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Femmes :  5 1  % de  la  populat ion ,  6  %
des  noms de  rues

Toi lettes  publ iques  :  l a  grande absence

Les  déplacements  :  une  a f fa i re  de  genre

Ce mois  de  mars  2021  nous  s igna le  que ce la
fa i t  maintenant  un an que nous  v ivons  une
s i tuat ion de  cr ise  sani ta ire  inédite ,  dont  cette
lettre  essa ie  humblement  de  t i rer  quelques
enseignements  pour  l ' avenir  des  centres-
v i l les .  Le  mois  de  mars  est  éga lement  ce lu i  de
la  lutte  pour  les  droi ts  des  femmes avec  la
journée internat ionale  du 8  mars  qui  v ise  à
sens ib i l i ser ,  mobi l i ser ,  fa i re  réf léchir  à  la
p lace  de  la  moit ié  de  l 'humanité .

La  quest ion de  la  p lace  des  femmes dans
l ’espace  publ ic ,  mise  en lumière  par  certa ins
aspects  de  la  cr ise  sani ta ire ,  nous  a  donc paru
être  un bon su jet  pour  cette  newsletter ,
permettant  de  compléter  la  f iche  var iab le
consacrée  au  partage  des  espaces  publ ics .

L ’aménagement  urbain  reste ,  en  ef fet ,
ma jor i ta i rement  une af fa i re  d ’hommes,  pensé
par  les  hommes pour  les  hommes.  Or  la
prat ique féminine  des  espaces  publ ics  est
d i f férente  de  la  prat ique mascul ine .  La
quest ion des  femmes dans  l ’ espace  publ ic ,  qui
peut  appara î tre  anecdot ique ,  est  en  réa l i té
majeure  pour  la  part ic ipat ion des  femmes à  la
v ie  publ ique et  reconnaître  leur  p lace ,  e l les
qui  représentent  51  % de  la  populat ion
française .
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S i  en  théor ie  les  espaces  pub l i cs  sont
dest inés  à  tou · te ·s ,  sans  d is t inc t ion  d ’âge ,
de  genre ,  de  capac i té ,  en  réa l i té  la  v i l l e
actue l le  es t  le  résu l ta t  d ’une  construct ion
h is tor ique ,  po l i t ique ,  soc ia le  qu i  re f lè te  le
po int  de  vue  mascu l in  de  ses  aménageurs
au f i l  des  s ièc les .  Or  l ’usage  de  l ’ espace
publ i c  n ’es t  pas  le  même pour  les  hommes
et  les  femmes qu i  ne  se  dép lacent  pas  de  la
même façon dans  la  v i l l e ,  n ’u t i l i sent  pas  les
mêmes l ieux ,  n ’ y  ont  pas  les  mêmes rô les ,
ne  sont  pas  exposés  aux  mêmes d i f f i cu l tés .
Cet  aspect  (prob lémat ique)  de  la  p lace  des
femmes dans  l ’ aménagement  n ’a  é té  abordé
que t rès  récemment  ( f in  des  années  90 )
dans  les  t ravaux  un ivers i ta i res  f rança is  e t
commence tout  à  jus te  à  ê t re  in tégré  par  les
co l lec t i v i tés  dans  leurs  pro je ts  d ’aména-
gement .  

DES ESPACES PUBLICS PAR ET POUR
LES HOMMES
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La  v i l le  de  Par is  a  a ins i  pub l ié  en  2016 un
gu ide  de  ré férence  sur  cet te  quest ion  :  «
Genre  et  espace  pub l i c ,  les  quest ions  à  se
poser  e t  les  ind icateurs  per t inents  à
constru i re  pour  un  env i ron-nement  urba in
éga l i ta i re  » .  Les  domaines  d ’app l i ca t ion  sont
nombreux  et  t ransversaux ,  e t  ne  se  l imi tent
pas  à  la  quest ion  sécur i ta i re  souvent
évoquée en  premier  l ieu  dès  qu ’ i l  es t
quest ion  de  femmes dans  la  rue .  Cet te
news let ter ,  à  v i sée  complémenta i re  de  la
f i che  «  Par tage  des  espaces  pub l i cs  » ,  se
penche donc  sur  t ro is  aspects  par t i cu l iers
de  la  v i l l e  éga l i ta i re  :  l ’ accès  aux  to i le t tes
publ iques ,  dont  l ’ insuf f i sance  a  é té
crue l lement  mise  en  lumière  par  la  c r i se
san i ta i re ,  les  noms de  rue ,  symbole  de
l ’exc lus ion  des  femmes de  la  v ie  pub l ique ,  e t
les  dép lacements  du  quot id ien ,  re f le t  d ’un
partage  des  tâches  encore  t rès  inéga l .

