cadre de vie et le bien-être, en confrontant des 
éléments objectifs et subjectifs, quantitatifs et qualitatifs, épidémiologiques et individuels. 

Figure 16 : The Reasonable Person Model (Kaplan, 2011) 
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III- Méthodologie opérationnelle 
 

1. Caractérisation de l’offre en espaces végétalisés 
 

a. Approche quantitative : l’indice NDVI (Rouse, Haas, 1973) 
 

L’indice NDVI (pour Normalized Difference Vegetation Index) ou indice de Tucker permet 

d’évaluer la densité du couvert végétal par imagerie satellite indépendamment des conditions 

atmosphériques et lumineuses, en associant la réflectance du spectre rouge (R) et proche 

infrarouge (PIR) selon la formule : 𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝜌𝑃𝐼𝑅−𝜌𝑅

𝜌𝑃𝐼𝑅+𝜌𝑅
 

L’indice est compris entre 0 (surface minérale) et 1 (couvert végétal dense). 

 

b. Approche qualitative : l’outil NEST (Gidlow et al., 2018) 
 
Le Natural Environment Scoring Tool se présente sous la forme d’une grille de notation 
(annexe IV) synthétisant plusieurs outils existants en 47 items répartis dans 8 domaines : 
 

• Accessibilité 
• Installations de loisirs 
• Équipements 
• Esthétique naturelle 
• Esthétique non-naturelle 
• Incivilités 
• Caractéristiques naturelles significatives 
• Facilité d’usages 

 

Cet outil présente l’avantage d’être relativement robuste et fiable, puisque peu de critères font 

appel à la subjectivité de l’opérateur. Il est également suffisamment simple et concis pour 

évaluer la plupart des espaces végétalisés en moins de 15 min. 

Les items sont notés selon des critères qui peuvent être quantitatifs (n), qualitatifs (note de 2 

à 10, 2 étant « très médiocre » et 10 « parfait »), ou binaire (présence notée 10, absence notée 

0). Chaque domaine se voit alors attribuer une note, rapportée sur 100 par la formule : 

 𝑋 =
∑ 𝑆𝑖

𝑆𝑑 𝑚𝑎𝑥
× 100  

Avec ΣSi = somme des scores des items d’un domaine 

et Sdmax = score maximum théorique du domaine. 

 

En parallèle, des observations complémentaires concernant les ambiances et les usages dans 

les parcs et jardins étudiés peuvent être renseignés pour vérifier la cohérence.  

 

À l’issue des évaluations, les résultats peuvent être représentés graphiquement pour faciliter 

la lecture des profils de parcs. L’outil d’origine recourt aux graphiques en barre, mais nous 

estimons que des graphiques de Kiviat (radar) autorisent une meilleure représentation des 

caractéristiques individuelles de chaque parc.  
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2. Caractérisation du profil santé de la population 
 

a. Approche épidémiologique : le PISSTER (ORS et ARS, 2018) 
 

Le Panier d’Indicateurs Socio Sanitaires Territoriaux est un outil d’évaluation de santé publique 

élaboré par l’ORS et l’ARS à l’échelle régionale. Plus de 200 indicateurs permettent d’établir 

un profil de population au regard de la démographie, la santé, l’environnement social et 

physique et l’offre de soins (annexe V). Nous proposons également de croiser ces indicateurs 

avec les données carroyées de Comeetie France Pixels (annexe VI) ainsi que celles fournies 

par l’INSEE via le maillage IRIS 2000 (annexe VII).  

 

b. Approche individuelle : le questionnaire quantitatif (Haxaire, 2018) 
 
Cette approche reprend le questionnaire élaboré par Pierre Haxaire en 2018. Sa structure 
permet de recueillir un ensemble de données quantitatives réparties selon quatre sections. Le 
questionnaire met ainsi en relation les données liées à l'individu et à l'environnement 
végétalisé tel qu'il le perçoit. L'analyse statistique en aval de la collecte (analyse en 
composantes principales) permet de quantifier le lien entre ces différents aspects pour les 
personnes interrogées dans l'espace d'étude. 

 

Données de santé 

 
Cette section concerne l’autoévaluation par les habitants de leur qualité de vie. Elle s’appuie 
sur 2 questionnaires validés par l’OMS : Perceived Stress Scale (PSS) et World Health 
Organization Quality Of Life (WHOQOL). Les indicateurs mesurés sont des scores de : 

 
• Stress (questionnaire PSS) 
• Santé physique 
• Santé mentale  (questionnaire WHOQOL) 
• Santé sociale 

 

Données relatives aux espaces végétalisés 

 
Cette section s’intéresse à la perception et à l’évaluation du cadre de vie, ainsi qu’à l’accès 
aux espaces végétalisés publics et privés. 

 

Données relatives aux usages dans les espaces végétalisés 

 
Cette section, complémentaire de la précédente, traite de la fréquentation des espaces 
végétalisés publics et privés selon la cause, la fréquence et le temps des visites. 

 

Données socioéconomiques 

 
Cette section regroupe les informations personnelles comme l’âge, la situation familiale, le 
revenu et la catégorie socio-professionnelle (CSP). L’ancienneté dans le quartier et le 
sentiment de connexion à la nature y sont également renseignés. 
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3. Étude de perception en situation de déambulation 
 
Cette approche, inspirée de la méthode de la marche aux 3 personnes (Lavadinho, Winkin, 
2004) et recourant au principe de séquence visuelle (Cullen, 1961), prend la forme d’ateliers 
où les participants sont invités à effectuer une déambulation commentée d’une vingtaine de 
minutes en autonomie, enregistrée par caméra embarquée et balise GPS. À l’issue de la 
déambulation, un entretien d'explicitation semi-directif est mené. 
 
Avant de procéder aux ateliers, une stratégie de communication adaptée doit permettre 
d’atteindre les habitants de la zone d’étude. 
 

a. Communication 
 

Nous suggérons un recours aux associations et au personnel municipal pour atteindre un 

panel suffisamment large, via des communications officielles ou par diffusion mail (figure 17). 

Les organes de presse locaux sont également sollicités pour porter le projet à connaissance 

des habitants (figure 17). L’objectif fixé est de dépasser le seuil des 200 réponses pour le 

questionnaire et de mobiliser une dizaine de participants pour les ateliers. 

La diffusion de prospectus directement dans les boîtes aux lettres peut aider à compléter la 
démarche. À ce titre, il convient d’entrer en contact avec les bailleurs et les propriétaires de 
résidences collectives (figure 17) pour accéder aux halls d’immeubles et ainsi éviter de se 
restreindre aux logements individuels. 

 
Un lien vers un formulaire d’inscription (Google Form ou Lime Survey par exemple) proposant 
un lieu et des créneaux de rendez-vous pour les ateliers doit figurer sur les supports de 
communication. Nous préconisons également le développement d’une page web dédiée au 
programme, visant à informer les habitants et à faciliter les contacts (annexe VIII). La 
démarche reposant essentiellement sur le volontariat, visibilité et clarté sont essentiels. 

Les créneaux, d’une durée totale d’environ 45 min, devraient s’étaler du matin au soir pour 
permettre au plus grand nombre de participer aux ateliers.  

 

b. Matériel utilisé 
 

L’ « eye tracker » (outil utilisé en marketing et ergonomie pour suivre avec précision la cible 

du regard) fut envisagé dans un premier temp, mais la lourdeur de la calibration pour chaque 

usager ainsi que le temps de traitement des données nous ont amenés à opter pour un 

matériel plus simple et adapté à nos besoins (tableaux 2, 3 et 4). 

