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1. 

Présentation de la démarche Améliorer 
l'accès piéton aux établissement de santé
— 
1.1 Le présent guide, un outil pour favoriser l'engagement

L’urbanisme participatif est une démarche qui recèle un fort potentiel pour transformer la ville et ses quartiers 
avec les citoyens, mais encore faut-il bien la planifier pour assurer son succès. Le présent guide, en plus 
d’expliquer le processus suggéré par étape, illustre chacune de ces étapes grâce à l’expérience du projet 
pilote Aménager les abords des établissements de soins de santé développé par Table de concertation des 
aînés de l’île de Montréal (TCAIM) en collaboration avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) 
au cours de l'année 2017 sur le terrain du CLSC de Saint-Léonard. Ce guide vise à outiller les intervenants 
de divers secteurs et les citoyens en leur fournissant une vue d’ensemble des étapes à suivre, des acteurs à 
inclure, ainsi que des outils et des ressources à leur disposition. Ce guide est perfectible et constitue à notre 
sens un premier pas dans l’établissement de démarches participatives et multidisciplinaires pour transformer 
les abords des établissements de soins de santé. Il est un pas vers des villes plus sécuritaires et humaines. 
Le projet-pilote mené à Saint-Léonard a permis de tester les différentes étapes proposées dans ce guide et 
d’y apporter des améliorations le cas échéant.

À qui  s 'adr e s se ce 
guide ?  

C e guide 
d ’ in t er v en t ion 
e s t  de s t iné au x 
ci t o y ens ,  or ganisme s 
communau t air e s , 
CIUS S S e t 
adminis t r a t ions 
municipale s qui 
v oudr aien t  en t amer 
une démar che 
par t ic ipa t i v e a f in 
d ’amélior er  l ’ac cè s 
de s pié t ons e t  plus 
par t iculièr emen t 
de s pié t ons aîné s 
au x é t ablis semen t s 
de san t é de leur 
sec t eur. 
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U r b a n i s m e 
p a r t i c i p a t i f 
  
Le Centre d’écologie 
urbaine de Montréal 
(CEUM) vient de publier 
Bâtir ensemble des 
communautés actives 
qui décrit 12 initiatives 
d’urbanisme participatif 
menées dans des 
communautés locales 
défavorisées de l’Alberta, 
de l’Ontario et du Québec. 
Des ressources 
disponibles pour les 
processus participatifs 
disponibles en ligne www.
urbanismeparticipatif.ca

http://www.ecologieurbaine.net/fr/documentation/guide-techniques-documents/105-batir-ensemble/file
http://www.ecologieurbaine.net/fr/documentation/guide-techniques-documents/105-batir-ensemble/file
http://www.urbanismeparticipatif.ca
http://www.urbanismeparticipatif.ca


1.2 Les objectifs du projet Amélioration de l’accès piéton aux établissements de santé
Le projet original visait le développement d’une méthodologie de processus participatif pour améliorer les 
conditions de déplacements des patients vers les établissements de santé en portant une attention particulière 
aux aînés et aux patients à mobilité réduite. Plus spécifiquement, il répondait aux objectifs suivants :

Analyser les problématiques d’aménagement vécues par les personnes aînées fréquentant un 
établissement de santé du CIUSSS de l’Est-de-l’ î le de Montréal (mobilité , sécurité , signalisation, 

mobilier urbain, etc.)

Proposer des solutions issues de collaboration entre des experts de l’aménagement, les 
responsables du CIUSSS concerné, les organismes du milieu et les aînés, experts de leur milieu.

Promouvoir la mise en place des solutions en partenariat avec les instances politiques, 
administratives et communautaires locales.

Outiller les citoyens, organismes communautaires, CIUSSS et administrations municipales dans 
d’éventuelles démarches de réaménagement urbain.

À terme, le projet visait à permettre de sécuriser les abords des établissements hospitaliers du territoire 
montréalais.

1.3 Les partenaires du projet

Table de concer tation des 
aînés de l' î le de Montréal 
w w w . t c a i m . o r g

La Table de concertation des aînés de l’île de 
Montréal (TCAIM) a pour mission d’offrir un lieu 
de concertation pour les organismes-aînés de l’île 
de Montréal afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyennes et citoyens âgés, tout en construisant une 
solidarité avec tous les âges.

Centre d'écologie urbaine 
de Montréal 
w w w . e c o l o g i e u r b a i n e . n e t

Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) 
propose des pratiques et des politiques pour créer 
des villes écologiques, démocratiques et en santé. 
Le CEUM développe le pouvoir d’agir des citoyens 
et augmente les capacités des communautés à agir 
ensemble pour une ville à échelle humaine. Le CEUM 
travaille depuis près de 10 ans à la transformation 
des quartiers pour favoriser la marche, le vélo et 
l’occupation des lieux publics par les projets Réseau 
quartiers verts et Quartiers verts, actifs et en santé. 
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Le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l’Est rassemble les 
établissements de santé du territoire et compte 43 
points de services à Montréal. 

L’arrondissement de Saint-Léonard se démarque par 
la beauté de ses parcs et de ses espaces verts, ses 
installations modernes, son milieu de vie sécuritaire 
ainsi que ses nombreuses activités. Il se distingue 
des autres arrondissements de Montréal par la 
concentration des personnes aînées qui y résident 
et les mesures qu’il met en place pour assurer une 
meilleure qualité de vie pour ses résidents âgés 
notamment en mettant en place un plan d’action 
MADA. 

La Direction de la santé publique de Montréal, dans 
le cadre du programme national de santé publique 
2015-2025, fixe notamment comme priorité le 
développement de milieux de vie sains et sécuritaires. 

Concer tation Saint-Léonard 
w w w . c o n c e r t a t i o n s t l e o n a r d . c o m

Concertation Saint-Léonard est un espace local 
de concertation intersectoriel et multiréseaux 
rassemblant les différents acteurs du milieu (citoyens, 
organismes communautaires, institutions, etc.) afin 
de contribuer au mieux-être des citoyens.

Conseil citoyen en santé de 
l'Est de Montréal 
w w w . c i u s s s - e s t m t l . g o u v . q c . c a /a -
p r o p o s /c o m i t e s - e t- c o n s e i l s /
c c s e m

Le Conseil citoyen en santé de l’Est de Montréal 
(CCSEM) regroupe une quarantaine d’acteurs 
et représentants des secteurs de la santé, du 
développement social, du logement, du transport, 
de l’environnement, de la sécurité publique, de 
l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires.  

Direction de la santé 
publique de Montréal 
w w w . d s p . s a n t e m o n t r e a l . q c . c a

Centre intégré 
universitaire de santé et de 
ser vices sociaux (CIUSSS) 
de l’Est  
w w w . c i u s s s - e s t m t l . g o u v . q c . c a 

Arrondissement de Saint-
Léonard (Ville de Montréal)   
w w w . v i l l e . m o n t r e a l . q c . c a /
s t- l e o n a r d
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Le CRE-Montréal, instance régionale en 
environnement, œuvre dans le domaine de la 
protection de l’environnement et de la promotion 
du développement durable sur l’île de Montréal, 
et plus largement au niveau de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM).

Conseil régional de 
l'environnement de 
Montréal (CRE-Montréal)   
w w w . c r e m t l . q c . c a

http://www.concertationstleonard.com
http://www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/a-propos/comites-et-conseils/ccsem
http://www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/a-propos/comites-et-conseils/ccsem
http://www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/a-propos/comites-et-conseils/ccsem
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca
http://www.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca 
http://www.ville.montreal.qc.ca/st-leonard
http://www.ville.montreal.qc.ca/st-leonard
http://www.cremtl.qc.ca


1.4 Pourquoi améliorer l'accès aux 
établissement de santé
 
Sentiment de sécurité et de confort lors des 
déplacements des aînés vers les établissements de 
santé.
L’adaptation de l’environnement urbain est un des 
processus qui aide à optimiser la bonne santé, la 
participation et la perception de la sécurité qui 
engendrent le maintien de la qualité de vie pendant 
la vieillesse. Il est donc impératif de travailler 
de façon à ce que les aînés constatent que leur 
communauté veille à rendre plus sécuritaires 
leurs déplacements et qu’ils participent à ce 
processus. Il est impératif que leurs déplacements 
vers les lieux qui leur permettent de prendre soin 
de leur santé soient vécus comme sécuritaires et 
confortables. Force est de constater que certains 
aînés peuvent renoncer à des déplacements qui 
leur paraissent trop dangereux ou trop complexes. 
 
Amélioration de la sécurité de l’environnement 
urbain
De tous les usagers de la route, les piétons sont les 
plus vulnérables. D’entre les piétons, les aînés et les 
jeunes enfants sont les personnes les plus touchées 
par les accidents de la route impliquant des 
piétons. Les besoins en termes d’aménagements 
sécuritaires sont donc très importants. 