D o m a i n e s  d ' a p p l i c a t i o n  d e  l ' a p p r o c h e  g e n r é e  p o u r  u n e  v i l l e  é g a l i t a i r e
s o u r c e  :  V i l l e  d e  P a r i s
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La  cr i se  Cov id  e t  les  fermetures  de
restaurants ,  bars  e t  ca fés  qu ’e l le  a
entra îné ,  a  mis  en  exergue un prob lème
san i ta i re  majeur  :  le  manque de  to i le t tes
publ iques  en  France .  Le  28  mai  2020 ,  un
co l lec t i f  de  40  assoc ia t ions  f rança ises  a
a ins i  s igné  une t r ibune dans  L ibérat ion
pour  in terpe l ler  les  pouvo i rs  pub l i cs  sur
l ’urgence  de  la  s i tuat ion  san i ta i re  en
métropo le  e t  dans  les  Outre-Mer .  Au  se in
des  rég ions  f rança ises ,  les  Hauts -de-France
se  d is t inguent  malheureusement  par  le  p lus
fa ib le  ra t io  de  to i le t tes  pub l iques  par
hab i tant  :  un  WC pour  16  561 personnes ,
quand la  Bretagne ou Auvergne-Rhône-
A lpes  osc i l lent  entre  1  pour  2000 ou 3000
habi tants .  Sans  surpr ise ,  L i l l e  es t  auss i  en
tête  des  grandes  v i l les  les  moins  équ ipées ,
avec  seu lement  neuf  to i le t tes  pub l iques
(une pour  25  865 hab i tants ) .  Le  Courr ier
P icard  pouva i t  de  son côté  t i t rer  en
décembre  2020 sur  «  l ’ ango i s se  de  la  pause
p ip i  à  Amiens  » .

I l  s ’ ag i t  d ’un  en jeu  majeur  pour  l ’ éga l i té
femme-homme b ien  sûr ,  ma is  c ’es t  auss i  un
prob lème cruc ia l  pour  les  autres  catégor ies
de populat ion  (personnes  en  s i tuat ion  de
handicap ,  enfants ,  personnes  souf f rant  de
malad ies  chron iques ,  l i v reurs ,  rout iers ,
sans-abr is…)  comme pour  l ’ a t t rac t i v i té
tour is t ique  d ’un  terr i to i re .  Le  soc io logue
Ju l ien  Damon,  auteur  d ’un  ar t i c le  sur  ce
qu ’ i l  appe l le  «  le  dro i t  à  p isser  » ,  rappe l le
pourtant  que l ’ accès  aux  to i le t tes  es t  une
d ign i té  première  qu i  fa i t  par t ie  d ’un  serv ice
publ i c  essent ie l .  En  outre ,  se lon  lu i ,  «  le
manque d ’ invest i ssements  dans  des  com-
modi tés  comme des  to i le t tes  d iminue la
va leur  des  espaces  pub l i cs  e t  leur  capac i té
à  réun i r  les  gens  » .  Des  app l i ca t ions  ont
même été  déve loppées  pour  permett re  aux
usagers  de  loca l i ser  les  to i le t tes  pub l iques
sur  un  terr i to i re  :  h t tps : / /pee .p lace/ f r .  

Au-de là  de  la  c r i se  san i ta i re  e t  de  l ’ accès
aux  to i le t tes  dans  les  espaces  pub l i cs ,  cet te
quest ion  est  un  révé la teur  des  inéga l i tés  de
genre  et  de  la  d i f f i cu l té  à  penser  les
aménagements  éga l i ta i rement  entre
femmes et  hommes.  

