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DÉCEMBRE 2019

FÉVRIER 2020

JANVIER 2020

Séance de lancement
9 "cafés de la prospective"
Une centaine de participants
d'horizons variés
Une exposition sur les centres-
villes

Atelier diagnostic prospectif
Atelier changement climatique
avec le CERDD
Amiens - 30 participants

AVRIL 2020
Lancement des lettres
d'informations "Le collège de
prospective au temps du
coronavirus"

Atelier idées reçues et
facteurs de changement avec

les étudiants de l'IAE de Lille
30 participants

Identification des facteurs de
changement à partir du matériau

collecté dans les ateliers

JUIN À DÉCEMBRE
2020
Élaboration des 22 fiches
variables
Élaboration du système de
variables

JANVIER À JUIN
2021

 Synthèse des enjeux
Scénarios prospectifs
Préparation du recueil

MAI 2020
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variables roses variables 
vertes
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LES DÉFIS À L’HORIZON 2040 
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LES GRANDS DÉFIS
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usagers
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changement
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Gérer les
déplacements
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Le dynamisme d’un centre-ville dépend en grande partie de sa capacité à capter des flux
de personnes et de marchandises, mais différentes tendances à l’œuvre entraînent une
réduction importante de ces flux dans les centres-villes. Le télétravail se développe dans la
majorité des entreprises et des administrations, principalement à domicile, et la
dématérialisation des services publics et privés se poursuit. La consommation des ménages
continue sa croissance, avec un fort développement du e-commerce en livraison à domicile,
particulièrement privilégié par les jeunes. 

Pour contrer cette baisse des flux, les centres-villes ont pour défi de se réinventer, de faire
preuve de créativité en diversifiant les usages possibles : développer des activités de loisirs
autres que commerciales, aménager les espaces publics pour favoriser la flânerie et les
liens sociaux, faire de la vie nocturne un facteur d’attractivité tout en canalisant les conflits
et les nuisances potentielles, développer l’offre de transports alternative à la voiture. Il
s'agit également de favoriser la mixité commerciale pour répondre à une fragmentation
toujours plus forte de la demande. Une vigilance doit être exercée sur la localisation
(implantation et transfert) des générateurs de flux, qu'il s'agisse d'équipements publics, de
services ou de commerces.

En outre, certains phénomènes émergents peuvent devenir des atouts certains pour
accroître les flux. En termes de tourisme, on constate un nouvel attrait pour la culture et le
patrimoine mais aussi pour les manifestations artistiques, culturelles et sportives. Le
tourisme urbain est en plein essor et pourrait se développer en Hauts-de-France si le
patrimoine industriel et l'histoire de la région étaient davantage valorisés, si des rendez-
vous festifs récurrents étaient organisés tout au long de l’année sur différents territoires et
qu’une ambiance spécifique, qui soit un marqueur de centre-ville, soit développée. Afin de
capter cette nouvelle clientèle touristique, le développement de la coopération touristique
entre les territoires paraît essentiel afin de mettre en réseau les activités, les
manifestations et les sites touristiques et d’augmenter l’offre d’hébergement touristique
pour répondre à la demande.

Le développement du e-commerce et ses effets en matière de transports de marchandises
constituent un défi pour l’ensemble de la chaîne logistique. Ce défi concerne particulièrement
la logistique urbaine dans la problématique du dernier kilomètre. Deux aspects entrent en
jeu : le mode d’acheminement lui-même par son impact en termes de bruit, d’occupation de
l’espace ou de pollution (auquel peuvent répondre les petits véhicules électriques, les vélos de
livraison…) ; le lieu de stockage et le lieu de destination finale, avec la possibilité
d’alternatives à la livraison à domicile, comme les lieux et commerces-relais.

Paradoxalement, les prises de conscience relatives à l’organisation de la ville et de ses
activités, aux émissions de CO2, aux modes actifs… ne semblent pas freiner la tendance
lourde à l’acquisition d’automobiles de taille bien supérieure à celle d’il y a quelques
décennies. De ce fait, les dimensions des chaussées, des espaces de stationnement, des voies
réservées aux transports publics ou aux vélos, des trottoirs et plus généralement le partage
de l’espace public se posent dans des termes nouveaux lorsqu’il s’agit de considérer la place
de la voiture en ville et la coexistence de différents usages.

