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Résumé

Notre travail, traite le thème

de Bordj el kiffan et l'

En général, pour aboutir à

une lecture territorial de

de la formation de la ville de

Suivi par une lecture urbaine,

croissance, son mode de

culturel et économique.

Ce qui nous permet d'

trouver des solutions

assure la continuité avec Ie

La démarche de prqet

stratégies et voir les choses

Ce qui nous a menés dans

architecturale, qui présentent

lieux, dans le but d'

durables.
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consolidation urbaine de la périphérie Nord/Est de la ville

el Kiffan, ainsi qu'à sa transformation.

analyse tous les systèmes de la ville, pour appréhender sa

sa configuration spatial et sa composition social,

une lmage ree lle SLIT la vle urbaine de

et mener à

la ville et pour

face aux contralntes de la ville, une intervention

et I'histoire

de son côté, nous a permis à s'ouvrir vers des nouvelles

perspective.

interuention à s'exprimer par des

continuité avec l'existant, et qui

le cadre de vie et répandre aux concepts de développement
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cadre des études concernant le c

l'approche morphologique à la vill

Elle s'insère dans le largc corpus

prodnction des formes urbaines

ville des années 1950-70 qui

Elle privilégie le fonds

urbains et support (réservoir,

orienter leur aménagement : les

organique des villes seront

compréhension des rapports qu'

S'appuyant sur le considérable

temps par la recherche urbaine, la

particulière, le domaine des

que les nouveaux moyens de

Dans ce vaste domaine (de

'Architecrure et Projet Urbain'

capacité des instruments d'urbani

produire des réponses urbaines

leurs centres et périphéries.

Les pratiques de l'urbanisme

fonctionnaliste) nécessitent une

le projet urbain qui constituera I'

l'aménagement de la ville,

projet urbain devient alors un

de la ville face à la crise de l'obj

réglementaire.

à Ia thématique générale du master

.A RE ET PROJET URBAIN'

La problématique général du master 'Architecture et Projet Urbain' s'inscrit dans le

le des transformations de la forme urbaine, au sein de

et au territoire.

recherches urbanistiques critiques sur le contrôle et la

réaction à I'approche fonctionnaliste de production de la

aux modèles de I'urbanisme moderne.

comme fondement de la planification des ensembles

e affecté par des structures multiples) pour définir et

naturelles qui ont assuré par le passé le développement

en évidence pour constituer le cadre nécessaire à la
ennent ces villes avec leur territoire

de connaissances produit et accumulé au cours du

urbanistique investit actuellement, d'une manière

nouvelles et des instruments nouveaux de projet ainsi

de I'urbanisation et de ses formes.

de l'urbanisation et de ses formes), le master

tout particulièrement la problématique spécifique de la

e normatifs et réglementalres en vigueur à formuler et

aux transformations que connaissent les villes dans

(à finalité strictement programmatique et

critique de la part des intervenants sur la ville : c'est

spécifique de l'architecte dans la pratique plurielle de

à une nouvelle manière de penser l'urbanisme. Le

de réponse possible pour Ia reconquête de la fabrication

architectural et à la crise de l'urbanisme, devenu trop



Plus qu'un concept oLI qu'une

de projet urbain sera dans les

critique de I'urbanisme

par les architectes d'un retour

Au cours de la décennie qui

Christian Devillers se distinguera

contribution épistémologique sur

Après avoir rappelé les

perdurance des formes pour de

le premier concerne une théorie

prqet urbain, alors que le

institutionnelles et procédurales.

Il conclura par affirmer que le

est lri (...) desfondations sur

qui viendront après )): une c

assurant la durabilité et la

C'est l'alternative à I'urbanisme

filigrane de I'ensemble de ces

substirution au sein de laquelle

essentielles.

Dans les faits, le projet urbain

gèrent notamment de l'espace pub

<< Sans retléter une doctrine au

à un point de rue doctrinal qu'on s

et qui peut s'exprimer plus ou

1. Bonillo J. L.. Contribution à une histoirc
E.N.S.A.Marseille, (Mars 201 I )

Devillers, Ch., « Le projet urbain », in
des Congrès, Paris, Ministère de

Ch., Pour un urbanisme de projet, rrrai 1983 ; et

projet urbain, et Pien'e Riboulet, La ville
Intervention de Ch. Devillers en Mars 1979 au

.1

Bonillo J. L., L'analyse morphologique et le

de lecture historique des phénomènes uttains, la notion

70 I'expression qui « cristallisera les divers aspects de la

ste, et simultanément, celle qui exprimera la revendication

le champ de I'urbanisme opérationnel ,rl

parmi les différents auteurs et théoriciens du projet urbain,

la scène architecturale comme auteur - et acteur- dont la

thème du projet urbain sera la plus conséquente2

qualités qui font la ville : sédimentation, complexité,

veaux usages, etc., Devillers développera trois aspects3

la forme urbaine, le deuxième aborde les méthodes du

s'attaque à la difficile question des logiques

urbain << est ttne pensée de lo reconnaissance de ce qui

on s'appttie pour établir des.fordations pour d'autres

de l'architecture dans son rapport au lieu et à I'histoire,

historique

travers de la notion de 'Projet Urbain', qui se définit en

qui nous permettront de construire une démarche de

I'histoire et le ten'itoire constitueront les dimensions

aujourd'hui un ensemble de projets et de pratiques qui

et privé, du paysage urbain.

étroit du terme, l'idée de projet urbain renvoie cependant

e de substiruer à un autre : I'urbanisme opérationnel,

en fonction de seuils >»a

du projet architcctural eI urbain. Thèse d'H.D.R., Laboratoire INAMA"

recherche et action, Actes du colloques des l2 et I 3 rnars I 979 à Marseille/Palais
et du cadre de vie, CERA,IENSBA. Concemant cet auteur, voir également: Devillers,

paris d'arclritectes, pavillon de I'arsenal 1994 - Christian Devillers, Le
Paris, éd. du Pavillon de I'arsenal, 1994.

intitulé Architecture : Recherche et Action au Palais des Congrà de Marseille

urbain dms lntergéo-Bulletin, 1995, n' I l8

2



Il s'agira alors, d'une part, de

la forme urbaine et de

démarches d'urbanisme, et, d'

avec les données de Ia ville

Dans la démarche du master '

constitué une préoccupation

et urbain.

Dans ce registre, on citera

projet urbain', qui

analyse et projet : la continuité

projet à (et dans) son milieu.

Cette même préoccupation est a

autre optique : celle de la

du bâtiment, dans une logique de

L'histoire des villes, quant à

parcellaires...) et I'obsolescence

production courante d'aujourd

habituels des maitres d'ræuvre

dés I'origine Llne réflexion sur

publique et privée. Cette tentati

permis de produire les villes,

(tracés. trames, dimensionnements

L'objectif principal du master '

théorique qui fait de l'abandon de

de I'acceptation de la ville co

démarche du master. La ville

I'architecture. En retour l'arc

Le retour à I'histoire ne signifie

attitude nostalgique envers la

urbaines du XXe siècle nécessitent

et méthodes, suscitant de

la

Ies outils de définition, de gestion et de contrôle de

dimension architecturale et paysagère dans les

rituer la démarche du projet urbain entre continuité

et référence à l'expérience de la modernité.

itecture et Projet Urbain', le passage analyse-projet a

que majeure dans I'enseignement du projet architectural

Levy et Vittorio Spigai [989] dans leur 'Contribution au

la dimension historique pour assurer le passage entre

storique devant permettre d'assurer la 'conformation' du

par David Mangin et Pierre Panerai [999] sous une

on des types bâtis. majoritairement produit par I'industrie

, nous enseigne la permanence des tracés (voieries,

très rapide des tissus. Il convient donc à partir de la

(types, programmes, financements et procédés constructifs

) de travailler dans une perspective nouvelle qui intègre

évolutions et les transfbrmations possible, d'origine

d'actualiser les mécanismes et les techniques qui ont

ici sur des indications très pragmatiques et pratiques

découpage, terminologie. . .).

hitecture et Projet Urbain' s'inscrit dans une construction

utopie de la ville fonctionnelle du mouvement modeme et

héritée de l'histoire, la référence essentielle de la

tée de I'histoire est le contexte obligé d'inscription de

construit la ville

urbaine ancienne : les productions architecturales et

effet une plus large évaluation critique de leurs modèles

voies de recherche

S

3

"l

pas le rejet 'simpliste' de la modernité pour une



Au courant de l'année uni

desquelles le projet urbain a été

o Le Projet Urbain et les

o Le Projet Urbain en centre

r Le Projet Urbain en

A travers la thématique du projet

réflexion et d'expérimentation sur

201612017 et parmi les différentes

et développé, trois thèmes ont été

d'urbanisme

les étudiants pourront alors proposer

ville.

Porteur du master 'Architecture

4

à partir

territoire de

Dr M. Zerarka

Projet Urbain'
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Consolidation urbai

La ville est un moteur de
jour après I'autre, La
nécessite une étude pas

urbaines, humaines,
Le développement de ces

temps de transformer l'
mode de vie des habitants

Mais ces conditions

chose qui a engendré un

De ce fait, les villes se

croissance démograph ique,

anarchiques dans les

dans cette banlieue qu'une

Tout a commencé par

I'urbanisation (des nou

(terres agricoles), cette

à une rupture spatiale,

nouvelles entités implantées

Ce phénomène de

phénomène de siècle. Ce

que la poussée

volonté des états à créer

transformation de la forme

comme I'accroissement des

a incité les gens à s'éloi
garantit un cadre de vie

Au milieu de toutes ces

de préoccupation mondiale
projet urbain en

dysfonctionnements de la vil
maitriser I' utilisation
à établir un équilibre

transformation urbaine de la
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INTROD ON A LA THEMATIQUE D'INTERVENTION

Insertion de

de la périphérie Nord/Est de la ville de Bordj El Kiffan
zone d'étude dans le dornaine agrotouristique.

grès économique, social et culturel qui s'évolue, se développe
ion des mutations des villes et leurs mécanismes

urbaine mais pluridisciplinaires qui touche les sciences
et sociales.

les ou autrement nommé I'urbanisation a permis au premier

rural en espace urbain, toute en favorisant la qualité et le

matière de service ,d'éducation, de santé et de mobilité.

sont devenues le rêve de population de campagnes, la

rurale vers les villes.

en cas de saturation et de l'éclatement à cause de la

évolution urbaine a mené à I'apparition des extensions

des centres villes autrement nommé la périphérie. C'est

e de problèmes et de dysfonctionnements ont vu naissance

expansion urbaine non contrôlée, qui s'est traduite par

logements et activités). Tout en réduisant I'espace naturel

a bouleversé I'image de nos villes jusqu'à ce qu'on est arrivé

ue et même sociale entre les anciens centres villes et les

la périphérie.

est étroitement lié à l'étalement urbain qui est nommé le

est déclenché par des facteurs macroéconomiques tels

l'évolution des moyens de transport, la mondialisation, la

nouvelles villes dans le cadre de poly centralité et la
.... Ainsi qu'aux autres facteurs micro-économiques

des individus et prix de foncier dans les banlieues qui

centres ville pollués et nuisible vers des périphéries qui

le et proche a I'image de la compagne.

problématiques qui touchent la ville, et l'accroissement

rapport à l'espace urbain et I'environnement, La notion de

s'accentue, et essaie de son coté de régler les

en déterminant des nouvelles paramètres pour contrôler et

des espaces urbains. Ce qui pourra par la suite, contribuer

les centres villes et les périphéries, et à contrôler la

le.

I
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1.1 Présentation du d'étude : ville de Bordj el kiffan

Bordj el kiffan (ex fort
en périphérie
Elle a la surface de 2l kml, qui se caractérise par une

a des longeant la route nationale N'24 qui des pentesexceptlon coll
variantes a 20 o//o

5
de 0

La commune de Bordj el a une population de l5l 950 (RGPH 2008) selon

I'ONS6 et une densité 7 006 hab/ km2, avec un taux de de 40Â; elle est

considérée comme la la plus peuplée de la wilaya d'Alger.
Bord el kiffan ou (ex I'eau) doit son nom à la présence d'un d'eau potable à

['eau) est une commune côtière située à

Est par rapport à

20 km à I'Est d'Alger,
Alger centre.
généralement plane

stratégique et qui se directement sur ses potentialités naturelles on peut citer les

plages ; oued I' Harrach ; Samar. les terres agricoles.
Le secteur bénéficie d'autres potentialités artificielles

du fort turc.
historiques, à

I'exemple du fort de l'eau
opportunités de [a ville dans le domaine et agricole

importante notamment sur sa maritime la rend

1.2 du cas d'étude:

I'intérieur du fort turc.
I 556.
Elle s'étend

Tout cela. met en valeur
aussi. La disponibilité
attractive.

Notre intervention aura Ia

éviter de retomber aux les
périphéries de la ville.
Dans le but réaliser une

sous le règne de -Mohamed Kourdagli - en

son emplacementsur environ 7km, la chose qui

d'être conçu en respect de I'environnement, pour
,lèmes causés par Ia croissance accélérée et incontrôlée des

urbaine dans un cadre de développement durable et

de reconstruire la ville sur la notre choix s'est porté sur une périphérie incontrôlée et

s*w*-.appl.dz Agence pour la

Figure l.l : de la ville de Bord el kitlan Source : Google earth modifié par I'auteur

o ONS L'OlIice national des

et la promotion du littoral Algérois. Date de mise à jour: 0710612015

Bordjel
kiffan
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non maitrisée dont son ti urbain est mal structuré et non homogène. Cette dernière est

qui représente réellement un exemple parfait de l'étalementla ville de Bordj el ki
urbain par rapport aux terres agricoles sur Alger, ce qui est considéré comme une

problématique d'actual
Notre choix est aussl du fait que Bordj el Kiffan est une ville privilégiée par sa

situation stratégique sur
dont on peut citer (Alger

littoral, et sa proximité par rapport aux grands équipements

I'aéroport, université USTHB, la grande mosquée). Aussi
par la disponibilité d'
route nationale no24la

routières qui lui offrent une bonne accessibilité (la
de Tramway).

Ainsi que par les quelle en possède sur le plan naturel par la présence de

et sur le plan artificiel tel que les hôtels. l'école de l'artterres agricoles et de

dramatique .... On peut ci
dans la cadre patrimonial.

aussi la présence du Fort turc et le Fort Istanbul qui s'inscrit

transformations par les vilisations qui passent, ce qui forge le devenir des villes
actuelles. Comme il dit Jul:
le cæur d'un Mortel mais
qu'elle est, comme le sont

Gracq « la forme d'une ville change plus vite, on le sait que

vant de laisser derrière elles en proie à ses souvenir -saisie

marque de la seconde moit de notre siècle »
Les villes actuellement ne cessent de s'agrandir, de s'éclater et de se

muter en même temps, et a donné naissance au phénomène majeur qui est l'étalement
réponse Ia plus utilisé lors l'éclatement des villes après leur

La ville est un

urbain : considéré comme
croissance dérnographique.
L'étalement urbain se fait
dénaturalisation des zones

centres souvent dépendants

I'absence totale de ces

1.3 Problématique générale :

complexe qui continue à muter à travers le temps, et subi des

toutes les villes. par le vertige de sa métamorphose qui est la
7

lement par I'artificialisation8 des terres agricoles et la
périphériques, dans le but de création de nouveaux

anclens.
Cet étalement vers la accéléré durant les demières années, a débuté durant la

décennie de convulsion. d' té ; mais aussi dans le cadre d'absence du contrôle et de

I'application des et des règlements d'urbanismes dans quelques villes, à

dans autres.

Les périphéries des villes gériennes au premier temps ont été créées dans le but de

affectés au social ou des ZHUN (zones d'habitat urbainI'implantation des

nouvelles) et même des i
quelques périphéries.

économique à l'exemple des zones industrielles en

L'expansion de I'opération habitat et l'émergence des ZHUN sous la crise de logements,
a fait que ces deviennent des villes dortoirs, parasitaires, dépourvu
d'équipements et d'espaces
A travers le temps quelques
venu comme réponse aux
proximité, en développant

et d'une qualité de vie.
phéries ont réussi à devenir des nouveaux centres, cela est

des leurs résidents en matière d'équipements de

des activités commerciales ou culturelle, << Des exemples
nombreux s'appliquent à villes de diverses tailles qui connaissent un incroyable
phénomène d'animation Ezzouar à Alger, quartier de I'U.S.T.O. à Oran, Kiffane à

Tlemcen, En-Nasr à Saïda,

Est de Sidi Bel Abbés. Bou
ne Ouest à Annaba, Zone d'habitat urbain nouvelle Nord-

de I'A.L.N. séparant les Z.H.U.N. A et B à Tiaret.. . ) »9

'GReCQ, Julien. La forme d'une villc osé Corti, 1985
I D'après LAROUSS ction de ce qrri est naturel en unc construction humaine
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d'autres activités à l'activité résidentielle aux niveaux des

d,amélioration urbain, n'a pas pu résoudre tous les problèrnes de

améliorer la qualité urbaine chaotique des villes'

le tlssu urbain dan les périphéries des VI les algen ennes estS

En dépit d'
ZHUN. comme un

ces banlieues et n'a Pas

Sur le plan urbanistiq
souvent mal structuré,

celui des centres
chose qui a créé une di
deux entités. Ce qui
habitants des périphéries,
vivre dans des espaces

Sur un autre plan, on
contraintes quotidiennes
fonctionnelles. Les pro

I' architecture patrimoniale
sur la perte d'adaptation
désintègrent d'une ville à

trouve en contradiction a

comme un lieu de

l'assainissement, L'
dévégétalisation des agricoles et la surexploitation des ressources naturelles des

espaces urbains et péri
Mais le vrai problème eur demeure dans I'adoption de I'urbanisme fonctionnel qui

incite à la des blocs d'habitat collectif et à la standardisation des

typologies, et dans la
notamment I'identité

de la production urbaine et architecturale de ces villes,

algériennes se

largement une

logique d ex tenslon et qul présente une rllpture total e avec

de la période colonial au précolonia des lles, 1aau seln VI

quali spatl confort, d intégration entre lesde ré ale de

directement sur aspect social et la psychologie des

se sentent souvent ségrégués et dépourvus de leurs droits de

qui comprennent leurs besoins.
aussi que les secteurs périphériques souffrent d'une série de

toutes les échelles infrastructurelles, environnementales, et

constatés sont souvent la circulation ; la pollution,
dans les grands ensembles à I'image des ghettos, la

lieux « Désormais, toutes les agglomérations urbaines

par le biais d'un urbanisme dirigé et mal appliqué, modelant
standardisée et produisant une image monotone des villes du

Nord, de la Steppe et du Grand Sud ! Quant au second impact homogénéisant

négatif, spatialement SC rapporte a disparition, en quelques décennies. de
0

aux différentes régions algériennes parlant aussl)»

I'architecture au microclimat et à la culture locale qui se

Parlant aussi sur le mode d'occupation spatial qui se

nos villes traditionnelle qui comprenait mieux l'espace public
et d'échanges entre voisin, la hiérarchisation des espaces, la

notion de la rue, et le cadre
Tout cela a fait que nos se trouvent aujourd'hui loin de leurs natures, de leurs

mémoires et loin de leurs aussi ; des villes qui produisent un urbanisme massif
sur notre territoire et histoire. Et qui sont à la recherchefonctionnel, hétérogène,

du retour à I'identité nne,

La gestion urbaine continue à voir les choses de mêmes optique. et

refait le mêmes fautes d'hi
projet urbain durable qui

par rapport aux périphéries, a lieu d'adopter la démarche de

peut-être permettre aux villes algériennes d'arriver à des

formes urbaines qui en charge la dimension morphologique ,historique des

ipe de multi centralité en assurant la mixité social ,villes et qui favorise le
fonctionnelle loin de la et le zoning

Suite à cela la question se pose

' Abed BENDJELID, villes d'Algérie.
contemporaines de I'aménagement des

vie urbaine et aménagement ; Texte introductif, Réalités

algériennes,Oran, Editions CRASC, 2010,

"'Abed BENDJELID, Villes d' Formation. vie urbaine et aménagemenl : T!'xte introductil. Réalités
contemporaines de l'aménagement des lles algériennes,Oran, Editions CRASC. 2010,
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-Quels sont les ns pour gérer et maitriser l'impact de l'étalement urbain
dans les villes al ériennes et quelles mesures peut-on utiliser pour stopper la
bétonisation des rres fertiles ?

