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Présentation de I'axe d'atelier et de ses objectifs

<< Technologie et Environnement dans les Villes Nouvelles >»

Nos villes sont malades du fait de la conjugaison d'une panoplie de problèmes urbains:

Inconfort, malaise social, essoumement économique' épuisement des ressources naturelles'

détérioration du milieu naturel, transformation du climat, pollution, nuisances, dégradation de

la qualité de vie, perte de l'identité, émergence des cités dortoirs,""'

ces problèmes deviennent un lot commun d'un nombre sans cesse grandissant des

établissements humains, que ce soit dans les pays développés ou en voie de développement.

Face à cette situation alarmante, l'Algérie, à I'instar des autres pays, se mobilise. Elle a

adopté en 2010 un Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT), fixant une

nouvelle stratégie de développement territorial, à I'horizon 2030, qü s'inscrit dans le cadre du

développement durable.

Ce schéma prevoit la création de 13 villes nouvelles réparties sur les trois couronnes

(Littoral, Hauts Plateaux, Sud) afin de dynamiser le territoire, maîtriser sa croissance urbaine,

corriger les inégalités des conditions de vie et alléger la pression, en terme de logement,

exercée sur les grandes villes de la bande liuorale (1e" couronne).

Par ailleurs, il est important de noter que se loger ne suffrt pas pour habiter la ville. En

effet, les producteurs de la ville convergent vers le point de vue que la notion de I'habitat ne

doit pas, et ne peut pas restff circonscrite à l'échelle du logement, bien au contraire, elle

englobe l'ensemble des lieux pratiqués. Auhement dit, le logement ne peut pas prendre en

considération I'ensemble des besoins socioculturels, économiques et environnemenlaux de

I'individu. Ces besoins se pratiquent en dehors de chez-lui.

Dans cette perspective, la conception des villes nouvelles algériennes est basée sur la

necessité de repondre aux dilËrents besoins et préoccupations du cadre de vie quotidien et de

promouvoir I'effrcacité énergétique, afin d'avoir des villes habitables, vivables, résilientes et

attractives.

A cet égard, cet axe est axé principalement sur: (i) l'identification de l'éventail des

besoins constituant notre cadre de vie et qui p€rmettent de parler d'habitat au sens large du



terme; (ii) I'alliance de l'économie d'énergie et du confort environnemental; (iii) l'intégration

des nouvelles technologies de l'énergie.

A cette fin, les thèmes de recherches et projets développés s'intéressent aux

problématiques des villes nouvelles et de l'efficacité énergétique sous I'angle du

développement urbain durable.

L'axe Technologie et Environnement dans les Villes Nouvelles vise à :

Revisiter la notion de l'habitat et de I'habiter en prenant en compte les nouvelles

exigences contemporaines.

Attirer l'attention sur l'importance de la maîtrise de la croissance urbaine et la création

d'un mode de vie de qualité.

Concevoir des milieux dhabitat écologiques et confortables, à faible consommation

énergétique et d'émission de carbone.

Se familiariser avec certaines règles d'aménagement qü rendent possible

I'amélioration de la qualité du cadre de vie et qui relèvent de l'approche du

développement durable.

BOUATTOU Asma
KADRI Hocine



Résumé

Danslapériodeécente'lareflexiondel'impactdesinstitüonsculturellessur

le développement durable de la ville à considérablement évolué dans le monde.

ce mémoire de fin d'étude examine ce qu'est sans doute l'apport de la culture à la

ville durable du )O(ème siècle. Car aujourd'hui face à la complexité de nos sociétés

actuelle, les trois piliers du développement durable (économique, social et

envirornemental) ne suffrsent pas la déterminer, soucieux de répondre à la

satisfaction des besoins matériels nous en avons négligé les facteurs immatériels lels

que l'attractivité, le bien-être ainsi que la créativité et l'innovation, ce qui a engendré

une baisse de la qualité de vie et un développement humain partiel. De ce fait, notre

thème de recherche consiste à déterminer le rôle de la culture dans le

développement durable dans les zones d'habitat et développer un model de référence

approprié, conforme aux exigences de la ville durable afin d'assurer et de renforcer

la cohésion entre tout ses facteurs pour un développement durable optimale.