Figure 17 : Relais de communication 

auprès des habitants (Béziau, 2019) 
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Mouchard GPS 

 

Tableau 2 : Mouchard GPS 770 de la gamme ATEXYS® (solutions de géolocalisation) 

 

 

Avantages Inconvénients 

Accessible 
(environ 170 € tout compris) 

Pas de retour en temps réel 

Simple d’utilisation 
(2 boutons) 
 

 

Discret et léger 
(8x5x2cm pour 80g) 
 

 

Précis à 3m près 
(système GPS + Glonass) 
 

 

Autonomie d’environ 35h 
(700h en veille) 
 

 

N’émet pas de signal 
(réception uniquement) 

 

Format des données 
.gpx, .kml et .csv 

 

 

Lunettes espion 

 

Tableau 3 : Lunettes DVR Caméra Cachée Espion Electro-Weideworld® – 720P 

 

 

Avantages Inconvénients 

Accessible 
(environ 30 €) 
 

Pas de retour en temps 
réel 

Simple d’utilisation 
(1 bouton) 
 

Relativement fragile 

Forme familière 
et peu intrusive 
 

Nécessite un hub USB 
pour être reconnu par 
certains pc 

Autonomie d’1 à 2h 
 

 

32 Go de mémoire 
(micro SD) 
 

 

Son et image de qualité 
(HD) 
 

 

Format des données 
.avi 
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Tableau 4 : Logiciels de traitement gratuits utilisés dans le cadre des ateliers de déambulation (Béziau, 2019) 

Logo Nom Utilisation 

 
Shotcut© Fusion et rognage des fragments vidéo 

 
Media Player Classic© Transcription des commentaires et des points d’intérêt 

 
GPS Photo Tagger© Gestion des données GPS 

 
Google Earth pro© Visionnage des trajets sur carte 

 
DashWare© Synchronisation GPS / vidéo 

 

Grille d’entretien semi-directif 

 
Des entretiens d’explicitation permettent de compléter les données quantitatives à la fin d’une 
déambulation, en prenant connaissance du ressenti et de la stratégie adoptée par les 
participants. Les expérimentateurs recourent à une grille d’entretien sommaire (tableau 5). 
 
Tableau 5 : Grille d'entretien d'explicitation semi-directif (Béziau, 2019) 

Grille d’entretien d’explicitation semi-directif 

• « Qu’est-ce qui vous a marqué au cours de votre déambulation ? » 

Objectif 
Vérifier la cohérence par confrontation du discours et de la vidéo 
pour déceler les éléments relevant de l’inconscient. 

• « Pourquoi avoir emprunté cet itinéraire plutôt qu’un autre ? » 

Objectif Inciter à révéler les causes profondes pour déterminer la stratégie implicite. 

• « Quel est votre rapport au végétal ? » 

Objectif 
Évaluer la sensibilité au végétal et les usages associés 
pour mieux cerner l’impact du végétal au cours de la déambulation. 

• « Quel serait votre paysage idéal ? » 

Objectif Comparer les types de paysages les plus récurrents pour établir des tendances. 
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c. Élaboration du parcours urbain 
 

L’objectif est d’étudier le comportement spontané des participants au regard de leur orientation 

dans le tissu urbain, des choix opérés aux intersections et de leurs stratégies de cheminement. 

Nous avons donc pris le parti de ne pas imposer de parcours balisé, qui ne correspondrait pas 

à des usages spontanés ou à des habitudes de vie dans le quartier. 

Définition d’un point de départ et d’un point d’arrivée 

Cette phase dépend du contexte du quartier. Nous suggérons un choix basé sur 5 critères : 

• L’étendue : la liaison des 2 points devrait permettre de traverser la zone d’étude 

• Le temps : la déambulation ne devrait pas durer plus de 30 min 

• La « marchabilité » : l’environnement doit être praticable et sécurisé 

• L’« imagibilité » : les points de départ et d’arrivée doivent être clairement identifiables 

• Le sens : la liaison des 2 points doit correspondre à une situation plausible, qui ait du 
sens et qui permette aux participants de mobiliser leurs modèles mentaux 

Une fois les points de départ et d’arrivée définis, il convient d’observer une certaine rigueur 
dans la conduite du protocole cadrant les ateliers. 

Point A (départ) 

1)  2 expérimentateurs accueillent les volontaires au point de rendez-vous et expliquent la 
démarche, ainsi que les consignes de sécurité. Une attention particulière devrait être portée 
au vocabulaire employé : il est préférable de parler d’étude perceptive et de cadre de vie sans 
trop s’appesantir sur la question du végétal, pour éviter d’influencer les participants. Il convient 
également d’être rassurant et de systématiquement s’assurer de la compréhension des 
consignes. 

2) Avant de commencer, les volontaires doivent lire et signer un formulaire comprenant : 

• L’autorisation d’enregistrement de l’image et de la voix (annexe IX) 

• Le consentement au traitement des données (annexe IX) 

L’anonymat et la protection des données doivent être garantis, en accord avec le RGPD. 

3)  Une fois équipé d’une paire de lunettes-caméra et d’une balise GPS, le volontaire est 
libre d’emprunter le chemin qu’il souhaite pour rejoindre le point B. Nous prenons le parti de 
ne pas fournir de plan, estimant que les volontaires habitent et/ou fréquentent régulièrement 
la zone d’étude. De plus, le plan risquerait de mobiliser l’attention et de pousser à emprunter 
le chemin le plus court : cette projection du parcours risque d’altérer la dimension spontanée 
de la déambulation, influencée par les propriétés sensibles de l’espace que nous cherchons 
justement à évaluer. 
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Point B (arrivée) 

4) Le duo d’expérimentateurs est chargé de la récupération du matériel et de l’entretien 
d'explicitation. Nous avions dans un premier temps estimé qu’il était préférable d’assigner un 
expérimentateur à l’accueil et à l’équipement au point A et un autre expérimentateur au 
débriefing et à la récupération au point B, mais nous avons finalement préféré agir en double 
sur les 2 points, afin de mettre en confiance les volontaires en leur permettant de nous 
reconnaître au niveau du point d’arrivée. De plus, le travail en duo réduit les risques d’oublis 
protocolaires et permet de gérer plusieurs participants à la fois. 

5) Si le matériel a bien été restitué à l’issue de la déambulation, l’expérimentateur signe 
l’attestation de remise du matériel (annexe X) pour en témoigner et ainsi clore la procédure de 
convention matériel. Sinon, un mail sera envoyé à l’adresse renseignée par le volontaire. 

6) L’entretien d’explicitation semi-directif est ensuite mené à l’aide de la grille. 

7) Si le volontaire a déjà rempli le questionnaire quantitatif, l’expérience s’arrête ici. Sinon, 
l’expérimentateur doit l’inviter à le remplir sur place (questionnaire imprimé) ou chez lui 
(communication du lien par mail). 

8) Les documents réglementaires doivent par la suite être contresignés par les 
expérimentateurs puis envoyés à l’adresse mail communiquée par le volontaire. 
 