Les enjeux liés à reconstruction de la ville sur elle-même, à son accessibilité, à la limitation
des emprises foncières pour les besoins de l’urbanisation… se croisent en effet de plus en plus.
Ils mettent en exergue la nécessité  d’une approche transversale et participative de solutions
visant à une meilleure gestion des différents types de déplacement dans la ville. Un espace
piétonnisé atteindra ainsi d’autant mieux ses objectifs que sa conception aura permis une
compréhension d’ensemble des déplacements, des routines et habitudes comportementales
vis-à-vis des différents modes de transport, plus généralement des pulsations de la ville.  

La crise sanitaire révèle le vélo comme un mode de moins en moins mineur dans la ville, qu’il
s’agisse de déplacements personnels ou de livraison de colis. L’enjeu pour le centre-ville est
d’intégrer et d’accompagner cette émergence dans les différentes composantes de l’espace
public, dans les logements, les entreprises : pistes cyclables sécurisées ; arceaux pour vélos ;
stationnement abrité ; emplacements adaptés à la taille des vélos-cargos… et incitations de
la puissance publique ou des unions commerciales à l’usage du vélo.
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SIGNAUX FAIBLES ET RUPTURES POSSIBLES
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LES SCÉNARIOS
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LE CHAMP DES POSSIBLES
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LES SCÉNARIOS DE RUPTURE
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LES FACTEURS DE CHANGEMENT
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ADAPTATION AU  
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

 

 



4242

 

  
 

  



43



44

 



45

 

 



46

 

 

 

 



47



48

S C É N A R I O S

 

DES POLITIQUES D’ADAPTATION TIMIDES 
QUI MAINTIENNENT LE STATU QUO

UNE PERTE D’AT TRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE 
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ÉVOLUTION DES ATTENTES  
EN MATIÈRE DE CADRE DE VIE
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S C É N A R I O S

 
DE LEURS AMÉNITÉS

 
AUX AT TENTES DE L A POPUL ATION 

TRÈS AT TRACTIFS TOUT AU LONG DE L A VIE
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COHÉSION SOCIALE
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Gestion de services économiques et 
développement local

2%

Action sociale,action 
humanitaire et caritative, 

santé…

Sport
26%

Culture, Spectacles et activités 
artistiques

19%

Loisirs, divertissements, 
vie sociale

15%

Défense de causes, 
de droits d'intérêts…

Enseignement,formation et 
recherche non médicale

3%

Les domaines "sport" et "humanitaire, social, santé" représentent chacun plus 
d'un quart du volume de travail bénévole.
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S C É N A R I O S

DES ESPACES DE COHÉSION SOCIALE 
QUI NE LIMITENT PAS LES SITUATIONS 

D’ISOLEMENT REL ATIONNEL

L A DISTANCIATION COMME 
NOUVELLE NORME SOCIALE

UNE VOLONTÉ DE LIEN SOCIAL QUI  
RENFORCE UN RETOUR DU COLLECTIF
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DEMANDE  
DE LOGEMENT
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S C É N A R I O S

UN DÉVELOPPEMENT DES LOGEMENTS 
LIMITÉ PAR UNE FAIBLE AT TRACTIVITÉ

UN DÉSIR DE NATURE RENFORCÉ AU  

UN RENFORCEMENT DE  
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E-COMMERCE 

 

 

 

CA variation annuelle 

2015 62,9 
2016 71,5 +14 % 
2017 81,7 +14 % 
2018 92,6 +13 % 
2019 103,4 +12 % 
Source : FEVAD ICE 
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Occitanie 83,6 % 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 81,5 % 
Pays de la Loire 80,8 % 
Normandie 80,3 % 
Auvergne-Rhône-Alpes 80,1 % 
Centre-Val de Loire 78,8 % 
Bretagne 77,8 % 
Nouvelle-Aquitaine 77,3 % 
Hauts-de-France 77,0 % 
Ile-de-France 76,3 % 
Grand Est 75,8 % 
Corse 72,1 % 
Bourgogne-Franche-Comté 72,0 % 

 

 
 

 CA 2019 en 
milliards 
d'euros 

PDM 2019 

Tourisme 21,0 46.0 % 
Produits culturels physiques neufs nc 19.0 % 
Maison high-tech 3,30 25,9 % 
Maison électroménager 1,90 20,4 % 
Habillement 4,00 14,7 % 
Meubles 0,97 07,3 % 
Produits grande consommation (PGC) 7,40 07,6 % 

À domicile 85 % 
En point relais 68 % 
En click-and-collect 28 % 
E-réservation 9 % 
En consigne 3 % 
Au travail 3 % 
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Avant le 
confinement 