Depuis Ia crise économique de 2008, diftrente théorie s'appuyart sur la

culture comme industrie offensive et moteur capable de stimuler le développement

social et économique de la ville ont vue le jour, I'une d'elles a suscité un intérêt

croissance et s'est affirmé par son succès, sa fiabilité et sa pertinence. Le concept du

cluster culturel a pour but de revaloriser le territoire et de contribuer à son

attractivité, pour ces raisons nous avons conçue un projet fondé sur la théorie des

clusters en y intégrant la dimension durable et son harmonie avec l'environnement.

Cela s'est concretisé par un complexe muséal dans la ville nouvelle de

Boughezoul prenant en considération la démarche de la Haute Qualité

Environnemental ainsi que le programme établi par le plan d'urbanisme.

L'aboutissement de cette recherche va nous conduire à des pistes d'actions et

à des directives ainsi que des recommandations pour renforcer le lien entre I'homme,

la culture et son l'environnement.

Mots clés : Culture {luster Cluster - Développement durable
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Chapitre I Introduction Générale

Contexte et motivation de la recherche

Chaque population est porteuse d'une identité, celle-ci dépend de différents facteu§ et

dans ce cas on parle d'identité social, politique, économique et culturelle, Mais le problème de

la population n'est pas uniquement une question de chiftes, c'est aussi une question de bien-

être humain et de développement. . Et ainsi l'une des sources du développement humain est

I'identité culturelle, car la culture est ce que nous sommes et ce qui nous façonne. Elle permet

d'assurer le développement durable de I'humanité. (Charaudeau, 201 l)

En effet, les secteurs de la culture englobent un ensemble d'entités culturelles,

industrielles et technologiques, qui leur permettent d'être un facteur d'emploi. Dans une étude

du cabinet d'audit, le poids des industries culturelles représenterait 3,5 % du commerce

mondial. De nombreuses villes ont aujourd'hui misé sur la culture et le regroupement

d'activités culturelles et créatives pour assoir une nouvelle orientation économique citant

comme exemple : le quartier des musées de Rotterdam, la Silicon Alley à New York, le

quartier de Soho à Londres, le quartier des spectacles à Monhéal. Cependant la ville pionnière

dans cette démarche reste la ville de Bilbao en Espagne, On pæle d' « effet Bilbao » pour

qualifier le nouveau dynamisme qui est né de I'attractivité du musée et de la nouvelle

attractivité du quartier.

2

De ce fait, une vision du développement durable s'est établie dans la seconde moitié des

armées 1980, comprenant trois dimensions : la croissance économique, I'inclusion sociale et

l'équilibre environnemental. Toutefois, il est généralement considéré que ces dimensions ne

peuvent pas à elles seules refléter toute la complexité de nos sociétés actuelles. De

nombreuses voix, dont celle de I'UNESCO (United Nations Educational, Scientific and

Culhral Organization), du Sommet mondial sur le développe'ment durable et des chercheurs,

se font entendre pour inclure la culture dans ce modèle, argumentant qu'elle est à la fois un

catalyseur et un vecteur de dimension économique, sociale et environnementale du

développement durable. S'appuyant sur ce travail, le Bureau Executif de Cités et

Gouvemements Locarx Unis ont convenu, lors de sa demière réunion à Chicago 'awil 2010 ',

à donner mandat à la Commission Culture pour qu'elle établisse une position politique sur la

culture en tant que quatrième pilier du développement durable. En 2008 le monde a était

bouleversé par une crise économique mondiale. C'est lors que les industries culturelles se sont

alors présentées comme I'un des rares marchés doté d'une dynamique économique positive.



Cha itre I

læ sucée de ces villes repose sur la complémentarité de nombreuses structures

et compétences sur un périmètre restreins formant un cluster. A cette fin les

entreprises concurrentes trouvent plus intérêt à se rapprocher les unes des autres

alors que la concurrence contribue à tirer les prix vers le bas et à diminuer les

profits.