Analyse des données 

 

• Transcription des commentaires (audio) et isolation des scènes commentées (vidéo) 

• Comptabilisation du nombre d’arrêts et de focus et isolation des scènes 
correspondantes (vidéo) 

• Analyse plastique des scènes isolées via une grille multicritères (annexes II et III) 

• Visualisation de tendances par superposition des tracés GPS 

• Mise en relation des tracés avec les commentaires et les entretiens pour faire 
ressortir des stratégies de déplacement 

• Nous avions également envisagé de procéder à une analyse algorithmique via la 
librairie OpenCV du logiciel Python pour évaluer objectivement la perception du 
végétal au cours d’une déambulation, par : 

▪ Isolation et décompte des pixels dans la gamme du vert, estimation de 
leur proportion sur les scènes d’intérêt et comparaison avec l’indice 
NDVI calculé sur carte sur le tronçon correspondant 

▪ Mesure du flux optique (« optical flow ») lié aux mouvements de tête 

▪ Calcul de la profondeur de champ des scènes d’intérêt 

Nous avons abandonné ces pistes, dans un souci de temps et de compétences. 
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IV- Application au cas du quartier de la gare Angers Saint-Laud 
 

1. À propos du périmètre d’étude 
 

Les abords de la gare Saint-Laud, au sud du centre-ville d’Angers, constituent un terrain 

d’étude privilégié. Parcouru de flux polarisés par une gare qui semble paradoxalement 

constituer une barrière entre le nord et le sud du quartier (IEVU 2017-2018, 2018), cet espace 

est également inscrit dans une dynamique de profondes mutations. Les programmes 

immobiliers « Gare + » puis « Cours Saint-Laud » ont pour ambition de façonner un quartier 

d’affaires tourné vers l’assurance et le numérique (aldev, 2018). Malgré la proximité de la 

Maine, l’influence du cours d’eau est très ténue : l’accès aux berges est en effet coupé par la 

voie rapide D323 à l’ouest et au nord.  

 

Dans l’optique d’une transférabilité du protocole, un test dans ce quartier complexe permet 

donc d’éprouver la robustesse de la méthode avant de l’appliquer ailleurs. 

Le quartier de la gare que nous étudions (figure 18) ne correspond pas à un découpage 

administratif et ne revêt aucun caractère officiel. La délimitation du périmètre a été opérée par 

les étudiants de la promotion IEVU 2017-2018 via une analyse spatiale et sensible, prenant la 

gare comme point central. Le périmètre strict (en rouge) comprend les secteurs 1, 2 et 3 au 

nord des rails et 4, 5 et 6 au sud. Ils sont à cheval sur 4 mailles IRIS 2000 : Blancheraie, Gare, 

Brissac et Fulton (annexe VII), regroupant 10 543 habitants (soit 7% de la population 

angevine). Les secteurs A, B, C et D correspondent quant à eux au périmètre d’influence de 

la gare, selon des critères de perception visuelle et auditive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons validé ce périmètre par le calcul d’isochrones (annexe XI), permettant de visualiser 

l’aire parcourue à pied en 10min depuis la gare. Néanmoins, nous n’avons pas évalué 

l’influence d’autres polarités comme le centre-ville ou le lycée Chevrollier. 

N 

Figure 18 : Périmètre d'étude (Béziau, 2019 ; d'après IEVU, 2018) 
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2. Analyse spatiale de la végétation et caractérisation de l’offre 

L’analyse spatiale révèle une présence végétale plutôt diversifiée (figure 19), mais il est à noter 

que la végétation privée, relativement prégnante sur carte, est en fait très peu perceptible in 

situ. L’ambiance globale du quartier est finalement plutôt minérale, malgré les alignements 

d’arbres (Avenue Vauban et Boulevard Yvonne Poirel, platanes Boulevard Olivier Couffon et 

place La Fayette, cerisiers Avenue de la Blancheraie) et les massifs (principalement au 

voisinage direct de la gare ou devant la caserne Espagne, au niveau de la place La Fayette). 

En revanche, la zone d’étude bénéficie de 5 parcs et jardins : 

• Le jardin Eblé (le seul compris dans le périmètre strict) 

• Le parc du Haras, à l’est 

• Le parc du Pin, au sud-est 

• Le parc d’Ollone, à l’est du parc du Haras 

• Le jardin du musée des Beaux-Arts, au nord-est 

 

 

 

 

v 

Axes arborés 

Parcs et jardins publics 

Terrains de sport 

Friches 

Jardins partagés 

Végétation privée 

Figure 19 : répartition de l'offre en espaces végétalisés dans le quartier (Raimbault, 2019 ; d'après IEVU, 2018) 

N 
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Test de l’outil NEST 

 

Nous avons éprouvé l’outil NEST (Natural Environment Scoring Tool) sur ces 5 parcs et 

jardins de proximité pour en évaluer les caractéristiques en vue d’une comparaison (figure 

20). Le détail des résultats est disponible à l’annexe XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Profil santé de la population 

 
Malheureusement, la plupart des données sont indisponibles à l’échelle d’un EPCI et a fortiori 

à l’échelle d’un quartier. Une approche épidémiologique n’est peut-être pas pertinente à cette 

échelle restreinte, puisque le quartier en lui-même n’englobe pas nécessairement toutes les 

dimensions du cadre de vie de la population qui l’habite. Les lieux de travail et de soin sont 

potentiellement différents du lieu d’habitation. En revanche, nous avons pu nous appuyer sur 

les données de l’INSEE pour établir un profil socio-économique, qui correspond aux tendances 

observées en 2015 par le conseil municipal dans le cadre du projet de quartier Centre-ville – 

La Fayette – Eblé (annexe XIII).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Comparaison des profils des 5 parcs de la zone d'étude par un 

diagramme de Kiviat (Béziau, 2019) 
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4. Communication 
 
Du 10 juin au 2 août 2019, nous avons récolté 85 réponses (dont 50 partielles) pour 2 500 
flyers distribués (figures 21 et 22).   
 

En prenant en compte les résultats obtenus lors de la session de 2018, nous 
atteignons un total cumulé de 315 réponses (dont 141 partielles). On peut 
donc estimer l’efficacité des prospectus à environ 6,3% (315 réponses pour 
5 000 flyers distribués). 
 
Au total, il apparaît que les secteurs d’habitation dans la zone d’étude les 
plus représentées sont le 4 et le 5, au sud-ouest (38% des réponses). Les 
autres secteurs sont représentés de manière plus homogène (tableau 6), 
sauf les secteurs B et 3, au nord-est, qui correspondent à des portions du 
quartier peu habitées et plutôt dédiées aux activités professionnelles et 
commerciales (3% des réponses). 
 
L’accès aux logements collectifs n’a pu se faire que par le biais de la Scolva 
et d’Angers Loire Habitat. Les copropriétés sont quant à elles inaccessibles. 

 

5. Résultats du questionnaire 
 
Nous avons choisi de ne pas nous limiter aux réponses complètes pour tenir compte des 
formulaires quasiment remplis, qui auraient été écartés sinon. Les questionnaires comportant 
plus de 10 items manquants n'ont cependant pas été intégrés aux données de l'étude. Au total, 
nous avons donc pu exploiter un jeu de données faisant intervenir 214 individus, suffisant pour 
appliquer les méthodes d'analyse factorielle. 
 
Dans ce jeu de données, nous avons compté 7,8% de données manquantes (251 cellules 
vides sur 3 225). La méthode d’imputation par défaut, qui consiste à remplacer les valeurs 
manquantes par les moyennes, a été retenue. Nous considérons que cette méthode 
rudimentaire est suffisante, au vu du faible nombre de lacunes dans le jeu de données. Le 
détail des résultats (données brutes et traitées) est disponible en annexe XIV. 
 
Les deux cartes suivantes représentent les réponses des participants à la question : « Précisez 
les espaces verts publics que vous fréquentez » (figures 23 et 24). Les réponses sont triées 
selon le secteur du quartier où habitent les personnes (le secteur nord comprend les secteurs 
1, 2, 3, A et B. Le secteur sud comprend les secteurs 4, 5, 6, C et D). 

