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Environnement urbain et sant(  
E. Grandjean 
(Institut fLir Hygiene und Arbeitsphysiologie, ETH-Z, Clausiusstrasse 25, CH-8006 Zurich) 

1. La vie de citadin et la santd 

La ville, dans le temps, ~tait consider6e comme 
tombeau de I'humanit6: la mortalit~ 6tait bien plus ele- 
v6e en ville qu'elle ne 1'6tait & ~a campagne et le nom- 
bre de la population ne pouvait £~tre maintenu que 
grace & un afflux constant des villages. Des condit ions 
d'hygi~ne insuffisantes, des ~pid~mies, un taux ~lev~ 
de mortalit~ enfantine, la tuberculose et autres mala- 
dies infectieuses mena?aient la sant~ du citadin. 

Ces condit ions ont fondamentalement chang~ de- 
puis le d~but d,e ce si~cle. La Iong~vit~ a pass~ d'en- 
viron 45 & plus de 70 ans. Les maladies infectieuses, 
qui, au d6but du si~cle, 6talent de loin encore le fac- 
teur principal de mortalite, ne jouent plus qu'un rSle 
secondaire depuis 20 ans. 

Cependant, la long~vit~ et la mortalit~ ne sont pas 
les seules mesures, ni m6me les plus importantes, pour 
evaluer la sant6 de I'homme. Cette objection est va- 
lable surtout, si on consid~re toute l '6tendue du terme 
<<sant~,, et qu'on lui donne comme base la d~finition 
de I'Organisation Mondiale d,e la Sant~, selon laquelle, 
la sant6 est un etat de bien-6tre physique, psychique 
et social. 

Dans cet ordre d'id~es, il est int~ressant de men- 
t ionner les observations faites par de nombreux psy- 
chiatres [12, 7], qui, au cours des derni~res decades, 
ont pu constater un net accroissement des troubles 
psychiques. Ainsi, le nombre de cas d' incapacit~ en 
France, des & des psychoses ou n~vroses, aurait pass~ 
d e 6 % e n 1 9 5 0 & p r ~ s d e 1 8 %  en1967. 

Une relation entre la forme d'agglom6ration et la 
fr~quence des troubles psychiques a pu ~tre observ~e 

plusieurs reprises [8]. Parmi ces troubles, il faut citer 
surtout: 

- maladies psychosomatiques 
- alcoolisme 
- d~pendance de drogues 
- criminalit~ de mineurs 
- comportement antisocial 
- n~vroses 

Tous ces troubles paraltraient beaucoup plus sou- 
vent dans les taudis, dans les quartiers & grande den- 
sit~ de population [3] et dans les cit6s & buildings [7]. 
Toutefois, de nombreuses enqu6tes ddmontrent que 
les troubles psychiques ddpendent aussi en grande 
partie du niveau socio-~conomiqL~e de la population 
examinde. II est donc impossible de d~finir aujourd'hui 
avec certitude, dans quelle mesure la sant~ des cita- 
dins est influenc~e par la forme d'aggtomdration en 
elle-mOme ou par la d~pendance des condit ions socio- 
economiques. 

2. La vie de citadin et le bien-Otre 

La menace directe de la vie en vitle, due & des 
conditions d'hygi~ne insuffisantes, a et6 vaincue avec 
succ~s. Par contre, depuis deux dizaines d'ann~es, 

La vie dans les regions urbanise~es ne corres- 
pond plus guere ~ un fonctionnement harmonieux 
de i'organisme humain. Cet article envisage les fac. 
teurs que les architectes et les urbanistes doivent 
prendre en conside~ration pour am(~nager des ag- 
glom(~rations judicieusement adapt(~es ~ I'homme. 

on releve de nouvelles tendances qui nuisent peut- 
~tre moins & la sant6 dans le sens physique mais d'au- 
tant plus au bien-6tre - donc & la qualite de vie: il 
s'agit de I 'environnement transforme par la technique 
et I 'urbanisation. La vie actuelle dans les agglomera- 
tions urbaines est, en effet, marquee par les faits sui- 
vants: 

- Des 6missions de bruit perturbent repos et som- 
meil; elles troublent certaines activit~s professio- 
nelles. 

- D e s  corps ~trangers dans I'air provoquent une 
augmentation de la n6bulosit6, diminuent la radia- 
tion solaire et peuvent, si certaines limites sont 
atteintes, nuire ~. la sant~ physique. 

- Le mode de vie g~n6ralement s6dentaire occa- 
sionne un manque d'exercice, ce qui entratne chez 
I'homme une r~duction des fonctions des organes 
et du m6tabolisme. 