Quelle est la str tégie de planification qui pourra équilibrer et contrôler le
tissu urbain des entres densifTées et des périphéries incontrôlées au sein des

villes ?

Est-ce que la rche de projet urbain pourra nous garantir une forme
urbaine et un str e architectural adéquat à I'identité algérienne?

1.4 La p

Bordj el kiftàn. une

caractérisé par les op
crise sous forme de dys
urbaine. Qui sont :

o D'une part, le résul
de Bordj I kiffan
première couronne
I'hyper centre, oir
de banlieurisation d

La chose qui a mené a une
littoral à vocation touristiq
ensembles affectés au coll

blématique spécifique

Ile d'un emplacement stratégique sur le littoral algérien,
tés naturelles et artificielles, actuellement vil son moment de

nctionnements à l'échelle fonctionnelle. infrastructurelle el

t de la politique de la métropole d'Alger qui considéra la ville
insi que d'autres villes d'Est du centre Alger comme [a
'expansion urbain qu'il s'agit « d'une zone d'une ceinture de

s'est fait sentir ,ou s'est consolider la première vague
la capitale algérienne »l l.

nde mutation de cette ville, En se transformant d'un village
et agricole vers une ville résidentielle abritant les grands
f social dans sa périphérie, pour rependre à ses besoins et à

ceux de Ia métropole en ière de logements à cause de I'accroissement démographiques
et l'éclatement que les vil s algériennes ont connu dans les années 90. Cet étalement
urbain se faisait par la lisation des sols et l'empiétement sur les terres agricoles, et

la mauvaise occupation du
dès sa création.

ttoral toute en niant les activités mères que la ville a exerçait

. Et d'autre part, le
décennie noire dans
contrôler l'évolution

ultat de la croissance anarchique de la ville pendant [a

cadre de I'absence des instruments d'urbanisme qui suppose
baine et programmer les extensions

Suite à cela la question suiv te se pose

-Comment peut-on à trav rs le projet urbain, maitriser la périphérie incontrôlé de

la ville, I équilibrer avec le tissu existant et revaloriser Ia mémoire de lieu en

récupérant la vocation ag touristique qui peut rendre à la ville son importance par
rapport à la métropole d'A er dans un cadre de développement durable '!

-Les objectifs de l'étude:

rr Rappon d'oricntation- révision du p
stratégie page l5tl. avrillol I

l

dircctcur d'âménagemenl et d'urbanismc dc ia wilâyâ d'Alger. panicS :
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Comprendre I'i de l'étalement urbain sur le développement anarchique des

périphéries pour ouvrir des champs de réflexion par rapport aux outils de

maîtrise et de le de ce phénomène.

Appréhender à
urbain les plus

notre problématique ; les modes d'intervention de projet
bles a notre cas d'étude, inscrites sous l'optique de

durabilité et durables .et qui nous perrnettons notamment de

Faire la ville sur la
La récupération et

mal occupées pour

lle.
requalification des zones périphériques et les zones littoraux

les terres agricoles.
La consolidation
ville

tissus existant pollr assurer la continuité entre les entités de la

- Les hypothèses :

Bordj el kiffan une ville qui confronte des problèmes urbains sur leur tête

I'utilisation irrati lle des fonciers sur le littoral et l'étalement urbain au

détriment des agricoles, ces sources naturelles qui supposaient être une

source puissante de 'économie durable de la ville.

Pour répondre à notre pro
suite de vérifier :

; on a formulé une hypothèse qu'on va essayer par la

- Tout d'abord insc la ville de Bordj el kiffan dans un cadre écologique suite aux

en possède.atouts naturels qu'e
- Intervenir par le de consolidation urbaine qui construit la ville sur elle-

de foncier mal utilisé, dans un cadre de développementmême par la
durable qui valori
société.

la morphologie urbaine, I'environnement, l'économie, et la

1.5 méthodologique

La première partie c'est une

hypothèse, et une définition

théorique, consiste à tirer des concepts clés de notre

contexte, intervention en périphérie, le projet urbain, [e

développent durable et la urbaine.

On entame cette partie par recherche documentaire sur la ville de Bordj-EL Kiffan
(plan, livre...) auprès des concernées (APC de Bordj el Kiffan, le CNERU, LA

,ons et des données qui vont nous aider à comprendreDUC), afin de collecter des
la naissance de la ville et sa

territoire et ses problèmes.
depuis sa création jusqu'à I'heure, et à maitriser son



Pour analyser la ville
muratoriennell c'est I'
architecturale pour
la ville (sa naissance et sa

àla

C'est une

cette analyse
positifs et négatifs
concept et de c

problématique

1.6

Ce mémoire s'inscrit
général de l'étude a été

Le mémoire est partagé

Chapitre I :

Ce premier chapitre con
une introduction générale,
problèmes, une
hypothèses et on termine
ville pour l'analyser d
spécifiques.

Chapitre 2 :
Dans le second chapitre,
problématique générale, à

le développement durable,
recherche. ainsi les notions

Chapitre 3 :

Ce chapitre présente une
à la problématique
(lntervention sur site) et à I

composé de deux parties :

o La partie théorique :

typo-morphologique
a

architectural pour la
coupe et une 3d.

Le mémoire se termine par
la problématique.

llLa typo-morphologie est une
60 (S. Muratori, A. Rossi, C
urbaine et celle de la typologie arch
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s'est basé sur l'approche de l'école d'architecture italienne
typo-morphologique, qui consiste à étudier la typologie

la morphologie urbaine, en basant sur une lecture historique de
issance).

du et

basée sur I'analyse et I'observation des exemples similaires,
permet de faire une comparaison et de tirer tous les points

cas d'étude des autres pays, pour une bonne évaluation du

un programme qui répond aux objectifs de notre
fique.

tation du contenu de chaque chapitre :

le cadre de I'obtention d'un master en architecture, le plan
ru conformément à I'option « projet urbain ».

trois chapitres :

comme un chapitre introductif au thème, il sera entamé par
présentation de la ville de Bordj el kiffan pour tirer ses

de la problématique générale de la ville suivie par des
une problématique spécifique ou on a pris une partie de la
manière détaillée, et elle sera suivie par des hypothèses

l'état de connaissance, on traite principalement la
la définition et les notions théoriques de projet urbain et

exemples similaires qui ont déjà traité notre thème de
les principes qui seront appliqué dans notre cas d'étude

yse de la ville de Bordj el kiffan afin de trouver des solutions
il présente le projet à l'échelle urbaine

architecturale (projet d'architecture). Ce chapitre est

I'analyse de la ville de Bordj el kiffan, ou l'approche
adoptée.

présente I'aménagement urbain, la conception du projet
flcation de I'urbain. schéma de structure, les plans, façade,

conclusion générale qui vérifie les hypothèses et répond à

analyse apparue dans l'école d'architecrure italiennemuratorienne des années

G. Caniggia). ll s'agit d'une combinaison entre l'étude de la morphologie
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Introduction

Ce chapitre à faire un état de connaissance concernant nos recherches

effectuées par rapport à notre thème, en essayant de cemer les différentes notions et

concept qui entoure thématique de rénovation urbaine dans le cadre d'un

développement durable la périphérie de la ville de Bordj el kiffan.
pour cela nous avons les publications (livres, mémoires, thèses de doctorat,

lesquels on a analysées des exemples concernant

ainsi que d'autres notions qu'on veut les adopter comme
travers

repense dans notre tels que le tourisme durables, et I'agrotourismc,les parcs

agro urbain, l'amén durable de front de mer

Mais avant d'entamer les précédentes, il était nécessaire de commencer d'abord

par la présentation de urbain qui est notre démarche et outils de conception et au

même temps un outil de se de l'étalement urbain dans la ville, pour finir à la fin avec

le mode d'intervention et En extrapolant à travers ces demiers des principes à

appliquer sur notre cas d'
2.lLe projet urbain

n
Le projet urbain est un et << une manière d'agir en formation qui marque un

revues scientifiques..) à

l'opération de rénovation

des Fondations sur
viendront après. ,r16,

Selon les réflexions de Da
nécessité de « reconstruire
nouvelle << culture de ville

moment de transition
approche, moins figée et

construction urbaine qui à une logique de processus : processus complexe associant

continuité et changement. pose-t-elle le problème du temps, non pas de cycles

la manière traditionnelle de penser I'urbanisme et une nouvelle
plus ouverte aux débats. »13 [l relève << d'une vision de la

on dans la durée : temps des décisions, des conceptions, des

production de I'espace, formes et sociétés.»»la .

la réflexion architecturale menée en Italie, vers la fin des

fermés, mais d'une
ajustements entre moyens
La notion est « inspirée
années 1960. Le cas de

I'idée de projet en aussi la voie à la participation des citoyens, devient presque

mythique. Aussi, le travail d'analyse typo-morphologique qui y est effectué contribue à

l'établissement d'une du projet qui aurait conduit à la nouvelle notion » l5

Selon Christian c'est « ...une pensée de la reconnaissance de ce qui est là,

des traces, du substrat une du mouvement et du flux dans lequel on se situe,

on s'appuie pour établir des fondations pour d'autres qui

MANGIN et Philippe PANERAI'7, le projet urbain est une

discipline »> en réaction à l'urbanisme fonctionnaliste, cette

qui se réfère à la nécessite de lire la ville comme une

la logique et d'en décrire la structure formelle, qui estorganisation, d'en
caractérisée par deux
Objectifs principaux :

D'abord un objectif politiq dans le sens où il s'agit de redéfinir les statuts des types

d'acteurs du projet (élus, ens, experts, associations et habitants) et de mieux

'rcouRCIER, Sabine. vers une défi du projet urbain, la planification du réaménagenrent du Vieux-Port de

Montréal. Con«liun Jounwl of Lrbun
ra theses.univ-lyon2.fr
rsToussAINT, Jean-Yves et ZIMME
Mardaga, l99ti.

MANN, Monique. Projet urbain: mënager les gens, anënilger la r.'il/e. Editions

'uPeeLior. Thierry'. I : Qu'appelle-t-o un territoirel b1 '. Le kn'itoire des philosophe.r. La Décou',erte, 2009. p. 9-27

'ch,2005, vol. t4, no l, p. 57

I'P 'ANERAI, Philippe et MANGIN, Éditions Parenthèses, Marseille Projet urbain, 1999.

oir a lieu une expérience de planification qui intègre
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I L Ariella MASBOLTNGI de son côté a

affirmé que le projet est << Une stratégie pensée et dessinée de la ville, une

expresslon et urbaine de mise en forme de Ia ville qui porte des enjeux

soclaux, economlque,
ll

))

prend charge et veille à I

adopter une politique de

Et assurer la concertation
eco

investisseurs et les

local d'une ville. On ,

PHILIPE GENESTIER «

marché 22
la ville qui répond à une de ))

pris en charge la
interventions soit à l'éch
à l'échelles du bâtiment
eaux et la déchets.
En soc

habitants on valorisant
culturelles..«r ...I1 est un

de

et territonaux
le projet urbain nécessite une entité politique qui le

animation et son entretien.au même temps ce dernier vise à

entre le public et le privé, entre le social et le spatial

la participation citoyenne dans la faisabilité de projet urbain'
Le projet urbain est devenu un facteur qui attire les

financières la chose qui se reflète positivement l'économie
la ville comme produit à commercialiser, Selon

pro.;et urbain est une démarche opérationnell ayant pour objete

le projet urbain met en valeur l'approche environnementale et

de durabilité et conservation des sources naturelles dans les

urbaine on assurant la qualité et une bonne urbaine ou même

les nouvelles forme d'éco construction qui géré l'énergie , les

prget urbain a le but de rendre mieux le cadre de vies des

milieu et mode, et on conservant leur histoire et leurs identités
la vl lle a a demande sociétale.. ))

32.

réaliste, à l'échelle du q
ville et du territoire ,ll

« Le Projet urbain n'est
abstraite ou un discours
mais un projet physiq concret et

de actlon pour adapter

une idée
I'espace Planification

stratégiques

Programmation

urbaim

Plalrlication

opoationncllc

Programmr',;

d'o;xratiuns

Projct urbain global

Projet urbain

Local

Projcts wbain

rr)mplcr!'§

d'

I

\gukrmcration:

vilte

Quanicr

Bâtirncnt

Figure 2.1 schéma expliquant les échelles du projet urbain
source : livre d'lngalina

,dela

par un
:Sacertain nombre de

durabilité, le projet se déroule
sur un pas de temps long
le processus de

dans la durée :

La pluridisciplinarité « nécessaire pour que Ie projet urbain soit mené à bien. Le
partenariat entre les publiques est central. Architecture, sciences sociales ou

à jouer dans la réflexion et la mise en place des projets

Sa capacité à permettre
déterminant ; c'est-à-dire la

débat et l'échange avec la population dont l'avis est

« La consultation des acteurs publics et privés,

2.1

urbain :

Le projet urbain se

anthropologie ont un rôle
urbains ,>ls

rl M. Jean-Louis Parisis, élève, Pôle
:2 Article, I'Architecture d'Aujourd'

rt Froiçois Delarue, projets urbains en
24CoURClER. Sabine. Vers une définr
Montréal. ('an«lion .lotrnutl tÿ L'rbatr

urbaine

le et Projet Urbain, enseignant: M. Jean-Louis Parisis,

, n' 288

opcit. P:7
on du projet urbain. la planification du réan.rénagement du Vieux-Port de

seurch,2005, vol. 1.4, no l, p. 57
2s Patrizia lngallina. : Le projet urbain. sais-je ? 2001, quatrième édition, 2010. Pages 128

L



reconsidération de l' public et son hiérarchisation et relation avec l'espace privé
dans la composition
Ses dimensions politiques, culturelles, environnementales, économiques,

politiques et sociales.
Sa conception qui de se référencier a l'histoire de la ville et son processus

systèmes de la ville. Pour faire la ville depuis la ville.

o Ensemble
immédiate

2.1.6 Conclusion :

Le projet urbain un ensemble de démarche visant a assuré l'articulation
multidimensionnelles, une médiation entre : des échelles architecturale, urbaine et

territoriale ; des logiques le, économique, et spatiale, toute en revenant à I'histoire du

lieu et en prenant en son patnmolne

2.2 La périphérie
2.2.1 Définition:

vient du grec peripheria qui signifie circonférence. Plus

généralement Ia

chose ,r27

désigne une limite éloignée d'un objet ou d'une

28

. Ce qui sur le pourtour de quelque chose
quartiers situés loin du centre d'une ville : La périphérie

Paris.

2.2.2 Défrnition de la isation

des habitants et pas

mobile) est centrale. La
du projet urbain »>.26

Son objectif de valo

d'urbanisation et les di

CAVAILLES « On
prenant la forme d'un

ville, en effectuant des NS

2.3 Les concepts et défin

2.3.1 L'étalement urbain :

16 Pati.zia Ingallina. : Le projet
27 

encyclopedie_uni verselle.frac
l8 www.larousse.fr
,N CAVAILLES, J., PEETERS, D., SE
p3.