R a i s o n s  d ' a m é l i o r e r  l ' a c c è s  a u x 
é t a b l i s s e m e n t s  d e  s a n t é

Sen t imen t  de sécur i t é  e t  de con f or t  lor s 
de s déplacemen t s de s aîné s v er s  le s 

é t ablis semen t s de san t é

A mélior a t ion de la  sécur t é  de 
l 'en v ir onnemen t  ur bain

P ar t ic ipa t ion sociale  de s aîné s à  la  v ie 
communau t air e

Participation sociale des aînés à la vie 
communautaire
Malgré l’augmentation de la proportion de 
la population aînée dans notre société, leur 
participation n’est pas plus importante aux débats 
publics, surtout ceux qui touchent à l’aménagement 
du territoire. Ce projet vise conséquemment à créer 
un espace où les aînés seront à même de définir 
leurs propres besoins. Les aînés sont les mieux 
placés pour parler de leurs propres besoins, le 
projet leur permettra donc d’être entendus et de 
contribuer, de façon tangible, au développement de 
leur communauté.
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C L S C  d e 
S a i n t - L é o n a r d 
  
Localisé sur 
la rue Jarry, à 
l'intersection de la 
rue de la Croix.



16%

des aînés montréalais utilisent le transpor t 
en commun. Plusieurs obstacles dans 

l'aménagement et dans le fonctionnement des 
transpor ts en commun peuvent empêcher les 

aînés de les utiliser.

1.5 Les spécificités des conditions de 
déplacement des aînés 

La condition physique

À Montréal, 41,4% des 65 ans et plus (soit environ                 
108 595 personnes), déclarent au moins une incapacité 
ayant un impact sur la quantité et le genre d’activités 
qu’elles peuvent réaliser (EMIS, 2013). À l’échelle du 
Québec, plus d’un tiers des incapacités déclarées par 
les aînés sont liées à la mobilité. Or, selon Emmanuel 
Poirel, professeur agrégé de l’Université de Montréal,  

« l’activité physique, en plus de son impact démontré sur 
la santé physique, a des vertus psychologiques positives 
qui touchent plusieurs dimensions de la santé mentale ».

C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il ne suffit 
donc pas simplement d’améliorer la mobilité des aînés (qui 
pourrait être par exemple motorisée) mais qu’il importe 
de promouvoir les transports actifs par l’amélioration des 
infrastructures piétonnes qui peuvent donc contribuer au 
vieillissement en santé.

Les options de transport disponibles

La très grande majorité des aînés montréalais (76,2%) 
privilégient l’automobile, en tant que conducteur ou 
passager, pour effectuer leurs déplacements notamment 
lorsque des incapacités surviennent. En revanche, plus 
d’une personne âgée de 65 ans et plus sur deux à Montréal 
(51,5%) ne conduit pas (Statistique Canada, 2012) et est donc 
dépendante d’un tiers pour réaliser ses déplacements en 
voiture. Parmi les aînés montréalais, seulement 16% utilisent 
le transport en commun (Statistique Canada, 2012). Plusieurs 
obstacles dans l’aménagement et dans le fonctionnement 
des transports en commun peuvent empêcher les aînés de 
les utiliser, notamment du fait de leur condition physique. 
Certains peuvent également craindre pour leur sécurité 
dans le transport en commun (TCAIM, 2009). En 2013, un 
peu plus de 16 000 aînés montréalais étaient usagers du 
service de transport adapté de la STM. Ils représentaient 
65% de la clientèle en 2013 et leur nombre est en constante 
croissance. 

Les ressources financières et les conditions socio-
économiques

En 2005, 17% des aînés montréalais vivaient sous le 
seuil de faible revenu après impôt. Cette proportion 
varie énormément sur l’île de Montréal et pouvait aller 
jusqu’à 32% dans certains territoires (EMIS, 2013). De ce 
fait, certains aînés n’ont pas accès à la totalité de l’offre 
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Jarr y/
Lacordaire

de transport montréalaise et notamment au taxi. De 
plus, certains aînés cessent de conduire, non pour des 
raisons de santé, mais parce qu’ils n’ont plus les moyens 
d’entretenir leur véhicule (CNA, 2009). 

L’isolement et l’autonomie

Selon le Portrait des aînés de l’île de Montréal – 2017 
publié par la Direction régionale de santé publique du 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (DRSP) : 

« l’isolement social se caractérise par le manque de 
contacts sociaux, de rôles sociaux et de relations 
mutuellement satisfaisantes. Il constitue un facteur 
de risque majeur pour la santé des aînés, avec 
une incidence démontrée sur la santé physique, 
psychologique et cognitive ».

 
Cinq facteurs d’isolement social ont été sélectionnés par 
la DRSP afin de caractériser les différents secteurs de 
Montréal : 

1) vivre seul
2) avoir une incapacité
3) vivre sous la Mesure du faible revenu
4) avoir 80 ans ou plus
5) avoir un trouble de l’humeur ou d’anxiété

Or, 

« le tiers des aînés montréalais ayant une incapacité 
(33%) rapportent avoir de la difficulté (moyenne 
ou élevée) à se déplacer sur de courtes distances. 
L’utilisation d’une aide technologique (ex. : canne, 
triporteur, accessoires adaptés) et le réaménagement 
/ l’adaptation de l’environnement bâti ou physique 
deviennent alors cruciaux pour maintenir leur 
participation » à la vie de leur communauté. 

Par ailleurs, à Montréal, la part d’aînés vivant seuls et dans 
la pauvreté y est supérieure qu’ailleurs au Québec : la 
proportion des personnes âgées vivant seules est de 36% 
à Montréal alors qu’elle est de 30% au Québec (Statistique 
Canada, 2012); en 2005, 37,5% des personnes de 65 ans 
et plus vivant seules à Montréal vivaient sous le seuil de 
faible revenu après impôt (EMIS, 2013). Ces personnes 
sont donc particulièrement vulnérables et l’adaptation 
de l’espace public à leurs besoins peut permettre de 
prolonger leur autonomie et donc contribuer à limiter les 
risques d’isolement.

Les intersections des grandes ar tères 
constituent des obstacles aux déplacements 

des aînés. L'intersection du boulevard 
Lacordaire et de la rue Jarr y est située aux 

abords du CLSC de Saint-Léonard.
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2.

L'approche d'urbanisme par ticipatif
—

Approche éprouvée dans l’aménagement de quartiers à échelle humaine, 
l’urbanisme participatif comporte des avantages indéniables vis-à-vis les 
processus conventionnels, gérés uniquement par des professionnels désignés. Les 
citoyens, qui vivent dans le quartier au quotidien, apportent une perception et une 
connaissance différentes de celles des experts, enrichissant ainsi l’analyse. Les 
professionnels sont appelés à compléter le savoir expérientiel des résidents. La 
capacité d’écoute et l’ouverture aux échanges de chacun sont des ingrédients clés 
pour la compréhension mutuelle des enjeux. 

R e n c o n t r e  d e s  d e u x  s a v o i r s  
 
Au-delà d’une simple étape de consultation, l’urbanisme participatif favorise un dialogue ouvert et une 
interaction productive entre les usagers, les experts et les décideurs, et ce, tout au long du processus.

Source :  CEUM, L'urbanisme par t ic ipat i f  :  Aménager la  v i l le  avec et  pour ses c i toyens ,  2015
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2.1 Valeur ajoutée de la participation citoyenne

Faire participer, c’est plus qu’informer et recueillir des réactions. Cela suppose d’offrir plusieurs occasions de 
participation au cours d’un projet, par le biais d’activités qui impliquent une intensité de participation variée. 
L’information et la consultation font partie de ces activités, mais elles ne sont pas suffisantes. 

Complé t er  le s  connais sance s 
t echnique s de s pr o f e s sionnels  de 

l ’aménagemen t  ur bain en le s  in f or man t 
sur  le  v écu au quo t idien.

P r ior iser  le s  be soins e t  l ieu x 
d ’ in t er v en t ion.

S ’al l ier  au x leader s de la  communau t é .

Fa v or iser  l ’accep t abil i t é  sociale  du 
pr oje t  e t  son appr opr ia t ion par  la 

communau t é .

Fair e  connaî t r e  le s  con t r ain t e s de 
t emps ,  de budge t ,  t echnique s ,  e t c . , 

de s di f f ér en t s  par t enair e s .

Fa v or iser  une gou v er nance 
démocr a t ique e t  sou t enir  le s 

par t ic ipan t s  dans l ’e xer cice de leur 
c i t o y enne t é .

A s sur er  à  long t er me le  main t ien de 
l ’e spr i t  du pr oje t  gr âce au x ci t o y ens 

ac t i f s  e t  au x or ganisme s locau x 
par t enair e s du pr oje t .
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É c h e l l e  d e 
p a r t i c i p a t i o n

Dans un processus 
d’urbanisme participatif, 
les activités proposées 
doivent permettre aux 
citoyens d’avoir une 
réelle influence sur les 
idées développées et 
les décisions à prendre.