- L'absence d'espaces verts combin6e au mode de 
vie des citadins perturbent le d~veloppement phy- 
siqu,e et psychique des enfants adolescents. 

3. Immissions de bruits 

3.1. Effets 

La circulation est la source principale de bruit en 
ville. Les ~tudes faites jusqu'~, present r6v~lent que le 
bruit cause par la circulation .ales effets suivants: 

- II porte prejudice au sommeil. 
- II trouble la compr6hension dans les dialogues. 
- II perturbe diverses activit6s de Ioisir (t~16vision, 

lecture, travaux intellectuels, repos, jeu et d6tente 
en plein air). 

- I1 d6range I 'enseignement scolaire. 
- II nuit a la convalescence des malades dans les 

hOpitaux et institutions analogues. 

Fig. 1 repr~sente les r~sultats d'une enqu6te faite 
sur les effets sonores du trafic aux environs de B&le, 
Suisse [1]. Un groupe de 400 personnes, choisies selon 
te hasard, a 6t6 questionn6, entre autre, sur les pertur- 
bations provoqu6es par le bruit de la circulation. En 
m~me temps, I 'ampleur du bruit caus~ par le trafic a 
~t6 mesure pour chaque habitation. La fr~quence des 
complaintes concernant le trouble des Ioisirs augmen- 
tait avec I'intensit~ sonore moyenne du trafic. En outre, 
il a 6t~ r6v616, que le bruit de la circulation perturbait 
principalement les fonctions de d61assement telles que 
~epos et sommeil. 
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Figure I 
E#ets du bruit de la circulation sur les Ioisirs. Enqu~te effectu~ aux 
environs de B&le (I). 
Verticalement: pourcentage des donn~es sur les perturbations des 
400 personnes interrog~es. Horizontalement: somme des tr~quences 
d'intensit~ Lso (intensit@ sonore moyenne) durant la iourn~e (06.00 
20.00 h) devant les fen6tres. 

Dans une enqu~te su~doise, les personnes inter- 
rogues sur les effets du bruit devaient r~pondre ,,non 
perturbe,> et ,,tr(~s perturbS,,. Les resultats sont repr~- 
sent~s par Fig. 2. 
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Figure 2 
Ampteur de la g~ne caus~e par le bruit du trafic dans /es zones r~si- 
dentie/les. Enqu#te su~doise ]11]. L'intensit~ permanente ~quiva- 
/ente correspond ~ peu pros ~ la somme des fr~quences d'intensit6 
Lso+5. 

3.2. Directives et valeurs limites 

En consideration des recherch,es effectu6es jus- 
qu'& present et en tenant compte des experiences g6- 
n(~rales, on peut dire en r6sum~: 

- Si I' intensit6 sonore moyenne Ls0 se trouve en des- 
sous de 50 dB (A) le jour et en dessous de 40 
dB (A) la nuit, un quart ier r(~sidentiel peut ~tre qua- 
lifi6 de calme. 

- S i  I ' intensit6 sonore moyenne Lso depasse 60 
dB (A) le jour et 45 dB (A) la nuit, le bruit est con- 
sid6r~ comme excessif et intol6rable pour une 
zone r~sidentielle. 

Pour planifier ia construction de routes et de Iotis- 
sements, il convient de tenir compte des differentes 
utilit6s d'une part, et de distinguer entre les zones non 
construites et celles qui sont d6j~. peupl6es d'autre 
part. La signification et les bornes des valeurs limites 
sont fondamentalement diff6rentes, selon qu'il s'agisse 
d'une region construite ou non: 

- Dans une r6gion, o0 il n'y a pas encore de cons- 
tructions, les valeurs limites ont but de pro- 
t6ger les Iotissements futurs des ~missions sono- 
res, afin de garantir au bien-6tre. Ces valeurs limi- 
tes fournissent ainsi les directives & la planifica- 
tion. 

- Dans les r6gions dOja peupl6es, les valeurs limites 
ont pour but de prot6ger les habitants d'un exc~s 
de bruit. Ces valeurs limites sont & la base de tou- 
tes les mesures d'assainissement. 

II va de soi, qu'il faut envisager des valeurs limites 
plus strictes pour les zones non construites que pour 
celles d~j& peuplees. Alors que, dans le premier cas, 
les points de vue id6ologiques pr(~dominent, il faut 
plutSt respecter les consid6rations pragmatiques dans 
le second. LeTableau 1 groupe les valeurs limites [5,6]. 