Après le 
confinement 

18-24 ans 11 % 13 % 

25-34 ans 16 % 21 % 

35-44 ans 25 % 29 % 

45-54 ans 13 % 18 % 

55 ans et plus 8 % 10 % 

Total 14 % 16 % 
 

 

 

 pré-confinement post-confinement 

Click&collect  10 % 10 % 
Achat direct en magasin 80 % 71 % 
Livraison par casier / lockers 4 % 7 % 
Livraison à domicile 38 % 47 % 
Livraison sur le lieu de travail 3 % 3 % 
Livraison en point relais 31 % 33 % 
Autre  1 % 2 % 
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Avant Après Variation 
Sur place 92 % 83 % -19 % 
À emporter 22 % 32 % +32 % 
Livraison 9 % 13 % +26 % 

market places 
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S C É N A R I O S

 
 

SION MAIS RESTE MINEUR POUR LES PE

 

MEILLEURE VISIBILITÉ DES COMMERÇANTS DE 
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A N N E X E

Cross canal
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PARTAGE DE  
L’ESPACE PUBLIC
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gender mainstreaming

de gender mainstreaming
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gender mainstreaming
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S C É N A R I O S

 

DES ESPACES PUBLICS ACCESSIBLES 
ET APAISÉS

 DES ESPACES PUBLICS INADAPTÉS 
AUX BESOINS ET AUX AT TENTES 

DES ESPACES PUBLICS OUVERTS À  
DE MULTIPLES USAGES ET ACTIVITÉS



85

ÉVOLUTION  
DÉMOGRAPHIQUE
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Beauvais

Béthune
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Cambrai

Château-…
Compiègne

CreilDenainDouaiDunkerque
Laon

Lens

Liévin

Maubeuge
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Saint-Quentin
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Soissons
Valenciennes
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de 
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S C É N A R I O S

UNE AT TRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE RENFORCÉE 
À TOUTES LES ÉCHELLES

UNE AT TRACTIVITÉ QUI S’EFFONDRE

LE SOLDE MIGRATOIRE DÉFICITAIRE EST COMPENSÉ  
PAR L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE MÉNAGES
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FRÉQUENTATION  
DES JEUNES
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1 Centre-ville 20,47% 

2 Saint-Leu 10,29% 

3 Saint-Honoré/Jeanne d'Arc/ZAC Intercampus 9,72% 

4 Henriville 9,47% 

5 Saint-Roch/ Saint-Jacques/La Hotoie 7,54% 

6 Saint-Pierre 5,74% 

7Plein Sud 5,39% 

8 Sainte-Anne 5,32% 

9 Saint-Maurice 4,74% 

10 Gare la Vallée 3,60% 

11 Saint-Germain 2,78% 

12 Amiens Nord 2,53% 

13 Vallée des Vignes/Paul Claudel 1,87% 

Autres 7,68% 

Ne sait pas 2,86% 

 

39,7 44,1

36,2
36,7

16,8
13,5

7,3 5,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hauts-de-France France métropolitaine

Inactifs non scolarisés (en %)
Au chômage (en %)
Inactifs scolarisés, en formation ou en stage (en %)
En emploi (en %)

( )
 

HAUTS-DE-FRANCE 13,7 

FRANCE 11,1 

 
UE-28 10,5 
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15-24 ans 30-54 ans 
Total Total 

Temps professionnel et 
de formation 04:23 04:27 

Temps domestique 01:23 03:17 

Temps physiologique 11:57 11:19 
Temps libre (loisirs et 
sociabilité) dont : 05:16 03:55 

Temps de loisir 04:02 03:16 

Temps de sociabilité 01:14 00:39 
Trajets hormis ceux à 
but professionnel et 
scolaire 

00:51 00:51 

Total 24 h 24 h 
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-

-
-

core des milieux urbains éduqués, ces comportements ont 
été progressivement adoptés par une plus large part de la  
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A déjà acheté un produit
d'occasion par Internet

A déjà vendu un produit par
Internet

18-24 ans Ensemble de la population
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S C É N A R I O S

UNE PLACE RENFORCÉE DES LOISIRS ET DES SORTIES 

 

LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SES CONSÉQUENCES 

DES MOBILITÉS ALTERNATIVES
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LOCALISATION DES  
ÉQUIPEMENTS  

GÉNÉRATEURS DE FLUX

 

 

 

 



97

 



98

  



99

 

 