Source : CEUM, 
L'urbanisme participatif : 
Aménager la ville avec et 
pour ses citoyens, 2015



Cons t i t uer  une l is t e  de s per sonne s 
in t ér e s sée s au f ur  e t  à  me sur e de s 

ac t i v i t é s .

A ller  à  la  r encon t r e de s ci t o y ens 
sur  le  t er r ain  en le s  in t er pellan t 

dir ec t emen t ,  par  e xemple ,  lor s  de 
f ê t e s de quar t ier  ou sur  le s  l ieu x 

f r équen t é s .

U t i l iser  de s mode s de di f f usion v ar ié s 
:  médias sociau x ,  r ela t ions média, 

a f f ichage dans de s l ieu x f r équen t é s , 
pr é sence dans le s  jour nau x locau x , 

mise en place d ’un si t e  Web , 
dis t r ibu t ion de t r ac t s ,  e t c .

P r océder  à  de l ’a f f ichage qui  décr i t  le 
pr oje t  sur  le  s i t e  d ’ in t er v en t ion.

Con t ac t er  le s  leader s de s 
communau t é s ,  le s  r é seau x , 

or ganisme s ,  ins t i t u t ions e t  comi t é s de 
ci t o y ens déjà  pr é sen t s  dans le  mil ieu, 

ainsi  que le s  élus locau xA nnoncer  le s  ac t ions à  l ’a v ance (un 
délai  d ’au moins t r ois  semaine s e s t 

r ecommandé).

2.2 Savoir mobiliser : L'importance de passer le mot

L’implication des citoyens et les acteurs locaux est une condition essentielle pour le mener à bien les transformations 
de milieux de vie. La mobilisation est un aspect essentiel au succès d’une telle démarche, mais elle nécessite une 
approche structurée et des efforts bien dirigés.

Voici quelques conseils à mettre en pratique :
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D i s c o u r s  i n s p i r a n t s 
  

Pour garantir une participation significative, il est important de proposer un vocabulaire et des idées 
inspirantes pour stimuler la discussion.



2.3 Les clés d’une participation publique réussie 

2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

1Dé f inir  de s objec t i f s 
c lair s ,  me sur able s e t 

r éalis t e s :
c l a r i f i e r  l e s  r é s u l t a t s  s o u h a i t é s 
a f i n  d e  d é v e l o p p e r  d e s  a c t i v i t é s 

a p p r o p r i é e s . 

A dap t er  le  pr oce s sus : 
é v i t e r  l e s  m o d è l e s  r i g i d e s  e t 

m o d i f i e r  l e  p r o c e s s u s  e n  c o u r s  d e 
r o u t e ,  a u  b e s o i n . 

Var ier  le s  mé t hode s selon 
le s  public s  : 

u t i l i s e r  u n e  v a r i é t é  d ’ o u t i l s  e t  d e 
f o r m u l e s  a d a p t é s  à  u n e  d i v e r s i t é  d e 

p e r s o n n e s .

Tr a v ail ler  à  une échelle 
humaine :  p r i v i l é g i e r  l e  t r a v a i l  e n 
p e t i t  g r o u p e  e t  l ’ é c h e l l e  d u  q u a r t i e r 

a f i n  q u e  t o u s  s o i e n t  à  l ’ a i s e  e t 
e n t e n d u s . 

Documen t er  le  pr oce s sus : 
c o n s i g n e r  c e  q u i  s e  d i t  e t  p r e n d r e 
d e s  p h o t o s  p o u r  g a r d e r  d e s  t r a c e s 

d u  p r o c e s s u s  e t  d e s  r é s u l t a t s . 

S ’en t endr e sur  le s  r ègle s 
du jeu e t  le s  l imi t e s  :  r e n d r e 

l e  p r o c e s s u s  c l a i r  e t  t r a n s p a r e n t , 
e t  e x p o s e r  o u v e r t e m e n t  l e s 

c o n t r a i n t e s . 

Év i t er  le  jar gon t echnique : 
u t i l i s e r  u n  l a n g a g e  s i m p l e  d a n s  l e s 

c o m m u n i c a t i o n s ,  l e s  d o c u m e n t s 
t e c h n i q u e s  e t  l o r s  d e s  a c t i v i t é s . 

Fair e  appel  à  de s 
anima t eur s d ’e x pér ience 

:  f a v o r i s e r  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  t o u s 
g r â c e  à  u n e  a n i m a t i o n  b i e n  d i r i g é e .

Impliquer  de s gr oupe s au x 
in t ér ê t s  v ar ié s : 

e n g a g e r  l e s  a c t e u r s  m a j e u r s  l e 
p l u s  t ô t  p o s s i b l e  p o u r  é v i t e r  l e s 

r é s i s t a n c e s  é v e n t u e l l e s . 

I l lus t r er  le s  idée s  :  f a c i l i t e r 
l a  c o m p r é h e n s i o n  d e s  i d é e s  e t  d e s 

c o n c e p t s  p a r  u n e  p r é s e n t a t i o n 
v i s u e l l e . 

Miser  sur  la  quali t é  de s 
ac t i v i t é s  : 

r e c u e i l l i r  d e s  i n f o r m a t i o n s  t r è s 
s i g n i f i c a t i v e s  g r â c e  à  q u e l q u e s 

a c t i v i t é s  b i e n  p l a n i f i é e s .

A ppr endr e de l ’e x pér ience 
de s au t r e s  : 

s ’ i n s p i r e r  d e  c e  q u i  s ’ e s t  f a i t 
a i l l e u r s ,  r i e n  n e  s e r t  d e  r é i n v e n t e r 

l a  r o u e . 
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Source : CEUM, L'urbanisme participatif : Aménager la ville avec et pour ses citoyens, 2015.

2.4 Le processus d'urbanisme participatif : mode d'emploi

Au fil des années, le processus en six grandes phases développé par le CEUM a prouvé son efficacité pour transformer 
les milieux de vie avec et pour les citoyens. Son application dans de multiples communautés québécoises et 
canadiennes de diverses tailles, accompagnées par le CEUM, et ses partenaires, a donné des résultats probants.

Malgré que les démarches d’urbanisme participatif tendent à utiliser des outils et une approche, force est de 
constater que les organisations disposent de ressources variables. Certaines démarches ont des échéanciers très 
serrés d’autres ont la possibilité de s’étendre dans le temps. Ainsi, les étapes et les outils proposés dans le présent 
guide constituent une suggestion à adapter selon votre contexte, vos ressources, votre échéancier, vos expertises, 
votre territoire, les opportunités qui se représentent en cours de route, etc. Une diversité d’expériences menées au 
Québec et ailleurs dans le monde ont démontré l’importance de se doter d’une marche à suivre pour faire d’une 
démarche d’urbanisme participatif un succès.
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Ce type de projet ne pourrait se faire sans l’apport essentiel de la communauté locale 
et des organismes du milieu. L’analyse des problématiques du secteur choisi tout 
comme la sélection de solutions d’aménagement se fait en partenariat avec le milieu. 
L’établissement du projet dans un secteur où la mobilisation sur les enjeux de mobilité 
des aînés existe déjà nous permet de répondre à un besoin de la communauté. Celle-ci 
sera par ailleurs en mesure de contribuer, par son dynamisme et son expertise, à la 
recherche des informations nécessaires à l’établissement du diagnostic.

Pour mener à bien un projet d’urbanisme participatif, il est important d’identifier dès 
le départ les acteurs locaux à impliquer et d’établir un partenariat avec eux. Faire 
appel aux leaders de la communauté peut faciliter l’établissement de liens avec les 
autres acteurs du milieu. Il est très utile de rallier des personnes habilitées à prendre 
des décisions quant à la transformation physique du milieu.

3.

Démarrer
Ét ablir  un par t enar ia t  a v ec les  ac t eur s 
locau x e t  dé f inir  un plan d'ac t ion
—

Étape 1

C o n s e i l  c i t o y e n  e n  s a n t é  d e  l ' E s t

—
Le conseil citoyen en santé de l’Est agit en catalyseur sur des priorités structurantes 
ciblées qui traduisent des choix et des actions collectives favorisant la santé des 
communautés et la réduction des disparités sur le plan de la santé, du territoire.
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O n  y  i n v i t e r a  l e s  a c t e u r s 
p e r t i n e n t s  p o u r  l e  m a n d a t  s u i v a n t  :

Iden t i f ier  le s  con t r ain t e s à  r e spec t er

Mobil iser  le s  r e s sour ce s

Mobil iser  la  communau t é

Four nir  un sou t ien t echnique

Iden t i f ier  e t  collec t er  le s  in f or ma t ions 
e x is t an t e s

U n e  c a r t o g r a p h i e  d e s  a c t e u r s 
p e r m e t  d e  :

C on f ir mer  ou de cor r iger  une per cep t ion 
à  l ’égar d d ’un ac t eur

Iden t i f ier  le s  al l iance s pos sible s e t  le s 
obs t acle s po t en t iels  à  la  par t ic ipa t ion

A dop t er  une appr oche spéci f ique 
à  chaque ac t eur  pour  op t imiser  sa 

par t ic ipa t ion.