Tableau 1 

Vateurs limites pour le bruit caus6 par le trafic, tntensit6 mesur~e 
devant les ten~tres~ Jour: 0600-2200 h. Nuit: 2200-0600 h. 
Intensite moyenne (Ls0): somme des fr6quences d'intensit(~. Les va- 
leurs limites pour r(~gions sans b&timents servent de directives ~l la 
planif ication. Les valeurs limites pour r(~gions avec b&timents ser- 
vent de base aux mesures d'assainissement. 

R(~gions et utilit(~ Intensit~ sonore moyenne Ls0 

pour r(~gions pour r~gions 
sans b&timents avec b&timents 

jour nuit jour nuit 
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Cites residentiettes 50 40 60 45 
Zones mixtes 60 45 60 45 
Ecoles 50 - -  55 - -  
H6pitaux 50 40 50 40 

3.3. Mesures de protection 

Les mesures I(~gislatives visant une r~duction du 
bruit provoqu6 par des v6hicules & moteur, trams et 
autres moyens de transport ont d~j& (~t6 largement dis- 
cut(~es et souvent d6crites; c'est pourquoi nous ne les 
reprendons pas ici. Pour pouvoir jug,er des mesures 
architectoniques et de planification, il faut toutefois 
connaitre les r~gles suivantes concernant le bruit du 
trafic: 

- Pour une zone rapprochee (a cSte d'une route), 
les intensites sonores restent inchang(~es par rap- 
port & la distance. 

- Une zone rapprochC~e s'6tend depuis quetques m 
jusqu'& environ 50 m de distance. L'~quation sui- 
vante est valable dans les condit ions de proximite: 
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zone rapp rochee  = 10 000 m/un i t~s  de veh icu les  
par  h. 

- Pour une zone rapprochee ,  une c i r cu la t ion  doub lee  
augmente  I ' in tensi te  du bru i t  de 6 dR. 

- Pour une zone e lo ignee,  I ' in tensi t6 sonore  mo- 
yenne ne d i m i n u e  que de  3 dB par  d i s tance  
doubl6e.  

- Pour une zone 61oign~e, une c i rcu la t ion  doub l6e  
augmen te  I ' in tensi t6 sonore  de 3 dB. 

En r6sum~, on peut  re ten i r  les po in ts  su ivants en 
ce qui conce rne  les mesures  a rch i t ec ton iques  con t re  
le bru i t :  

- L e s  routes con tournan tes  sont  e f f i caces  si la 
d is tance  aux hab i ta t ions  c o m p o r t e  au mo ins  300 m 
torsque le bru i t  se r~pand l i b remen t  sans obs tac le .  

- Des obs tac les  so l ides  sous fo rme  de tours, rein- 
parts ou 6d i f ices r~duisent  cons i d~ rab lemen t  I ' in- 
tensi t~ sonore  dans leur  o m b r e  de son. G loba le -  
ment, on peut  retenir ,  que l ' in tens i t~  du bru i t  est  
redui te  d 'env i ron  10 & 20 dB dans I ' ombre  du son 
d 'un obs tac le  sol ide.  Les tunnels,  passages  cou-  
verts et souter ra ins  pour  les routes sont  enco re  
plus ef f icaces.  

- Adap ta t ion  des p lans des b&t iments :  les p ieces  les 
plus sens ib les  au bru i t  du c6t~ de ta fa?ade  op-  
pos~e.au traf ic.  

- La hauteur  des ~di f ices a une g rande  in f luence 
sur la sonor i tY :  & par t i r  d 'une  hauteur  de 7 m 4- 2 
& 3 dR, & par t i r  de 16 m de haut  ÷ 4 & 6 dR. Cela 
s ign i f ie  que des ~d i f i ces  e lev6s necess i ten t  une 
d is tance doub le  des routes que les ma isons  & un 
~tage. 

- Les routes b~tonnees augmen ten t  la sonor i t~  de 5 
dB par  rappor t  aux routes asphat t~es.  

- Les l im i ta t ions  de v i tesse d im inuen t  le bru i t  d 'en-  
v i ron 5 dR, & cond i t i on  de r~du i re  la v i tesse d'& 
peu pr6s 40 & 50 km/h.  

- Le pou rcen tage  des po ids  lourds  clans te t ra f ic  
augmen te  te brui t .  Si ce pou rcen tage  est  ma jo r~  
de 20% , I ' in tensi te sonore  est accrue  d 'env i ron  
5dR.  

- Les mont~es et car re fours  augmen ten t  le bru i t  de  
3 & 5 d R .  

- Les p lan ta t ions  d 'a rb res  et de  bu issons ont  un 
pouvo i r  mo ind re  de r~duct ion du bruit .  Pour une 
la rgeur  de 50 m on peut  c o m p t e r  avec une d im inu-  
t ion de  5 dB envi ron.  