TOILETTES PUBLIQUES : LA GRANDE
ABSENCE
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Ains i ,  d i f férences  phys io log iques  et
vest imenta i res  ob l igent ,  les  femmes ont
beso in  de  2 ,3  fo is  p lus  de  temps aux
to i le t tes  que les  hommes.  Pourtant ,  les
to i le t tes  dans  les  l ieux  co l lec t i f s  ( sa l les  de
spectac les ,  grands  magas ins ,  musées ,
s ta t ions-serv ices…) ,  quand e l les  sont  non-
mixtes ,  sont  conçues  de  façon s t r i c tement
symétr iques ,  indépendamment  des  beso ins
de chaque genre ,  e t  sans  ten i r  compte  que
les  ur ino i rs  permettent  de  mul t ip l ier  le
nombre  de  la t r ines  dans  la  par t ie  mascu l ine .
Les  to i le t tes  dev iennent  donc  le  l ieu
d ’ in terminab les  f i les  d ’a t tente  pour  les
femmes.  Se lon  une étude réa l i sée  par  deux
chercheurs  be lges  de  l ’un ivers i té  de  Gand ,
Kurt  Van Hautegem et  Wouter  Rog iest ,  ces
dern ières  do ivent  en  moyenne at tendre  6 ,19
minutes  pour  a l ler  aux  to i le t tes  contre  11
secondes  pour  les  hommes.  Pourtant  des
so lut ions  ex is tent  pour  s impl i f ier  la  v ie  des
femmes ,  comme leur  v idéo l ’ i l lus t re  de  façon
exempla i re .  Le  soc io logue Ju l ien  Damon
propose  éga lement  un  cer ta in  nombre  de
p is tes  pour  résoudre  cet te  inéga l i té
fondamenta le .  Parmi  les  d i f férentes  opt ions
ex is tantes ,  l a  v i l l e  de  New-York  a  a ins i  voté
en 2005 une lo i  imposant  que le  nombre  de
to i le t tes  pour  femmes so i t  deux  p lus
important  que le  nombre  de  to i le t tes  pour
hommes dans  les  construct ions  neuves .

Ce  su je t  a  é té  par fa i tement  résumé par
Ph i l ippe  Frémeaux ,  anc ien  d i recteur  du
mensue l  A l ternat i ves  Économiques  :  «  Cette
quest ion des  to i lettes  est  un puissant
révélateur  de  la  façon dont  est  pensée
l 'égal i té  dans  notre  Républ ique.  [Les
architectes]  croient  encore  qu' i l  suff i t
d 'offr i r  à  tous  ce  qui  convient  le  mieux
aux dominants  pour  que l 'égal i té  soit
établ ie .  »

T e m p s  d ' a t t e n t e  m o y e n  
a v a n t  d ' a c c é d e r  a u x  t o i l e t t e s

D é m o n s t r a t i o n  c o m p l è t e  :  
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = m F j 1 o U - B M E c

https://pee.place/fr
https://www.youtube.com/watch?v=mFj1oU-BMEc


Une mesure  complémenta i re  a  é té  mise  en
œuvre  pour  renforcer  la  v i s ib i l i té  des  femmes
dans  l ’ espace  pub l i c  e t  dans  la  mémoire
co l lec t i ve  de  Par is  :  a f f i cher  les  prénoms sur
les  p laques  portant  des  noms de
personna l i tés  fémin ines .  La  rue  de  la  Tour
d ’Auvergne a  a ins i  é té  rebapt isée  rue  Lou ise-
Emi l ie  de  la  Tour  d ’Auvergne ,  la  rue
Rochechouart  es t  de  son côté  devenue rue
Marguer i te  de  Rochechouart .  La  même
démarche ava i t  é té  e f fec tuée  p lus ieurs
années  auparavant  pour  les  noms mascu l ins
( rue  Jean-Bapt is te  P iga l le ,  rue  Cami l le
P issarro ,  e tc . ) .