Que sais-je ? 2001, quatrième édition,20l0. Pages 128.
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des résidents (surtout dans une société de plus en plus

de la gouvernance est intrinsèquement liée à la question

de tissus urbains constitués en particulier par la

périurbaine, une ceinture située en dehors de la ville et

mixte où se trouvent à la fois des ménages occupant des

emplois urbains et des Le périurbain est donc un espace rural au sens où

I'essentiel des sols est attn à des activités productives agricoles ; mais c'est aussi un

espace urbain au sens où la habite travaille dans uneactrVE qul v

E., THISSE, J.F., « La ville périurbaine », Revue économique, 2003, n'1,
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phase d'étalement urbain a

commun que par la voiture
partir des années 40 et le

rt' RoUxEL, Françoise. « L'héritage
rr Étude a été réalisée par Martin

de logements avec jardins pour remplacer les îlots
étalement à grande échelle.35

2.3.1.2 uoi I' urbain est-il un ,

L'étalement urbain n'est
incontrôlée dans une zone

un concept bien défini. L'étalement est une croissance
ée, comprenant aussi bien le développement (( par bonds

», de grandes zones d on monotone et uniforme, et parfois une urbanisation tout
simplement banale. Une ation n'est pas nouvelle et, dans les faits, une première

favorisée davantage par I'amélioration des transports en
viduelle. Toutefois, la généralisation de I'automobile à

insalubres du centre-ville ont risé cet

L'étalement urbain génère un nombre de Problèmes
o La réduction des fertiles, par l'empiétement de béton sur les terres agricoles.
o La réduction de la des espaces naturels et donc de la biodiversité

c
n et [a ville de demain », Ed juin 1999, p : I -l 5

, Maîtriser l'étalement urbain, Bonnes Pratiques de Villes, européennes et
Nord-Pas de Calais. 2003

& ENVIRONNEMENT N'49 JANVIER 2(]OIi

publique », Mémoire de Master de Géographie, Septembre 2007, p 07
évaluation de son impact sur la biodiversité, de la reconstitution des trajectoires

doctorat, décembre 2009, p 20.
urbain, Bonnes Pratiques de Villes, européennes et américaines .Energie-Cités,

américaines .Energie-Cités, pour I'A
I Guillaume SAINTENY. RES
IPULLIAT, G., « Etalement urbain et
T4AGUEJDAD, R., « Etalement urbain
a la modélisation prospective
rs Martin CAHN. Maîtriser l'

», thèse

pour I'ADEME Nord-Pas de Calais,

2.3.1.1. Définition de l'étalhment urbain :

i

Le phénomène de l'étalem$rt urbain est complexe, et c'est dur de trouver ses Causes de

ses effets. On peut le définirlcomme I'avancement de la ville sur les zones
Agricoles et forestières, la trfnsformation des zones << naturelles » en zones construites.
Ce phénomène est caracténfé par le développement des surfaces urbanisées en périphérie
des grandes villes : la périfrrbanisation. Plus on s'éloigne du centre, plus la densité du
bâties est faible. En effet, c(s nouvelles zones urbaines (pour la plupart rurales auparavant)
sont caractérisées par une u$anisation pavillonnaire, ce qui bien
Evidemment, compte tenu fe la multiplication des maisons individuelles et des jardins
privatifs, occupe une surfai{ce au sol bien plus importante que celle utilisée par des

appartements en immeuble {r des maisons de ville.3O

« On parle donc d'étalemefrt urbain quand le processus d'urbanisation conduit à une
diminution de la densité {es zones urbanisées, du fait du développement de zones
d'urbanisation peu denses e{ périphérie des pôles urbains etlou, parfois, d'une diminution
de la population en centre-vifle. »31

Selon Guillaume, on peut p{rrter d'étalement urbain quand le rythme de cette extension se

fait plus rapide que celui {e la croissance démographique. La surface consommée par
habitant s'accroît. Il y a décfuplage entre croissance démographique et artificialisation du
sol.32

PULLIAT caractérise l'étaliment urbain comme étant « le phénomène de croissance de
I'espace urbanisé de façon ppu maîtrisée, produisant un tissu urbain très lâche, de plus en

plus éloigné du centre de l'aipe urbaine dont il est dépendant. »»-"

Donc ce phénomène compfexe reste compliquées et difficile à définir. « L'étalement
urbain a fait et fait encore fl'objet de nombreux travaux et publications qui mettent en

évidence la difficulté à le déûnir et à le mesurer. ,r3'
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a Utilisation d'énergie pour les transports, vu que les lieux de travail, les

Services et les tations ont tendance à être éloignés(le zoning et la séparation
qui provoque l'isolement des résidents.

et manque d'identité des périphéries qui sont dans quelque cas

ourvu d'animation et d'attractivité.

La ségrégation

2.3.1.3 La maitrise de l' t urbain et la
Selon Martin CAHN, << maîtrise de l'étalement urbain est un sujet qui ne se résume pas

à de simples études de cas
qui revêt plusieurs facettes
L'artificialisation des

d'étalement dans plusieurs a nécessité la mise en place des politiques pour faire face
à cet étalement. « Ces tiques ont généralement utilisé des outils de planification du

des activités) la c
"Pollution visuel
des zones dortoir
La discontinuité
urbaines.

territoire et de l'urbanism
consommation d' espaces

le recyclage architectural
d'assurer la pérennité et la

a

a

a

avec les centres historiques et des nouvelles formes

de préservation de agriculture périurbaine, de lim ltatr on de 1a

et de réhabit tatlon des friches industrielles l7

bonnes pratiques, cette question est par nature un phénomène
qui requiert donc des solutions à plusieurs facettes. >»36

et l'empiètement des terres agricoles par le phénomène

)>

Pour combattre ou organ l'étalement urbain avant tout << les collectivités territoriales
doivent harmoniser leurs politiques régionales et départementales »18 ; on essayant

d'organiser la croissance la réduction de consommation des espaces par «r Limiter
I'offre foncière destinée à I on. Dans le souci de limiter I'extension périphérique
de la ville, de
existants rje ; l'

protéger espaces naturels et de mieux rentabiliser les réseaux
des extensions périphériques dans leurs opérations

urbaines et l'adaptation d gestion urbaine qui se base sur la densification de tissu et les

opérations de rénovation et vellement urbain

La consolidation urbaine iste à optimiser l'utilisation du territoire afin d'en assurer la
rentabilité de retenir ou d'y
milieu de vie déjà habité

de nouvelles activités et de tirer profit des qualités d'un
commerces, transport en commun, arbre matures, etc.).Les

projets d'amélioration de l' public, de modifications aux bâtiments existants incluant
que

>>, Annales des Mines - Responsabilité et environnement, l/2008 (N'

les projets d'insertion et de densification permettent
des milieux ainsi consolidésro.

2.3.3.1Définition :

Selon Harlem Gro B
sans compromettre les

16 ldem
ÿSainteny Cuillaume, « L'étalement
49), p.7-15
rsRuppo.t Boissieu, Le rapport « Divis par quatre des énrissions de gaz à eflèt de sene tle la France à I'horizon 205),
publié en 2006
ÿsainteny Guillaume, « L'étalement
49). p. 7-l 5

>>,,4nnales tles !ÿlines - Responsabilité et enrironnenrenr, 1i2008 (N"

{0 col lec tivitesvi abl es.org sujets

', ,, Un développement qui répond aux besoins du présent
des générations futures à répondre aux leurs. ,r 42

4l
P remier mini stre de Norvège, en

a2www.suden.orÿfr/ développement

sme

Date de mise à jour le l5ll2l20l5

2.3.2 La consolidation urhine
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durable vise à prendre en compte, l'économie, lesA cette fin, le
aspects envlronnementaux
du rapport Brundtland,
economlque sans

production et de
permettre à tous les

2

durable :

La Loi sur le
Déhnit l6 principes qui
Dans une perspective de

La volonté de retrouver et

expériences urbaines dans
retrouver une qualité de I'

sociaux dans une vision à long terme. A
retrouve la nécessité à long terme

la définition
développement
Les modes de

du

Un des objectifs du développement durable est la tentative de créer un
modèle de développement intègre à la fois l'économie, la société et I'environnement.
Cet objectif naît de l'idée le bien-être de I'environnement, de I'économie et de la société

ll
sont intimement liés La 1 .l est la représentation graphique la plus répandue du
lien qui existe entre ces dimensions.

y opposer I'environnement et le
doivent s'efforcer de respecter environnement et

du globe de combler leurs besoins es
+J

durablea5
un guide pour agir

durable

recréer la ville du 3éme millénaire a donné lieu à plusieurs
monde. Des interventions qui recherchaient avant tout de

et des pratiques urbaines, tout en suivant de nouvelles
démarches, de nouvelles ues, de nouvelles modalités et processus urbains. Ainsi,

,.DEVELOPPEMENT DURABLE. In Gouvernement du Québec. À propos du développement durable.

Québec:2017
'rstrange, T., &Bayley, A.
OECD,2008, p.l4l

Linkingeconomy, society, environmenl._OECD insights. Paris:

développernent durable
Source : Google irnage

Trois piliers duFigure2.2: schéma

Précaution Prévention

responsables

Protection du
pafrimoine cultuel

Respect de la capacité

Production et Prolection de Présen'ation de

I'envirorurement la biodiversité

--r
Padeoariat et coopération

intergoul.emementale

de l'ecosystème Intemalisation des

I
et

sociales
- et qualité

Àccès au

savoir

Figure2.3: les I 6 principes du

Source : auteur
durable

rs La loi sur le développement durable ll, article 6 . Québec 6782-08-06

t4

taciété Économie

Environrbment
tub{.crt
æ*h4ffi

æÈ{dl.t.@

Subsidiarité
Efticacité

éronomique
Polhrew
payeur

Pilticipatioo et

eûgagemeut



pour leur élaboration,
essentiellement sur un
pensée progressiste
fonctionnelle. Ce nou
forme dans la fin des 70, début 80, en

Europe, se manifestant es à travers
I'adoption et l' du concept de

était le fruit"Projets Urbains". Ce
De l'évolution de la urbaine, qui
Essayait désormais d' inté une nouvelle
Notion, celle du durablea6

2.3.4 Le tourisme:
L'Organisation mondiale tourisme (OMT)

| (( les activités
au cours de leurs

3,4oÂ du produit brut. on tlent compte
phénomène présente une
états, son évolution est étroitement au

transportsdéveloppement des moyens

/ Le tourisme comme U

I'OMT définit le touri durable comme
n Un tourisme qui tient p compte de

ses impacts économiq
environnementaux actuels
répondant aux besoins
professionnels, de I'
communautés d'accueil
charte du tourisme durab
Mondiale du Tourisme(
« supportable à long sur plan logiqle eco UO,

équitable sur le plan éthique
Il repose, selon Lozato et

social pour les populations
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isation et mise en æuvre, ces opérations, s'appuyaient
social et formel de la planification qui s'écarte de la

de sa logique
processus a pris

lûciata.

I I
taa.ritGr

'.rp«tc,

ld.pt.. OeætogFr

-Figure 2.4 : schéma montre les principes de
I'aménagement durable
Source : disponible sur I'article autrement-pour-
1-aménagement-durabl edéfinit le tourisme

déployées par les
voyages et de leurs séj les lieux situés en dehors de leur environnement habituel
pour une période qui ne dépasse pas une année à des fins de loisirs, pour
affaires et autres motifs ».

<< Le tourisme est en quelques décennies, un phénomène mondial majeur,
n'épargnant aucun pays,
internationaux. D'après

une place de premier rang au sein des échanges

World Travel&Tourism Council (WTTC), le tourisme (y
compris le transport) en 2009 2,8 o//o du nombre total d'emplois sur la planète et

de toutes les activité5. ,,ft, CeSi
principale des revenus économique et emplois de plusieurs

sociaux et
et futurs, en

visiteurs, des
et des

Dans sa

,l'organisation
définit le tourisme durable comme une activité qui doit être

Figure : 2.5schéma des principes de tourisme durable
source: Atout France.20l I

viable sur le plan économique, et
995).

-18
locales )) article( I

(2004), sur trois principes fondamentaux qui sont
environnementaux (le et I'utilisation modérée des ressources touristiques

+6Antonio 
da Cunha Enjeux du urbain durable: Ed PPUR presses polytechniques, 2005 p I 6 I

{7 Bernard Schéou. Du tourisme au tourisme équitable, chapitre 3,2009
t8l".ou* Erick. « Vers un Tourisme ou un écotourisrne t>. illunuscntent & ;lvenir.4/2010 (n' 34), p. 2-j4-238

2.3.4.1 Le tourisme durable :

auR6f,üar

Orvelopp.rrril
drrrbl. du toùrr.nx. l

loùri:rn. durrbl.
/

Id!rarn. (arùtrtnbL-

L.- _
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comme principes directeurs du tourisme durable
stratégique et de soutenable à long terme pour les nouvelles générations.re
Le tourisme durable met en valeur les << ressources environnementales et naturelles
(paysagères, climatiques, faune), socioculturelles (identité de la population locale, us

et coutumes, architecture)
d'accueil), humaines (savo

organisationnelles (offices de tourisme, procédures et plan

naturelles), socioculturels
économiques (la rentabili
revue de la littérature

termes de restauration, d

2.3.4.2 Les ob ectifs de
« La viabilité économique
entreprises touristiques afi n

à long terme.
La prospérité au niveau
économique de la
réalisées dont bénéficie la

La qualité de l'emploi

L'intégrité physique :

éviter toute dégradation
La diversité biologique
faune et de la flore sauvages,
L'utilisation rationnelle des

rares et non renouvelables
services touristiques.
La pureté de l'environ
sol et la production de par

prise en compte et la contribution de la population locale) et
économique). Lu et Nepal (2009) retiennent à partir d'une

faire des

supportés par le tourisme,
l'égalité des chances devant
autre.

'emploi, sans discrimination de sexe, de race, de handicap ou

L'équité sociale : Rec une répartition large et juste des bénéfices économiques et
sociaux du tourisme dans
améliorant les oppornrnités
La satisfaction des visiteurs

'ensemble de la communauté bénéficiaire, notamment en

appréciées, sans fondée sur le sexe, la race, le handicap ou autre
Le contrôle local : Faire
moyens, à la planification

les communautés locales, en leur en donnant les

au processus décisionnel concernant la gestion et l'évolution
future du tourisme dans leur en consultation avec les autres acteurs
Le bien-être des Maintenir et améliorer la qualité de vie des communautés
locales. notamment les sociales et l'accès aux ressources, aux services collectifs
et aux systèmes d à la vie, en évitant toute forme de dégradation ou
d'exploitation sociale.
La richesse culturelle ecter et renforcer le patrimoine historique, la culture
authentique, les traditions et particularités des communautés d'accueil

du
Assurer la viabilité et la compétitivité des destinations et
'elles puissent continuer à prospérer et générer des bénéfices

cal : Maximiser la contribution du tourisme à la prospérité
hôte et notamment la proportion de dépenses touristiques

er le
locale.
nombre et la qualité d'emplois locaux créés et

les niveaux de salaire, les conditions de travail et

'emploi, les revenus et les services proposés aux plus pauvres.
Offrir à tous les visiteurs des activités sûres, enrichissantes et

et améliorer la qualité des paysages, urbains et ruraux, et
et visuelle de l'environnement.

la conservation des aires naturelles, des habitats, de la
limiter le plus possible les dommages qu'ils peuvent subir.
;sources : Limiter au maximum l'utilisation des ressources
s le développement et I'exploitation des infrastructures et

salariés du tourisme), physiques (infrastructures en

de routes...) et financières r5o.

Limiter au maximum la pollution de l'air, de I'eau et du
les entreprises touristiques et les visiteurs. >»'I

aePupion Pierre-Charles, « Tourisme d

des acteurs », ,llunugenent & Àvenir.

soPupion Pierre-Charles, « Tourisme d

des acteurs illanagenr
et,ualorisation de I'environnernent du littoral aquitain: dirersité et stratégres
(n'3-l). p.2tte-105.
ou un écotourisme »>, Management & Avenir,4/2010 (n" 34), p. 234-238.

le et valorisation de l'environnement du littoral aquitain: diversité et stratégies

l0 (n' 3;l), p. 2ttt)--305.

el .1& ,nt r

0

le

010
k,Leroux Eric (( ers un Tourisme
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2.3.4.3 rdu
Plusieurs formes de que l'on qualifie souvent d'alternatif gravitent autour du

concept de développement de tourisme durable, chacune mettant I'accent sur un aspect

en particulier.
- Écotourisme: C aux récentes caractéristiques retenues par I'OMT et

le Programme des unies pour l'environnement (PNUE), Tourisme Québec
décrit 1'écotourisme comme << une forme de tourisme qui vise à faire découvrir un

Le tourisme équitable : L Union nationale des associations de tourisme et de plein air
(UNAT) le définit comm ((un ensemble d'activités de services, proposé par des

voyageurs responsables, et élaboré par les communautésopérateurs touristiques à

d'accueil, autochtones (ou au moins en grande partie avec elles). Ces communautés
participent de façon à l'évolution de la définition de ces activités (possibilité

, de les arrêter). Elles participent aussi à leur gestionde les modifier, de les

continue de façon (en limitant au maximum les intermédiaires n'adhérant pas

à ces principes du tourisme Les bénéfices sociaux, culturels et financiers de ces

milieu naturel
d'interprétation
éducatifl, qui
sur des notions
socioéconomiques

activités doivent être
les membres de la
Tourisme solidaire : S

formes de tourisme « al

populations locales dans
personne, des cultures et

générées sont les

participation au tourtsme
revenus modestes. Cette

stBureau de normalisation du Québec
1003. Cette définition de tourisme
tourisme ( WTTC), l'Organisation
slL'Union nationale des associations
ta Ide*
55Par Normand Hall, professeur au
(soTDER),

développement durable et qui entraîne des bénéfices
les communautés locales et régionales » (2003 : 8) »52

en grande partie localement, et équitablement partagés entre

autochtone.»s3
I'LINAT, << le tourisme solidaire et responsable regroupe les

en préservant son intégrité, qui comprend une activité
composantes naturelles ou culturelles du milieu (volet
une attitude de respect envers I'environnement, qui repose

>» qui mettent au centre du voyage I'homme et la rencontre

différentes phases du projet touristique, le respect de la
la nature et une répartition plus équitable des ressources

de ces tlpes de tourisme >>sa

et qui s'inscrivent dans logique de développement des territoires. L'implication des

Tourisme responsable : S

adoptera un comportement
Normand Hall (SOTDER), « le touriste dit responsable

vise à respecter les expressions culturelles des populations
visitées, ainsi que leur naturel et habité. Dans cette optique, les organismes

décideurs et les entreprises aussi être parties prenantes d'un tourisme responsable,

tant en ce qui touche leurs litiques de développement que leurs produits 55
))

Tourisme social : La tion officielle du tourisme social telle qu'inscrite dans les

statuts du Bureau du tourisme social (BITS) est la suivante : << Par tourisme
social, le BITS entend l' des rapports et des phénomènes résultant de la

en particulier de la participation des couches sociales aux
est rendue possible, ou facilitée, par des mesures

INQ). Prolet de norme-P-9700-060, Tourisme - Produit d'écotourisme, mars
,le s'inspire des orientations proposées par le Conseil mondial des voyages et du

du tourisme (OMT) et du Conseil de la Terre ( 1999).

tourisme( UNAT) [http://www.unat.asso.fr/flunat/tsr.html]

Mérici et président de la Société pour un tourisme durable et responsable



émotions au travers de ouverte d'un patrimoine et de son territoire' Par extension,

on y inclut les autres bien connues de tourisme (sportif, balnéaire,...) otl

interviennent des séq culturelles, sans être la motivation principale, mais où le
fait d'être en vacance en favorise une pratique occasionnelle. Le tourisme culturel est

donc une pratique
favoriser rr5T

qui nécessite un déplacement, ou que le déplacement va

Chapitre 2:ETAT DES CONAISSANCES I

défini. Le BITS s'appuie, pour mener cette action sur les

dans la Déclaration de-Montréal en septembre 1996 »56

n déplacement (d'au moins une nuitée) dont la motivation

ses horizons, de rechercher des connaissances et des

lieux, le paysage.

de marque de

ie rurale

a défini la notion de ferme pédagogique comme suit

à quelques reprises, la demière modification remontant à mai

sme culturel, Que sais-je ?, Presses universitaires de France. P. 03
s8 GuIDE-quALI rÉ eN ecnotou /MAURICIE 2015 Deuxiènre édition.

d'un caractère social b
principes définis et

Le tourisme culturel :«

principale est d'élargi

a

La commission

t6BITS. Statuts, adoptés en 1963 et

2002, www.bits-int.orq

5TClaude origet du Cluzeau ( 1998),

seAgrotourisme et tourisme gourmand:
Tourisme-Conseil.