3.1 Établissement de santé : critères facilitants 
Les caractéristiques suivantes facilitent l’atteinte de résultats dans le cadre du processus décrit dans le présent 
guide. 

La création d’un comité de travail, représentatif du 
milieu et regroupant les acteurs clés, est une étape 
déterminante dans la réalisation du projet. 

Acteurs pertinents : La table de quartier locale, les 
organisateurs communautaires de l’établissement 
de santé, la table locale aînés et d’autres organismes 
aînés impliqués et implantés dans le quartier, les 
usagers du bâtiment étudié, l'arrondissement et/ou 
la ville, la société de transport qui dessert le secteur 
et les autres acteurs "décisifs" (propriétaires fonciers, 
services techniques du CISSS ou CUISSS concerné).

3.2 Un comité de travail Dans le cas de la démarche pilote de Saint-Léonard, 
le Conseil citoyen en santé de l’Est a été une 
instance qui a permis de faire circuler l’information 
auprès des partenaires et a aussi permis de saisir 
les opportunités. 

3.3 La cartographie des ressources 
d'un territoire 
Une liste des acteurs présents sur le territoire a été 
dressée et la pertinence de chacun pour le projet a 
été évaluée. Chaque acteur a été positionné dans 
une grille, afin d’estimer le type et l’intensité des 
liens à établir avec lui au cours du projet.
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Ta b l e a u  d e s  a c t e u r s 
Une recension des acteurs peut s’effectuer à l’aide de la matrice suivante. Il permet de cibler les partenaires 
à inclure dans une démarche.

Source : CEUM, L'urbanisme participatif : Aménager la ville avec et pour ses citoyens, 2015.
   

3.4 Encadrer le processus

Des balises précises sont nécessaires pour assurer le bon déroulement et la réussite d’une initiative d’urbanisme 
participatif. Pour mettre en place un cadre de fonctionnement adéquat, il faut :

Dé f inir  le  t er r i t oir e 
d ’ in t er v en t ion.

Clar i f ier  le s  r ôle s e t 
le s  r e sponsabil i t é s  de 

chacun.

Dé t er miner  le s  objec t i f s , 
le s  cible s e t  le s 

indica t eur s de sui v i .

Iden t i f ier  c lair emen t  le s 
par t ie s  engagée s dans le 

pr oce s sus .

É t ablir  un échéancier. Dé t er miner  le s  r e s sour ce s 
f inancièr e s ,  humaine s e t 

ma t ér iel le s .
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E x e m p l e  d e  l a  d é m a r c h e  p i l o t e  à  S a i n t - L é o n a r d

Rôles et responsabilités des acteurs impliqués.

18

PAGE

Présenté par la Table de concertation des aînés de l' î le de Montréal et le Centre d'écologie urbaine de Montréal         avril 2018

Guide d'intervention Améliorer l'accès piéton aux établissements de santé



L' i m p o r t a n c e  d e s  t a b l e s  l o c a l e s  a î n é s
On en compte 28 sur l'île de Montréal et elles sont chacune, à différents égards, des façons différentes de 
travailler. 

3.5 Conseils pour cette étape

La collaboration est essentielle au succès et à la pérennité de toute démarche participative. Le processus ne 
devrait jamais reposer sur les épaules d’un seul acteur.

*  Par exemple, certaines sont légalement constituées et d’autres ne le sont pas. Aussi, certaines sont fortement 
intégrées à leur table de quartier alors que d’autres ne le sont pas ou le sont moins. Certaines comptent fortement 
sur la participation de leur CIUSSS (via la participation d’un.e organisateur.trice communautaire), mais ce n’est 
pas le cas de toutes. Même chose en ce qui a trait à la participation, formelle ou non, d’élus ou d’employés de 
l’arrondissement concerné. D’ailleurs, si certaines tables locales aînés ne représentent que le territoire d’un 
arrondissement, plusieurs en chapeautent souvent plus d’un... lorsque ce n’est pas un arrondissement ET le 
territoire d’une ville-liée ! Bref, il est impératif que cette diversité soit prise en compte lors de la planification d’une 
telle démarche ; les tables locales aînés sont les yeux et les oreilles d’un milieu !

L a  p h a s e  de  dé m ar r a ge  e s t  c e l le  o ù  o n  é t ab l i t  l ’ap p o r t  de  c h a c un  e t  le s  r è gle s  de  b a s e  e n c a dr an t  le 
p r o c e s s u s  c o l l ab o r a t i f .

I l  e s t  né c e s s air e  de  c o l l ab o r e r  a v e c  le s  t ab le s  lo c ale s  a î né s  t o u t  e n  r e s p e c t an t  le ur s  s p é c i f ic i t é s*

L e s  dé c ide ur s  (é lu s  e t  p r o f e s s io nne l s  m unic ip au x ,  ge s t io nn air e s  d ’ h ab i t a t io n ,  e t c .)  s o n t  r e s p o n s ab le s  de 
m e t t r e  e n  œu v r e  le s  c h an ge m e n t s  à  l ’e n v ir o nne m e n t  b â t i ,  e t  c e ,  à  m o y e n  e t  à  lo n g  t e r m e .  E n  c e  s e n s ,  i l  e s t 
e s s e n t ie l  de  t r a v ai l le r  e n  p ar t e n ar ia t  a v e c  le s  a c t e ur s  c h ar gé s  de  l a  p l ani f ic a t io n  e t  de  l a  r é al i s a t io n  de s 

t r a v au x .

M o b i l i s e r  de s  c i t o y e n s  né c e s s i t e  b e au c o up  de  t e m p s  e t  d ’e f f o r t s .  I l  e s t  im p o r t an t  de  c r é e r  de s  l ie n s  a v e c 
le s  o r g ani s m e s  lo c au x  o u  de s  c i t o y e n s  le a de r s  de  l a  c o m m un au t é  qui  o n t  un  l ie n  dir e c t  a v e c  le s  c i t o y e n s  e t 

de s  o b je c t i f s  c o m p a t ib le s  a v e c  c e u x  du  p r o je t .
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4.

Comprendre
Réaliser  un por t r ai t-diagnos t ic  de 
l 'u t i l isa t ion de l 'espace
—

Étape 2

Maintenant que le projet est lancé, le moment est venu de dresser un portrait-
diagnostic du secteur d’intervention. Il a pour objectif de faire ressortir les enjeux clés 
et d’énoncer des constats qui permettront d’orienter les solutions d’aménagement. 
À cette étape, la contribution des citoyens, des groupes de la société civile et des 
professionnels de l’aménagement permet de recueillir des informations de diverses 
natures et d’établir un portrait fiable.

Le portrait permettra de présenter le secteur dans lequel l’établissement choisi 
s’intègre, par exemple : caractéristiques de la population, bilan routier, signalisation 
routière existante, réseau de transport collectif, achalandage, etc. Il s’agit d’une 
lecture partagée des acteurs afin de favoriser un passage à l’action.

L’ i m p o r t a n c e  a c c o r d é e  à  c h a q u e  é t a p e  p e u t  v a r i e r  e n  f o n c t i o n  d u  c o n t e x t e ,  m a i s  l a 
s é q u e n c e  d o i t  ê t r e  r e s p e c t é e

Ces étapes constituent un guide, vous êtes libre, selon vos ressources, de suivre ou non ces étapes. 
L’objectif est que le portrait soit un outil de consensus entre les acteurs et qu’il vous permette de convaincre 
des partenaires d’agir, en ce sens c’est un document tourné vers l’action.

Source : CEUM, L'urbanisme participatif : Aménager la ville avec et pour ses citoyens, 2015.