Tableau 6 : 
Réponses par 

secteur 
(Béziau, 2019) 

N N 

Figure 21 : Couverture de la zone sud du 6 au 14 juin 
(Béziau, 2019) 

N N 

Figure 22 : Couverture de la zone nord du 12 au 17 
juillet (Béziau, 2019) 
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Figure 24 : Fréquentation des parcs par les habitants de la zone nord (Béziau, 2019 ; d’après Haxaire, 2018) 

Figure 23 : Fréquentation des parcs par les habitants de la zone sud (Béziau, 2019 ; d'après Haxaire, 2018) 
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D’autre part, le traitement par Analyse en Composantes Principales (ACP) sur les individus a 
permis de révéler des persona à partir des réponses (tableau 7). Comme lors de la session de 
2018, 3 groupes d’individus émergent, mais leurs caractéristiques sont légèrement différentes. 
 
Tableau 7 : Groupes d'individus émergeant de l'ACP (Béziau, 2019) 

 I 

 
Le premier groupe comprend les personnes avec un haut niveau de stress 
et de faibles scores de santé, ainsi que des revenus plus bas. Elles ne 
fréquentent pas ou peu les EV privés. En revanche, elles cumulent une 
durée de visite des EV publics nettement supérieure à la moyenne. 

 

 II 

 
Le deuxième groupe inclut les individus aux caractéristiques proches de 
la moyenne, avec une bonne santé sociale et physique. Ce groupe est 
caractérisé par de courtes mais fréquentes visites des EV publics. 

 

 III 

 
Le troisième groupe rassemble les habitants qui ont accès à des espaces 
végétalisés privés et qui les utilisent. Il concentre les meilleurs scores de 
santé. Ce persona est aussi caractérisées par un âge, une ancienneté 
dans le quartier et des revenus plus élevés que la moyenne. 

 

 
Le graphique de Kiviat ci-après (figure 25) regroupe les profils des parcs fréquentés par les 
habitants interrogés au regard de leurs usages, affichés au tableau 14 en annexe XIV. 

Figure 25 : Usages déclarés par espace végétalisé (Béziau, 2019) 
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6. Ateliers de déambulation 

 

a. Choix des points de départ et d’arrivée 
 

Point A (départ) : place Hubert Grimault (intersection de l’avenue de la Blancheraie et du 

boulevard de l’Ecce Homo, au niveau de la Baumette) ; extrémité ouest de la zone d’étude. 

Point B (arrivée) : fontaine de la place La Fayette (place occupée par un marché le mercredi 

et le samedi, rayonnant au-delà du quartier) ; extrémité est de la zone d’étude. 

Nous avons choisi ces 2 points pour les possibilités de parcours qu’ils offrent (figure 26). Ils 

permettent de couvrir l’ensemble de la zone d’étude et leur liaison implique nécessairement la 

traversée de la ligne ferroviaire coupant le quartier d’est en ouest. La passerelle centrale étant 

en travaux au moment de l’étude, la traversée n’a pu se faire que par 2 accès n’influençant 

pas la longueur totale de trajet : 

- Le Pont-Noir (à l’ouest de la gare) ; 

- L’avenue Turpin de Crissé et la rue de Létanduère (à l’est de la gare). 

 

 

 

 

Figure 26 : Choix des points de départ et d'arrivée (Béziau, 2019) 

N 
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De plus, le point de départ (place Hubert Grimault) offre d’emblée 4 possibilités plutôt 

contrastées (figure 27). Les participants ont le choix entre : 

- Le boulevard Olivier Couffon, bordé de platanes et filant au nord vers le quai du roi de 

Pologne longeant la rocade ; 

- L’avenue de la Blancheraie, raide, bordée de cerisiers et menant à la place de 

l’académie et l’église Saint-Laud au nord-ouest ; 

- Le boulevard de l’Ecce Homo, menant au pont noir puis au boulevard Yvonne Poirel, 

dans la partie sud de la zone d’étude ; 

- Le boulevard Marc Leclerc, longeant la Baumette vers le sud-ouest. 

 

Nous postulons que ces choix suivent 2 stratégies types qui s’opèrent dès le départ : 

• D’une part, le choix d’emprunter le boulevard Olivier Couffon ou l’avenue de la 

Blancheraie repousse la traversée des rails à la fin de la déambulation, au niveau de 

la rue de Létanduère et de l’avenue Turpin de Crissé, ce qui conduit à effectuer la 

majeure partie de la déambulation dans la partie nord de la zone d’étude. 

 

• D’autre part, le choix d’emprunter le boulevard de l’Ecce Homo ou le boulevard Marc 

Leclerc aboutit au passage des rails via le Pont-Noir dès le début, ce qui conduit à 

effectuer le reste de la déambulation dans la partie sud de la zone d’étude. 

Nous postulons aussi que ce choix est lié aux habitudes dans le quartier, et donc à la zone 

d’habitation. Nous savons déjà par exemple que les habitants de la zone sud ne fréquentent 

pas exactement les mêmes espaces verts que les habitants de la zone nord, sans que la 

distance à vol d’oiseau ne puisse l’expliquer. La gare semble constituer une rupture spatiale à 

l’origine de cette dichotomie. 

Ainsi, on peut supposer que les habitants du sud de la zone d’étude auront plutôt tendance à 

passer par le Pont Noir, tandis que les habitants de la partie nord passeraient plutôt par la rue 

de Létanduère ou l’avenue Turpin de Crissé. 

 

 

Boulevard Olivier Couffon             Avenue de la Blancheraie               Boulevard de l’Ecce Homo            Boulevard Marc Leclerc 

N 

Figure 27 : Panorama de la place Hubert Grimault, point de départ de la déambulation (Béziau, 2019) 
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b. Tracés des différents parcours 
 

Cette carte (figure 28) permet de visualiser les parcours effectués par les 7 volontaires (un 
8ème parcours « témoin » a été effectué au parc de Balzac, selon un tracé balisé avec Bastien 
Vajou dans le cadre de sa thèse). Il est à noter que des participants n’habitent pas le quartier. 

 

Les figures 29 et 30 représentent respectivement les données de vitesse, distance et 

dénivelé pour chaque individu. 

 

 

 

 
 

Figure 28 : Superposition des 7 parcours effectués dans le quartier (Béziau, 2019) 

Figure 30 : Vitesse et distance parcourue pour chaque 
individu au cours de sa déambulation (Béziau, 2019) 

Figure 29 : Montée/descente pour chaque individu au 
cours de sa déambulation (Béziau, 2019) 
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IV- Discussion 
 

1. Synthèse des ateliers  

 
Les synthèses suivantes (tableaux) sont le fruit du croisement des données GPS et vidéo 
(annexe XV), complétées par les entretiens d’explicitation semi-directifs (annexe XVI). 
 
Tableau 8 : Synthèse AD-05072019 (Béziau, 2019) 

ID AD-05072019 

Remarque Il s’agit du parcours le plus direct entre le point A et le point B. 

Stratégie 

Dans le contexte de canicule, la déambulation suit ici une logique de 
recherche de la fraîcheur sous forme d’ombre et de points d’eau ou 
d’espaces susceptibles d’en proposer (fontaine, mobilier, sanitaires). Une 
certaine attitude de découverte des rues s’offrant au gré de la déambulation 
a également été évoquée. 

Attitude 
Une attitude hédoniste a été révélée par des arrêts pour humer le parfum de 
plantes d’ornement débordant sur l’espace public depuis des jardins privés. 