Une ~va luat ion s o m m a i r e  de tou tes  ces mesures  
se t rouve au Tab leau 2. 

4.  P o l l u t i o n  d e  I ' a i r  

4.1. L ' amp leu r  de la po l lu t ion  de I 'a i r  l ib re  par  des 
corps  ~t rangers est due p resque  en t i~ rement  & la con-  
sommat ion  techn ique  d ' ene rg ie  par  I ' homme.  Cet te 
consommat i on  d~pend  de nouveau de I ' acc ro i ssemen t  
de la popu la t ion  et  du d~ve toppemen t  t echn ique  et 
~conomique  des pays indust r ia l is6s.  

Tableau 2 
Evaluation de mesures de protection contre te bruit du trafic. 
+ + + = tres efficace (plus de 10 dR) 

+ + = efficacit~ moyenne (5-10 dB) 
+ = efficacit~ minime (5 dB au plus) 

Mesures de protection Efficacite Annotations 

Routes de contournement + + + 

Passage couvert ou tunnel + + + 
Obstacles solides + + + 
(murs, remparts, ~difices) 
Adaptation des plans de cons- + + 
truction, maisons basses 

Recouvrement des routes, vitesse, 
pourcentage des poids Iourds, 
mont~es, carrefours, plantations 

+ 

Necessit6 d'une dis- 
tance de plusieurs 
centaines de m des 
habitations 

N6cessit~ d'une 
bonne proportion 
Possibilites limit~es 
Orientation des 
faqades (?) 

q 

Les sources  d i r e c t e m e n t  responsab les  de la po l lu -  
t ion de I 'a i r  et leur p ro ra ta  a p p r o x i m a t i f  & la consom-  
mat ion to ta le  d ' ene rg ie  ressor ten t  de la sp6c i f i ca t ion  
c i -apres :  

- Chauf fage d o m e s t i q u e  et eau chaude  50 % 
- Carburan ts  pou r  v~h icu les  et av ions 30 % 
- Indust r ie  20 % 

Cet te sp6c i f i ca t ion  est va lab le  pour  une cons ide-  
rat ion g l oba le  d 'un ~tat  industri ,al is~. Des d i ve rgences  
loca les  ou reg iona les  de ces va leurs  moyennes  sont  
poss ib les .  Ainsi ,  les 6miss ions  des usines p r~domi -  
nent  dans les cent res  & for te concen t ra t i on  indus t r ie l le  
et, dans les ru,es avec t ra f ic  dense, ce l les  des v~hi-  
cules. En outre,  ia d ivers i te  des c o m p o s a n t s  po l luan t  
I 'air, qui  d6penden t  du p rodu i t  6ne rg~ t ique  brut  em-  
p loye,  est  ~ga lemen t  un fac teu r  impor tan t .  Le Tab leau  
3 6num~re  les sources  de c o n s o m m a t i o n  ~nerg~t ique,  
les 6miss ions  en r~sul tant  et leur s ign i f i ca t ion  tox i co -  
Iog ique.  

Tableau 3 
Sources, 6missions et signification toxicologique des principaux 
polluants de I'air. 
+ + + = tr~s fortes 6missions 

+ + = fortes emissions 
+ = emissions mod~r~es 

Corps etrangers Consommation d'energie Signification 
Char- Mazout Es- toxicologique 
bon sence 

Poussiere, suie + + + + + Porteur d'~t~ments 
toxiques, Irritants 

Dioxyde desoufre + + + + + - -  Irritant 
Oxydes azoteux 
et Aldehydes - -  + + + + Irritants 
Hydrocarbures + + + + + Irritants et elements 

provoquant le cancer 
Monoxyde de + + + + + + + Asphyxiant, r~duit les 
carbone fonctions c~r6brales 
Plomb + - -  + + + Poison g~n6ral avec 

affinite particuli~re 
pour le sang 
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4.2.Influences m6t~orologiques 

L'ampleur de la pollution de I'air est determinee 
par les 6missions d'une part, et par les conditions 
met~orologiques d'autre part. Lorsque le vent souffle 
& plus de 6 m/s, il semble que I'air se charge relative- 
ment peu de corps etrangers. En Suisse, le vent atteint 
cette vitesse approximativement & 10 % des jours par 
an. 

L'absence de vent, qui r~gne surtout Iors d'une in- 
version atmosph~rique, est tr~s d~favorable. Les inver- 
sions atmosph~riques sont marquees par un retour 
de couches verticales d,e temperature, des masses d'air 
chaud reposent sur des nappes d'air froid et emp~- 
chent ainsi le renouvellement vertical normal de I'air. 
Les couches proches du sol se transforment en brume 
ou brouillard et se chargent d'impuret~s. 