100

S C É N A R I O S

 
CERTAINES ACTIVITÉS

LES ZONES D’ACTIVITÉ MULTIFONCTIONNELLES 
CONCENTRENT LES FLUX

USAGES CONCENTRE LES FLUX
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IMMOBILIER  
COMMERCIAL 

 

 

 

 2009 2017 variation 
2009-2017 

Alimentaire spécialisé et 
artisanat commercial 

80 207 72 640 -9% 

Alimentaire non 
spécialisé 

30 797 32 880 7% 

Loisirs, culture et TIC (1) 30 793 25 400 -18% 
Équipement de la maison 36 038 39 440 9% 
Équipement de la 
personne 

69 361 62 110 -10% 

Biens médicaux  35 122 36 800 5% 
Autres 48 773 31 780 -35% 
Ensemble 331 091 301 050 -9% 

Variation 2009-2017 
Nombre de 

points 
de vente 

Surface 
de vente 

totale  

Surface de 
vente 

moyenne 
Alimentaire spécialisé et 
artisanat commercial 

-9 % +16 % +28 % 

Alimentaire non 
spécialisé 

+7 % +12 % +5 % 

Loisirs, culture et TIC -18 % -6 % +14 % 
Équipement de la 
maison 

+9 % +1 % -8 % 

Équipement de la 
personne 

-10 % -11 % -1 % 

Biens médicaux  +5 % -8 % -12 % 
Autres -35 % -42 % -11 % 
Ensemble -9 % -6 % +4 % 
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Variation 2009-2017 
Chiffre 

d'affaires 
total 

Chiffre 
d'affaires 

moyen 

CA 
par surface 

de vente 
Alimentaire spécialisé et 
artisanat commercial -2% +8% -12% 

Alimentaire non 
spécialisé 

-1% -7% -11% 

Loisirs, culture et TIC -4% +17% +1% 
Équipement de la 
maison 

+19% +9% +18% 

Équipement de la 
personne 

+3% +15% +14% 

Biens médicaux  -2% -6% -1% 
Autres +13% +73% +92% 
Ensemble +2% +12% +5% 

2012-2017 Surfaces de vente 
sollicitées 

Taux d’autorisation 
après recours CNAC 

Aisne 135 386 67 % 
Nord 604 668 72 % 
Oise 233 375 63 % 
Pas-de-Calais 417 933 69 % 
Somme 147 594 78 % 
Total région  1 538 955 70 % 



103



104

  

 

 
 

 

200-400 m² 800-2000 m² 
centre-ville 545 400 
centre commercial (centre-ville ou 
périphérie) 740 240 

zones commerciales (dont retail 
park) 190 140 

Moins de 7 % Entre 7 et 10 % Entre 10 % et 15 % Supérieure à 15 % 
Compiègne, 
Amiens, Lille, 
Berck, 
Chantilly, 
Lambersart, 
Senlis, Le 
Touquet-
Paris-Plage 

Soissons, 
Beauvais, 
Chauny, 
Crépy-en-
Valois, 
Hazebrouck 

Béthune, 
Dunkerque, 
Boulogne-sur-Mer, 
Arras, Cambrai, 
Abbeville, Creil, 
Château-Thierry, 
Saint-Amand-les-
Eaux, Somain, 
Valenciennes 

Roubaix, Saint-
Omer, Saint-
Quentin, 
Armentières, 
Tourcoing, 
Douai, Lens, 
Noyon, Calais, 
Maubeuge 



105

Moyenne 2012-2018 2019 
Aisne 90% 50% 
Nord 82% 82% 
Oise 93% 67% 
Pas-de-Calais 90% 93% 
Somme 90% 83% 
Hauts-de-France  87% 81% 
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S C É N A R I O S

DÉVELOPPEMENT DE L A PÉRIPHÉRIE ET DÉCLIN 

RECENTRAGE DES ACTIVITÉS  



107

A N N E X E

CDAC
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INÉGALITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES  
ET PRÉCARITÉ
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S C É N A R I O S

UNE PLUS GRANDE MIXITÉ AU 
SEIN DES VILLES CENTRES

UN ACCROISSEMENT DE L A PAUVRETÉ ET DE L A  
PRÉCARITÉ AU SEIN DE L A VILLE ET DE SON CENTRE

DES INÉGALITÉS SOCIALES QUI RESTENT  
IMPORTANTES AU SEIN DES VILLES CENTRES
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LUTTE CONTRE  
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

 

 

 

 

Transports; 
30,8

Agriculture;
19,4

Résidentiel 
tertiaire; 18,4

Industrie; 17,8

Transformation 
d'énergie; 10,4

Déchets; 3,2
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Transports; 
21