 
Tableau 9 : Synthèse PD-05072019 (Béziau, 2019) 

ID PD-05072019 

Remarque Il s’agit du parcours le plus excentré dans la zone nord. 

Stratégie 

La déambulation suit une logique de recherche d’ombre végétale, dans un 
contexte de canicule. Le tracé a été planifié avant le départ pour optimiser la 
couverture par la strate arborée urbaine et ainsi réduire autant que possible 
l’exposition au rayonnement direct et à la chaleur. 

Attitude Le participant était accompagné lors de la déambulation. 

 
Tableau 10 : Synthèse PR-10072019 (Béziau, 2019) 

ID PR-10072019 

Remarque 
Il s’agit du seul parcours passant par la place de la Visitation, que nous 

considérions a priori comme une centralité majeure dans la zone d’étude. 

Stratégie 
Le parcours a été planifié par le participant avant son départ selon le critère de 
l’évitement du Pont-Noir et de la recherche d’une diversité d’ambiances. 

Attitude 
Une posture didactique a été révélée, avec beaucoup de descriptions et de 
préconisations en ce qui concerne les formes urbaines et végétales croisées 
au fil de la déambulation. 
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Tableau 11 : Synthèse FA-11072019 (Béziau, 2019) 

ID FA-110720198 

Remarque Il s’agit du parcours le plus excentré à l’est. 

Stratégie 

La déambulation a dans un premier temps été planifiée selon le critère du 
temps (« au plus rapide »). Finalement, le participant s’est fixé comme objectif 
d’aller contempler la fresque artistique du parking de la rue de Brissac et a 
donc décidé de faire un crochet par le parc du Haras. 

Attitude 
Un profil usager a été attribué à cet individu, qui décrivait la fréquentation des 
espaces traversés au regard de leurs usages ou des qualités esthétiques 
recherchées. 

 
Tableau 12 : Synthèse DP-29072019 

ID DP-29072019 

Remarque 
Il s’agit du seul participant à vélo. Cet usager a couvert à la fois la zone nord 
et la zone sud. 

Stratégie 

Le participant étant à vélo, la stratégie de déambulation a été déterminée par 
le moyen de locomotion (passage par les pistes cyclables et les rues 
praticables en sécurité). Une stratégie d’évitement du Pont-Noir a par 
ailleurs été évoquée. Le crochet dans la zone sud est lié à la volonté de voir 
l’avancée des travaux de la passerelle centrale au-dessus de la voie ferrée. 

Attitude Un intérêt pour la flore spontanée a été révélé. Profil botaniste ? 

 
Tableau 13 : Synthèse NM-02082019 

ID NM-02082019 

Remarque 
À l’instar du parcours DP-29072019, le tracé est ici à peu près également 
réparti entre la zone nord et la zone sud. 

Stratégie 

La traversée des rails s’est faite par le Pont-Noir. La première partie de la 
déambulation, dans la zone nord, n’est donc pas liée à une volonté d’évitement 
du Pont-Noir, mais à une recherche des résidences universitaires, dans le 
cadre d’un repérage lié à l’activité professionnelle. 

Attitude Exploration. 
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Tableau 14 : Synthèse JR-02082019 

ID JR-02082019 

Remarque 
Il s’agit du seul tracé commençant par le boulevard Marc Leclerc, ainsi que le 
tracé le plus excentré dans la zone sud. 

Stratégie 

Le premier choix au niveau du point de départ (passage par le boulevard Marc 
Leclerc) correspond au chemin emprunté pour aller au sport à l’époque où la 
participante était au lycée. La stratégie de départ suit donc une logique de 
chemin connu et rassurant. La suite du parcours a plutôt été orientée par la 
recherche d’endroits peu ou pas connus de l’individu (aspect découverte). 

Attitude Exploration. 

 
Tableau 15 : Synthèse NP-11072019 

ID NP-11072019 

Remarque 

Non représenté sur la carte, cet individu est le seul à avoir effectué sa 
déambulation au parc de Balzac (ambiance naturelle et champêtre). La 
stratégie de déambulation n’est pas étudiée sur ce parcours puisqu’il était 
balisé. En revanche, un intérêt particulier a été révélé concernant certaines 
formes de végétation : marais, lisière, jardin partagé, arbres majestueux. 
Intérêt marqué pour la faune et la flore. 

Attitude Émerveillement. Le participant décrit de façon poétique la nature qui l’entoure. 

 
De manière générale, les participants préfèrent l’ombre des arbres à celle des bâtiments. La 
végétation des façades et pieds d’immeubles est appréciée, de même que la végétation de 
jardin débordant sur l’espace public. 
 
Les participants regrettent que des murs camouflent des espaces végétalisés, souvent 
arborés, comme par exemple au niveau de la rue Faidherbe. Ils regrettent également le 
manque d’accessibilité des arbres et massifs devant la gare : perçue comme une végétation 
de vitrine soignée, elle est pensée pour être vue et non pratiquée (exemple de l’ombre des 
arbres sur les massifs et terre-pleins centraux, qui ne profite pas aux piétons, ainsi que des 
barrières limitant la libre circulation). 
 
Le bâti a également été décrit à plusieurs reprises, pour ses qualités esthétiques (rue de Bel 
air) ou pour son manque d’intégration (Carrefour de la place La Fayette). 
 
Le jardin Eblé semble susciter de l’intérêt. Le parc du Haras est également prisé, mais une 
occupation indésirable de l’espace a été évoquée. La cohabitation vélos/voitures/piétons a été 
discutée à plusieurs reprises. 
 
Globalement, les participants s’accordent à dire que malgré le bon capital végétal de la ville 
d’Angers, les rues gagneraient à être vraiment plus végétalisées. L’abattage de grands arbres 
d’alignement dans le cadre des travaux de la ligne B du tram a par ailleurs été déploré : les 
participants craignent que la végétation de remplacement manque d’envergure et de majesté. 
La protection contre la chaleur et le rayonnement direct seraient également amoindris, de 
même que les rapports d’échelle entretenus avec le bâti. Ce déséquilibre est généralement 
discuté en termes d’ambiances.  
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2. Caractérisation de l’offre en espaces végétalisés : jardins privés VS parcs publics 

 
Grâce à l’analyse cartographique (NDVI) et l’analyse de terrain (NEST), nous avons pu établir 

un état des lieux global qui révèle qu’une grande partie de la végétation du quartier relève du 

domaine privé, mais la confrontation aux repérages de terrain, aux réponses au questionnaire 

et aux entretiens semble montrer que la perception de cette végétation est en fait limitée dans 

l’espace urbain, finalement très minéral. Les parcs et jardins de proximité, bien que 

relativement proches dans leurs dimensions, présentent une variété de configurations et de 

profils assez marquée.  

 

3. Approche épidémiologique : limites à l’échelle d’un quartier  

 

Comme évoqué plus haut, une approche épidémiologique ne semble pas pertinente à l'échelle 

d'un quartier. Cette maille réduite ne permet pas d’englober l’ensemble du milieu de vie des 

habitants, puisque le lieu de travail et le lieu de soins n’y sont pas nécessairement inclus.

  

4. Fréquentation : une dichotomie nord-sud  

 

D’après les figures 23 et 24, la perception et les usages des parcs et jardins diffèrent selon la 

zone d’habitation, ce qui tend à confirmer l’hypothèse selon laquelle la voie ferrée agirait 

comme une barrière. Ainsi, les habitants de la zone nord fréquentent en majorité le parc de 

Balzac et le jardin du musée des Beaux-Arts, tandis que les habitants de la zone sud ont plutôt 

tendance à se tourner vers le parc du Pin et le jardin Eblé, qui sont d’ailleurs les plus cités. 