DéIinition : L'agrotourt est une activité touristique complémentaire à l'agriculture
ayant lieu sur une exploi agricole. Il met en relation des producteurs agricoles avec

des touristes ou des

agricole.ss

permettant à ces demiers de découvrir le milieu

Pourquoi faire de l' urisme?
et la vie agricole.

La région/destination en accroît la visibilité
la saison touristique

d'innover
de partenariats.

Les catégories d
Les catégories d'activités s' ant dans I'offre agrotouristique sont

la visite à la ferme.
L'hébergement.
La restauration principalement en valeur les produits de I'exploitation
agricole et les agroalimentaires régionaux.

4. La promotion et vente de produits agricoles provenant principalement de

I'exploitation
Dégustations, repas

Aires de aires de jeux.
aux de ferme, séjour à la ferme.Balades, sentiers,

Participation à des forfaits, festivals.

I
2
J

5.

6.

7.

8.

et orientations /Québec, 27 mars 20 t 5 Par Marie-Andrée Delisle
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-<< La ferme pédagogiquefest une strucrure présentant des animaux d'élevage etlou des

cultures, qui accueille réplulièrement des enfants et des jeunes dans le cadre scolaire ou
extrascolaire et qui souhaiie développer cette activité >»60

Il existe deux types de fenfre pédagogique :

I -Les fermes d'animalion : 2-Les exploitations agricoles :

Les fermes d'animation des fermes
urbaines ou Elles ont été
créées pour accueillir
des enfants, Ces disposent

d'une grande di d'espèces
découverte deanimales domestiques ;

la ferme dans son permet

a

Les exploitations agricoles gardent leur
fonction première de production et

accueillent des visiteurs de façon

régulière dans le cadre scolaire

extrascolaire. Elles permettent

découvrir, à travers l'animal et

cultures, les métiers de la terre et

Co}{Soll.tATlOlil

PAYSAGE

LOSrR{DUCÂïOr{

-Figure 2.6: concept d'un agroparc.

-Source : Montpellier Agglomération Le guide des

agri parcs.

ou

de

les

les

du

aux

de mieux comprendre liens ville- productions à l'échelle
consommateur. Elles permettent

acteurs ruraux de diversifier
activités agricoles.

campagne

Le Schéma de Cohérence Tlrritoriale (SCOT) de l'agglomération de Montpellier a

introduit le concept d'inver{ion du regard sur les enjeux de planification urbaine :

« Ne plus considérer les esfaces naturels et agricoles comme la variable d'ajustement du
développement urbain. mai{ bien au contraire comme I'armature fondatrice d'un véritable
projet urbain d'agglomérati{n, La combinaison de ces usages agricoles et citadins fonde le
concept « d'agri parc ».t{r agri parc doit se définir comme un espace par essence
multifonctionnel qui doit {oncilier fonctions urbaines et fonctions agricoles dans une
stratégie gagnant-gagnant r$.

I

Les fonctions permettant {encadrer le concept 62:

a I-a &nOrs! dç nrsf,udisn : en tant qu'activité économique et humaine, qu'il
convient de préserver des risques de
disparition auxquels peut I'exposer la
spéculation.
La fonction de consommation :

permettant de foumir aux citadins des

produits alimentaires locaux de qualité
grâce à des circuits courts de
commercialisation (marchés, paniers,
jardins familiaux) ou par l'intermédiaire
de la restauration collective.

-i:;'ll'-****"*l est soutenu par I'Union européens et le Conseil Régional Languedoc-

leurs

agriparcs agenda2 I

agriparcs agenda2 I

;iü"",p.iri., Agglomération Le guide [es6rMontpellier Agglomération Le guide fes
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des espaces agricoles en tant que valeur
patrimoniale et et leur contribution à la biodiversité par le maintien des
continuités écolog

La en constituant des lieux de loisir, de promenade ou de
découverte, tant que pédagogiques

Pour assumer p sa vocation d'espace multifonctionnel, un agri-parc doit
remplir et concilier moins deux de ces quatre fonctions.
On voit ainsi

*

*
envlronnementaux,
développement ble

2.3.4.6 urb

L'agriculture urbaine peut
agricole pratiquées dans
principalement les
qui sont destinées à la

a

a

a

a

a Amélioration de la

ur Je.oen Boland : Agrodok 24 -
u4 Jeroen Boland :Agrodok 24 -

'à la croisée des objectifs économiques sociaux et
concept d'agri parc s'inscrit pleinement dans une logique de

être décrite comme suit : << Toutes les formes de production
ville ou dans son environnement direct, qui approvisionnent

en produi tS alimentaires vendus aux consommateurs ou
de producteurs 63

S citadins eux memes ))

L'agriculture urbaine engl toute une série de systèmes de production, de méthodes,
techniques et d'aspects

. fr-lsont :

ues. Les divers systèmes de production agricole

L'horticulture
L'élevage
L'exploitation pour la production de combustible et de produits
alimentaires, y l'agroforesterie

à partir d'eaux usées, incluant la production piscicole.L'aquaculture

: L'expression « Agro quartier autogérée »> Il s'agit de
créer un quartier très comparable au tissu urbain du centre-ville et qui entend
réserver un maximum des terrains adjacents pour I'agriculture maraîchère. C'est Un

encore la possibilité d'arracher une carotte, la laver et laquartier otr les enfants
croquer. Où I'on peut une tomate encore tiède du rayonnement du soleil

Prin e d'un
Un Agro-quartier
l'aménagement d'
Prise en compte

la transition entre la ville et le projet agricole à travers

caractéristiques environnementales (eau, sol et biodiversité
notamment) et du site,

Amélioration de I'
de ses populations

au site par le public (piétons et cyclistes) et du cadre de vie

Promotion de so

conventionnelles,
agronomiques et environnementales innovantes ou non

viables, à faible consommation énergétique:

té,

a

a

a

a

ouverts...

urbaine : la culture des légumes en ville p6
urbaine : la culture des légumes en ville p7

6s Les agroquartiers de Genève dispo sur : www.ecoquartiers-geneve.ch
Gty Farns NewsNew Stories From
t'6 Réunion publique 9 fevrier sur

Agriculture Notes date : 02100412017

nl

uartier de Mondean à Rungis en présence du maire.
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Promotion des de la permaculture et de l'agroforesterie,
Favorisation de
['application de I'
Programmer des

spécifiques.

fessionnalisation de jeunes maraîchers ces méthodes et à
culture biologique;
pements et des nouvelles activités en lien avec les espaces

Aménager le grand ouvert, aux multiples visages, cultivé

Le tourisme balnéaire, le tourisme des vacances, il s'agit de passer des vacances au
la plage, de la cote et du soleil. Le tourisme balnéaire est la

Il constitue la forme de tourisme la plus répandue dans

tourtsme littoral,

- Un centre commercial (boutique).

a

a

a

a

bord de la mer, de profiter
première forme touristique
le monde67.
Le ministère du Tourisme France préfère utiliser dénominationla

afin de ne pas inclure les stations balnéaires 68

Missions et objectifs :

- Satisfaire les besoins
- Prévoir des solutions

touristes en matière d'hébergement et de restauration.
confort et de grand luxe pour la classe aisée

- Aborder un adéquat et des espaces de qualité
- Diversifier les de détente et de loisir, pour des clients de toutes tranches

d'âge et tous les

L'actiüté lie au tourisme

l. L' - Les hôtels.
- Résidence de villas

2. Le loisir: - C équestre
-T, de tennis

de loisir.
aquatlque.

3. Culture
de remise en forme.
en plein air.
d'artisanat, cinéma

restauratio
commerce

de stationnement
au sous-sol.

-La
(maritime- bus- train...).

7. Les espaces : - les jardins, placette, Esplanade

2.4 Analyse des exemples

4.

5.

6.

La
Le
Services

6'Auteur: D. Dutoit : Encyclopédie en
ut Définition du ministère du tounsme

Thesaurus, dictionnaire de définitions et plus 2000/2016.
France.

6e Dossier de presse : TOURISME L EN France 2016 /le site : France.fr

Boulogne sur-mer. France :

2.4.1.1 L'intérêt de choix :
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est la rénovation mais par
rapport à sa situation en edela

Notre choix de cet
motivé par son mode d'

ville Boulogne sur mer
à la situation de notre
que ce projet à I'objectif
de renforcer le rapport vi
ville quartier, et d'utiliser
de développement
créer des nouveaux
viaire...), ces objectifs
notre qu'on veut les

cas d'énrde.

pavillonnaire et des voies
Le territoire du Chemin V

n est pas

qui

est similaire
d'étude. ainsi
d'améliorer et

, centre-
des concepts
et aussi de

(bâti,
à les

dans notre

transitions.
représente

rénovation urbaine :

Le quartier chemin vert un quartrer
périphérique qui se trouve une plate-
forme de 56 ha au de Ia ville
Boulogne sur-mer -de-Calais
France) Avec une altitude de+
70 m (centre-ville : + l0 m)
Ce quartier se compose plusieurs

Triennal,secteurs qui sont (

Aiglon, Beaurepaire), par un tissu

3039 logements sociaux ( du parc total), et compte également des copropriétés et des
Au total, ce quartier comprend 11 670 habitants.T0logements privés

2.4.1

Les objectifs de I'opération rénovation de quartier sont
o Diversifier les du quartier par l'habitat et le développement économique

(nouvelles activités)
r Profiter de l' symbolique de quartier qui se trouve à I'entrée de la ville

et en face à la mer la mise en valeur de ce denier et I'intégrer au site
r Travailler le rapport erl mer par une façade maritime et des percées.

r-r-"eh-=\/)1qr-d

I

û
t

r:--1 ,. -

t.-r

Figure : 2.Tsituation de quartier chemin vert, Boulogne

sur-mer. Source : Philippe Deboudt Inégalités

écologiques,inégalités sociales et territoires littorauxet

développement, 20 I 0

70www. 
v ille-boulo gne-sur-mer.lr ( Le officiel de Boulogne-sur -mer)
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Améliorer la de quartier avec le centre-ville.
Faire la ville sur la

Rendre le quarlier nouvelle centralité par un aménagement à l'échelle humaine
dispersé, et I'individuels) contrairement à 1'ancien plan(un habitat co

masse massif ;

l'espace public
la mixité social et fonctionnel et la mise en valeur de

Pour notre intervention on choisit de crée un
les terres agricole, laquartier durable qui

raison pour la quel on a ysé l'agro-quartier de
qui a proposé desMondjean, c'est un

nouvelles solutions pour
terre agricole et qui
caractéristiques en

biodiversité), économiquement (faible
ce qui fait un agro-consommation énergétique

quartier durable.
2.4.2.2
Montdiean.France :

Montjean est une française situé dans la

de la France. La

communes de Rungis,

2.4.2.3 L'obiectifTr :

à la croisée des trois

et Fresnes.

La préservation et la de la plaine de Montjean,

a

a

a

et revaloriser les

en charge les
(eau, sol et

région de la Loire au

plaine de Mondean est

I

\
tt

Source : www

Figure : 2.8 d'aménagement de quartier rénové

ssof.com (le site officiel de maitre d'ceuvre)

Figure : 2-9 Situation de Montdjean carte de

Source : Google image

commune.

'' Ruppo.t de réunion public ptaine de jean 09 tëvrier 2016 établissement public d'aménagement Orly Rungis

7

2.4.2. L'Agro quartier de la Plaine de Montiean. France:

2.4.2.1 L'intérêt de choix:
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d'un quartier avec de nouvelle façon de penser le lien entre
aménagement et activité agricole
Le dévelo

Notre choix d'un parc
localisation dans un mili

d'affaires Euralille et des de Fives
et de Saint-Maurice, le des Dondaines
constitue l'un des développements

sur le secteur.
dynamique

de I'opération Euralille
Participant à

d' intensifi cation, notre propose pour le

urbain est notamment celui des dondaines est justifié par sa

urbain, chose qu'on veut adopter dans notre intervention par

I'aménagement d'un agro urbain comme extension aux terres agricoles existants afin
de valoriser l'agriculture et la production local d'un côté et de donner naissance à

un agrotourisme durable d autre cote.

Le parc Situé à la du quartier

parc des Dondaines Ie

agro-urbain » en faisant vitrine, un lieu
de recherche et d' le
Laboratoire agro-urbain 21siècle.7r Figure : 2-10 situations de parc des dondaines,

Source : www.soa-architectes. fr

de « Hub

Ce projet vient pour la biodiversité dans un milieu urbain très dense, en donnant
I'image de la compagne les portes de la ville

Figure
Source

I vue globale sur le parc des dondaines

:hitectes. fr

::, Voir annexe : détails erernple 1, 2,

T

2.4.3 Parc agro urbain des dondaines. Lille. France :

2.4.3.1 L'intérêt de choix :
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2.5 Tableau récapitulatif

Exemples
analysés

Objectifs Principes
d'aménagement

Illustrations Concepts a tirés

-Le concept d'llot
ouvert.
-nouvellc
centralité.
-place ouverte

- une mixité
fbnctionnelle.
- L'aménagcment
d'une place
ouverte, bien
structuré.
- Le systèmc viaire
lisible et bien

revaloriser et de
renforcer son rapport
avec
I'environnement, la
mer et le centre-
ville.
Faire la ville sur la
ville.

La rénovation
urbaine de
quartier chemin
vert (secteur de
transition) de
Boulogne sur-
mer, France

VILLE

detlnt.
-Faire une façade
maritime.

QUARTIER

L'Agro quartier
de la Plaine de
Montjcan, France

-Articuler la nature
et la ville.
Relié l'aménagement
urbain et activité
agricole.
-Un développement
économique local.

Aménagement de
lieu de détente pour
les habitants, des

placettes en

balcons, des jardins
familiaux et fèrmes
de vente.

-concept d'ilot
ouvert
-l'espace public ct
mobilité douce
- espace ouvert.
-Un paysage
agricole comme
espace public.

Espace public Parc agro urbain
des dondaines,
Lillc, France

cnrichir la
biodiversité dans un
milieu urbain très
dense.
-combinc la fonction
agricole et
pédagogique

jardin familier;
parc de proximité
agriculture urbaine,
fermc pédagogique,
jardin animalier et
sports etjeux.

-platcau ouvcrt
agricultural.
- espace ouvcrt.
-l'espace public et
mobilité doucc
- Un paysage
agricole comme
espace public.



La recherche théorique
références et les
familiariser et trouver des
urbain, développement

Cependant, ce chapi
problématique. Dont on
perdu son identité, sa

anarchique, qui a donné
urbaine, et qui ne répond
Donc la ville a besoin des

I'agrotourisme et le
le bon développement de la

En outre, pour une
quartier Chemin vert, a

d'aménagement urbain de
I'environnement et la mer,
fonctionnelle , un
publique. et l'intégration de

Enfin, pour protéger et
des dondaines, Lille et I'
les nouvelles solutions et les
revaloriser la vocation
participer et encourager les

Chapitre 2: ETAT DES CONAISSANCES f

Conclusion du chapitre 2

thématique dans le chapitre 2 est basée sur des ouvrages, des
études des exemples. D'après cette recherche, on a pu

clés et ciblés ; prqet urbain, consolidation, étalement
et le tourisme durable

nous a aidé de trouver des repenses favorables à notre
que la ville de Bordj el kiffan est une ville côtière qui a

touristique et agricole, à cause d'un étalement urbain
ssance à une ville dépourvue d'une qualité architectural et

ses besoins actuels.
nouvelles approches, tels que: le développement durable,

durable qui sont visualisées corrune I'espoir qui va maitriser
de la ville et de revaloriser ses vocations

gestion de territoire ; I'exemple de rénovation urbaine du
de déduire les systèmes et les stratégies des formes

la ville, qui revalorise et renforce son rapport avec
par la création d'un nouveau tissu urbain avec une mixité

système viaire et aussi par I'aménagement des espaces
mobilité douce.

ser les terres agricoles ; l'exemple de I'agro-par urbain
quartier de Mondjean en France, nous ont permis de déduire

qui vont nous aider de protéger les terres agricoles et de
le pour lutter contre l'étalement urbain, et comment faire
toyens dans le domaine de l'agriculture.



Chapitre 3 : CAS D'ETUDE I

Introduction

Ce chapitre est dédié à la prpsentation du cas et de la zone d'étude ainsi qu'à l'exposition
des principes et de démarch{s qu'on a adoptées lors de notre intervention urbaine et même

dans notre projet architectur{I.
UNGERS dans son livre l'[rchitecture comme thème, introduit que « L'architecture se

thématise à partir de l'envir$nnement dans lequel elle se place et se développe à partir de

ce contexte forme, langage pt vocabulaire. Une architecture qui est sans rapport avec les

conditions spatiales et spirit{elles de l'environnement, n'est qu'un geste vide de sens »>.

Pour cela, on a commencé p{r une analyse urbaine (typo morphologie) pour comprendre le
processus d formation et de fransformation de territoire ; ainsi qu'à saisir la structure de la
ville et I'organisation de sofr tissu urbain, et pour comprendre sa configuration physico

spatial dans le but de retirer [rn substrat d'élaborer une base sur laquelle notre intervention
de projet urbain doit être réffter.