S i  d ’autres  communes  ont  engagé  des
démarches  s imi la i res ,  les  noms de  femmes
restent  t rès  en  ret ra i t  e t  la  par i té  es t  lo in
d ’ê t re  acqu ise .  Autre  bémol ,  les  communes
peuvent  d i f f i c i lement  débapt iser  un  nom de
rue en  p le in  centre-v i l le  (b ien  que sous  la  I I Ie
Républ ique  la  chose  éta i t  monna ie  courante ,
témoin  les  Th iers ,  Gambetta ,  Ferry ,  Foch ,
C lemenceau qu i  t rustent  les  p laques  des
centres -v i l les  un  peu par tout  en  France) .  En
conséquence ,  ce  sont  p lutôt  les  noms de
nouve l les  vo ies ,  dans  les  pér iphér ies ,  qu i  sont
fémin isés .  Pourtant ,  l a  fémin isat ion  des  rues
a  p lus  qu ’une importance  symbol ique ,  e l le  fa i t
par t ie  in tégrante  de  l ’ éga l i té  rée l le  entre  les
femmes et  les  hommes.  «  Débapt i se r  des  noms
de  l i eux  symbol iques  se ra i t  encore  mieux  :
même s i  c ’ e s t  compl iqué ,  ça  mér i t e  p lus  d ’ e f fo r t s
car  l e s  adresses  s t ruc turent  v ra iment
l ’ imag ina i re  »  Raphaë l le  Rémy-Le leu  (Osez  le
fémin isme/Conse i l lè re  de  la  V i l le  de  Par is ) .

Au-de là  des  noms de  rues ,  l ’ ensemble  des
espaces  pub l i cs  por tant  un  nom peut  fa i re
l ’ob je t  d ’une  fémin isat ion .  L ’un ivers i té  de  L i l le
a  a ins i  entrepr is  en  2020 une act ion  de
nommage de  ses  amphi théâtres  pour
amél iorer  la  représentat i v i té  des  femmes ,  en
bapt isant  15  amphi théâtres  du  nom de
personna l i tés  fémin ines .  Laurence  B loch ,
Chr is t ine  Taub i ra ,  Agnès  Varda ,  G isè le  Ha l imi ,
F ranço ise  Barré-S inouss i   ont  a ins i  re jo int
Mar ie  Cur ie  sur  les  por tes  des  amphis  l i l lo i s .
L ’un ivers i té  prévo i t  de  recondui re  cet te
act ion  en  2022.
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En France ,  34  % des  rues  por tent  un  nom de
personna l i té .  Sur  ces  34  %,  moins  de  6  %
portent  un  nom de femmes –  2  % des  rues
f rança ises  por tent  a ins i  un  patronyme
fémin in ,  par t i c ipant  à  l ’ inv i s ib i l i sa t ion  des
femmes dans  la  soc ié té  e t  dans  l ’h i s to i re  de
France .  L ’h i s tor ienne Chr is t ine  Bard  par le
a ins i  de  symbole  de  l ’ e f facement  des  femmes
de la  mémoire  co l lec t i ve ,  qu i  ne  se  jus t i f ie
pas  par  un  supposé  manque de  femmes à
honorer .  À  Amiens ,  le  Courr ier  P icard  recense
21 rues  por tant  un  nom de femme pour  512
p laques  mascu l ines ,  so i t  4  % de  femmes.  F in
2016 ,  la  Vo ix  du  Nord recensa i t  13  rues
rendant  hommage à  une femme sur  p lus  de
3000 rues  à  L i l le ,  13  sur  1300 à  Arras .  Dans  le
Cambrés is ,  tou jours  se lon  la  Vo ix  du  Nord ,
seu les  23  communes  sur  116 comporta ient
des  noms de  rues  fémin ins  en  2016 ,  aucune à
Cambra i .