Si I'inversion atmosph~rique se maintient, I'air 
peut dangereusement se charger d'~l~ments ~trangers 
nuisibles & la sant~. C'est pourquoi une analyse appro- 
fondie des conditions m~t~orologiques locales s'im- 
pose Iors de la planification d'un Iotissement ou d'une 
zone industrielle. 

4.3. Effets 

Une augmentation des impuret~s chargeant l'air 
dans les cit6s r6sidentielles peut avoir les cons6quen- 
ces suivantes: 

- Dommages causes b la sante entrainant un taux 
de mortalit~ plus ~leve ou une augmentation des 
maladies. 

- Irritations et douleurs darts les yeux et voles respi- 
ratoi res. 

-Diminut ion du bien-~tre par des 6manations 
d'odeurs, des poussi6res retombant sur appuis de 
fen~tres, tentures et meubl,es, par une visibitit~ 
r~duite et un soleil cache. 

- Dommages caus6s aux b&timents, plantes et au 
monde animal. 

Les observations faites b Londres en d~cembre 
1952, Iors d'une situation d'inversion atmosph6rique 
particuli~rement prolong6e, d~montraient combien 
dangereuses peuvent ~.tre ces impuret6s dans l'air. 
Les rOsultats de ces observations sont repr6sent6s 
b la Fig. 3. 

Durant cette p6riode d'inversion, la contenance 
en dioxyde de soufre dans I'air a augment~ b peu 
pros de trois fois, et celle en suie d'environ cinq fois. 
Par la suite, avec un retard de quelques jours, la mor- 
talite dans la population Iondonienne s'est tripl6e pour 
retomber a un taux normal une semaine plus tard. Ce 
surcroit de mortalit6 a 6t~ beaucoup plus elev~ que 
celui caus~ par des ~pid6mies actuelles (grippes, cho- 
16ra en Italie 1973 et autres) qui peuvent ~tre consta- 
t~es dans les pays industrialists. 

Depuis Iors, des observations analogues ont ~t~ 
faites dans divers pays [5] b des ~poques, o~ I'air ~tait 

Jours 5 IO t5 

Figure 3 
Irnpuret6s dans /'air et taux de morta/itd durant une p#riode d'inver- 
sion ~ Londres en 1952. 
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Figure 4 
Moyenne de la mortalit~ ~ New York par journ~e d'une contenance 
6gale en dioxyde de soufre dans I'air pendant les ann~es 1960 
1964. (La mortalit~ 0,0 correspond a ia moyenne de mortalit~ calcu. 
I~e sur une p~riode de 5 ann6es [4].) 

52 



S o z l a l -  und Prtiventivmedizin Me~decine sociale et preventive 20, 49-56 (1975) 

particutierement charg(~ d'impuretes. Une analyse du 
jour. au jour sp~cialement r6v~latrice a 6t6 effectu(~e 
par Gtasser et Greenburg [4] A New York pour les 
ann6es 1960 A 1964. Les r6sultats sont repr(~sent6s par 
Fig. 4. La mortalit(~ journali(~re montait en fl(~che, Iors- 
que la contenance en dioxyde de soufre dans I'air 
d~passait 0,2 ppm. En comparant toutes les journ6es 
avec moins de 0,2 ppm de dioxyde de soufre avec les 
journees ayant 0,4 ppm et plus, une augmentation du 
taux de mortalit6 de 15 d6c(~s par jour a pu (}tre v6ri- 
fi6e. L'exc~dent des d6c~s touchait les personnes 
&g6es de 45 ans et plus et ~tait dO principalement aux 
maladies des voles respiratoires, & I'influenza, aux 
maladies du co~ur et de la circulation. 

Dans I,e cadre d'une 6tude approfondie faite & 
Buffalo [13] et & Nashville [14], on a compare 1'6tat de 
sant~ de groupes de population plus ou moins expos6s. 
Une partie des r(~sultats est illustr6e par les Fig. 5 et 6. 
La mortalit~ est accrue selon le degr~ de la pollution 
de I'air (mesure suivant la contenance en poussi(~res 
en suspension) dans les quartiers r6sidentiels des 
groupes de population examin(~s. (Cette d(~pendance 
etait significative m6me si des groupes d'un niveau 
socio-~conomique ~gal ~tai,ent compares.) 