4.1 Les grandes étapes pour réaliser un portrait
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Documen t s is sus de la  démar che 
Municipali t é  amis de s aîné s
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/mada/Pages/index.aspx

P or t r ai t s  de s ar r ondis semen t s sur  le  s i t e 
w eb Mon t r éal  en s t a t is t ique s
www.ville.montreal.qc.ca/montréalenstatistiques 

P lan loc al  de déplacemen t  de v o t r e 
ar r ondis semen t 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_
pageid=7317,142175000&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Mon t r éal  en s t a t is t ique s
www.ville.montreal.qc.ca/portal/page?_
pageid=6897,67633583&_dad=portal&_schema=PORTAL 

R éper t oir e  de s r é sidence s pour  per sonne s 
âgée s 
www.residences-quebec.ca/fr   

P lan de déplacemen t  de s école s pr odui t e s 
par  Vélo Québec 
www.velo.qc.ca/transport-actif/A-pied-a-velo-ville-
active/ecoles-participantes?region=06 

P lan d ’ur banisme de l ’ar r ondis semen t 
concer né e t  le  plan d ’ur banisme de la  v i l le 
de Mon t r éal
www.ville.montreal.qc.ca/portal/page?_
pageid=2761,3096652&_dad=portal&_schema=PORTAL

C ar t ogr aphie de s ac ciden t s  impliquan t 
de s pié t ons par  a  Dir ec t ion de la  san t é 
publique de Mon t r éal
www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/
environnement_urbain/thematiques/transport/
documentation.html 

P lans de s r é seau x de la  Socié t é de 
Tr anspor t  de Mon t r éal
www.stm.info/fr/infos/reseaux/plans-des-reseaux 

D e s  s o u r c e s  d ' i n f o r m a t i o n s  q u i  s o n t  i n c o u r t o u r n a b l e s  p o u r  d é b u t e r

Dans la majorité des cas, les données existantes constituent une excellente base sur laquelle appuyer la 
compréhension du secteur concerné. Une première étape consiste à rechercher, à regrouper et à organiser ces 
connaissances pour les mettre au service du projet. Il peut s’agir de données sociodémographiques ou d’autres 
types de statistiques compilées préalablement par différents acteurs, ou encore d’études et de plans réalisés au 
cours des dernières années.

4.2 Les données existantes

Pour vous aiguiller dans vos recherches, nous vous proposons un outil qui vous permettra de cibler les données 
pertinentes pour votre projet (voir l’annexe 8.1). Il ne s’agit pas de récolter l’ensemble des informations contenu 
dans cette grille, mais bien de voir quelles sont les sources les plus pertinentes pour votre projet. 

Étape 2

COMPRENDRE

Une population vieillissante

PYRAMIDE DES ÂGES, ARRONDISSEMENT DE 
SAINT-LÉONARD, 2011

— 
Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.

Maintenant que le projet est lancé, le moment est venu de dresser un portrait-diagnostic du secteur 
d’intervention. Il a pour objectif de faire ressortir les enjeux clés et d’énoncer des constats qui 
permettront d’orienter les solutions d’aménagement. À cette étape, la contribution des citoyens, 
des groupes de la société civile et des professionnels de l’aménagement permet de recueillir des 
informations de diverses natures et d’établir un portrait fiable.

Le portrait permettra de présenter le secteur dans lequel l’établissement choisi s’intègre, par exemple: 
caractéristiques de la population, bilan routier, signalisation routière existante, réseau de transport 
collectif, achalandage, etc. Il s’agit d’une lecture partagée des acteurs afin de favoriser un passage à 
l’action. 

L’arrondissement de Saint-Léonard présente une 
proportion de personnes âgées de 65 ans et plus 
supérieure à celle de Montréal (En 2011 : 19,3% 
à Saint-Léonard, 15,2% à Montréal). De plus, « la 
population des 65 ans et plus apparaît de plus en plus 
vieillissante. […] La hausse du nombre de personnes 
ayant plus de 75 ans depuis 2006 est notable dans 

Saint-Léonard : 1 320 personnes de plus (+21,4%). » 
(Source : Centre de santé et de services sociaux de 
Saint-Léonard et Saint-Michel, Principales caractéris-
tiques de la population du territoire du CSSS de 
Saint-Léonard et Saint-Michel Synthèse des données 
sociodémographiques de 2011, 2013)

4.1. PORTRAIT DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD

—

TAUX DE PERSONNES DE 65 ANS ET  +, 2011

— 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2011; Ville de 

Montréal
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http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7317,142175000&_dad=portal&_schema=PORTAL
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http://www.velo.qc.ca/transport-actif/A-pied-a-velo-ville-active/ecoles-participantes?region=06 
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http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/environnement_urbain/thematiques/transport/document
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/environnement_urbain/thematiques/transport/document
http://www.stm.info/fr/infos/reseaux/plans-des-reseaux
http://tcaim.org/wp-content/uploads/2018/04/Outilspourrealiserlademarche-Guide.pdf
http://tcaim.org/wp-content/uploads/2018/04/Rapportsaintleonardfinal.pdf
http://tcaim.org/wp-content/uploads/2018/04/Rapportsaintleonardfinal.pdf


4.3 Enquête sur le terrain
Afin de construire une connaissance fine et partagée des abords des établissements de soins de santé, il est 
pertinent d’évaluer l’accessibilité piétonne de ces lieux. Nous avons produit trois outils simples permettant de 
recueillir des informations pertinentes en peu de temps pour évaluer l'accessibilité. Trois outils sont proposés
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U n e  g r i l l e  d ’ é v a l u a t i o n  d e s  i n t e r s e c t i o n s

Marquage, feu piéton, temps de traverse, qualité du 
bateau pavé, visibilité, etc. (voir l’annexe 8.2)

U n e  g r i l l e  d ’ é v a l u a t i o n  d e s  t r o n ç o n s

Qualité et largeur des trottoirs, présence de 
végétation, présence de mobilier urbain et d’éclairage, 
présence d’obstacle, présence de transport collectif, 
verdissement, infrastructures cyclables, etc. (voir 
annexe 8.3)

U n e  g r i l l e  d ’ é v a l u a t i o n  d e s  a b o r d s  d e s 
b â t i m e n t s

Aire de stationnement, aire d’attente verdissement, 
accès au bâtiment, etc. (voir annexe 8.4)

http://tcaim.org/wp-content/uploads/2018/04/Outilspourrealiserlademarche-Guide.pdf
http://tcaim.org/wp-content/uploads/2018/04/Outilspourrealiserlademarche-Guide.pdf
http://tcaim.org/wp-content/uploads/2018/04/Outilspourrealiserlademarche-Guide.pdf
http://tcaim.org/wp-content/uploads/2018/04/Outilspourrealiserlademarche-Guide.pdf


4.4 Activités participatives

Les activités participatives et les enquêtes terrains permettent d’aller récolter de l’information très 
précise afin de compléter la lecture des enjeux du territoire. Ainsi, il importe de choisir les enquêtes 
qui permettront de récolter les données dont vous avez besoin en investissant peu de ressources.  

> encour ager 
le  sen t imen t  de 

sécur i t é  ur baine ou 
r ou t ièr e

> cons t i t uer  de s 
r isque s pour  la 

sécur i t é  r ou t ièr e 
ou ur baine

> l imi t er  le  con f or t 
e t  le  plaisir  dans 

le s  e space s public s

> con t r ibuer  au 
con f or t  e t  au 

plaisir  dans le s 
e space s public s

La marche exploratoire
La marche exploratoire est une méthode d’observation sur le terrain menée en petit groupe. Elle vise 
l’identification des caractéristiques qui peuvent limiter la mobilité des individus ou générer de l’insécurité. Elle 
sert aussi à repérer les aspects positifs du secteur ciblé. Les données recueillies sont qualitatives, soit les 
témoignages et les observations des participants. Ces données permettent d’illustrer le portrait du territoire 
à l'aide de photos des usagers et des témoignages. L'objectif de la marche exploratoire est d'identifier les 
éléments de l'aménagement pouvant :
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L a  m a r c h e  e x p l o r a t o i r e  :
> permet de constater in situ les bons coups et les défis 
en matière d’accessibilité piétonne et de cerner des 
potentiels d’amélioration.

> permet d’effectuer des observations précises : les 
intersections, les trottoirs et les abords immédiats du 
bâtiment.

> constitue une occasion d’illustrer des constats afin de 
les partager avec des tierces personnes. 



1 2  c r i t è r e s  d e  q u a l i t é  d e  l ' e s p a c e  p i é t o n

La grille d'observation proposée, le guide d'animation et la feuille de prise de notes en annexe 
s'inspirent des 12 critères de qualité de l'espace piéton.

Souce : Ordre des urbanistes du Québec, Revue Urbanité, La rue, Hiver 2011. (voir annexe 8.5)
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Afin de bien cerner le propos de la marche exploratoire, il est conseillé de prévoir un moment avec les participants 
avant se lancer sur le terrain.

Un portrait sommaire du territoire peut être présenté aux participants, ainsi que les dimensions de l'environnement 
bâti (rue, trottoirs, lieux publics) et l'outil d'analyse qui sera utilisé. 

Ce moment permet de partager de l’information et un vocabulaire avec les participants. Avant de débuter la marche 
exploratoire, il peut être intéressant d’échanger avec les participants des thèmes suivants :

L e s composan t e s de s in t er sec t ions : 
signalisa t ion,  disposi t i f  pour  la  t r a v er sée , 

c ir cula t ion,  e t c .

L e s qua t r e composan t e s de s t r onçons : 
canopée ,  sol ,  chaus sée ,  bâ t imen t .

De s e xemple s de l ieu x public s  don t 
l 'aménagemen t  f acil i t e  ou non la  mar che .