Agriculture; 
14

Résidentiel 
tertiaire; 14

Industrie; 
36

Transformation 
d'énergie; 9

Déchets; 6
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2

Résidentiel -27% -32% -41% -65% 
Tertiaire -10% -16% -21% -37% 
Industrie -22% -32% -41% -65% 
Transports -26% -34% -43% -68% 
Agriculture -5% -9% -13% -23% 

Réductions d'émissions 
de CO2  par rapport à 
2012 

-20% -30% -40% 
vers 
facteur 4  

(-75%) 

 
 

-
nées par la région visent avant tout à développer les mobili-

-
-

territoires où la mise en cohérence des réponses sociales et 
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S C É N A R I O S

UNE LUT TE EFFICACE QUI RÉVOLUTIONNE  
NOS MODES DE VIE

FATALISME CLIMATIQUE 

DES AMBITIONS MAIS PEU DE RÉALISATIONS
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DÉVELOPPEMENT  
DES MOBILITÉS ACTIVES
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-

 

63,8

21,2

8

4

Hommes

Voiture Marche Transports en commun Vélo Autre

62,2

25,7

10,1 1,5

Femmes

Voiture Marche Transports en commun Vélo Autre
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S C É N A R I O S

UNE MOBILITÉ ACTIVE QUI PL AFONNE

LES MOBILITÉS ACTIVES DEVIENNENT  
L A NORME

 

UNE CROISSANCE DES MOBILITÉS ACTIVES PORTÉE PRINCIPALEMENT 
PAR LE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
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ORIENTATION DES NORMES  
LÉGISLATIVES  

EN MATIÈRE D’URBANISME  
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France 
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S C É N A R I O S

 

UNE MISE EN ŒUVRE DES NORMES  
URBANISTIQUES LIMITÉE PAR LE 

MANQUE DE MOYENS

DES NORMES D’URBANISME QUI FAVORISENT L A PRÉSERVATION DES FONCTIONS 

 
 UN REL ÂCHEMENT DES NORMES D’URBANISME  
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PARTICIPATION  
CITOYENNE 
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-

les 
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Place 

-

non, mobiliers urbains végétalisés, tels que les potelets, les 
fosses de pleine terre, ou toute autre forme laissée à son 
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S C É N A R I O S

UNE PARTICIPATION CITOYENNE  
TRÈS LIMITÉE

EFFONDREMENT DE L A PARTICIPATION 
CITOYENNE

L’AVÈNEMENT D’UNE SOCIÉTÉ  
PARTICIPATIVE
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USAGE DE LA VOITURE  
PAR LES PARTICULIERS
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http://zuto-car-size.iprospecthosting.com/ 
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kilogrammes
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S C É N A R I O S

UNE PL ACE DE L A VOITURE RENFORCÉE 

UNE PL ACE DE L A VOITURE RÉDUITE  
EN VILLE
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PRATIQUES DE  
CONSOMMATION 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Enseignement

Communications

Habillement

Alcool et tabac

Santé

Équipement du logement

Hébergement et
restauration

Loisirs et culture

Autres biens et services

Logement

Alimentation

Transports

2011 2017
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S C É N A R I O S

UNE DUALITÉ DES ACHATS IMPOSÉE 
PAR LES ARBITRAGES BUDGÉTAIRES

DES PRATIQUES DE CONSOMMATION PRIVILÉGIANT 
L’UTILITÉ DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE CONTRAINT

UNE RECHERCHE DE CONSOMMATION RESPON
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SOCIÉTÉ  
DES LOISIRS
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temps libre et les loisirs qui occupent une place prépondé-

-

0

2

4

6

8
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12

14

16
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20

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Jardinage, animaux de compagnie Services récréatifs et sportifs
Jeux, jouets, articles de sport Presse, livres et papeterie
Services culturels Jeux de hasard
Télévision, hi-fi, vidéo, photo Autres biens durables culturels et récréatifs
Informatique Disques, cassettes, pellicules photo
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opportunité de passer du temps 

-
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S C É N A R I O S

LES ZONES COMMERCIALES COMME LIEU DE  
LOISIRS

L A CRISE SANITAIRE ET L A CRISE ÉCONOMIQUE  
 

QUI SE REPLIENT SUR L A SPHÈRE PRIVÉE

L A CRISE SANITAIRE ET LES CONFINEMENTS 
ENTRAINENT UN EFFET REBOND  QUI   
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ARTICULATION  
DES TEMPS DE VIE
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S C É N A R I O S