Tous les r(~sultats d'~tudes publi6s jusqu'a present 
permettent de d~duire les conclusions suivantes: 

- Une majoration du taux de mortalit6 et une fr6- 
quence accrue de maladies sont not6es Iorsque 
la pollution de I'air augmente. 

- Parmi les dommages caus(~s A la sant~, on cons- 
tate le plus souvent des maladies des voies res- 
piratoires (bronchites chroniques, emphys~mes, 
pneumonies et asthme); & cela, il faut ajouter une 
augmentation du cancer ainsi que des maladies du 
c0eur et de la circulation sanguine. 

4.4. Etendu,e et valeurs timites 

L'etendue de la pollution de I'air dans les villes 
atteint aujourd'hui I'ordre suivant (moyenne annuelle): 

- poussi(~res en suspension 
- plomb 
- dioxyde de soufre 
- oxyde azoteux 
- monoxyde de carbone 
- formald6hyde 

100-200 l~g/m 3 
3-5/~g/m 3 

0,03-0,05 ppm 
0,03-0,1 ppm 

10-20 ppm 
0,02-0,04 ppm 

Des valeurs limites pour des emissions et immis- 
sions admissibles ont 6t(~ propos(~es dans de nombreux 
pays et partiellement aussi mises en application. Sur 
base des resultats d'6tudes epid6miologiques, les au- 
torit~s americaines ont 6tabli en 1971 de nouvelles 
normes, appelees les ,,U.S Air Quality Standards,, [10]. 
Par l&, eltes d6si~ent proteger la sant6 des populations 
expos6es en prevoyant une marge de s6curit6 suffi- 
sante. Ces normes sensiblement plus strictes sont & 
accueillir f.avorablement si on vise & une hygi(~ne de 
I'environnement. 
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Le tableau 4 enumere les valeurs (appetees stan- 
dards primaires) ~tablies pour la protection de la sant~. 

Tableau 4 
National Air Quality Standards (U.S.A., 1971) 
Standards primaires dtablis pour la protection de la sant4. 

Corps etrangers ~ Moyenne Valeurs 
annuelle courte dur~e 

Dioxyde de soufre ppm 0,03 0,14 (24 h) 
Dioxyde azoteux ppm 0,05 - -  
Poussi~res en suspension / t g l m  ~ 75 260 (24 h) 
Hydrocarbures ppm - -  0,24 (3 h) 
Oxydants ppm - -  0,08 (1 h) 
Monoxyde de carbone ppm - -  9 (8 h) 
Monoxyde de carbone ppm - -  35 (1 h) 

4.5. Mesures 

Legislateurs, autorit~s, planificateurs et techno- 
Iogues disposent de nombreuses possibilit~s de rdduire 
l'6tendue de la pollution de I'air a des limites suppor- 
tables. Qu'il me soit permis d'enumerer sommairement 
ici les mesures les plus efficaces: 

- Diminution du contenu en soufre dans le mazout. 
- ContrSle periodique et meil leur entretien du chauf- 

fage domestique. 
- Promotion consequente des centrales de chauf- 

fage & distance. 
- Promotion des sources d'6nergie polluant peu I'en- 

v ironnement 
- Mesures pour une 6conomie d'6nergie (par exem- 

pie une meilleure isolation des b&timents, suppres- 
sion de cl imatiseurs inutiles). 

- Installations d'6puration d'air et chemin~es hautes. 
- S~parer les zones industrielles des r~gions peu- 

pldes et pr~voir leur emplacement du cSte oppos~ 
au vent. 

- M aintenir rigoureusement les distances n~cessai- 
res entre les sources d'emission et les zones r~si- 
dentielles ou centres de recreation. 

- D e s  lois et r~glementations propices & r~duire 
avec efficacit~ les ~missions des v~hicules & mo- 
teur, ainsi que des installations industrielles et 
professionnelles. 

- Promotion cons6quente des transports publics. 
- Zones r~serv~es aux pidtons dans certains cen- 

tres urbains. 
- Des routes sans carrefours et eviter les embouteil- 

lages. (Fig. 7 montre les effets du trafic ralenti sur 
la contenance en monoxyde de carbone dans I'air 
des rues.) 

- Pas de trafic de transit dans tes quartiers r~siden- 
tiels. 

- Construction en grande ~chetle de routes de con- 
tournement (Fig. 8 montre un exemple de I'effet 
heureux d'une route de contournement) 
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Figure 7 
Contenance en monoxyde de carbone dans I'ait ~ la Langstrasse 
Zurich selon I'affluence du trafic /9]. 
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La pollution de I'air provoqu6e par des vdhicules a moteur dana le 
centre de Baden (Suisse) avant 1965 et en 1966 et 1967, apr6s avoir 
ouvert au trafic une route de contournement (9). 