De ce fait, la mondialisation amène les politiques à réfléchir sur de possible

altematives de développement urbain, d'où I'intérêt d'élaborer et de développer les

clusters culturels.au delà de leur vocation culturelles, les politiques se régionalisent

et placent les industries culturelles colnme un secteur favorisant l'économie et

I'attractivité nationale, voir intemationale, les clusters culturels ont permis

l'émergence de regions mondiales spécialisées. En effet, le fait de conglomérer un

ensemble d'entreprises donc, pour développer un secteur bien défini, permet à la

région d'accueil d'être la spécialiste des produits du secteur concemé. Cette

specialisation au niveau mondial, incite les acteurs de ces clusters à améliorer encore

et toujows leurs produits.et l'émergence par conséquent des régions à la pointe de la

technologie.

(Sagot-Duvauroux, 201 3).

Problématique

Aujourd'hui, I'Algérie fait face à de nombreux méfais sociaux,

économiques, environnementaux et culturels, dus ar»( 132 années de

colonisation. En effet, l'Algérie, appartenant au Maghreb s'étend sur une

superlicie de 2 382 000 km'.Elle abrite une population de 40.4 millions

(office nationale des statistiques) .Après l'indépendance I'Algérie a connu

un pic de croissance démographique concentrée principalement dans les

grandes villes particulièrement du Nord. Ce qui a engendré un déséquilibre

territorial et une insuffrsance infrastructurelle et par conséquent une baisse

de la qualité de vie. En fait, les constructions, réalisées durant ces demières

décennies, üsent la satisfaction des besoins tout en négligeant l'aspect

environnemental et la qualité du cadre de vie des habitants. Cela est

répercuté sur le niveau de vie de la population algérienne, et la diminution

des biens et des services que peuvent s'approprier (divertissements loisirs,

santé, éducation...).

3
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Chapitre I Introduction Générale

Dans l'objectif d'assuret un développement harmonieux de la population, les facteurs

économiques et les conditions géographiques ne sont pas suffisants.ils doivent êfie

complémentés par des facteurs immatériels tel que I'attractivité, I'atrnosphère et la qualité de

vie. De ce fait, à la fois facteur d'égalité républicaine, la culture est considérée corrlme un

outil de transformation sociale, et un ressort de compréhension du monde, de viwe-ensemble,

d,émancipation, de recherche de nouveaux imaginaires et de nouvelles références.

(Hamdi, Serhani, 20 I 3).

Conscient de ce désordre socio-économique, environnemental et culturel, I'Algérie

pense à une solution prometteuse vers une ville durable. Apres la réalisation de plusieurs

études, évaluations, diagnostics et scénarios, un Scherna National d'Aménagement du

Territoire -SNAT- a vu le jour par le Ministère de I'Aménagement du Territoire et de

l'Environnement en 2010 visant le reéquilibrage du territoire à l'horizon 2030 .Il s'articulent

autour des points suivants :

F L'attractivité et la compétitivite des territoires

> L'équité sociale et territoriale

) Protection, promotion et le maintiens de la diversité culturelle

La nouvelle stratégie urbaine prône le développement culturel coordonné aux enjeux de

proximité cornme une manière de cautériser les blessures économiques et sociales du

territoire.

Par ailleurs, le SNAT a lancé également la réalisation du projet des 13 villes nouvelles

réparties sur les 3 couronnes du pays la plaine, les Hauts Plateaux et le Sud .Ces villes

nouvelles ont pour objectif de limiter I'hyper concentration humaine dans la capitale,

génératrice de diffrcultés, de gestion urbaine (réseaux, équipement, circulation), et de

contrôler l'extension permanente de la ville toutes en prenant en considération les

dimensions économiques, sociales, environnementales et culturelles.(Joumal

Offrciel,N'61,2010)

Parmi ces villes nouvelles durables et autonomes, il nous a été foumi par le ministère

de l'aménagement du territoire et de l'environnement cinq(O5) plans d'aménagement des

villes nouvelles les plus avancées; Boughezoul, Bouinane, Sidi Abdalah, Hassi Messaoud et

Ménéaa.
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Chapitre I Introduction Générale

Ces villes s'engagent à permettre a leur habitants I'accès aux connaissances, à

l'information et à l'actualité culturelle tout en resp€ctant la diversité culturelle qü permet de

garantir une paix durable et tangible. Afin d'atteindre ces objectifs, notamment sur le plan

culturel et maitriser au mieux les conditions pour habiter I'espace de demain, nous avons

choisi d'intervenir sur la ville nouvelle de Boughezoul qui est considérée comme un pôle de

développement équilibré et d'attractivité des Hauts-Plateaux et une ville de haute qualité

environnementale. (Ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du

tourisme, 2009).