3.1Préseltation de la lle de Bordi-el-Kiffan
3.1.1 Aspect séosraphique de la ville de Bordi el kiffan

- Situationterritoriale:

m
Tg,

t*A19e. Ét

iËt
crt

Ets

trIt tr, E

§ituation communald :

,i,.i,-

Figure 3.2 Situation de la commune de Bordj el kiffan

Source : Google map;

La commune de Bordj el l{ffan est

située dans la Wilaya d'Al$r, daira
de Dar el Beida I

Elle englobe les zones urbarfisées de
Ben Mred'et Dergana et Ben l.erga.

I

Bordj el kiffan (la forteress{ des précipices) est une commune côtière située au nord-est
d'Alger, et fait partie de l'ag$lomération algéroise.

Elle a une superficie de 2lF9 km2 et une population de 151 950 habitants (2008) selon

l'ONS, elle a une densité de J OO0 hab/km2. Elle comprend 6.7 km de littoral.

EI
EI

t5l -,,,,

Figure 3.1 §ituation territorial de la commune de Bordj el kiffan

I Sou."" : coogle map ; auteur



A I'Est: Bordj el
et Rouiba
Au Sud: Dar el Beida

Bàb Ezzouar
AI
Mohammedia.

Délimitation naturelle
Bordj El Kiffan est

au Nord par la
méditerranée, à l'Est par
El-Hamiz.

3.1.3 Accessibilité :

Bordj el kiffan est accessl
par 2 routes nationales de

km de longueurs qui sont

bon état.
-RN24 : traverse la ville d

en ouest en reliant Bordj
bahri à el Mohammedia sur

tronçon de 7km.
-RN5 : elle constitue la
sud de la commune, elle
B.E.K à Alger centre

Constantine.
-CV/149 :permet
L'accessibilité à la ville à
-CW145 : reliant la R24 et la
-CW249: I1 représente la
vers Ain-taya et Rouiba.

LIE lt()Rt).t r:1. Kll'rÂ\ IIANS !.À lvlt.AYÂ
sl-l t:.!Tt()§ Al)lilltISTRA-I'IVF: Dl] l-^

Chapitre 3 : D'ETUDE I

-+.

Lt:{;l\rt}
f z""e r:"ur"

I rn{rc i.n§{n'tir.
. Lî!t. l. r,r-{ûi1rpttr{!

_ - -- | t6t< Jr *riit i

Figure 3.3 Situation administrative de la de Bordi el kiffàn

dans la wilaya d'Alger. Source : INCT2000

Figure 3.4 détimitation naturelle Source : earth, auteur

Figure 3.5 Hiérarchisation des voies I Source Google earth, ; auteur

de Hamadi.
5 et avoir une accessibilité de Roufba.
de la commune au nord de Derguana assure la desserte

'2*e' .',y {

,-{

Chenr* de lliiaya
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1-l -4 Asnect oéotechnio ue la ville de Rordi el kiffan

o Climat de la ville:

- Températuc. La températur{ de la commune de Bordj el Kiffan connait comme toutes les

villes côtières un adoucissem+lt grâce à la présence de la mer.
. La températur. -oy"{re est de I'ordre de l8'C.

- Précipitation précipitation r{oyenne annuelle 595.1 mm.
- Hurnidité relative: Le taux d'humidité est très élevé vue à la présence de la mer, elle

atteint le seuil de 96'Â et descend jusqu'à 40% soit une moyenne De 600/o.

- Les vents :

On distingue trois natures de rfents

Les vents d'Hiver : soufflent du Nord-Ouest pendant toute la saison, ils sont porteur de

pluies et véhiculent ainsi de l'fir froid dont il faudra s'en protéger
Les vents d'été : soufflent du §ord-est, ils s'étalent de la période allant du mois de Mai au

mois de Juin et véhiculent de l'air qu'il faudra exploiter.
La brise marine : source de vefrtilation et de fraîcheur par évaporation de I'eau de

o Relief: 
I
I

Le site a une morphologie quf correspond à une plaine homogène non accidentée avec de

basses altitudes à I'exception fle quelques faibles pentes de (0-5%).

Cette monotonie est interromfue par un chapelet de collines en bandes parallèles au trait
de la cote, la plus importante {'est « la colline Mouhous » ou I'altitude atteint les 30m.

.!-'hvdrographi . 1

La zone de Bordj el kiffan estltraversée par 3 oueds qui sont:
- Oued el hamiz : c'est lp principal cours d'eau, il s'organise du sud-ouest au nord-est

et se termine dans la nfer.
- Oued Bacorra : drairles les eaux de terrains agricoles et se diverse dans oued

Hamiz. I

- Oued Boureah: oued fecondaire 
intermittent, dont l'écoulement se fait pendant la

saison des pluies. I

Les rents d'hirer

# ur'erlç d'ete

brise m:rt'inet'

Leseode :

I

I

Figure 3.6 Carte représentant les fents dominant de la commune BEK.

source t I

x

t



3.2.1 Lecture de la mutation la structure du territoire de

Bordi-el-Kiffan: I

La lecture de territoire et I'histoire sont les dimensions majeures
pour la compréhension de la structure d'un établissement humain
« Afin de comprendre la ville aujourd'hui, allons au-delà, avec
ordre en commençant par la compréhension des raisons
d'implantation de la ville dans ce site, il convient d'examiner ceci à
plus grande échelle qui est le territoire ».Gianfranco-CANIGGIA.
« La structure urbaine de chaque ville est f issue d'une structure
territoriale »Sylvain MALFROY.
Cette structure est définit au premier lieu par des parcours ; pour
Cela on va déterminer I'ordre chronologique de la formation des
parcours, qui structurent la ville de Bordj el kiffan.
Il existe alors quatre phases principales :

La première phase : L'apparition de 1 er parcours
structurant relia 1'Est et I'Ouest algérois. Ce chemin de crête
qui permettait l'homme de se déplacer (chasse, cueillette,
Etc.)

o La deuxième phase : C'est I'apparition des établissements
en hauts promontoires reliés aux parcours de crêtes par les
parcours de crête secondaires, panni ces établissements :

BOUZAREAH, DELLY-IBRAH IM. . .

o La troisième phase :

Apparition des parcours de contre crête locales qui vont
relier les établissements de haut promontoire entre elles.

o La quatrième phase : cette phase coïncide avec l'arrivée
des colons, qui ont commencé à occuper les terres agricole,
qui veut dire I'apparition des établissements de la plaine de
Mitidja et I'apparition des parcours fond de vallée. A
'image de la ville de Bordj el kiffan qui est de bas
promontoire, parallèle à la contre crête synthétique qui
relie Rivet et Fondouk (Khemis Khachna).

Figure 3.7 Schéma du parcours de contre crête Source : Coogle earth

Figure 3.8 Schéma du parcours de contre crête locale

Source : Google earth , modilié par l'auteur

Figure 3.9 Schérna du parcours clc corrtrc crôtc contirru cl lirrrtl tlt. r:rllt:r,
Source : C<xrglc carth . nrodifié par l'irutcLrr
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3..1 l,'anulvsc dluchronlquc dc la ville :

3.3.1 Avant ltl30 :

-Périodc Turque Avant 1830

Construction d'un fort au bord de la mer, son emplacement est
stratégique pour le contrôle l'entrée de la baie d 'Alger, achevé en

1 566.

1 : époque turc

2 : époque

française

La région qui entoure le fort était couverte de broussailles
marécageuse et de marais, plus à I'intérieure on trouve la
RASSAUTA et quelques Haouche. C'était des fermes peu
peuplées bâtis sur des îlots surélcvé.
La 1ère route c'est celle qui relic Alger à maison carré, cette

dernière arrivait à un embranchcment dont une voie conduit à
Constantine et l'autre dirigeant sur le Fort de I'eau qui

domine le terrain jusqu' a la Rassauta. A partir du Fort un
petit chemin permettait d'accédcr à Haouche el Bey en

traversant la Rassouta

...)

':'

Figure 3. I I plan de Ford de l"eau en I 830.
Source: Gilbert Bresson ; Histoire d'un centre rural Algerien : fort dc l'eau

3.3.2 Epoque coloniale:

Phase I : la création de noyau Phase I : Bordj el kiffan en 1843

En 1830, avec I'arrivée des français, Bordj-El-
Kiffan (ex fort de l'eau) accueille sur son site
une population venue pour exploiter les terres
agricoles. en 1843, il y eu le projet de création
d'un centre-ville. L'implantation du premier
noyau urbain sous forme de parcelles
rectangulaires en damier avec I'implantation
des prerniers équipements de ville. Ce plan
oontient (52 rnaisons, une église, une école, une
placctte).

l-

fry l: Phn nmdhire

[.Nopucertnl

Qr.rca
. RN24

...Chcmin
d'êgldffjon

- .tiécopage
parcellôro

Figure 3.12 cafte du découpage agrairect l'irnplantation du I

1-Les îlots
On trouve au niveau du noyau
central des îlots simples avec une
forme rectangulaire plus large que
profondes de moyen 180x26m ou
760x26m
2- les parcelles:
Les parcelles sont alignées I'une à
côté de I'autre avec une dimension
20x30m pour occuper tout l'îlot.
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turc actuellcrnent.Source : APC dc3.10 le
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Figure 3.14 l'APC en 1833.
Source : Gilbert Bresson ; Histoire d'un centre rural
Algerien : fort de l'eau

Figure 3.16 vu sur la placette du centre.
Source : Gilben Bresson ; Histoire d'un centre rural
Algérien : fort de l'eau

Phase 2 : lt' extension :

Figure 3.15 vu de la RN24 en 1833.
Source : Gilbert Bresson ; Histoire d'un centre rural
Algerien : fort de l'eau

Figure 3.17 l'église.
Source : Gilbert Bresson ; Histoire d'un centre rural
Algérien : fort de I'eau

Après leur conquête d'exploitation des terres agricoles, les français turerrt attirés pûr lq
présence de la mer et tentés par I'exploitation touristique.
Trame orthogonale en damier, les rues de celle-ci sont le prolongement de celles du noyau
centrale.

lgure 18 cartc montre la I extenslon ville.
Source: Gilbert Bresson : Histoire d'un centre rural Alsericn : t'ort de l"cau

Phase 3 : L'extension vers l'Ouest (1845-1933) la 2eme extension

ÿ

I

noyau inltlrl

extension v€B h non

Are romain (R:1)

-Autre extension, très importante,
vers 1'Ouest, avec 1a création de
résidences individuelles balnéaires
le long du front de mer, dénommées
« la station ».

-1895, Mr Gueirouard réalise une
ancienne idée d'ouvrir et tracer un
large boulevard front de mer pour
en faire une station balnéaire. Fin
1898: on compte 45 villas, un
casino et un hôtel.
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Phase 3 : L'extension l'Ouest 1 845- I 933 la 2eme extension :

Chaflitre3:CASD'ETUDE

Figure 3.21 les équf pements de la 2eme extension de la ville.
Source :Gilbert Bre$on ; Histoire d'un centre rural Algérien : tbrt de l'eau

La Marsa ex station balnéalre :

La Marsa ex station balnéaire est [rntissu en damier présentant !n
caractère homogène. Les îlots sdnt
rectangulaires ou trapézoïdaux qua]

ils épousent la forme du front de ml
Le caractère résidentiel des îli
donne une spécificité particulière
tissu, ce qui confirme la vocati,
originelle de la Marsa.
I -llot:
On distingue deux types d'îlot:

I

ilot 30
I

I

I
I ,tor

I

ilot 60
ilot alot

-îlot front de mer: caractérisé pa. {rn
alignement tout au long de la rlre
intérieure, et une façade qui épousellla
ligne du front de mer.

-îlot intérieure: de forme

f:

colori:lede -er I r c::ino:

Eg I -r gr:ndhôtel

la station
;r-: i'l,i :c:1,'t-:1:

arE nuc Grirouard, rc:uel lÉfi c rt

l!ÊtJe

2-Le parcellaire: 
I

Les parcelles épousent la voie (aligdés), elles occupent toute la superficie de l'îlot. Ainsi que
les parcelles différentes par rapport { la forme.

33

I=.J:T
J--:_:

Figure 3.22 découpage des ilots de la 2erne extension.
Source PDAU d'Alger : travailler par l'auteur

et de dimensions 60mx24mle gabarit est de R+2.



Phasc 4 :1.'cxtcnsiott vcrs l'Oucst lc Lido la 3crnc cxtonsion
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Figure 3.23 carte montre la 3 eme extension de la ville (le lido.)
Source : travail d'auteur

La création d'un lotissement
(verte rive) qui se caractérise
par un tissu non homogène
dont 1'élément de base est l'îlot
dc forme irrégulière, le gabarit
varie du RDC à R+2 avec une

absence totale d'équipements
et d'animation.

La création d'un lotissement,
Le lotissement Saidi se

caractérise par un tissu en

damier dont l'élément de base

est 1'îlot de forme rectangulaire.
L'association des îlots entraine
des espaces non bâtis (les

places, les espaces verts et les

rues). Ces servitudes donnent
lieu à des activités différentes:
commerces au rez-de-chaussée
et l'habitat aux étages

1- les îlots ont une forme
rectangulaire plus large que
profonde (ils sont plus
allonsés oue ceux du novau

igure 3.26 Carte montre a eme extension dc la vil
Source : travail d'auteur

Figure 3.27 Découpage des parcelles de la 4 eme extension de la ville (verte rive).

Source :Gilbert Bresson ; Histoire d'un centre rural Algérien : fort de l'eau

( \'('r lr'

::'J::iil^i'::i',;ff *îJl;:îi:]i i€me 
extension de ra v,re(re rido )

2- Le parcellaire
Les parcelles sont alignées par apport à la rue elles occupent la totalité de l'îlot, elles sont

de dimension moyenne 15m de front sur 20m de profondeur.

-
n

Figurc 3.25 Découpage des parcelles de la 3 erne extension de la ville (le lido.)

(râe)
bdôdd6'r
(2æd)

Phase 6 :_Création des grands ensembles dans le cadre du plan de Constantine 1958

Dc même comme toutes les villes
fondées ou occupées par la
qrlonisation française, deux projets

d'habitat collectif ont été implantés.
Lcs Barres, ce sont des constructions
du type habitat collectif (de type F2et
Fl) disposées en forme de barres
prrrallèles ou perpendiculaires entre

ellcs, avec une longueur excessivetnent
élcvée, les barres orientées nord-sud *
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l'ér'iorlc tlc l()62- l9tl3

Période de1984- 1999

Le développement spatial de la
commune de Bordj El Kiffan
durant cette phase, a été orienté
principalement vers I'est et le

sud au détriment des terres

agricoles.

La création du lotissement « Saidi » au

sud d'El Marsa visant à étendre le

boulevard Ali Khoudja. Cette phase est

caractérisée par des constructions de

type individuel et collectif et la

réalisation de quelques équipements
édr rnef i fc
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Après l'indépendance en 1962, etjusqu'aux années 1980, la ville de Bordj El Kiffan n'a subi
aucune extension urbaine, mis à part quelques projets ponctuels de base, et cela à cause de
l' absence d' instruments d'urbanisme.

3.3.4 Svnthi.sc <lc l'(.v«rluliolr :

logique d'implantation de la ville, son évolution à travers l'histoire. ,

RESSAUTA et quelques Haouaches (population autochtone) a vocation agricolt
village colonial a vocation touristique. Chaque étape a orienté la ville, en lui altri
une vocation différente. Apres f indépendance la ville a commençais à s'étalé
anarchiquement vers le Sud et de perdre ses vocation mère.

avgt€ re

a
.,-\
ijcdÊ Ânr:ed ll*1ç3 saÉ

Figure 3.30 Les projets ponctuels entre 
,l962-1983 ; Source : travail d'auteur

Epoque turque Epoque coloniale Epoque post- coloniale Epoque actucl

centre

militaire
pour

contrôler la

baie d'Alger
vocation

agricole

-création du 1" noyau

-vocation agricole

-extension du village
coloniale sur la mer,

Pour une vocation
touristique.

Etalement

anarchique de la
ville vers I'EST et

le SUD.

Consommation

des terres

agricoles.

Rupture avec la
structure en

damier.

Création des

grands ensembles.
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Extcrtsir

villc. sl
Ignorirrt
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Lit cotttt'ttttltc do l]ortli cl killan sc localiso sur toutc la tiangc du littoralo, s6n ancicn tissu sc
colnposc d"unc tramc orthogonale d'un module rectangulaire de 20rn* l5rn.
La colntnune a connu un changement sur le plan typo-morphologique, elle s'est developpée sur
deux directions Est et Sud, ces extensions ont rompues avec l'extension linaire et la structure en
damier qui caractérise le centre historique.
La commune de Bordj el kiffan présente une rupture entre sa partie nord et sud, cela est dû à
l'extension vers le sud. Ces deux parties sont séparées parla 1è''' route (actuellement RN24).

I Hc,''ur àrlrangrs

ÿi::4

t I

r

Figure 3.32 Carte montre le tissu urbain de la commune de Bordj el kiffan
Source : PDAU d'Alger; auteur

3.4.2 Structure viaire :

D'après I'analyse du système viaire de la
commune de Bordj el kiffan on peut
déduire :

o Une rupture de système viaire entre
la partie nord et sud.

o Faible liaison de voie entre les deux
parties.

o Un disfonctionnement du système
viaire au centre-ville qui ne s'adapte

La cornrnurlc prôscntc uttc tralnc ortlrogorralc caructéristiquc clcs villagcs rlc créution
alignernents sont droits, scs rucs sont largos d'unc oriontation généralc S.W-N.li.
La commune est caractérisée par unc multitudc dc firnrrcs.
Le noyau colonial : tracé en damier organisé autour d'un axe structurant (Ali khotl.ia). lu vi
croissance linéaire sur les 2 directions est et ouest arrêtée par des barrièrcs dc croissarrcc,
La partie sud : I'extension s'est faite d'une manière anarchique sans étude urbanistiquc.

Figure 3.34 Trame du noyau historiquc
Source : Google earth ; auteur

3.4.4 Structure fonctionnelle :

La ville de Bordj el kiffan possède :

Activité touristique : les plages, les forts, la
piscine kiffan club, aquafortland, karting.
Activité éducative : lycée, CEM, prirnaire
Activité administrative: APC, centre
d'lf'faire, inspection des diplômes
Activité industrielle : 3 zones d'activités
intlustrielles, l3 entreprises publiques,
95cntreprises privées.
Activité culturelle : bibliothèque, école de
I'afi dramatique, maisons de jeune.
Activité cultuelle : 18 Mosquées.
Activité sanitaire : 3 polycliniques, centre de
sarrté.