Les diverses mesures n'ont qu'un effet limite, Iors- 
qu'elles sont appliqu6es individuel lement Maintenir 
Fair propre est un probl~me qui doit ~tre consid6r~ 
dans son ensemble: I'homme d'aujourd'hui doit com- 
battre la pollution de I'air sur tous les  fronts. Seule la 
combinaison, tant que possible, de toutes les mesures 
peut rendre un degre de propret6 souhaitable & la qua- 
lit6 de t'air. A longue ech6ance, 6videmment, I'homme 
devra trouver une solution, non seulement & ces me- 
sures, mais aussi aux probl6mes pos6s par I'accroisse- 
ment de la population, I'expansion dconomique et I'ex- 
tension toujours major~e des besoins en ~nergie. Car 
la liste des mesures 6num~rees ne suffira pas, ~ la 
Iongue, pour compenser une consommation d'6nergie 
sans cesse croissante avec tous ses effets sur I'envi- 
ronnement (pollution de Fair, r~duction de la chaleur, 
d~chets). 

5.  E s p a c e s  v e r t s  - -  i n d i s p e n s a b l e s  ~ I ' (~qu i l ib re  d e  
la  p o p u l a t i o n  u r b a i n e  

Ainsi qu'il a d6j& ~t6 mentionne plus haut, les cau- 
ses de d~ces les plus frequentes dans les nations in- 
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dustrialisees sont aujourd'hui les maladies cardiaques 
et de la circulation sanguine. Mis & part les tendances 
hereditaires, les habitudes des fumeurs et I'alimen- 
tation, le manque d'exercices physiques represente 
un des principaux facteurs provocant cette maladie. 
En outre, te mode de vie sedentaire a une influence 
defavorable sur la croissance et le developpement des 
enfants, les maladies dues & I'usure (maladies rhuma- 
tismales et fatigues dorsales) et sur de nombreuses 
autres maladies des adultes. Suite & ces considera- 
tions, I'exigence medicale s'impose de creer des espa- 
ces suffisants en plein air sous forme de parcs, pelou- 
ses, sentiers pour pietons, plaines de jeu et de sport, 
piscines et, dans le voisinage immediat des villes, de 
vastes centres de recreation. 

Les planificateurs appellent I'ensemble de ces sur- 
faces en plein air les <<espaces verts>>, qui repondent 
de nouveau a deux categories: la ,<verdure physique,, 
destinee & I'emplacement de plaines de jeu et de sport, 
et la ,,verdure sanitaire>>, qui groupe les amenagements 
de parcs et promenades publiques. 

Les espaces verts ne sont pas seulement des 
champs d'action necessaires au maintien d'une bonne 
sante physique; pour beaucoup de personnes ils repre- 
sentent egalement le cadre ideal pour une detente et 
une recreation psychique. C'est pourquoi il est tres 
important d' integrer ces zones vertes de maniere har- 
monieuse dans le caractere de la ville. Elles doivent 
alleger le <<paysage urbain,, et inspirer au contempla- 
teur une impression de liberation des contraintes im- 
pose.es par un espace vital reduit. Un catalogue des 
principales fonctions des espaces verts est donne par 
le Tableau 5. Discuter I'amenagement et les mesures 
de tous genres d'installations darts les zones vertes 
nous menerait trop loin ici. Pour plus de details voir 
[5] et [2]. 

Tableau 5 
Fonctions des espaces verts. 

Fonctions Annotations 

Espace pour activites physiques 

Detente psychique 

Amenagement spatial d'une ville 

Fonctions sociales: points de 
rencontre, centres de jeux 
collectifs 

Influences sur la qualite de I'air 
et le climat 

Une protection contre le bruit 
s'impose 

Criteres esthetiques importants 

Pelouses pour le jeu, amenage- 
ments pour les Ioisirs, restau- 
rants 
Lorsque les surfaces sont 
grandes et pourvues d'arbres et 
de plantes 

6 .  C o n c l u s i o n s  

A c~te d'un bon nombre de facil i tes et d'avantages 
que la vil le moderne a offert &ses habitants, elle a con- 
tribue aussi aux transformations de I'environnement, 
qui ont cree dans une mesure croissante des condi- 

tions de vie physiologiquement peu propices. A I'avant- 
plan se trouvent: 