Cet te  sous-représentat ion  f lagrante  a  donné
l ieu  à  des  happenings  fémin is tes  dans  un
cer ta in  nombre  de  grandes  v i l les  f rança ises
depuis  2015 ,  cu lminant  en  mars  2019 avec  le
renommage de  1  400 rues  par is iennes  par  le
co l lec t i f  «  Nous  toutes  » .  La  v i l l e  de  Par is  s ’es t
sa is ie  du  prob lème et  a  engagé  une po l i t ique
de fémin isat ion  des  noms de  rue .  En  2001 ,
seu ls  6  % des  rues  espaces  ver ts  e t  équ ipe-
ments  par is iens  por ta ient  le  nom d ’une
femme.  Cet te  proport ion  a  depuis  doublé
pour  a t te indre  12  %.
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FEMMES : 51 % DE LA POPULATION,
6 % DES NOMS DE RUE
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Source et données complètes : 
https://bit.ly/2MPzCLR 
http://www.slate.fr/story/115683/noms-rues-les-plus-courants 

N o m s  d e  p e r s o n n a l i t é s  l e s  p l u s
d o n n é s  a u x  r u e s  e n  F r a n c e  -  S l a t e
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L ’usage  des  d i f férents  modes  de  t ransport  es t
éga lement  genré .  En  premier  l ieu ,  les  femmes
ut i l i sent  un  peu moins  la  vo i ture  que les
hommes pour  leur  dép lacement ,  en
part i cu l ier  pour  les  courtes  d is tances .  A ins i ,
se lon  la  dern ière  exp lo i ta t ion  par  l ’ Insee  des
données  domic i le - t rava i l  du  recensement
publ iée  en  janv ier  2021 ,  58  % des  femmes
montent  en  vo i ture  pour  fa i re  moins  de  5  km
contre  63  % des  hommes ,  a lors  qu ’e l les  sont
davantage  concernées  par  les  dép lacements
d i ts  cha înés  (emmener/ramener  les  enfants ,
fa i re  les  courses  après  le  t rava i l ,  t ransporter
des  personnes  âgées…) .  

En  mat ière  de  mobi l i té  ac t i ve ,  les  femmes ont
p lus  f réquemment  recours  à  la  marche à  p ied
et  aux  t ransports  en  commun que les
hommes.  A  l ’ inverse ,  l a  prat ique  du vé lo  es t
t rès  largement  mascu l ine .  Les  hommes sont
a ins i  2 ,5  fo is  p lus  nombreux  que les  femmes
à se  dép lacer  à  vé lo .  Ce  constat  fa i t  chez  les
adu l tes  es t  en  par t i  l a  conséquence de  ce  que
le  chercheur  Dav id  Sayagh a  appe lé  «  l a
soc ia l i sa t ion  sexuée  à  la  mobi l i t é  » ,  dans  sa
thèse  «  Pourquo i  l e s  ado lescentes  ont  moins  de
poss ib i l i t é s  r ée l l e s  de  fa i re  du  vé lo  que  l e s
ado lescents  »  :  cet te  sexua l i sa t ion  des  modes
de dép lacement ,  in tégrée  t rès  tôt ,  décourage
les  jeunes  f i l l es  de  fa i re  du  vé lo  a lors  que
cet te  prat ique  est  encouragée pour  les  jeunes
garçons .

DES DÉPLACEMENTS GENRÉS
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AU CROISEMENT DU GENRE ET DE
LA MOBILITÉ : LES 7 QUESTIONS
À SE POSER
(SOURCE : VILLE DE PARIS)

1-  Le  p l an  de  c i r cu l a t i on  p i é tonn ie r  t i en t - i l
compte  des  t r a j e t s  d i f f é renc i é s  des  femmes
et  des  hommes  au  quot id i en  ?

2 -  A- t -on  p r i s  en  cons idé ra t ion ,  d ’ une  f açon
ou  d ’une  au t re ,  l e s  t r a j e t s  au t re s  que  l e
c l a s s ique  domic i l e - t r ava i l  ?

3 -  Savez -vous  s i  ce r t a ines  pe r sonnes
mod i f i en t  l eu r s  t r a j e c to i r e s  pa r  manque
d ’acces s ib i l i t é  (pous se t te s ,  c add ie s ,  v a l i s e s  à
rou le t te s ,  f au teu i l s  rou l an t s . . . )  ?

4 -  Y  a - t - i l  de s  é l ément s  de  déco r s ,  de  des ign
ou  de  mob i l i e r  u rba in  qu i  gênent  l e  pa s sage
des  p i é ton ·nes  ?  Ou  a  con t ra r i o  qu i  manquent
pou r  pouvo i r  se  dép l ace r  f a c i l ement  ?