Activité agricole : les terres agricoles (E.A.I,
E.AC).

Figure 3.35 Tratnc dc la partic sud dc la c()nlnrun(,
Source : Googlc carth ; autcur

Figure 3.36 ('artc rrrontrc lit slruclLrrc lirnctiorrrrt.llc r[. lr

Ilortll el killirrr.

Linite de I'aire d'éürde

\.bies secondaires

o
ll
ll

o
.*a

or
À

o
o

,L- 1.. ,,:il..

I
I

Ën

t

"I



3.4.5 Tvoolosique du cadre bâti :

En analysant la carte de typologie d

cadre bâtis on remarque que la
de l'habitat individuel est

plus importante que les

donc il y a un déficit en mati
d'équipements.

3.4.6 Tvoolosie de I'habitat :

La ville de Bordj el kiffan se

par un habitat résidentiel (indi
collectif), ou l'individuel domine
Dans la ville il existe (8935

dont leurs typologies est di
hétérogène,
constructions récentes qui ne

a aucune norrne en matière
ce qui a créer un paysage

dépourvu d'une identité.
Ainsi I'existence 23

totalisant 7339 logements col
dont la majorité soulèvent le prob
mixité fonctionnelle, sociale,
vert, I'absence de qualité archi
des espaces.

3.4.7 Lecture des façades :

Le noyau colonial:
L'existence de 2 typologies
D'habitation et d'équipement.
L'habitation repartie en :

Soubassement : usage commercial.
Corps : usage résidentiel.
Couronnement : toit incliné
Le gabarit:R+2
Structure : poteau poutre

Figure 3.40 Photo de tàçade

extension station Source: auteur

SE

et

notamment
et

les

fs,

Chapitre 3 : CAS D'ETUDE I
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Figure 3.37 Carte montrant la typologie d'habitation de la commune

de Bordj el kiflàn Source : auteur (PDAU)

lJ +or* *,**r
lo "*""..""',

Figure 3.39 Photo de façade centre historique Source : auteur

)

Figure 3. 38 Carte montre la typologie du bâti de la commune de

Bordj et kiflàn. Source : auteur (PDAU d'Alger)

de zoning (la fonction résidentielle et I'absence de la

), problème de densité, le manque d'espace

dans les espaces intérieurs et extérieurs et I'insalubrité

Figure 3.41 Photo de façade

extension station Source: auteur

La station:
Des villas coloniales du style
baroque d'un gabarit qui ne

dépasse pas R+l avec une
toiture incliné.

Post colonial :

Lotissement Saidi:
habitat post colonial
gabarit R+3
RDC réservé aux

commerces.
Les façades présentent

=-



On rcnrurquc quc lc gaharit
clc typo (R1 2 ; Rf3) dominc.
La périphérie de la commune

(en R+5) indique l'évolution
de ces demiers par rapport au

centre-vi11e.

3.4.9 Structure permanente :

La placette, I'APC, l'école de
l'art dramatique, le fort turc, fort
d' Istanbul, l'église (' actuellement
bibliothèque) et le 1" axe de la
ville actuellement RN24 restent
toujours des éléments
permanents.

Figure 3.42 Carte montrant de gabarit de la ville.

Source : PDAU d'Alger ; auteur

Figure 3.43 La structurc pcnnancntc de la cornmune de Bordj el

kiflàn. Source : Googlc earth ; auteur

Figurc 3.45 Schéma d'aménagement de la baie d'Alger (plan stratégique

d'Algcr2029). Source:www.arte-charpentier.com

Figure 3.46 Sous-systèrnes urbains d'Algcr
Source : PDAU d'Algcr, rapport d'oricntation 2015

a
4,2. R+3

a Babr!àt.êl,efti.a*5

l-,,

3.4.10 Proposition de PDAU dlAleer2015 !

Le nouveau PDAU d'Alger est venu pour régler
le développement anarchique des périphéries, et

relier le centre et la banlieue par des projets
structurants qui créent Ia cohésion territoriale
d'Alger la métropole. Parmi les grands projets
structurant, I'aménagement de la baie d'Alger.

« Le projet d"aménagement de la Baie d'Alger
S'inscrit dans le Plan Stratégique de la Wilaya
D'Alger à I'horizon 2030, Porteur d'ambitions
clefs pour la capitale : équilibre entre cohésion et

attractivité, développement et durabilité, tradition
ct modernité... Il en constitue 1'armature
principale, la façade maritirne et la vitrine avec
corllrnc objectif de redonner à Alger le

Corrcernant la ville de Bordj el kiffan le PDAU d'Alger 2015 l'a classé comme la couronnc
périphérique d'Alger. (où se dégagent les agglomérations d'El Harrach, Bordj El Kiffan, Bab Ezt
Dar El Beida).

Les propositions de PDAU par râpport à la ville de Bordj el kiffan se présentent comme de su

a L'affectation
des sols

On remarque qu'une
grande surface de la
ville est sélectionnée
cornme une zone
urbaine à reconvertir,
ccla est le résultat
d'urbanisation
anarchique et
l'étalement non
contrôlé que la ville a

vécu durant les
dcrnières années.

Figure 3.47 Plan d'affectation des sols

Source : PDAU d'Alger, rapport d'orientation
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Figure 3.44 L'aire métropolitaine algéroise selon
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a Les projets proposés

Figure 3.48 Projets structurants / rce : PDAU d'Alger, rapport d'orientation

Les équipements proposés

Chapitre 3 : CAS D'ETUDE I

Les lignes de transport proposées

hhtoricopatrimoinhl,

pole habitat irrtégré

noulleau qtlartier baléna

et tourhtique de bateau

nouveau quarthr baléna

ethurhtiquedeBtl(,

p75 parmurs urbain des berg
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Figure 3.49 Carte des

Source : PDAU d'Alger, rapport

d'orientation

Figure 3.50 Les lignes

proposées

Source : PDAU d'Alser
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Chapitre 3 : CAS D'ETUDE I

Les réserves agricoles

-..,....-,,.,,b

Figure 3,51 Réserves agricoles

Source : PDAU d-Alger, d'orientation

ilc 2015 :

Après une lecture des visions ue de PDAU d'Alger, et aux points de vue des

Urbanistes : Le PDAU d'Alger 15 reste une étude superficielle qui n'a pas pris en compte

toutes les tranches de la capitale
alentours.

ger, alors que l'étude se basait sur la baie d'Alger et ses

Dans notre cas d'étude, on a que les orientations de PDAU sont faites d'une

manière globale, en niant les de B.E.K en matière :

'r De tourisme: A I'
urbanisable.

F D'agriculture la non on des terres agricoles restantes.

/ Comme a marqué des faibles comme

e de la ZET qui est traité comme une zone naturelle non

o L'absence d'une
ville.

o L'absence d'une étude le control de l'étalement urbain

pour résoudre le problème d'embouteillage au niveau de la

Figure 3.52 schéma de prospective de la commune.

Source : Google earth ; traiter par l'auteur

el

La croissance de la ville se

faisait en premier temps
parallèlement à la mer, en

s'étalant du centre
historique, après

I'indépendance
l'urbanisation a franchi la
RN24 et s'étalent vers le
sud de la ville qui est

riches en terres fertiles, la
même action se faisait et se

fait encore à I'Est au

détriment des terres

agricoles.

1



Chapitre3: CAS D'ETUDE I

3.5 Schéma de proposition urbain à l'échellc de la commune :

lle U2000
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Figure 3.53 schûra de la proposition urhainc dc la communc. Plan cndastral : trüitcr p
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I)atts lc caclrc do notrc objcctif générale de rééquilibrer la coûlmune de Bordj el kiffan et revaloriser ses

activés agrioolc et touristique d'une façon durable, le choix de la partie Nord-Est de la commune est
rnotivéc par sa situation stratégique sur le littorale à proximité du centre historique, ainsi ses richesses
naturelles, ses opportunités agricole et touristique.
En outre cette partie Nord-Est de la commune a été choisi pour rependre à la problématique spécifique :

Comment peut-on rendre de notre site un nouveau centre réequilibrateur qui revalorise la mémoire des
lieux, en récupérant les vocations agricoles et touristiques dans le cadre de développement durable?

2-Situation de l'air d'étude

Notre site d'intervention est situé sur I'extension EST de la ville de Bordj El-Kiffan par rapport à son
centre historique.

4- Acccssibilité :

L'aire d'étude est facile à y accéder grâce aux voies mécaniques et piétonnes existantot
de son approchement de la ligne de tramway. Il est accessible par :

- la route nationale (RN24)
- la ligne de tramway
- la rue Mohamed Douzi qui relie le centre historique et le site d'intervention

S-Donnés morphologiques

L'aire d'étude se trouve sur un terrain plus au moins plat, de forme rectangulaire.
Sa superficie est de 65 ha

Centre historique

Site

d'intervention

Figure 3.54 Situation de de I'aire d'étude par rapport au centre historiqtre.

Source : Google earth ; rnoditier par auteur

3-Délimitation de l'aire
d'étude:

Notre zone d'étude est limitée par:
Nord: par la mer méditerranée.
Sud: la RN24 et maison
individuel.
Est: maisons individuels.
Ouest: maisons individuels et des

tcrres agricoles.

Figure 3.58 Coupe AA Source : Googlc carth Pro

,!

aE

>;
o:

Figure 3.56 Système viaire existant de I'aire d'études. Source : Google earth ; Modifier par

I'auteur.
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Figure 3.55 Schérna clc délirnitation dc 'airc d'étudc
Figure 3.59 Coupe BB Source : Googlc curth l)nr
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Les ilots

les
Parcelles

3.6.2- L'Etat Des lieux

1-Étude du Système Viaire
Il existe 3 types de parcours :

a

o Voies
rues à caractère

o Voies tertiaires : Ce

Figure 3.60 Hiérarchisation des

Figure 3.61 Coupe sur unc

Figure 3.62 Structure

Chapitre 3 : CAS D'ETUDE I

24

Mohamed Douzi (relie le centre historique et le site), les

qui relie la RN24 avec les lotissements

des voies qui facilitent le déplacement dans les quartiers

de l'aire d'étude. Source : PDAU, modifier par I'auteur.

secondaire Source : auteur

de l'aire d'étude. Source : cadastre de la ville de Bordj el kiffan.

2-Svstème parcellaire

11 I

tcl
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4-La structure fonctionnelle :
3-s bâti

{
Terre agricole

.é0

Bâti non bâti

On remarque que l'espace non bâti occupe une surfàces importante,

on trouve des espace agricole, des espace libre pour le dépôt et dépôts

I Loisir (pisci.es)

I sport(stacle)
Habitatiorr

( irrdividuelle)

Commerces

Figure 3.65 Structure firnctionnelle cle l'aire d'étutlc.

S-Gabarit:
Le gabarit des constructions de notre aire d' 'étude varie entre

R+l et R*3, et cela du a son caractère résidentielle (habitatFigure 3.63 l'espace bâti et non bâti. Source : PDAU, rnoditier par l'autcur.

- Etat du bâti :

LEGENDE:

bati bon étal fi+5

'-,: :tl;.- i-j

| -_ -'i

: i'-.;:ir;1',-
i

F'igure 3.64 état de bâti. Source : PDAU, rnodifler par l'auteur Figure 3.66 Le gabarit cle l'airc d'étuclc. Source : l'auteur'.

Ç;

--, --^ _
'. < ).4

I
f

I

lIç-
l' .,1:''

\

IEspace non

bati



Chapitre 3 : CAS D'ETUDE I

3.6.3 Synthèse de l'analyse de I'aire d'étude

-Route RN24 non consolidé et dépourvu d'un aménagement (territoires sans végétations sans tnobiliers

urbains.)et d'une façade urbaine qui la défini et qui met en valeur son importance.
-Un flux important au niveau de RN 24.
-un réseau viaire ne prend pas en charge la mobilité douce (piste cyclable, parcours piétonne).

-un réseau viaire hiérarchisé dont la largeur des voies est différente, mal structuré (l'absence d'une trame

orlhogonale) et aussi mal liées ce qui pose un dysfbnctionnement au niveau de cette infiastructure.

-La présence des impasses et voies qui mène n'a nulle part ce qui provoque la rupture entre ville /mer.
.L'encombrement au niveau de la R24 à cause de son flux important (métro, camions, bus...

-L'aire d'étude comprend de 1'habitat individuel.
-Gabarit: R+3.
--le taux de population important.
-Une population jeune et active.
- manque de la mixité sociale.
-Lotissemcnt insalubre dont le bâti est dans état dévalorisé, avec le problème de -l'absence d'une fàçade

maritime homogène
et continu le long de la cote.

Equipements de loisir
Manque d équipement,
Existence de

Foncier important mais mal occupé avec des activités qui ne marche pas avec la nature de la zone et délaissé.

manque des espaces verts aménagé ; et des aires de jeux.
-Manque d'un aménagement de littoral qui met en valeur la zone surtout avec I'existence du fort turque
-étalement sur les terres agricoles.

importants mais ponctuels sans aÇcompagnement.
(administratif, culturelle, sportif, sanitaire..).nonespace

résidentiel

Tr'æf,csæs



Objcctif
.La Consolidation d'une périphérie en se référant aux anciennes structures

(parcours structurant , trames).dans le but d'arriver à une forme urbaine continu

avec l'histoire et avec la morphologie existante, et opter pour un aménagement

urbain dans son cadre durable, pour inscrire cette périphérie dans un cachet

écologique et mettre en évidence ses atouts naturels (front de mer, les terres

agricoles), 1a chose qui peut relever la mémoire de lieu par la revalorisation de

tourisme de tourisme et de I'agriculture e4.et faire de notre périphérie un pôle

attirant .

Figure 3.67 Intensions de I'aire d'étude Source : travail d'autcur

l,'igure 3.68 Plan des voies et des parcelles existantes

Source : travail d'auteur.

Etape2: la proiection de nouvelles voies

Figure 3.69 Plan de restructuration des voics cxistantcs.

Source : travail de l'auteur
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Flgure 3.70 les nouvelles voies de I'aire d'étude Source : travâil d'autcur

Les actions à mener :

Étape 2: la projection des nouÿelle r'oies

o
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Figure 3.71 Plan de Reparcellisation des parcelles existantes.

Source: travail de l'auteur
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lralltc vraire

Notre nouvelles parcelles proposés sont

proche d'ancien substrat foncier.

lrilr\\rr\-

la nuuvcllc

est basé la méthode
de l'ancienne

l.a crréttliott tl'tttt ilxc
rnajcur pcrpcrttliculairc à

la R24 de largcur dc 30
m qui comprend næuds

importants de circulation

,des pistes piétonnes ,

cyclables et de doubles
voies mécaniques ,plus
une terre pleine.

Le résultat obtenu
d'annexion, ajout et

parcelle.

Figure 3.72 Les parcelles modifiées

Source: travail de l'auteur

Etape 5: la velle lotisation
Figure 3.75 projection clc l"axc prirrciprrl Sot

travail dc l"autcur
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1-Assurer la continuité
spatiale et visuelle entre
notre zone d'intervention
et le lotissement existant
par des voies dans de
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social.
2-Restructurer le
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une lotisation ui le
complète
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Les lots ont une forme
dans tout le quartier.

ils sont identique

existant nou
't0

'un module de base de 15m *20m on se réferant au

de la ville
2- projeter une loti
module de base de centre

Figure 3.78 Exemple de lot sur une voi

cæur d'ilot Source : auteur

principale et dans le

Figure 3.79 Lot du centre historique

Source : Source : Gilbert Bresson ; Histoire
d'un centre rural Algérien : fort de l'eau

Notre
intérêt et

de

compléter
les terres
agricoles
parc des

agro parc
et les
relier par
une
coulée

Figure 3.80 carte empreinte écologique, Source : travail de l'auteur

Figure 3.77

Chapitre 3 : CAS D'ETUDE I

aI I!T
TI

177"32

123.32

155*32

280.32

le de lot existant du quartier Source : auteur

6-1 L'empreinte écologique

H

Sbô5BM

Ëfl

Etape 6 : supernosition de trame
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Légende

-l

1

C

oilrr
BB

o
o

$

4 co
o

Figure 3.81 des deux trames. Source : auteur

de diagonal basé sur la coulée verte comme I er geste

tion urbaine

relier les 2 agro parcs.

et une transversale.
les îlots et les aérer.

-proposer une coulée verte
-Superposer une deuxième
et compléter par 2 diagonales
-Cette nouvelle pensé et pour
-travailler les perspectives.
-créer la dynamique dans la

Fisure 3.82 sc

6-2 Projection d'une coulée verte

Étape 7: Schéma d'affectatio4 et stratéeie

.:)

Pole d' hàbûàtaon

Equrpement
commerclal

Equipement

tourrJtrquê

aBncole 6qutpement
culturel
Êront de mer

a'

-l

I

-û-{4.

I

-*-

d'affèctation Source : travail de l'auteur
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Etape 8 : Plan de composition

Légendc:

3- h.bltât lndivlduel

6- espâce vên trânsltil
7-,8,9 sérlê d' hôtels
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....,5....
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Figure 3.83 plân de composition urbaine, travail d'auteur année 2017 Echelle : l/2000
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urbain

Ç

,ru

Echelle :

1/1000
Figure 3.84: plan d' travail d'auteur année 2017
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3.7.1 - Les principes du développement durable

1- Mixité sociale /-

I

l

I I

€qülpema

I *rn-
IààiatintrméaHrc

2- Mixité fonctionnelle
/,

I
I

f huirnottontnioe

*ffifi hutpcmntm,cit.

I h,lËrut.umtb

I &uipstotédüç.til

quiËntlt eltlrl

Hübtion
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3- Nlobilité douce et piste cyclable
/,

4- Parcours du camion à ordure
/,
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3.7.2 Yue d 'ensemble:

{Lrm. gadrlofiqu. R"2i l8-é.otc prirri,.

rR.si

12.p.rkint.at.t tR€
1f-krning
14-.tro guanic.R€,R€
154El',l
16 aqu. fr.rint
17j.rdin .t p.rkin!