L e s cr i t èr e s de quali t é  de l ’e space pié t on : 
pr o t ec t ion,  con f or t ,  plaisir.

(v oir  anne x e  8 . 6)

25

PAGE
A v a n t  d e  s e  l a n c e r  s u r  l e  t e r r a i n ,  i l  e s t  b é n é f i q u e  d e  d i s c u t e r  a v e c  l e s  p a r t i c i p a n t s  d e s 
é t a p e s  d é j à  r é a l i s é e s  d a n s  l a  d é m a r c h e  e t  d e s  é l é m e n t s  c l é s  d e  l a  m é t h o d o l o g i e  u t i l i s é e 
s u r  l e  t e r r a i n .

http://tcaim.org/wp-content/uploads/2018/04/Outilspourrealiserlademarche-Guide.pdf


C L S C  d e  S a i n t - L é o n a r d
Prenez un moment pour présenter 
le portrait du territoire afin que les 
participants aient un minimum 
d’information sur le secteur. 

L o r s  d e  l a  p r é s e n t a t i o n 
—

P o t e n t i e l  p i é t o n n i e r
Il est judicieux de présenter le concept de 
potentiel piétonnier et les caractéristiques 
d’un environnement à la marche. 
L'utilisation de bons et de mauvais 
exemple est un technique efficace.

Q u o i  r e g a r d e r  ?
Ciblez les éléments que les participants 
devront regarder : le sol, le bâtiment, la 
canopée et la chaussée.

Le guide d'animation proposé dans ce guide pour la marche exploratoire est assez large, afin de susciter les 
discussions sans les contraindre. La marche exploratoire a pour objet l’environnement vécu et l’expérience des 
participants est mise en valeur. Tout au long de l’exercice, il est suggéré de mettre en valeur leur expertise et leur 
savoir liés à l’utilisation de l’environnement urbain. Il est conseillé de prévoir un animateur et un preneur de notes 
par petit groupe. Nous vous invitons à voir le guide d’animation et un modèle de rapport proposés pour la marche 
exploratoire (voir annexe 8.7 et 8.8).
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Q u i  p e u t  c o n t r i b u e r  a u  p o r t r a i t 
d i a g n o s t i c

L e s ci t o y ens du sec t eur  d ’ in t er v en t ion

L e s gr oupe s communau t air e s loc au x 
r epr é sen t a t i f s  de l ’ensemble de la 

communau t é

L e s r epr é sen t an t s  de s mil ieu x 
scolair e s e t  de la  san t é

L e s commer ç an t s e t  au t r e s ac t eur s 
économique s

L e s pr o f e s sionnels  d ’hor i z ons v ar ié s 
(u r b a n i s m e ,  t r a n s p o r t s ,  o r g a n i s a t i o n 

c o m m u n a u t a i r e ,  d e s i g n  u r b a i n ,  a r c h i t e c t u r e 
d e  p a y s a g e ,  l o i s i r s  e t  s p o r t ,  d é v e l o p p e m e n t 

s o c i a l ,  e t c .)  qui  r elè v en t  de la 
municipali t é  e t  de s agence s publique s 

e t  qui  on t  un pou v oir  d ’ in t er v en t ion 
dans le  sec t eur

L e s élus municipau x ,  e s sen t iels  pour 
leur  connais sance de s enjeu x e t  de s 

be soins de s c i t o y ens

4.5 Conseils pour cette étape

L e s or ganisa t ions communau t air e  qui 
qui  on t  dé v eloppé une e x per t ise en 

ur banisme ,  en aménagemen t ,  en de sign 
e t  sécur i t é  ur baine ,  en ar chi t ec t ur e du 

pa y sage ,  e t c

L'ensemble du portrait

• Créer des documents accessibles à tous pour répertorier 
et organiser les constats effectués dans le secteur 
d’intervention (ex. : portrait-diagnostic, présentations 
publiques, photos et vidéos, etc.).

• Dégager des actions et des lieux d’intervention 
prioritaires afin d’orienter le développement de solutions 
appropriées.

Des photos, des témoignages, des vidéos

• Vous ne prendrez jamais assez de photos. Dans la mesure 
du possible, incluez dans vos photos : des piétons, 
des cyclistes, des usagers du transport collectif, des 
véhicules. Ceci facilite la compréhension des constats 
que vous voulez illustrer en y incluant une présence 
humaine. 

• Récoltez des données que vous allez utiliser.

• Les grilles d’observation terrains sont exhaustives, nous 
vous invitons à utiliser les indicateurs et les données qui 
vous seront utiles. Les informations récoltées servent à 
étoffer votre portrait et à nourrir vos arguments afin de 
démontrer la nécessité d’agir. 

Les activités participatives : 

• Se réunir dans l’établissement de santé qui est étudié 
ou à proximité de celui-ci pour limiter le temps de 
déplacements.

• Inviter des intervenants qui connaissent le territoire : 
brigadier scolaire, policier communautaire, intervenants 
communautaires, etc.

• Se concentrer sur la population aînée implique une 
mobilisation particulière : il est essentiel de solliciter les 
organisations qui sont en lien direct avec cette clientèle 
et de prévoir des contacts personnalisés avec des 
résidences pour personnes âgées.

• Les aînés et les personnes à mobilité réduite se déplacent 
plus lentement prévoir le temps nécessaire.

• La marche exploratoire est organisée autour d’«arrêts», 
prévoir des discussions aux abords immédiats de 
l’établissement de santé et à une ou deux intersections 
à proximité.

• Prévoir aussi des espaces d’arrêt ombragés avec du 
mobilier urbain où les gens peuvent s’asseoir au besoin.
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Remarque

Un exercice de portrait est une étape parmi tant d’autres, ainsi, il est recommandé de ne pas trop mettre d’effort 
sur cette étape afin de ne pas perdre de vue que l’objectif est la proposition de solution aux difficultés rencontrées. 
Ainsi, il est essentiel de se concentrer sur certains types de données et de rendre le tout facile à comprendre. Un 
des moyens les plus efficaces est la carte synthèse qui permet de regrouper des éléments de diverses natures 
sur un seul support visuel. Le portrait diagnostic constitue une lecture partagée du territoire qui oriente nos 
propositions d’action. Il constitue en quelque sorte un groupe d’argument qui démontre l’urgence d’agir.

Résultat

E x t r ai t  de P r o j e t  p i l o t e  a u x  a b o r d s  d u  C L C S  d e  S a i n t- L é o n a r d

Temps de t r a v er se ac cor dé au x pié t ons t r op cour t  pour  le s  aîné s e t  le s  per sonne s à  mobil i t é 
r édui t e
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C a r t e  d i a g n o s t i c  r é a l i s é e  p o u r  l e  p r o j e t - p i l o t e  à  S a i n t - L é o n a r d 
L’utilisation d’une carte synthèse permet d’illustrer des constats provenant de diverses sources. 

T C A IM e t  C onseil  r égional  de l ’en v ir onnemen t 
de Mon t r éal ,  V iei l l i r  en san t é dans de s 
quar t ier s  sécur i t air e s .  Tr ois  démar che s :  
C ô t e - de s-Ne i ge -N o t r e -D am e - de - G r â c e 

R o s e m o n t-L a  P e t i t e -P a t r ie 

A hun t s i c - C ar t ie r v i l le

C en t r e d ’écologie  ur baine de Mon t r éal , 
Quar t ier  v er t s  ac t i f s  e t  en san t é .  Qua t r e 
démar che s :  
Me r c ie r-E s t
P ar c -E x t e n s io n 

N o t r e -D am e - de - G r â c e
P l a t e au-E s t 

P o u r  v o u s  i n s p i r e r,  n o u s  v o u s  i n v i t o n s  à  j e t e r  u n  œi l  a u x  d i a g n o s t i c s  s u i v a n t s  : 

C en t r e d ’écologie  ur baine de Mon t r éal ,  R é seau 
Quar t ier  v er t s .  Qua t r e démar che s :  
C h o m e de y
P e t i t e -P a t r ie
S a gue n a y
S h a w ini g an
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http://urbanismeparticipatif.ca/projets/chicoutimi-saguenay
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5.

Explorer 
Iden t i f ier  les  possibil i t és 
d'aménagemen t  r épondan t  au x 
besoins e t  au x enjeu x
—

Étape 3

Prenant appui sur les constats effectués lors de la phase Comprendre, l’étape 
d’exploration des solutions permet de dresser un éventail d’options d’aménagement 
et de bien évaluer celles-ci avant de passer à la prise de décision.

Voici une étape où l’ouverture, la concertation, la diversité des points de vue et la 
créativité sont de mise pour obtenir des résultats probants. Les professionnels, les 
citoyens, les intervenants communautaires et les commerçants sont invités à se 
réunir pour proposer leurs idées et discuter des différentes avenues possibles.