Paradoxalement, les habitants côté sud ne semblent pas ou peu fréquenter la Baumette et le 

parc du Hutreau, qui sont pourtant utilisés par les habitants de la zone nord. De manière 

générale, on remarque que la zone des parcs du centre-ville polarise les visites quelle que soit 

la zone d’habitation. Cette relative homogénéité tient sans doute à l’attractivité du centre-ville. 

On note par ailleurs que le parc d’Ollone, au nord des rails, est en fait plus fréquenté par les 

habitants de la zone sud.  

 

5. Persona : un trio révélateur  

 

La définition des 3 groupes semble confirmer l’idée selon laquelle des visites des espaces 

végétalisés fréquentes mais de courte durée seraient corrélées à une bonne santé 

(principalement en ce qui concerne le groupe 2). Cependant, la polarisation extrême des 

groupes 1 et 3 semble indiquer que les facteurs socio-économiques auraient une forte 

influence sur les habitudes de fréquentation des espaces végétalisés urbains. 

Les individus du 3ème groupe, en moyenne plus âgés et plus aisés, bénéficient d’un accès à 

un jardin privé et de très bons scores de santé. À l’opposé, les individus du 1er groupe, 

caractérisés par un haut niveau de stress, des revenus plus faibles et une faible fréquentation 

des espaces végétalisés privés, semblent opérer une stratégie de compensation en 

fréquentant massivement les espaces verts publics. La révélation de ce groupe tient peut-être 

au fait que nous avons prioritairement ciblé les logements collectifs dans notre campagne de 

communication, absents de la première session.  
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6. Usages : des profils à nuancer 
 

Concernant les usages dans les parcs, le diagramme des réponses au questionnaire (figure 

25) peut être confronté à celui des caractéristiques définies par l’outil NEST. Les profils 

semblent cohérents et reflètent globalement l’idée qu’on peut se faire des parcs en question à 

partir d’observations de terrain. Néanmoins, quelques ajustements seraient nécessaires. Par 

exemple, le profil du jardin Eblé présente un score d’accessibilité plus faible que le parc du 

Pin, pourtant clos de part en part. Cette incohérence tient au fait que le critère principal est le 

nombre d’entrées. Or le jardin Eblé n’a que 3 entrées, dont une particulièrement vaste qui 

expose la moitié du parc au boulevard Yvonne Poirel. L’introduction de critères comme les 

dimensions des entrées permettrait de régler cet écueil, mais l’altération de la grille d’analyse 

limiterait la possibilité de comparaison avec d’autres études basées sur le même référentiel. Il 

pourrait donc être pertinent d’envisager l’élaboration d’un outil spécifique, plus adapté aux 

parcs de proximité en milieu urbain. 

Outre ces considérations, l’interprétation des résultats d’enquête ne devrait pas conduire à 

étiqueter chaque parc selon son usage le plus courant, au risque de l’y réduire. L’offre en 

espaces végétalisés devrait permettre à tous d’accéder à une diversité d’usages à proximité 

du lieu de vie, plutôt que de proposer une offre à l’image de l’urbanisme fonctionnaliste : 

sectorisée et discriminante. À l’opposé de l’hyperspécialisation, l’autre écueil serait de 

proposer un pattern de parcs multiusages sans identité profonde.  

 

7. Perspectives et limites : l’atelier de déambulation : un outil intéressant mais 

présentant de multiples biais en l’état actuel 
 

En premier lieu, la communication est à améliorer : beaucoup d’énergie et de temps ont été 

investis pour des résultats finalement peu nombreux et faisant intervenir des personnes 

n’habitant pas le quartier. Cette faiblesse peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

- Le mode de prise de contact (flyers) nécessite une démarche volontaire et 

contraignante de la part des habitants (entrer l’adresse vers les formulaires, choisir un 

créneau, etc.) ; or aucun bénéfice direct n’est proposé. Le risque est alors de mobiliser 

exclusivement des habitants déjà particulièrement soucieux de la dimension végétale 

de leur cadre de vie. Il pourrait donc être pertinent de prévoir une compensation qui 

puisse motiver l’adhésion d’un panel plus hétéroclite (bons d’achat, réductions, places 

de cinéma…). Le recours à une agence de communication peut également être 

envisagé, en fonction des moyens à disposition. 

 

-  La période estivale, qui plus est caniculaire, a sans doute également contribué à la 

faible mobilisation. De plus, ces conditions météorologiques extrême ont semble-t-il 

beaucoup influencé les stratégies de déambulation. Il n’était de toute façon pas 

question de généraliser les résultats et d’en tirer des conclusions absolues, mais il 

pourrait être intéressant de réitérer l’expérience à un autre moment de l’année. 

 

-  Sans consigne de recherche ni de temps imparti, les volontaires étaient libres de flâner 
à leur guise et d’explorer des portions du quartier qu’ils n’ont pas forcément l’habitude 
de fréquenter. Ce comportement est intéressant puisqu’il renforce la dimension 
spontanée de la déambulation (choix des rues empruntées selon les ambiances et pas 
seulement l’aspect pratique), mais il peut limiter l’étude des usages courants et des 
habitudes de vie (distinction entre flâneur et piéton). 
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Pour la suite du travail, la méthodologie gagnerait donc à être ajustée avant d’être testée sur 
un autre quartier. Les données statistiques tirées du questionnaire devraient aussi faire l’objet 
d’une analyse plus poussée, pour éventuellement affiner la description des 3 groupes 
d’usagers et pourquoi pas spatialiser leur répartition selon les secteurs de la zone d’étude. 
  
En ce qui concerne l’amélioration des ateliers, l’utilisation de l’outil de la carte mentale serait 
appropriée, mais nous estimons qu’il pourrait également être utile en focus group, pour 
associer les participants autour d’une tâche susceptible de les inciter à échanger sur leur 
ressenti et leur vision du quartier. 
 
Le recours à un logiciel de reconnaissance vocale pourrait réduire les temps de traitement des 
enregistrements vidéo. De même, l’analyse des transcriptions de commentaires et d’entretiens 
pourrait être assurée par un logiciel d’analyse textuelle comme Alceste©, afin d’établir des 
champs lexicaux selon les occurrences de mots.   
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V- Conclusion 

Ce travail a permis d’éprouver la méthode à l’échelle d’un quartier en mutations et perçu 
comme particulièrement minéral. Nous avons ainsi pu établir des liens entre l’offre végétale et 
la santé des habitants en dépassant le seuil des 200 réponses au questionnaire. L’objectif 
d’atteindre prioritairement les logements collectifs est partiellement satisfait, étant donné 
important de copropriétés, difficilement accessibles. Néanmoins, nous avons tout de mêm pu 
tester les ateliers de déambulation. Les premiers résultats sont partiels et gagneraient à être 
retravaillés plus en détail avant d’envisager une seconde session.  
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Annexe I : L’art des jardins à travers l’Histoire des civilisations 

 

- Les jardins persans 

Les jardins persans sous le règne des sassanides sont caractérisés par la présence de l’eau 
sous forme de bassins, de fontaines et de canaux (norias), ainsi qu’une organisation 
symbolique en 4 parties, dont on retrouve des déclinaisons dans les jardins arabo-musulmans 
de la période islamique. Ces jardins évoquent d’une certaine manière l’oasis désertique. 
 