7<antratultùral R+3

8<anlra cohÉcrcirl
mulliton«ionnal R+4

9.kil'an (lub
lGôio!ph.rt ,l.c.tt.
11-c.ntr..qualiqu. R+3

té,6ende:

1- tront da mar
2{!pt<a tEn!i!a
349' hôt.lr R.f,

&.tra p.r<

l}lrotqui.
2(}.Eibliothàp.
21{ÿcit
22{!ro p.r< (n.rché R}2}

23+.bital pavillonnir.

Tr.
t-5

I

2

2

1-H.bit.t pavilloôîaitt
R+5

(oll.<til:{ti;r1

'*1 ..

3-
R.3
4 L. moiqla!
9.1,'egroprrc(nerchi)
6{ycir
7{iobilothaqù.
&aqu.
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12<aotn aqualiqua
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d'ensemble, travail d'auteur année 2017Figure 3.85
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1

3.7.3 Les urbaines : I

Façade urbaine sur la RN24
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Figure 3.86: façades urbaines, travail d'auteur année 2017
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3.8- Proiet architectural
3.8.1- Le Choix de projet

Nous avons choisi de un centre multifonctionnel comme projet architecturale,

concepts (économique, social, durable) au même temps,qui pourra rassembler pl
Et qui repend aux besoins de notre zone d'intervention, ainsi qu'à la ville de

commercial, service et loisir, ces besoins peuvent êtreBordj el kifant en matière d'
réunir dans un centre multi
qui anime la vie urbaine.

qui participe à la mixité fonctionnelle et sociale et

Définition des différents
Centre : c'est lieu de

Multi : plusieurs
Fonctionnel : on parle de m
et fonctions au môme temPs

lorsque un édifice comporte plusieurs activité
est à dire la multi utilisation d'espace tels que (le travail,

commerce, loisirs ; éduca

Localisation
Situation : Le centre se trouve sur un ilot d'une position stratégique, sur

l'axe urbain majeur, et par rapport aux équipements touristiques existants (kiffan

club, aqua marine et le L'ilot aussi est à proximité de la sérié d'hôtel projeté qui

donne sur le front de mer.

Implantation : la surface

desservi par une voie
accessible de tous les côtés.

3.8.2- Les objectifs de

)

rassemblement et de rencontre.

de l'îlot est 13600m2, d'une forme trapézoïdale. I1 est

et une voie périphérique et 2 voies secondaires; il est

I
--1

de

l'agriculrure

çeft

. loisir et déteute

. âlucatiou

' §port

. locaur spon

. Locaur pout les

jeunes
. Lbraine
. crnéma
. .{r dejeu
. Espace vert

lardin potagu
I-lne gaierie vete

. baute qualité
enrircnnementalæ
. production de

espace commerce :

boutique

espacê

consommation:
salon de thé ,

restaurant, cafétéria,

+ffaire : agence de

voyage, banque

jesüon: bureau

technique , stockage

t
. Lieu d'échange
. Commerce
. Consommation

Culturel et détente



3.8.3- Les concePts de P

d'une galerie

Projet urbain

Les parcours : le Projet
Un principal (sym
Un parcours
Le parcours de

Le parcours de

La mixité : le

a

a

a

a

a

o

Chapitre 3 : CAS D'ETUDE I

L'accessibilité : projet est doté d'une entrée principale, et deux secondaires' plus

l' intérieur avec l' extérieur

: qui traverse un axe touristique existant et le nouvel axe

urbain projeté.

Projet urbain tra

plusieurs parcours
rapport V1 11 e/mer), un parcours secondaire (géométriq ue

(axe de milieu qui donne sur la façade urbaine)
qui relie kiffan club avec notre projet (milieu)
(une continuité de 1a voie tertiaire Sud/Est).

L'écologie : une

d'isolation.

verte, jardin potager, terrasse végétalisé, matériaux

comporte une diversité d'activités.

La pureté: une

fragmentées. Dont

compacte issue de la combinaison de plusieurs entités

choix des matériaux est pure, translucide comme le verre, et

proche à la nature le bois.

jet

: par des parcours qui l'articule avec I'urbain'

)

*
T

I

J

I

a

plan de masse, travail d'auteur année 2017' Echelle 11500Figure
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1-Oéhmâtim de l'ilol
^:ÿ

1)

tit*d.

d
2-Les parcd.rrs ct artrculatior
urbalne

Ua..l

- 
Fertklpd
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pffid.
* sr*&h@

. F(qÉi&.

3-La ionction des parcours

qi

t&tta.

* rrmwah
* F@*trfi.
* fffiùrü-!

4- la forme cqnpacte _.ÿe

r@
1!ürld
2nôarre
3 r.t*ooanrf
{ rws*r

5-Læ halls .La crculatDn
honzontale et vêrticala

L'ilot d'une forme trapézoidale,

d'une surface de 13600 m'?

3.8.5- Composition volumét

a

o

Un recul de 4 m de tous les

côtés pour les servitudes* un
recul pour le parvis d'entrée
sur la façade principal.
La création des parcours
articulatoires avec I'urbain.

a

o

Joindre lcs differents
parcours par un joint incliné
parallèle ii I'axe principal.
L'obtention d'une forme
compactc qui suit la forme
de l'ilot et ses parcelles.

Prolongement de l'axe de la percée de la mer et glisser un volume.
L'obtention d'un volume fragmenté en 3 entités séparé par les parcour!
Projeter I'entité loisir au Nord /Est vu que ses espaces ne nécessitet
soleil.
Projeter l'entité colnmerce sur la façade principale et sur la façadc
Pour la dynamique urbaine.
Projeter I'entité environnementale à proximité de l'entrée de décot
qui donne directement sur le iardin.

--\fi
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Dans ce chapitre, on a
les principes et les

dans notre projet archi
Avant d'intervenir dans

fallait se référer à l'
sa croissance jusqu'à l'état
aménagement qui serait en

on a constaté que notre
les terres agricoles, un
Donc pour rependre aux
exemples similaires de notre
pour résoudre les problèmes
Notre intervention est basée

Son objectif était de

mal occupé, et aussi de

agricole). Cette opération a

On citant à ce titre la mobili
mise en valeur d'espaces
urbaine, et aussi de faire une

Conclusion du chapitre 3

par une présentation de la ville et

cas d'étude (la périphérie Nord-Est
typo-morphologique ahn de

qui nous permettra d'aboutir à

avec la ville. D' après I'
d'étude souffre de problème d'

balnéaire abandonné, manque d' équi

èmes posés, on est basée sur I'
Ceci nous a permis de fixé des

l'aspect urbain dans le cadre de

les terres agricole, ce qui a poussé d'
sé les vocations mère de la ville (
sur les principes du développement

douce, la mixité sociale et

les parcs, la concertation des ci
avec l'environnement

Chapitre 3 CAS D'ETUDE I

zone d'étude ainsi

Bordj el kiffan), il
la genèse de ville,

structure et un
de la zone d'étude

l'étalement sur
.... Etc.

des concepts et les
et des objectifs

durable,
sur un terrain

cation touristique,

la biodiversité, la
l'agriculture

I

qu'on a adoptées lors de notre intervention urbaine et même

a
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CONCLUSION GENERALE

L'atelier « architecture et projet urbain )) nous a donné l'opportunité de s'approcher à des

problématiques de plusieurs échelles (territoire, ville, site) et toucher aux différentes

notions de projet urbain durable et ses modes d'intervention'

Durant les chapitres précédents, le souci majeur de nos recherche effectué a été d'arriver à

extrapoler les différentes notions qui pourrait nous aider à établir un aménagement adéquat

à une périphérie incontrôtrée et mal structurée mais au même temps privilégiée de ses

atouts naturels et sa localisation sur le littoral, très importante par rapport à la ville de

Bordj el kiffan, qui souffre aussi de l'étalement urbain qui avait un impact négatif sur

l'urbanisation de littoral et l'absorbation des terres agricoles de la ville.

Chaque partie de ce mémo{re, avait le but de nous rapprocher plus à la réalité urbaine des

villes et nous ouvrir des champs de réflexion vers des solutions aux contraintes et aux

problèmes urbains.

Dans un premier temps, on a tenté à une compréhension de phénomène de la ville, sa

mutation, ou on s'est focalibé sur 1'étalement urbain comme problématique d'actualité que

connaissent les périphéries rlotamment I' algérienne.

Pat la suite, le chapitre d'état des connaissances qui est sous forme de recherche

thématique, était considére comme notre source d'où on a retiré les principes

d'aménagements et examindr les solutions apportés dans des exemples proche à notre cas

d'étude. Comme on a étudié les différents concepts et notions relative à la problématique

de projet urbain en périph#e, et à notre thématique de consolidation urbaine dans un

cadre d'aménagement urbaln durable qui opte pour des nouvelles solutions souples et

durables à f image de tourisrtre durable et d'agrotourisme.

Donc à travers la démarche de projet urbain et l'étude des expériences proche a nÔtre cas

,on a pu atteindre une vision claire et constituer des principes de base à appliquer pour

résoudre les problèmes posés au niveau de notre aire d'intervention et fixer des actions à

mener on se basant sur les ancienne structures ,l'histoire de lieu, le territoire ;les
potentialités naturelles et les vocations mères de la ville , dans le but de produire une

opération de consolidation rtrbaine qui vise à produire une structure qui améliore la vie

social et économique de notre aire d'étude.et qui crée un lien entre notre la nouvelle

configuration urbaine et celld des quartiers adjacents qui souffrent d'un bâti non structuré ,

issue de la planification quarftitative. Dont on a essayé de restructurer ces quartiers et les

réinscrire dans le cadre de projet urbain. Dans le but d'éviter la ségrégation sociale et

valoriser le rapport entre les différents tissus urbains ainsi qu'à la relation entre la ville et la

mer .toute en favorisant la participation citoyenne et la concertation comme acteur de

réussite de projet.
Et en particulier la revalorisatlon d'un tourisme durable dans son volet balnéaire et agricole
(agrotourisme) qui repend mioux à la nature de la zone.

Donc inscrire la ville de Sordj el kiffan dans un cachet écologique et opter à la
consolidation urbaine comn{e un mode d'intervention, pour la finalité de récupérer un

terrain délaissé et mal occupélau lieu de s'étaler par rapport aux terres agricoles, a été pour
nous la solution la plus adéquate pour rependre à notre problématique ; en utilisant le

substrat existant au lieu d'integrer une forme urbaine tout neuve, et viser à I'utilisation

1
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rapprocher le maximum à la
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en se référant aux
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Chapitre 3 : CAS D'ETUDE I

cachet écologique qui porte dans ses feuilles les principes

ale,

les

et durable ?
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de proJ et urbain et englobe

le pl
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ES

SE

la meilleure solution mais un
té d'effort fourni par nous SE

et pourquoi pas être l'ébauche d' tentative qui nous

le défi .Et proposer des solutions aux crises que nos

qui mets en évidence le citoyen et le lien entre ce

,et opter pour des nouvelles formes et architecturale
structures et même temps en s'ou sur des nouvelles

apporter des solutions adéquates à notre mode de vie ,

us important à notre identité algérienne .

; la mise en valeur de l'espace public, placette,

et les cceurs d'ilots vert.

qui
durable qui s'inscrit dans le principe de faire la ville sur
nous a toujours attiré I'attention et qui nous a conduits à

la faisabitité et la stratégie de faire la ville sur la ville ? Et
de l'étalement urbain ?et la nécessité de produire un
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Annexe

Carte de potentialité de l'air d'étude

Valeur naturelle :

l-Plage « Bateau Cassé » d'une
longueur de 1530 m'autorise à

la baignade.
Plage « lcs duncs », Stamboul
d'une longueur l900rn;
interdite à la baignade. Selon
APPL.
Z-La présence d'une grande
surface terres agricoles dans
I'aire d'étude qui enrichi la
diversité du paysage
(couverture végétal).

Figurc3.2 plagc. ; Source : auteur

Valeur inliastructurelle :

La RN 24 : Elle permet de
rejoindre les Wilayas de l'Est,
elle constitue un suppofi de

l'urbanisation oùr les habitations
sont greUëes le long de cette

I'igure3.4 RN 24. l Source : autcur

Valeur patrimoniale
Monuments Historiques : Repère
Fort Turc :

ldentification : Fort de l'eau ou
Bordj El Kiffan
Localisation : Plage starnboul
(dune)
Période : Ottomane
Siècle : l8 enre siècle
Année : 1556
Usage : Ancien Militaire (Fort)
Actuel: au cours de restauration

Valeur artificiel (équipement de loisir).

Figurc3.6 f'ort stanboul . ;

Source : autcur

ES!pE

Ê0

I'igurc3.5 Acluatilrtland i Sourcc : auteur

u @le Dtrml2a

eq0pamÙ
& lotrr

fqel

F'igurc3. I plan montre lcs potcntialités du site. ;Source : auteur

-

l-l

ierelânob Ftmnt

Figurc3.3 tcrrc agricolc. I Sourcc : autcur
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ce projet à l'objectif d

renforcer le rapport vill
quartier, et d'utiliser
développement durable et

des nouveaux systèmes

Ces objectifs ressembl,

qu'on veut les atteindre
d'étude.

1.2

rénovation urbaine :

Le quartier chemin vert
périphérique qui se trouve une plate-

de la ville
lais, France)
de+70m

Analyse d'exemples

n'est pas

ron qul
s par rapport

e de la ville
similaire à la

alnsr que

liorer et de

, centre-ville
concepts de

aussi de créer
viaire...).
à les notre

notre cas

un quartier
Figure : l. situation de quartier chemin vert, Boulogne

sur-mer. Source: Philippe Deboudt Inégalités

écologiques,inégalités sociales et territoires littorauxet

déveloPPement. 20 I 0forme de 56 ha au

Boulogne sur-mer (P

Avec une altitude
(centre-ville:+l0m).
Ce quartier se compose
Beaurepaire), séparés par

plusieurs secteurs qui sont (Transition, Triennal, Aiglon,
tissu pavillonnaire et des voies de transitions

Le territoire du Chemin V représente 3039 logements sociaux (50 % du parc total), et

compte également des

quartler
de Transitio vert:

L'opération de rénovation de quartier transition est lancée en 2004 dans le cadre de

projet de rénovation urbai de chemin vert de Boulogne sur mer, de la convention

résultat de la volonté et la persistance de maire Frédéric« ANRU »2.Ce projet est

Cuvillier et des acteurs

Cette opération ne touche uniquement quelques bâtiments, mais vise à emporter un

changement radical au , la chose qui a demandé un effort pour convaincre les

I wwlr,.ville-boulosne-sur-mcr. ir (
rANRU (agence national pour la

otTciel de Boulogne-sur -mer)

et des logements privés individuels. Au total, ce

I I 670 habitants.l

Le
urbaine ), ww'w.anru. fr

chemin vert (secteur de transition) de

Boulosne sur-mer. France :



acteurs et les habitants : une politique de concertation qui introduisait le citoyen dans le

chantier et lui rend un principal projALI et.

Cette opération consiste
748 logements sociaux ;

logements, au titre des di

entre 1955 et 1960

majoritairement par le
I'OPHLM de la ville
mer (habitat du Littoral)
répartis dans 2l bâtiments
Logements en individuels.
La Rénovation Urbaine du
urbaine constitLrée d'îlots

(( la Démol rtron de746
res idential

fications sur les

logements soclaux la reconstruction de

isations réhabilitations 65 constructlons de86
-lquartlers ))

Le secteur de transition, de proJ

rénovation urbaine quant à lui
2400 habitants. soit 5%o

la commune.
A I'origine, le quartier

la population de

et de

construit
est constitué

patrimoine de
Boulogne sur

012 logements
fs et l2l

lle armature
sein duquel

seront implantés

Les objectifs de I' rénovation de quartier sont :

o Diversifier les du quartier par I'habitat et le développement économique
(nouvelles activités

. Profiter de I' symbolique de quartier qui se trouve à I'entrée de la ville
et en face à la mer la ml SE en valeur de ce denier et au site.

. Travailler le rapport uartier/ mer par une façade maritime et percées.

lwww.vi 
I Ie-boulogne-sur-mcr. fr

tldem

I

Figure: 2.-quartier de T

Source : ANRU 2012

avant travaux- 2003,

t
I
q

Figure : 3.plan

Source: www (le site officiel de maitre d'æuvre)

de quartier rénové

(Le ofÏciel de la villc Boulogne-sur -mer)
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bureau avec des au RDC, cette façade maritime revalorise le rapport de quartier
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aires de jeux animés ; des de rencontres et de détente.

a

Le quartier présent une

I'individuel et le petit col
culturelle, médiathèque,
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Figure:4.lanouvelle maritime de quartier, Source : rvww.google.fr
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Figure : 6
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démolitions réalisées pe ent de rendre visible depuis les différentes voies.