5 -  Les  zones  d ’ a t ten te  ( a r r ê t  de  bus  e t  de
t r am)  son t -e l l e s  a c cue i l l an te s  e t  s é cu r i s ées  ?

6 -  Y  a - t - i l  de s  i n fo rmat ions  c l a i r e s ,  v i s i b l e s
e t  compréhens ib l e s  l o r sque  l ’ on  se  dép l ace
dans  l a  v i l l e  ou  l e  qua r t i e r  ?

7 -  Savez -vous  s i  ce r t a ines  pe r sonnes
(notamment  l e s  f emmes)  mod i f i en t  l eu r s
t r a j e t s  du  f a i t  d ’ un  sen t iment  d ’ i n sécu r i t é  ou
pa r  manque  de  sécu r i t é  r ée l l e ,  en  pa r t i cu l i e r
l a  nu i t  ?

À Bordeaux ,  une  étude du géographe Yves
Ra ibaud ,  spéc ia l i s te  de  la  quest ion  du genre ,
menée pour  le  compte  de  Bordeaux
Métropo le ,  apporte  des  éc la i rages  sur  les
f re ins  à  la  prat ique  du vé lo  par  les  femmes.
D ’abord ,  la  na issance  d ’un  enfant  es t  un
facteur  c lé  dans  l ’ abandon du vé lo  par  les
femmes.  L ’enquête  enreg is t re  un  décrochage
de la  prat ique  cyc l i s te  chez  les  femmes à
chaque na issance  d ’un  nouve l  enfant ,  non
compensée par  une repr ise  chez  les  femmes
plus  âgées .  
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Les  femmes sont  auss i  p lus  chargées  (bagages ,
sacs  de  courses ,  por te -enfants ,  pan iers ,
sacoches…)  que les  hommes en  vé lo .  Ces
dern iers  sont  deux  fo is  p lus  nombreux  à  ne
r ien  t ransporter  e t  t ro is  fo is  moins  nombreux
à  avo i r  des  sacoches  ou un porte -bébé .  Ce
constat  es t  révé la teur  d ’une  prat ique  p lus
ut i l i ta i re  pour  les  femmes tand is  que les
hommes ont  une prat ique  sport / lo is i rs  p lus
for te ,  avec  une d imens ion  per format ive
importante ,  qu i  se  t radu i t  par  une acc iden-
ta l i té  p lus  é levée  chez  ces  dern iers  :  86  % des
morts  en  vé lo  en  France  sont  des  hommes.  

Dans  cet te  é tude borde la ise ,  les  femmes
cyc l i s tes  font  é ta t  de  p lus ieurs  avantages  à  la
prat ique  du vé lo  :  gest ion  de  leur  temps et  de
leurs  corps  (pas  de  promiscu i té  contra i rement
aux  t ransports  en  commun) ,  prat ique  d ’une
act i v i té  phys ique ,  économies ,  geste
env i ronnementa l .  Les  inconvén ients  sont
éga lement  présents  :  e l les  sont  tou jours  p lus
chargées  que les  hommes ,  accompagnent  leurs
enfants  à  l ’ éco le  e t  aux  act i v i tés ,  ont
davantage  peur  de  la  chute  et  de  l ’ acc ident ,  se
sentent  en  insécur i té  la  nu i t .  E l les  p léb isc i tent
les  p is tes  cyc lab les  en  s i te  propre  et  éc la i rées ,
des  arceaux  et  des  garages  à  vé lo  dans  les
d i f férents  l ieux  v i s i tés  :  domic i le ,  éco le ,
t rava i l ,  une  s igna lé t ique  adaptée… En réa l i té ,
les  po l i t iques  loca les  en  faveur  du
déve loppement  du  vé lo  permettent  de  lever
une inéga l i té  de  genre  :  les  v i l l es  où  le  vé lo  es t
le  p lus  encouragé  par  les  pouvo i rs  pub l i cs
sont  auss i  les  v i l l es  où  la  prat ique  du vé lo  es t
la  p lus  éga l i ta i re .  À  S t rasbourg ,  où  la  par t
moda le  du  vé lo  es t  de  10  % tous  dép lacements
confondus  (pour  les  dép lacements  domic i le -
t rava i l  e l le  es t  de  16  %) ,  les  femmes
représentent  pas  moins  de  47  % des  cyc l i s tes .
Aux  Pays -Bas  et  au  Danemark ,  où  la  prat ique
vé lo  est  la  p lus  déve loppée ,  les  femmes
comptent  pour  55  et  56  % des  cyc l i s tes  du
quot id ien  !