- Les jardins gréco-romains 

Après la conquête de la Perse et du proche Orient, les jardins gréco-romains adaptent certains 
de ces codes. L’empire romain puis byzantin érige des villæ urbanæ, où les jardins sont 
totalement clos et intégrés au bâti : l’hortus est cerné de colonnades (peristylium) et organisé 
autour d’un bassin central, parfois agrémenté de mosaïques. 
 

- Les jardins chinois 

En Chine, le jardin (yuan) se développe sous la dynastie des Han. Conçu selon des principes 
complexes et élaborés, son rôle est d’abord spirituel, sacré et symbolique. L’art des jardins 
chinois repose sur le shanshui (rapport d’harmonie entre le principe yang, symbolisé par la 
montagne, et le principe yin, symbolisé par l’eau) et le feng shui (recherche de l’harmonie des 
formes et des énergies, dans le but d’assurer une bonne santé). Le motif de l’île est également 
récurrent, revêtant une dimension symbolique. La réflexion s’articule autour de la relation 
plein-vide. 
 

- Les jardins japonais 

Cet art sera diffusé au Japon sous la période d’Asuka, où la notion de shakkei (paysage 
emprunté) permet au concepteur de jouer avec les plans focaux et les limites du jardin. Leur 
esthétique compose généralement avec des éléments évoquant la nature sauvage, qui fait 
paradoxalement l’objet d’une maîtrise extrême : la minéralité du gravier et des rochers 
s’associé à l’eau des mares, ruisseaux et cascades (pas de fontaines). Les chemins sinueux 
et les compositions asymétriques suscitent un sentiment d’harmonie et de mystère. Les 
végétaux sont taillés pour évoquer les formes naturelles de grands arbres (niwaki) et jouer 
avec la transparence. Le temps est également pris en compte dans la composition, où la 
succession des saisons doit donner à voir les cycles de la vie, participant à l’esthétique globale. 
 

- Les jardins coréens 

En Corée médiévale, un style propre est également théorisé à partir du style chinois sous l’ère 
Chosôn. L’espace est généralement scindé en 2 parties : un jardin extérieur, récipient 
symbolique de l’univers terrestre, et un jardin intérieur, symbolisant le vide. Des terrasses et 
gradins fleuris (hwagye) symbolisent la terre primitive et sacrée et des pangji (bassins 
rectangulaires) symbolisent le ciel (Park Jungwook, 2000) 
 

- Les jardins de simples 

Au Moyen-Âge, les jardins en occident sont l’apanage des établissements religieux : les hortus 
conclusus s’apparentent à des jardins médicinaux à l’esthétique hybride, partagée entre 
héritages romains et celtes ou germaniques : les platebandes sont agrémentées de plessis, 
treilles et charmilles. 
 

- Les jardins hispano-mauresques 

Un métissage s’opère également en Al Andalus, la péninsule ibérique sous occupation 
musulmane au Haut-Moyen-Âge, avec l’émergence du style hispano-mauresque. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_urbana
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- Les jardins italiens 

Avec la Renaissance italienne, les mathématiques s’invitent au jardin, qui est alors l’affaire 
des architectes et des peintres. La symétrie et la perspective régissent l’organisation de 
l’espace et le terrassement offre des points de vue étendus sur les paysages florentins. Les 
codes antiques et médiévaux sont repris et adaptés ; le végétal est taillé pour servir la 
perspective. 
 

- Les jardins à la française 

Les jardins à la française poussent plus loin encore le contrôle dans une quête d’absolue 
majesté et de perfection formelle. Les architectes paysagistes travaillent au cordeau, la nature 
est rigoureusement menée pour symboliser le triomphe de l’Homme et la toute-puissance des 
monarques. 
 
Après le règne du Roi Soleil, le style baroque influence l’art des jardins sous la régence : le 
« rococo » introduit des éléments de nature artificielle comme les rocailles, les ruines 
gothiques ou encore les grottes. 
 

- Les jardins à l’anglaise 

Le néo-classicisme fait la part belle aux belvédères et aux gloriettes. Le style de jardin à 
l’anglaise prend alors le contrepied du modèle classique en privilégiant les formes douces et 
champêtres, le foisonnement végétal et les jeux de couleur. Idyllique, sublime et pittoresque, 
l’esthétique du jardin à l’anglaise joue avec la perspective atmosphérique pour imiter la nature. 
 
Au XIXème siècle, le romantisme s’imposa dans le domaine des arts en occident, en rupture 
avec le modèle néo-classique des Lumières. Caractérisé par une esthétique tourmentée et 
crépusculaire, emprunte de nostalgie et de mélancholie (« Sturm und Drang », « Spleen et 
idéal »), le romantisme introduit une certaine conception de la nature. De système harmonieux 
réglé pour la convenance de l’Homme, elle passe au statut de puissance chaotique, sublime 
et grandiose (figure 13). 
 

 
Cette vision, invitant à la contemplation et à l’introspection, est d’abord le fruit d’une élite 
intellectuelle.  On peut y voir la nostalgie d’un Eden perdu, évoquant le mythe de l’Arcadie 
d’une façon moins champêtre et antropocentrée. C’est de cette esthétique que naîtront les 
concepts de parc national et de protection des paysages remarquables comme bien commun 
(figure 14), portés aux États-Unis d’Amérique et en Europe par des groupes comme le Touring 
Club ou le Club Alpin. 
 
 

 

Figure 32: Among the Sierra Nevada, California (Albert 
Brierstadt, 1868) 

Figure 31 : The End of the World (John Martin, 1853) 
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Annexe II : Grille d’analyse plastique (Ode et al., 2008) 
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Annexe III : Grille d’analyse plastique (Bell, 1993) 
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Annexe IV : L’outil NEST (Gidlow et al., 2018) 
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Annexe V : Aperçu du PISSTER (ORS et ARS Pays de la Loire) 
 

 
Annexe VI : Données carroyées Comeetie France Pixels (revenus) 
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Annexe VII : Maillage IRIS et quartiers administratifs d’Angers (AURA) 
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Annexe VIII : Page web de communication dédiée au programme 
 

 

https://nature-en-ville.agrocampus-ouest.fr/ 
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Annexe IX : Autorisation d’enregistrement de l’image / de la voix et 
consentement au traitement 
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Annexe X : Attestation de remise du matériel 
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Annexe XI : Isochrones validant l’aire d’influence 
 

 

Le périmètre étendu de 700 m se matérialise de façon plus diffuse en calculant les isochrones 

à partir de 4 points stratégiques : le pont noir (passage ouest), l’avenue Turpin de Crissé 

(passage est), l’esplanade de la gare (nord) et la rue Fulton (sud). 