. EsDace public:
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de fréquentation
collective du quartier (les sportifs)
pelrnet de dessiner une velle centralité au

quartier, et évoque un lieu sé et protégé

De nouveaux publics (salle de

de commerces despectacles) et l'
proximité de 40 à 700 m2 perrnettront de

conforter ce rôle. On y également des

lieux de vies tels que : I associatif pour les

jeunes, maison de quartier6 Figure : 7.la perspective de la place

centrale.Source : www.ville-boulogne-sur-

L'aménagement d'une
structuré autour des I

Pour notre intervention
terres agricole, la raison
quartier qui a proposé

agricole et qui prend

ace ouverte. bien

la
on choisit de crée un quartier durable qui préserve les

quel on a analysé I'agro-quartier de Mondjean. c'est un

en

nouvelles solutions pour préserver et revaloriser les terre

charge les caractéristiques environnementales (eau, sol et

économiquement (faible consommation énergétique), ce quibiodiversité),
fait un agro-quartier durab

Montjean est une c situé dans la

région de la Loire au de la France. La

plaine de Montjean est si à la croisée des trois

communes de Rungis, Wi

2.3 L'obiectif :

- La préservation et

plaine de Mondean.
- Le développernent d

et Fresnes.

sation de la

quartier avec de

nouvelle fàçon de le lien entre

aménagement et activité agricole.

a Retrouver une essentielle de la
plaine: la vallée du

Programmer des éq
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agricoles, Château..

de Rungis.

et des nouvelles activités de loisirs en lien avec les

composent la plaine tels que les pépinières, espace

7
2.4

a

Rungis - Seine Amont (Mission d'assistance a maitre d'ouvrage

Figure : S.Situation de Montdjean carte de

Source : Google irnage

commune.

aménagement durable relative à l' de la plaine de Mondjean sur les commune de Rungis. Wissous. Fresnes-

2-L'Asro quartier de la Plaine de Montiean" France:
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du sitc

et urbanisme
Figure : 9.représente I'activité

Source : agence EUCréal

a Arnénager le espace ouvert de Montjean, auxmultiples
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Articuler nature
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Le principe de ce quartier avoir une mixité
social, il comprend des variés du

studio au F5, des rurales, d'habitat
logements collectifs,

d'un bon

ensoleillement et une naturelle"

individuel Superposé, et

tous les Logements

Rungis - Seine Amont :disponible sur le site
Orly Rungis

cultivé,

ouverts sur la

09 février 20 I 6 élablissement public

ærtlÉ!ÊF

et

de la zone selon

Source : agence EUCréal

urbanisme

Figure : lO.le nouveau
I'activité.

du quartier

publique plaine
Figure I l.r'uc
Source : rappo( de

de Montdjean

t

d &,*.d* B
*-.ba*.ru

a

2.5 Les Principe d'aménaqement du quartier :

l

-G(.<d

dc
epa-orsa.ti



Figure l -3.( oupc transversale

source: rappon dc réunion

püblique plainc dc Montdjcxn

2.6 Fonctionne ment du secteur :

L"t .*rt. d'ilots sont |raités sans plantations. Le

quartier compone plusleurs types d'espaces non

construits : les allées prfiries. les boisements et les

jardins. I

a)Les allées prairies sont fraitées de la manière la plus

simple et la plus narurelle |ossible.
b) Les allées sont intenlionnellement aménagées de

manière légère a\ ec peu d{ mobilier.
C) Les jardins remplissenl la fonction du jardinage de

Loisir. Trois types de jardi{s sont installés :

Jardins familiaux. jardin pfragogique et jardin des

Senteursln I

\,

ÿ

I

Figure l2,Coupc longitudrncl {i quanier

Sourcc : rdppofl dc riunron pu{iquc plaine de Monldjcan

Figure l,l.ilots ct Icur\ accès

Source : rapport dc réunion

publiquc plainc de Montdjcan

Figùre 15. Sc pose sur la Pline

effct balcon.

Source : rappo( de réunion

publique plaine de Montdjean

Figure 16. ilots inversés

Source : rappon de réunion

publique plaine de Montdjeân

ro Erebtissemcnt public d',rménagemcrlt orly Rungis - S(rinc Amont disponibte sur lc sitc : epa-orsâ È

Figure 17. topologies d'habilat

diftërentes.

soure : rappofi de réunion

publique plaine de Montdjt'an

/ i



de valoriser I'agriculture
un agrotourisme durable

3

Aux larges publics. « Le
croiser

3.3 Présentation général parc des dondaines :

Le parc s'étend sur 6 il combine des différentes activités et vocation destinée

3.1 L'intérêt de choix :

Notre choix d'un Parc urbain

localisation dans un mili urbain, qu

l'aménagement d'un parc urb

est notamment celui dondaines justifié par SAdes est

chose on veut adopter dans notre intervention par

urbaine,

la biodiversité
dense. en

sur les

fmpaysage.ti)

atn colnme extenslon agricoles existants afinaux tetTes

e et la product local d un côté et donner nar ssance aon de

'un autre côté

et vise à

ambitieux et
ilier ; parc de

Les usages, les publics et

circulations >»12.

ll présente un programme
varié composé de :jardin
proximité (déjà existant qui renforcé et

amélioré par ce projet),
ferme pédagogique, j ardin
sports etjeux.
3.4 et

Ce projet vient pour enrtc
dans un milieu urbain

et

donnant I'image de la
portes de la ville.

"Flo..n.. Mercier paysagiste, 20 I 7(

rlwww.baseland.f(Base une équipc
et Clément Willemin, )

Figure: 18. Situation de parc des dondaines,

Sou rce : www.soa-architectes.fr

Figure : l9.vue globale sur le parc des

dondaines

Source : www.soa-architectes.fr

et d'urbanismc fondée en l'an 2000 par Franck Poirier, Bcrtrand Vignal

Le parc Situé à la renfontre du quartier

d'affaires Euralille et despubourgs de Fives

et de Saint-Maurice, le Src des Dondaines

constitue I'un des derni{s développements

de I'opération Euralillel sur le secteur.

Participant à cefe dynamique

d'intensification, notre pr{et propose pour le

parc des Dondaines le {ncept de « Hub

agro-urbain » en faisant rfe vitrine, un lieu

de recherche et d'expérimftation. le

Laboratoire agro-urbain o,[ z t.le.l..' '



3.5 rrncr d'amé ment r

Le parc se compose de 3 tes

Figure : 2o.parcs des dondlinÈs

Source : wwn.fmpavsâge.fr

Figure : 2l.L,:j.rrdin rnimalicr

Sourcc :liw$-bàseland,fr

. !ê-_Êêr!!LE!:
calme: la

considérant c
promenade I

habitations et

comprenant des

et unc promenade
. La partic Ouest :

représentation sty
agriculture urbaine

qui la plus
us boisée

me une
les

l'école et
aces de jeux
lantine
st un plateau

nouvelles

Que les

rencontres

qul o lfre
perspectives, tel
jardins. les espaces
et jardin anima
dilférentes circula ns dans un
plateau ouvert visu llcment
« Ce plateau agri ral est une

er et de

récréative.
conlemporaine

sée d'une
futuriste et

vision
«théâtre

-de-Serres

Lltl

d'agriculture et age des

champs» d'Oliv
(1539-1619), le
l'agronomie françai

Ias quartiers avoisin
Les circulations
principales tandis q

/Ouest ont l'enjeu
plate-forme d'échan

père
l.l

de

la partie sud : de tinée aux activités sportives dans le but de compléter le

dispositif pour un li
La circulation :

Lc projet est struc par un maillage serré,

traversable et présen e une continuité par les

passages et les racc urcis entre le projet et
tes.

Nord/Sud sont les

e les sirculations Est

de faire du parc une
e et de passage entre
ves et Saint-Maurice à

de paysage et d'urbanisme fondée en l'an 2000 par Franck

diversiflé.

Euralille à I'ouest. F

I'est. »ll

'r ldem
rrwww.bascland.f(Base une équi
Poirier. Bertrand Vignal et Cl Willcmin. I

LI

Figure 22.La circulâtion

Solrrce :rrw$.baselând.fr



a

C'est un bâtiment souple, ; transparent.sa forme en boucle symbolise un cycle

Ce dernier combine la tion agricole et pédagogique au même temps, car en plus des

chaines alimentaires cul s dans le bâtiment, il possède des salles pédagogiques, salles

nt vente. cuisine etd'exposition, restaurant et

Marché. « Construit de la trémie du périphérique. Aussi, en réinterprétant la ferme

traditionnelle flamande
phonique du site. ,rs

La ferme :
Contrairement aux serres

bâtiment compact, dur,
aux animaux.
Il est composé d'une

pédagogiques; une
poulailler et une promenade
« Sa position en

accompagne les autres

animaliers dispersés
(porcherie, bergerie,
Telle une tour de guet, la
les siens. ,rl6

| 5www.soa-architectes.fr(le site
Rosenstiehl en 2ool à Paris.)

'u ldem

lantée autour d'une cour, les serres assurent la protection

ferme est un
le destiné

locaux
et d'un
le ciel.

fédère et
bâtiments
le site

étable).
veille sur

du

Figure : 24. La ferme

Source : www.soa-architectes.fr

Figure 23.La serre agricolc

Source : wç'w. soa-architcctes. ti

d'.rgence d'architecture créée par Pierre Sartoux et Augustin

publics,

-,1 À

!



4-station balnéaire « le touristique de la baie de Gammarth, Tunisie »»

4.1-I,'intérêt de choix :
Notre choix d'analYser complexe touristique de la baie de Gammarth en Tunisie, c'est

par rapport à sa situation mer méditerranée, son tYPe d'aménagement sur la baie. C'est

un projet qui a resPecte rapport entre bâti et environnement, son gabarit ne déPasse Pas

R+3, la chose qui ,le à notre air d'intervention. Ces concepts qu'en veulent les

adoptés dans notre air d'
les terres agricoles.
4.2-Situation :

La baie de Gammarth
balnéaire, taillée dans un colline verdoyante
et accessible par de axes routiers ; à

5km de la Marsa, à l0 km de l'aéroport
Carthage de Tunis et à
Tunis.

- préserver la qualité
aux piétons tout

4.6-Les contraintes :

Selon l'architecte Moez

km du centre de

iers du projet profite du dénivelé naturel du terrain et offre

r8, les difficultés au cours de la réalisation de cette partie
dans I'implantation des fondations profondes sur le flanc

on pour respecter I'environnement immédiat et préserver

d'une station

Figure 25.1a carte dÈ la Tunisie

Source : Google earth
4.3-Le contexte :

La partie urbanistique et itecturale a été dictée par I'implantation du projet dans un site

où s'épanouit une forêt de pins et d'eucalyptus. Le choix s'est porté vers «un projet
des bâtiments de faible hauteur.
qui a été déterminante dans la conception, est la topographie

noyé dans la végétation»
L'autre caractéristique du
du terrain qui présente un de 20 mètres entre la forêt et la mer. Cette particularité

du contexte naturel a les concepteurs à s'inspirer des villages méditerranéens

adossés à flanc de colline
4.5- Les Principes :

qui bénéficient d'une ure imprenable sur la grande bleu.

- Ils ont recréé l' spatiale des villages méditerranéens de retrouver une

échelle humaine.
- de respecter le du bâti avec ses occupants et son environnement

, vie des habitants en réservant la majeure partie du village
permettant aux habitants d'arriver avec leur véhicules

directement chez
- I'architecture en

par des voies souterraines»,

une succession de formes permettant d'avoir une vue panoramique sur la mer à

partir de tous les ni
- Les parkings publics privés étant aménagés en sous-terrainlT

du projet résident
de la falaise ainsi que I' on des structures puisqu'il s'agit essentiellement de

poteaux implantés avec des et des orientations différentes, ce qui implique une

méthodologie d'imp rigoureuse et très précise.

l7 Article publier par Chiraz Kefi le ercredi 03 Juin 2009 La Baie de Gammarth. du rêve en veux-tu en voilà.
Disponible sur le site : gnet.tn

I8 Moez Cueddas est diplômé de I'
1998)

Technologique d'Art. d'ArchitL'cture et d'Urbanisme dc- Tunis (promotion



type A avec terrasseFigure '. 27 . Plan d'

découverte aménagée

Programme:
Le complexe comprend
villas et des

maximum, 2

résidences de luxe composées de 374logements, dont : des

appartements nscrits dan mmeubles de R+Jdes250
par pal er

S

superficie hors terrasse et servitudes 20 a 2 0(

m2)F2, F3, F4.

Les appartements :

Cellier au sous-sol.
- Jardin privatif.
- Halls et circulation.
- Salon & Salle à manger,

- Terrasse couverte.
- Salle d'eau.
- Cuisine.
- Séchoir couvert.
- Salle de Bain.
- 2 places de parking aéri
- Chambre de service salle d'eau

Figure : 26.lllustration d'appartements

de la résidence des forerts

Source : gnet.tn
- Chambre Parentale avec & salle de bain.

Figure : 28. Plan d'appartements rype B et C avec

jardins privatils

l
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1
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Les villas :

124 villas (superficie des 470àll00m2)

Figure 29.lllustration des villas Source : gnet.tn

I

I

I

a

en escalier permet d'avoir une vue sur mer Source : gnet.tnFigure: 30. L

3 I L'architecture en escalier permet

ir unc vuc sur mer Source : gnet.tn
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Figurc' : 32 Plan dc masse de station balnéaire de Gamrnarth Source : gnct.tn
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plan d'aménagement urbain

lende

[abitat collectif R+5

nabitat collectif R+4

semi collectif R+3

aquipement R+3

parking a étage R+3

projet ponctuel
R+4

Mer Méditerranée

t

lc
o
a
a

échelle:1/4000

H



Mer Méditerranée
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typologie de I habtat
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CES
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Densilé
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Annexe

Le concept de durable apporte beaucoup au domaine de gestion et la
récupération des eaux .Ce repose sur plusieurs systèmes de gestion.

1- La gestion des eaux

Dans notre intervention nous avons pris en charge gestion des eaux pluviales pour :

les, stockage et réutilisation en alrosage pour limiter lao La Collecte des eaux plu
dépendance de l' au réseau d'eau potable

o Mise en valeur du parcours

d'eau,...)
l'eau par la réalisation d'événements animant le parc (ieux

o la création d'une
milieu humide, à vocation
de rétention.

Cette gestion peut se faire

a Les terrasses des

Il comporte les eaux p

de toit ; de drainage local et

des lots ; des rues; des fo
de rétention et des cani
Ce drainage des eaux va

d'infiltration via un réseau

I

2

Figure l- récupération des eux pluviale via un

bâtiment. Source:google

spécifique de

non de zone

des gouttières
aménagement

; des bassins

dans les rues.

un bassin

au cæur

réduisent le
laissant les

sous-sol par
Ils peuvent

du jardin public, une fois I traité sera

stocké dans un autre pour I'utilisé
aux besoins des terrains.

r Pavage perméable l:

Les pavages perméables

ruissellement pluvial en

précipitations s'infiltrer vers

les interstices du

être utilisés pour les voies circulation piétonne ou les secteurs à faible circulation de

véhicules comme les de stationnement, Utiliser des matériaux de pavage

ou le béton coulé avec vides intégrés ou des systèmes àperméables tels que I'asphal
éléments largement espacés à I'herbe ou à d'autres plantes de pousser

1 
Conseil du bâtiment durable du da, LEED, Canada-NC 1.0, p. 103

I
o
o
o
o
o

Figure 2- récupération des eux pluviale via une
terrasse: Source : google

Gestion des eaux pluviales en m urbain

La eestion des eaux et ld sestion énersétique

4 C

t
t
a



Annexe

Figure 4- revêtement perméable :

Source : google

2-La gestion des énergies bles :

Dans notre intervention allons opter pour l'énergie renouvelable. Chaque bâtiment
projeté doit être bien orienté
une autonomie énergétique,

soleil et il bénéficiera des panneaux photovoltaïques pour
Installation d'un réseau de chauffage urbain, pour une

distribution de I'eau chau
transport de chaleur.

à l'échelle urbaine, via un ensemble de canalisations de

t

,

Cherêrc c.t{Éh R.!.ù simrn Soürôlion' d'..hme,

Figure 6 chauffages urbains: Source: google

3-Les matériaux d
projet :

Les bâtiments conçu

composition urbaine ainsi qu
ponctuels sont des

Traite les ponts

l'étanchéité de I'aie.

Isolation de tous les
l'extérieur en ouate

a

o

pour le

dans notre
notre projet

qul

et

par
cellulose et

Figure 7. Schéma d'isolant ouate de cellulose
source :google

Figure 3- sol perméable: Source ogle

t

["*""
Figure 5.panneaux photovoltaiques:
google

membrane d', sans chlore,

T

I
tti
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2StLnxCr 314 A est la contre les

nulsances sonores T

et isolation

L'utilisation des isolants Verres pour les façades :

Le double vitrage US

Annexe

Figure 7. Schéma d source :google

combine confort pho
thermique pour répondre

chacun.

besoins de

Le vitrage (CLIMALIPL SILENCE 3I4
A) apporte de nombreux

isolation acoustique Avec
CLIMAPLUS SILENCE 3 4 A, les fenêtres

peuventen bois, PVC ou al
atteindre un isolement
dB, sans augmentation de
isolation thermique
verre peu émissif de type
SGG PLANITHERM XN
rrrrn, son coefficient de
protection solaire
apports énergétiques
thermique des logements,

de32à35

Grâce au

en version standard, et à sa lame d'air ou d'argon de l6
thermique (Ur) est égal à 1,4 ou l,l W/(m2.K),

CLIMAPLUS SILENCE 314 A permet de réduire les

d'environ 60 %. n participe ainsi activement au confort
comme hiver.

2 
www.glassolutions.fr
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Programme de projet et

Espace Surface Nombre Surfaces

Boutiques 53.35m2 20 1067m2

Sanitaire 24 4 96m2

Salle de bow rng 955.6m'z I 47'7.8m2

Cinéma 198m1 1 198rn2

Cvber café 84m2 I
I

84m2

Cafétéria 230m2 I 230m'

Hyper marchr 2395m'z I 1160m'z

Faste Food 48.7 4 194.Sm'z

Banque 122m'z I 122m2

Espace centra 73lm'z I 731m2

U
â
ù

Galerie Verte

Espace

1778m2

Surface

I

Nombre

1778m2

Surfaces

Boutiques 53.35rn'z 21 1120.35m'z

Sanitaire 4 96m224m2

Banque 122m2 I 122m2

Club d'enfant 172m2 1 772m2

Atelier de Dess .n 141rn'z 1 l4lm'?

Cinéma 198m'? I 198m':

Adrninistration 82m2 1 82m'

Sallc d' ssage ll2m2 I ll2m2

Salle de Recher :he 124m2 I 124m2

Galerie verte 1778n2 I 1778m2

Hyper Marché 2395rn': I 2395m2

()
â0
63|)
C)

Salle de ) 955.6m2 I 955.6m'z



Espace Surface Nombre Surfaces

Boutiques 53.35m'z 20 1067rn'z

Sanitaire 24m2 4 96m2

Salle de dan, 294m2 I 294m2

Salle de spor t 702m'z I 702m2

Magasin grar Ld surface 656.16m'z 2 1312.23m'

Bureau d'étu 99.485rn'? I 99.48m2

Agence de v« I 48.265m2yage 48.265m'z

Assurance 46.78m'z I 46.78m'z

(,)
ô0d*-)
0)
N

Espace

Espace

385m'z

Surface Nombre

J 841m'z

Surfaces

Boutiques 98.01 4 392.04m2

Sanitaire 24m2 4 96m2

Galerie D'art 195.6m'? 1 195.6m'z

Restaurant 1234.6m'z 5 3011.6m'z

C)
âo
d+)()

ca

Espace

392.6m2

Surface Nombre

1 392.6m2

Surfaces

Boutiques 99.99m2 6 590m'z

Terrasse access ible 342.1m2 1 342.1m2

Restaurant dup. .-x 432.4m2 1 432Am2

Terrasse isible 402.1m'1 2 630.1m'

()
ôo
d|)
C)

$
Sanitaires 24m2 2 48m2

Terrasse Inaccfssible.
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