- l e s  6missions sonores 
- la pollution de I'air, et 
- un milieu aux constructions serrees et desordon- 

nees avec un espace vital insuffisant 

Si on veut sauvegarder une existence decente aux 
habitants des vi l les de demain, il faut accorder & 
I'homme le droit elementaire au calme, & I'air pur et 
& I'espace libre necessaire aux mouvements et & la 
recreation. Les autorites, projeteurs et architectes 
devraient donc donner une priorite absolue & la reali- 
sation de conditions d'environnement rendant justice 

ces droits de I'homme. Toutefois, tous les besoins de 
I'homme ne sont pas respectes par une vi l le physiolo- 
giquement bien adaptee - equitable & I'environne- 
ment. II reste un grand nombre de points psychiques 
et sociaux, qui sont diff ici les & saisir et plus diff ici les 
encore & mesurer. Je me permets d'en enumerer 
rapidement quelques-uns: 

- L'homme veut appartenir & <<sa,> vi l le; il a tendance 
~, s' identif ier avec elle. 

- II y cherche aussi les contacts humains. 
- L'homme veut se sentir en securite et & I'aise dane 

sa propre ville. 
- L'homme se trouve bien dans sa vil le s'il I'eprouve 

comme belle, accueil lante, vivante, agreable et 
i nteressante. 

Une ville, qui desire satisfaire & ces besoins psy- 
chiques et sociaux, doit former son caractere de ma- 
niere esthetique equivalente. La vi l le doit etre un 
evenement esthetique, qui transmet poesie, enchante- 
ment, joie et beaute. 

Respecter les besoins physiologiques ainsi que 
les exigences pour une planification equitable & I'en- 
vironnement, voil& les conditions indispensables pour 
creer une vil le accueillante. Ces conditions de base 
forment le cadre & I' interieur duquel architectes et 
planificateurs doivent realiser une vi l le qui soit en 
meme temps un evenement esthetique. 

Zusammenfassung 

St#~dtieche Umwelt und Gesundheit 

Das Leben in st&dtischen Siedlungsgebieten ist heute durch 
folgende Gegebenheiten gekennzeichnet: L&rmimmissionen beein- 
tr&chtigen Ruhe und Schlaf und st6ren die Sprachverst&ndlichkeit 
und gewisse Arbeiten; die Luftverunreinigung bewirkt eine Zunahme 
der Krankheiten der Atmungsorgane und bei hohen Graden eine Er- 
h6hung der Sterblichkeit; Bewegungsarmut und sitzende Lebens- 
weise beeintr&chtigen Entwicklung und Wachstum der Kinder und 
bilden Teilursachen mehrerer Krankheiten der Erwachsenen. - In 
diesem Beitrag werden Grenzwerte fL~r immissionen und die notwen- 
digen Massnahmen zur Gestaltung einer umweltgerechten Stadt be- 
handelt. Schliesslich wird darauf hingewiesen, dass die physiologi- 
schen Forderungen den Rahmen ergeben, innerhalb dessen Archi- 
tekten und Planer eine Stadt auch &sthetisch gestalten und ordnen 
sollen. 
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R6sum6 

De nos jours, la vie darts les agglomerat ions urbaines est mar- 
qu6e par les faits suivants: Des ~missions de bruits perturbent repos 
et sommeil et t roublent la comprehension des communicat ions ora- 
les et certains travaux; la pollut ion de I 'air provoque une augmen- 
tation des maladies des voles respiratoires et, & taux elev~, une 
mortalit6 accrue; le manque d 'exerc ice et un mode de vie s~den- 
taire nuisent au d6veloppement et & la oroissance des enfants et 
sont les facteurs part iels de plusieurs maladies d'adultes, Cet ar- 
t ic le traite des valeurs limites pour les immissions et des mesures 
necessaires & prendre pour creer une vi l le en fonct ion du milieu. 11 
d(~montre f inatement que le cadre est form~ par les exigences phy- 
siologiques et que architectes et urbanistes doivent - dans ce cadre 
- projeter et grouper une vi l le tout en respectant I 'aspect esth~- 
tique. 

Summary 

Urban environment and health 

Life in urban residential areas is character ized today by the 
fol lowing factors: noise immissions impair rest and sleep, and dis- 
turb oral communicat ions and certain types of work; air pol lut ion 
brings about an increase in i l lnesses of the respiratory tract and, if 
it reaches a high degree, even a rise in mortal i ty; lack of exercise 
and the sedentary way of life impair the development and growth of 
children, thus forming some of the causes of many i l lnesses inadu l t  
life. - In this article, immission limits are discussed as well as the 
necessary measures for the design of an environmental ly appropr i -  
ate city. In conclusion it is pointed out that the physiological de- 
mands provide the framework within which architects and planners 
should design and arrange a city in an aesthetical ly pleasing way. 
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