Des propositions inspirées des meilleures pratiques
Dans la recherche des solutions, spécifiques à chaque projet, aucune avenue ne 
doit être exclue. Il est souhaitable de s’inspirer d’initiatives locales, nationales et 
internationales qui se sont avéré des réussites dans des contextes similaires.

5.1 Les ressources existantes
Certains guides de bonnes pratiques offrent un éventail de solutions physiques pour favoriser les déplacements 
des piétons et des cyclistes.

>  V é l o  Q ué b e c ,  G ui de  am é n a ge m e n t  p o ur  p ié t o n 
e t  c y c l i s t e s 
>  C o n s e i l  c an a die n  de s  a dm ini s t r a t e ur s  e n 
t r an s p o r t  m o t o r i s é ,  Me s ur e s  de  p r é v e n t i o n  p o ur 
a s s ur e r  l a  s é c ur i t é  de s  p ié t o n s  au  C an a d a ,  2 0 1 3 . 
www.ccmta.ca/images/publications/pdf//PDF%20FRENCH/
CCMTA_Pedestrian_Report_Fre_FINAL.pdf  

>  N a t io n al  A s s o c i a t io n  o f  C i t y  Tr an s p o r t a t io n 
O f f i c i al s ,  U r b an  S t r e e r t  D e s i gn  G ui de ,  S i t e  w e b .  
www.nacto.org/publication/urban-street-design-guide/ 

S o l u t i o n s  l i é e s  a u x  r u e s  e t  i n t e r s e c t i o n s 

>  V i l le  de  M o n t r é al ,  G ui de  d ’am é n a ge m e n t 
dur ab le  de s  r ue s  de  M o n t r é al ,  F a s c i c ule 
5 ,   A m é n a ge m e n t s  p ié t o n s  uni v e r s e l le m e n t 
a c c e s s ib le s ,  2 0 1 7.  
www.ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/
TRANSPORTS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/FASCICULE_5_
AMENAGEMENT_PIETON.PDF 

>  V i l le  de  L a v al ,  G ui de  n o r m a t i f  d ’a c c e s s ib i l i t é 
uni v e r s e l le ,  2 0 1 3 .  
www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-
municipales/guide-normatif-accessibilite.pdf  
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>  S o c ié t é  l o gi que ,  F i c he s  t e c hni que s  : 
S t a t io nne m e n t ,  r am p e  d ’a c c è s  e t  au t r e s  t hè m e s , 
S i t e  w e b .  
www.societelogique.org/contenu?page=infotech/
reglementation  
 
>  In s t i t u t  N a z ar e t h  e t  L o ui s-B r ai l le ,  c r i t è r e 
d ’a c c e s s ib i l i t é  uni v e r s e l le  –A m é n a ge m e n t 
e x t é r ie ur s ,  2 0 1 4 .  
www.inlb.qc.ca/wp-content/uploads/2015/02/Criteres-AU-
AmenagementsExterieurs-nonAccessible.pdf  

>  In s t i t u t  uni v e r s i t a ir e  de  r é a d ap t a t i o n ,  S i t e 
w e b  
www.irdpq.qc.ca/nos-services/accessibilite-universelle/
guide-pratique-daccessibilite-universelle 

S o l u t i o n s  l i é e s  a u x  a b o r d s  d e s  b â t i m e n t s  p u b l i c s  

>  V i l le  de  L a v al ,  G ui de  n o r m a t i f  d ’a c c e s s ib i l i t é 
uni v e r s e l le ,  2 0 1 3 
www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-
municipales/guide-normatif-accessibilite.pdf  

>  C E UM ,  G ui de  A m é n a ge r  de s  î l o t s  de  f r a î c he ur 
e t  am é l i o r e r  le s  e s p a c e s  de  v ie   
www.ecologieurbaine.net/fr/documentation/guide-
techniques-documents/9-guide-sur-le-verdissement/file 

> V i v r e  e n  v i l le ,  C o l le c t i v i t é s  v i ab le s ,  É c he l le s 
de  l a  r ue  e t  du  b â t im e n t .   
www.collectivitesviables.org

S o l u t i o n s  l i é e s  a u x  r u e s  e t  i n t e r s e c t i o n s  (s u i t e) 

>  W o r l d  R e s s o ur c e s  In s t i t u t e , R o s s  C e n t e r  f o r 
S u s t ain ab le  C i t ie s ,  G ui d an c e  an d  E x am p le s  t o 
P r o m o t e  Tr a f f i c  S a f e t y  t hr o u gh  Ur b an  an d  S t r e e t 
D e s i gn  V E R S IO N  1 . 0 ,  2 0 1 5 .  
www.wri.org/sites/default/files/CitiesSaferByDesign_final.
pdf 

S o l u t i o n s  l i é e s  a u x  r u e s  e t  i n t e r s e c t i o n s  (s u i t e)
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5.2 Ateliers discussion sur les priorités après la marche exploratoire

Sur  le  domaine public  : 
 r u e s ,  t r o t t o i r s ,  a i r e  d ’ a t t e n t e  p o u r  l e  t r a n s p o r t  e n  c o m m u n ,  i n t e r s e c t i o n ,  p a s s a g e s  p o u r  p i é t o n s .

Sur  le  domaine pr i v é : 
 a b o r d s  d e  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  s a n t é ,  a i r e  d e  d é b a r c a d è r e ,  s t a t i o n n e m e n t ,  r a m p e  d ’ a c c è s ,  z o n e s  p l a n t é e s ,  s i g n a l i s a t i o n .

2 31Quels  son t  le s  t r ois 
bons coups  iden t i f ié s 

pour  f a v or iser  la  mar che 
e x plor a t oir e  ?

Quels  son t  le s  t r ois 
dé f is  iden t i f ié s  moins 

f a v or able s pour  la  mar che 
e x plor a t oir e  ? 

Quelle s son t  le s  idées 
pour  amélior er  la  s i t ua t ion 

dans le s  l ieu x v isi t é s
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Nous proposons d’orienter les discussions sur les améliorations visées et non pas des solutions techniques 
précises. Ce type de résultats donne plus de marge de manœuvre pour proposer des solutions à court, moyen et 
long terme. Voir un modèle de guide d’animation (voir annexe 8.9).

Afin de nourrir les réflexions des participants, il est essentiel de se prémunir de photos de solutions potentielles 
pour améliorer l’accessibilité et la sécurité piétonne : 

À la suite de la marche exploratoire, nous avons réalisé une discussion dirigée avec les participants de la marche. 
C’est l’occasion de revenir sur les observations faites sur les terrains et de cerner des points communs et de 
préciser et prioriser certaines idées lancées sur le terrain. L’objectif de l’atelier est de répondre aux questions 
suivantes : 

L e  t a b l e a u  u t i l i s é  c o m p r e n d  l e s  c h a m p s  s u i v a n t s  :  b o n s  c o u p s  i d e n t i f i é s ,  d é f i s 
i d e n t i f i é s  e t  i d é e s  p o u r  a m é l i o r e r  l a  s i t u a t i o n  -  s é c u r i t é ,  c o n f o r t  e t  a c c è s  a u  b â t i m e n t

http://tcaim.org/wp-content/uploads/2018/04/Outilspourrealiserlademarche-Guide.pdf
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5.3 Atelier de travail avec professionnels

L’étape de recherche de solution s’appuie sur les constats issus de la recherche documentaire et des activités 
participatives sur le terrain. L’atelier de travail permet de proposer des idées répondant aux préoccupations et 
enjeux ciblés.

Un atelier de travail professionnel est une rencontre d’environ 2 heures qui permet aux professionnels issus des 
domaines liés à l’aménagement urbain d’aborder collectivement les problématiques observées au sein d’un territoire 
circonscrit et de proposer des solutions. De courtes présentations sur l’état de la situation et les problèmes vécus 
précèdent généralement du travail en sous-groupe qui vise le développement de solutions d’aménagement. En 
guise de conclusion, les différents sous-groupes présentent en plénière centaine s de leurs idées et celles-ci sont 
discutées. Un modèle de guide d’animation est disponible (voir annexe 8.9).
  
Les objectifs de l’atelier de travail professionnels sont les suivants : 

La qualité du travail de préparation (carte synthèse des enjeux, documentation précise sur l'état actuel) sont des 
moyens de garantir des solutions adaptées au contexte qui répondent au contexte et aux enjeux soulevés dans les 
étapes précédentes.

Les idées proposées dans l’atelier méritent un travail pour détailler et rechercher des exemples inspirants au sein 
d’autres établissements et d’autres quartiers de la ville. Ainsi, le porteur de projet doit prévoir du temps à cette fin.

Afin que les propositions collent au plus près de la réalité sur le terrain, il est intéressant de partager les opportunités 
à saisir, par exemple : la planification de travaux, l’existence de subvention, les programmes de financement 
gouvernementaux, les engagements des décideurs, etc. 