Espace  pub l i c  e t  urban isme pour  tout . te .s
l ’ in f luences  des  rô les  d i ts  fémin ins  e t  mascu- l ins
dans  l ’occupat ion  de  l ’ espace  pub l i c  :  app l i ca t ion  à
l ’ espace  annéc ien ,  Hé lo ïse  Chysc la in ,  2019
Les  quest ions  à  se  poser  e t  les  ind icateurs
per t inents  à  constru i re  pour  un  env i ronnement
urba in  éga l i ta i re ,  V i l le  de  Par is ,  oc tobre  2016

DATA :  manque- t -on  de  to i le t tes  en  France ,
Théophi le  Magor ia ,  L ibérat ion ,  19/11/2020
Trouver  des  to i le t tes  pub l iques  pendant  la
pandémie  ne  devra i t  pas  ê t re  auss i  d i f f i c i le ,  Fabr ice
Rousse lot ,  The  Conversat ion
To i le t tes  en jeux  d ’éga l i té  hommes/ femmes ,
De levoye ,  Vanessa  Urb is  le  magaz ine  qu i  exp lore  la
v i l le ,  30/01/2020
Pourquoi  les  femmes cont inuent  d ’a t tendre  p lus
longtemps pour  a l ler  aux  to i le t tes ,  Thomas Mess ias ,
S la te . f r ,  27/1/2019
Avec  les  res t r i c t ions  de  l ’ ép idémie  de  COVID-19 ,  le
manque de  to i le t tes  dans  l ’ espace  pub l i c  a  ressurg i ,
Anne Gui l l a rd ,  le  Monde ,  2 /03/2021
Les  to i le t tes  pub l iques .  Un dro i t  à  mieux  aménager ,
Ju l ien  Damon,  professeur  assoc ié  à  Sc iences  Po ,
2009

Pourquoi  s i  peu de  rues  por tent  le  nom d 'une
femme ?  France  In fo ,  12/12/2017
Seu lement  2% des  rues  f rança ises  por tent  le  nom
d ’une femme,  Agathe  Auproux ,  Le  F igaro  Madame,
28/01/2014
Trop d ’hommes dans  les  rues  d ’Amiens ,  Jeanne
Demi l l y ,  Courr ier  P icard ,  29/01/2021
Toponyme noms de  rues  dans  le  Nord-Pas-de  Ca la is
t rop  de  «  Mons ieur  »  e t  pas  assez  de  «  Madame » ,
A l i x  Pén ichou ,  la  Vo ix  du  Nord ,  31/10/2016
Ces  200 personna l i tés  sont  les  s tars  des  rues ,
Math ieu  Garn ier  e t  E t ienne Quinqueré ,  S la te ,
12/04/2016 
L ’éga l i té  entre  femmes et  hommes passe  auss i  par
la  fémin isat ion  des  rues ,  A lex is  Ors in i ,  20  minutes
soc ié té ,  22/06/2018 

Femmes et  hommes sont - i l s  égaux  à  vé lo  ?  Yves
Ra ibaud ,  CNRS le  journa l ,  25/05/2020
Femmes et  mobi l i tés  urba ines ,  Yves  Ra ibaud ,
Un ivers i té  de  Bordeaux ,  métropo le  de  Bordeaux ,
CESSED,  octobre  2017
La  vo i ture  reste  major i ta i re  pour  les  dép lacements
domic i le - t rava i l ,  même pour  de  courtes  d is tances ,
Chanta l  Brute l ,  Jeanne Pages ,  INSEE Première
n°1835 ;  19/01/2021
Women cyc l ing :  “Make  i t  happen”

Un aménagement par  et  pour  les  hommes

Toi lettes  publ iques,  la  grande absence

51 % de la  populat ion,  6  % des  noms de rues

Des déplacements  genrés  
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