 

 

AVEC DES RY THMES DE MOINS EN MOINS 
COLLECTIFS

SUR LE MODÈLE DES VILLES D’ASIE DE L’EST

 

 

RALENTISSEMENT DES TEMPS DE VIE DANS  
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TOURISME URBAIN 
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Développement
touristique

Etat

EPCI / OTC

Commune 
/ OT

Département
/AD(R)T

Région
/ CRT
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Var Hauts-de-France Var France métropolitaine
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S C É N A R I O S

 

UN TOURISME DE PROXIMITÉ ET DE COURTS 

PEINE À TOUCHER LES VILLES PETITES ET 
MOYENNES

FORTE CROISSANCE DU TOURISME EN RÉGION  

 

LES TOURISTES PRIVILÉGIENT LES ESPACES NATU
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TRAVAIL 
À DISTANCE 
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S C É N A R I O S

 

 
RENFORCE L’AT TRACTIVITÉ RÉGIONALE

LE TÉLÉTRAVAIL REDISTRIBUE LES CARTES 
 

ET RENFORCE L’AT TRACTIVITÉ RÉGIONALE

ou haut pour les centres-villes 
mais des scénarios hauts ou bas 
par rapport au développement 
du télétravail, qui ont donc des 
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USAGE DES TRANSPORTS  
EN COMMUN
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  2002 2007 2012 2017 
Transport individuel1 728,7 718,1 710,7 757,3 
Transport collectif 148,6 163,2 175,5 184 
Autobus, autocars et tramways 48,8 53,3 55,5 58,1 
Transports ferrés2 86,2 96,7 106 110,5 
Transports aérien3 13,7 13,2 14 15,4 

Ensemble du transport intérieur de voyageurs 877,3 881,3 886,2 941,3 
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S C É N A R I O S

UNE OFFRE DE TRANSPORT EN COM
MUN ADAPTÉE À TOUS ET FAVORISANT 

UNE BAISSE DE FRÉQUENTATION DANS UN CONTEXTE 
DE MANQUE DE CONFIANCE DES USAGERS

UNE CROISSANCE MODÉRÉE DE L A PART 
MODALE DES TRANSPORTS EN COMMUN 

ET LIMITÉE À CERTAINS PUBLICS





ANNEXES
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ANNEXE 1

 

LES LETTRES D’INFORMATION 
THÉMATIQUES
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L’URBANISME TACTIQUE 
POUR STIMULER DES USAGES 
INNOVANTS DE L’ESPACE  
PUBLIC

L’URBANISME TACTIQUE 
POUR REVITALISER LES 

PENSER L’AMÉNAGEMENT 
URBAIN EN FONCTION DES 

 
 

MAKING

  

 

L’AMÉNAGEMENT 
URBAIN AU DÉFI 
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5
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LE BESOIN DE  
NATURE EN VILLE 
À L’ÉPREUVE DU 
CONFINEMENT

 

MENTALE ET SOCIALE

 
CANICULE ?
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UN ACCÉLÉRATEUR 
DES MUTATIONS 
COMMERCIALES ? 

er 

DES COURSES FRÉQUENTES 
ET DES LIEUX D’ACHAT 
DIVERSIFIÉS SELON L’ÂGE

 

DÉSAFFECTION POUR LES 
GRANDES SURFACES
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40%

1 2 3 4 5

Avant le confinement Pendant le confinement
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UNE CONSOMMATION  
ALIMENTAIRE QUI S’EST 
ENVOLÉE

DES NOUVELLES HABITUDES 
QUI DEVRAIENT S’INSCRIRE 
DANS LA DURÉE
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ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR  

 
LE BAPTÊME DU  
COVID

D’ORGANISATION SOUS LE 
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LA REDYNAMISATION 

AU PRISME 
DES QUESTIONS  
TEMPORELLES
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S’ADAPTER

DES POLITIQUES 
TEMPORELLES POUR UNE 

TEMPS DE LA VILLE
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LES FEMMES  
ET LES ESPACES  

UNE PRISE DE  
CONSCIENCE 
RÉCENTE

DES ESPACES PUBLICS PAR ET 
POUR LES HOMMES
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LA GRANDE ABSENCE

 

le droit 

-

-

 

 

DES DÉPLACEMENTS GENRÉS 
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PAS SI SIMPLE

DES ENFANTS DANS LES RUES
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rues aux écoliers  

 

PAS SI SÛR
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ANNEXE 2

LES RÉFÉRENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES
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