Figure 33 : Isochrones calculées à partir des outils de oalley.fr (Raimbault, 2019) 
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Annexe XII : Détail de l’évaluation des parcs et jardins du périmètre strict 
par l’outil NEST 
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Annexe XIII : Profil socio-économique des habitants du quartier centre-
ville – La Fayette – Eblé (conseil municipal 2015) 
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Annexe XIV : Détail des résultats issus du questionnaire 
 
Les résultats bruts des questions socio-économiques (tableau 6), de santé (tableau 7), d’accès 
(tableau 8) et d’usage (tableau 9) sont présentés ci-après : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tableau 17 : Données socio-économiques (Béziau, 2019 ; d’après Haxaire, 2018) 

Tableau 16 : Données socio-économiques (Béziau, 2019 ; d’après Haxaire, 2018) 
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Tableau 18 : Données d'usages des espaces végétalisés (Béziau, 2019 ; d'après Haxaire, 2018) 

Tableau 19 : Données relatives aux espaces végétalisés (Béziau, 2019 ; d’après Haxaire, 

2018) 
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Figure 35 : Accès aux espaces végétalisés publics de proximité pour les habitants de la zone nord (Béziau, 2019 
; d'après Haxaire, 2018) 

Figure 34 : Accès aux espaces végétalisés publics de proximité pour les habitants de la zone sud (Béziau, 2019 ; 
d'après Haxaire, 2018) 
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Dans le tableau suivant, nous présentons les réponses concernant les principaux motifs pour 
lesquels les participants vont dans les espaces verts publics (« Motivation 1 » correspond au 
motif le plus courant, « Motivation 6 » au motif le moins courant) : 
 
 

 

 

 

 

 

 

Données traitées 

L’ACP (Analyse en Composantes Principales) permet d’étudier les ressemblances entre les 
individus selon un ensemble de variables et de dégager ainsi des « profils » particuliers 
(Cornillon et al., 2010). Ici, le modèle comprend 15 variables : 

 
- Le revenu, l’âge, l’ancienneté dans le quartier, la « sensibilité » à la nature, 
- Si l’individu a des enfants, 
- Les scores de santé physique/mentale/sociale (sur 100 points), 
- Les scores de l’auto-évaluation de son cadre de vie (sur 100 points), 
- Les scores de stress (sur 40 points), 
- Fréquence (j/mois), et temps (h/mois) des visites dans les espaces verts publics/privés 
- L’accès à un jardin privé. 

 
Nous présentons ici les résultats de l’ACP. 

La valeur cos² (cosinus carré) est un indicateur de la qualité de représentation 
statistique. Il a ici été appliqué au nuage de point des individus et suit un gradient de 
taille et de couleur associé à l’éloignement au centre. 

Tableau 20 : Motivations de visite des espaces végétalisés (Béziau, 2019 ; d'après Haxaire, 2018) 

Figure 36 : Nuage d'individus répartis selon les dimensions de l'ACP et le cos² (Béziau, 2019) 
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Le cos² est également utilisé pour déterminer la qualité de représentation des variables 
sur le cercle d’ACP : 

 
On observe ici 2 groupes de variables corrélées : 

 
Groupe 1 : 

 
• Âge 
• Revenu 
• Enfant(s) 
• Ancienneté dans le quartier 
• Accès à un jardin privé 
• Fréquence de visite des espaces végétalisés privés (j/mois) 
• Durée totale de visite des espaces végétalisés privés (h/mois) 

 
Groupe 2 : 

 
• Fréquence de visite des espaces végétalisés publics (j/mois) 
• Durée totale de visite des espaces végétalisés publics (h/mois) 
• Santé physique 
• Santé mentale 
• Santé sociale 
• Cadre de vie 

Figure 37 : Cercle des corrélations des variables de l'ACP (Béziau, 2019 ; d'après Haxaire, 2018) 



 

69 
 

Les variables “stress” et “connexion à la nature” affichent 
un faible cos² ; elles nécessitent vraisemblablement plus 
de deux axes pour être correctement représentées. En 
revanche, une corrélation négative est trouvée entre 
l’ensemble des variables du groupe 1 et la variable stress 
; le niveau de stress perçu serait donc inversement 
proportionnel à l’âge, au revenu, au fait d’avoir une 
descendance, à l’ancienneté dans le quartier, à l’accès à 
un jardin privé et à sa fréquentation (fréquence et durée). 
Cependant, il convient de nuancer ces résultats en 
rappelant qu’il ne s’agit que de corrélations de variables 
représentées de façon non optimales. Nous ne pouvons 
pas en tirer de conclusions définitives mais la 
comparaison des tendances avec les résultats de la 
session 2018 pourraient les conforter ou les remettre en 
question. 
 
 
 
 
Les variables ayant les plus fortes contributions aux différents axes de l’ACP sont : 

 
Pour la dimension 1 : 
 

1. Durée totale de fréquentation des 
espaces végétalisés publics (h/mois) 

2. Fréquence de visite des espaces 
végétalisés publics (j/mois) 

3. Santé mentale 
4. Cadre de vie 
5. Santé sociale 
6. Santé physique 

 
Pour la dimension 2 : 
 

1. Ancienneté dans le quartier 
2. Âge 
3. Enfant(s) 
4. Accès à un jardin privé 
5. Revenu 
6. Fréquentation des espaces végétalisés 

privés (j/mois) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 39 : Contribution des variables aux 
dimensions 1 et 2 de l'ACP (Béziau, 2019) 

Figure 38 : Cos2 des variables, 
indiquant la qualité de leur 
représentation sur le cercle de 
corrélations selon les dimensions 
(Béziau, 2019) 
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L’ACP a fait ressortir 3 groupes (ou clusters) d’individus ayant des profils proches selon les 15 
variables du modèle. Chaque cluster comprend ainsi les participants dont les réponses aux 
questions de l’enquête sont proches. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 40 : Classification Ascendante Hiérarchique et son nuage d'individus en clusters (Béziau, 2019) 
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Le tableau suivant présente les données caractéristiques de chacun des trois groupes 
d’individus. Les moyennes des clusters sont comparées aux moyennes générales des 
participants de l’enquête. Les variables sont classées dans l’ordre décroissant par l’ACP selon 
l’importance qu’elles ont dans la caractérisation intrinsèque d’un groupe. Les premières 
variables d’un cluster sont donc celles qui décrivent le mieux les individus qui y sont inclus. 
 

 
 
Le premier groupe comprend les 
personnes avec un haut niveau 
de stress et de faibles scores de 
santé, ainsi que des revenus plus 
bas. Elles ne fréquentent pas ou 
peu les EV privés. En revanche, 
elles cumulent une durée de 
visite des EV publics nettement 
supérieure à la moyenne. 

 
Le deuxième groupe inclut les 
individus aux caractéristiques 
proches de la moyenne, avec 
une bonne santé sociale et 
physique. Ce groupe est 
caractérisé par de courtes mais 
fréquentes visites des EV 
publics. 

 

 
Le troisième groupe rassemble 
les habitants qui ont accès à des 
espaces végétalisés privés et qui 
les utilisent. Ce groupe 
concentre les meilleurs scores 
de santé. Les personnes de ce 
groupe sont par ailleurs 
caractérisées par un âge, une 
ancienneté dans le quartier et 
des revenus plus élevés que la 
moyenne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 21 : Caractéristiques des groupes d'individus révélés par l'ACP 
(Béziau, 2019 ; d’après Haxaire, 2018) 
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Nous avons croisé les réponses décrivant les raisons pour lesquelles les participants vont 
dans les espaces verts selon les parcs publics qu’ils fréquentent. Pour cela, nous avons suivi 
les trois étapes suivantes : 
 
1) Sélection des individus déclarant fréquenter un site donné (il peut en déclarer plusieurs) 
2) Comptabilisation des classements d’usage des participants 
3) Somme des réponses aux deux premières raisons déclarées. 

 
Les résultats présentés dans le tableau suivant (figure 25) montrent donc la proportion des 

personnes ayant mentionné un usage spécifique (ex. : faire du sport, se relaxer, etc.) comme 

étant la première ou deuxième raison pour laquelle ils allaient dans les espaces verts publics

Tableau 22 : Usages les plus courants par parc (Béziau, 2019 ; d'après Haxaire, 2018) 
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Annexe XV : Scènes d’intérêt commentées par les participants (extraits) 
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Annexe XVI : Entretiens (extrait) 
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