5.4 Conseils pour cette étape 

R egr ouper  le s 
par t enair e s pour 

ar r imer  le s  di f f ér en t s 
pr oje t s  e t  démar che s 

en cour s dans le 
quar t ier. R a f f iner  cer t aine s 

me sur e s e t  le s 
solu t ions pos sible s à 

pr i v i légier.

Fair e  le  poin t  sur  le s 
s i t ua t ions pr oblème s .

P r oposer  e t  par t ager 
de s idée s de solu t ions .

Cr éer  une d y namique 
de r é solu t ion de s 

pr oblème s iden t i f ié s 
dans le  t er r i t oir e 

d ’é t ude .

R éunir  l ’ensemble de s 
par t ie s  pr enan t e s pour 
imaginer  de s solu t ions 

bien adap t ée s au x 
be soins iden t i f ié s .

Susci t er  de s idée s 
inno v an t e s ,  inspir ée s 

de s meil leur e s 
pr a t ique s .

Fa v or iser  l ’ ins t aur a t ion 
d ’une d y namique de 
t r a v ail  collabor a t i f 
en t r e  de s ac t eur s 

sou v en t  peu habi t ué s à 
œu v r er  ensemble .
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Après avoir précisé les solutions les plus prometteuses pour améliorer l’environnement 
urbain du secteur visé, il est temps de passer en mode décision et de solliciter les 
organisations et les personnes qui ont un pouvoir d’action direct. 

Il reste maintenant au comité de travail à structurer les propositions retenues à 
l’intérieur d’un plan d’action détaillé. Les différents enjeux et problèmes préalablement 
identifiés sur le territoire y sont abordés. Ce plan d’action doit comporter des 
recommandations d’interventions précises, spécifiques à chaque situation à corriger. 
En résumé, ce plan permet de passer de la parole au geste.

Une étape de représentation auprès des décideurs qui sont visés par les propositions 
d’amélioration. Des discussions doivent être menées avec l'établissement cible et 
avec les gestionnaires du CIUSSS. Des discussions sont aussi à prévoir avec les 
organisateurs communautaires et les services techniques du CIUSSS. Il est aussi 
pertinent de présenter les résultats au participant de l’étape « Comprendre » et aux 
partenaires n’ayant pas pu participer à l’étape « Explorer ».

Afin de rallier un public plus large, ne pas hésiter à faire une promotion publique de 
la démarche par des liens avec les médias locaux, des publications sur les médias 
sociaux et des représentations publiques avec des partenaires. Ceci permettra de 
faire connaître le projet et de trouver possiblement des appuis pour la réalisation 

6.

Décider et agir 
Valider,  aupr ès des di f f ér en t s 
ac t eur s ,  les  solu t ions 
dé v eloppées e t  les  enr ichir. 
Implan t er  des aménagemen t s e t 
pr endr e des engagemen t s .
—

Étape 4

6.1 Conseils pour cette étape 

Valider  aupr è s de s 
ci t o y ens e t  de s ac t eur s 

le s  enjeu x e t  l ieu x 
sur  le squels  i l  e s t 
pr ior i t air e  d ’agir.

Me sur er  leur  adhé sion 
au x solu t ions is sue s de 
la  phase d ’e x plor a t ion, 

t ou t  en soll ic i t an t  de 
nou v elle s idée s de leur 

par t .

Décider  de s meil leur e s 
ac t ions à  en t r epr endr e 
dans l ’ in t ér ê t  de t ous 

e t  r as sembler  ce s 
me sur e s dans un plan 

d ’ac t ion bien s t r uc t ur é .
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6.2 Assurer un suivi de la mise en œuvre

La phase de mise en œuvre du projet est une étape très attendue par l’ensemble des acteurs, car elle vient couronner 
de multiples efforts participatifs de sensibilisation, d’idéation, de concertation et de planification. C’est le moment 
de passer à l’action sur le terrain. Des solutions prometteuses ont été identifiées; leur mise en place constitue à 
coup sûr une étape inspirante et emballante !

Pour les projets d’envergure, la mise en œuvre se fait progressivement, jusqu’à l’obtention d’un résultat final 
satisfaisant pour l’ensemble des usagers et des parties concernées. La phase « Agir » peut ainsi s’étaler de 
quelques semaines à plusieurs années, selon la complexité des enjeux et l’ampleur des travaux à effectuer.

Conseils pour cette étape 
Concrétiser la vision développée par l’ensemble des acteurs ayant participé aux différentes phases du processus.

Cor r iger  le s  s i t ua t ions pr obléma t ique s 
iden t i f iée s par  le s  par t ic ipan t s .

Vér i f ier  sur  le  t er r ain ,  par  de s 
aménagemen t s t empor air e s ou de s pr oje t s 

pi lo t e s ,  que le s  solu t ions imaginée s 
r éponden t  bien au x be soins e x pr imé s par 
le s  usager s e t  le s  cor r iger  s i  néce s sair e .

E x t r ai t  de P r o j e t  p i l o t e  a u x  a b o r d s  d u  C L C S  d e  S a i n t- L é o n a r d

5 . 2  P r o p o s i t i o n s  d e  s o l u t i o n s  p o u r  l e s  a b o r d s  d u  C L S C  d e  S a i n t- L é o n a r d
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Le tableau synthèse suivant retrace les étapes de la démarche pilote avec le CLSC de St-Léonard

Activité Date Objectifs 

Conseil citoyen de l’Est Mai 2017 Rencontre de présentation préliminaire du projet 

Rencontre entre la DRSP, la 
TCAÎM, le CEUM et le 
CIUSSS 

Mai 2017 

Identification d’un  établissement/secteur 

Confirmation du cadre d’intervention préliminaire 

Confirmation de la portée du cadre physique concerné 

Partenaires locaux : 
Concertation Saint-Léonard 
/ TANDEM; organisatrice 
communautaire CLSC 

Juillet 2017 
Rencontre de présentation du projet et présentation du guide 
d’intervention préliminaire et de l’échéancier 

Visite terrain 1 Juillet 2017 
S’approprier les lieux; prise de photos; repérages pour la 
marche exploratoire 

Visites terrain 2 Août 2017 Réalisation du diagnostic terrain avec les grilles d’analyse 

Recherche documentaire  Juin à août 2017 
Récolte des données pertinentes concernant le secteur 
(typologie routière, achalandage, signalisation, accidentologie, 
transport collectif, etc. 

Portrait préliminaire  Juillet -août 2017 
Mise en commun des données récoltées, création de la carte 
diagnostique, bilan des problématiques 

Marche exploratoire  Septembre 2017 Soulever les enjeux vécus par les résidents 

Ateliers de discussion Septembre 2017 

Comprendre la démarche et ouvrir le champ des possibles des 
participants 

Souder les experts en aménagement, accessibilité universelle, 
verdissement, etc. 

Proposition de solution 
Septembre - octobre 
2017 Formuler les propositions d’amélioration 

Représentations  
À partir de novembre 
2017 

Communiquer les propositions de solution auprès des 
décideurs institutionnels et politiques et réaliser le suivi 

Présenter le projet pilote et le guide auprès des instances 
intéressées (CIUSSS, CLSC, arrondissements, organismes du 
milieu). 
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D e  p r e m i e r s  r é s u l t a t s !  M i s e  e n  p l a c e  s i m p l e  e t  r a p i d e  d e  l i g n e  d e  g u i d a g e 
p o u r  s é c u r i s e r  l a  c i r c u l a t i o n  à  l ' e n t r é e  d u  s t a t i o n n e m e n t  s u i t e  à  u n e  p r e m i è r e 
r e n c o n t r e  a v e c  l e s  s e r v i c e s  t e c h n i q u e s  d u  C I U S S S - d e - l ' E s t - d e - l ' Î l e - d e - M o n t r é a l .



T C A Î M 
—
3958 rue Dandurand
Montréal  (Québec)
H1X 1P7
(514) 286-8226
info@tcaim.org
www.tcaim.org

C e n t r e  d ' é c o l o g i e  u r b a i n e  d e  M o n t r é a l
—
3516 avenue du Parc 
Montréal  (Québec) 
H2X 2H7 
(514) 282-8378 
info@ecologieurbaine.net
www.ecologieurbaine.net

Un outil  pour f avor iser l 'engagement  
> Le présent guide, en plus d’expliquer le processus suggéré par étape, illustre chacune de 
ces étapes grâce à l’expérience du projet pilote Aménager les abords des établissements de 
soins de santé développé par Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAIM) en 
collaboration avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) au cours de l'année 2017 
sur le terrain du CLSC de Saint-Léonard.

>  Consultez le document Les outils pour réaliser la démarche : Annexes du guide. Vous y 
trouverez tous les outils conçus pour ce projet qui vous permettrons de réaliser le vôtre! 

http://www.tcaim.org
http://www.ecologieurbaine.net 
http://tcaim.org/wp-content/uploads/2018/04/Outilspourrealiserlademarche-Guide.pdf