De là, il y a lieu de poser les questions suivantes:

-Comment assurer une meilleure qualité de vie dans les zones d'habitat de la ville

nouvelle de Boughezoul et renforcer I'attractivité des hauts plateaux par biais de la

culture ?

-Comment peut-on matérialisé le cluster culturel a I'echelle de la ville nouvelle de

Boughezoul et que pourrait être ses composants ?

Hypothèse

Nous supposons que par la création d'un cluster culturel matérialisé par un complexe

muséal, prenant en compte les principes du développement urbain durable pourrait éveiller la

connaissance du grand public, leur oftir une meilleur qualité de vie et renforcer par

conséquent l'attractivité des Hauts Plateaux.

Objectifs de !a recherche

Notre présent travail vise principalement à :

-Montrer l'importance de l'intégration de la culture dans le développement durable

d'une ville et de renforcer son attractivité

-Déterminer le rôle des clusters culturels dans le développement urbain durable et

l'amélioration du cadre de vie des zones d'habitat

-Développer un modèle de réference culturelle, adapté à son environnement, qui permet

d'assurer la cohésion entre l'homme, la culture et I'environnement
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Méthodologie de la recherche :

Ce travail de recherche s'articule sur deux élapes, la première théorique et la deuxième

pratique :

La première partie: se porte sur des données socio-culturelles,economiques

,environnementales et politiques afin d'élaborel notre projet qui s'inscrit dans la

politique d'aménagement du territoire le (SNAT) et la création des villes nouvelles,

dont la ville nouvelle de Boughezoul.Pour la partie théorique, nous nous solnmes

basées sur les recherches bibliographiques afin de définir et comprendre les

concepts clés de notre recherche (le cluster culturel, le développement urbain

durable ,complexe muséal )

Elle sert, donc de support pour la définition et l'explication des concepts clés

nécessaires pour entreprendre l'analyse de notre cas d'étude.

La deudème partie opérationnelle : Est formé sur une analyse de la ville nouvelle de

Boughezoul et l'aire d'intervention en nous basant sur la synthèse bibliographique, et une

analyse AFOM. En deuxième lieq nous avons procedé à une recherche thématique en

relation avec le projet, de manière a parvenir à la conception d'un complexe muséal a

Boughezoul qui s'intègre dans le développement urbain durable.

Le deuxième chapitre : Etat de connaisslnce sur les clusten culturelle et le

développement urbain durable

Ce chapitre englobe principalement les définitions des concepts clés de notre

recherche qü sont: les clusters culturels, le développement urbain durable et le complexe

muséal
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Structuration du mémoire :

Ce mémoire est structuré en trois chapitres :

Le premier chapitne : Introduction générale

L'introduction générale dans le premier chapitre de nohe mémoire, contient le

contexte et motivation de la recherche, la problématique, les objectifs et l'hypothèse de la

recherche et en demier lieu la démarche méthodologique qui va nous apporter la vérification

de l'hlpothèse et atteindre nos objectifs



Cha tre I Introducüon Générale

Par la suite, déterminer le rôle qu'a la culture au sein du développement urbain

durable. En demier lieu nous avons procédé à l'analyse de l'impacte du concept des clusters

culturels sur la ville a travers l'étude d'exemples intemationarx et à l'analyse architecturale

par les complexes muséaux.

Le troisième chapitre : Conception d'un complexe muséal dans la ville nouvelle de

Boughezoul Met en avant l'analyse de la ville et I'aire d'intervention avec la conception du

projet architectural. Ce demier est conforme au plan d'aménagement de la ville, respecte les

principes d'implantation et réponds aux nornes formelles, fonctionnelles et urbaines de

durabilité.

Le mémoire de recherche est couronné par une conclusion et des perspectives où

I'hypothèse sera vérifiée, pour assurer l'intégration harmonieuse du pojet à l'échelle du

quartier et de la ville.
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CHAPITRE II

ETAT DE COIYNAISSAITCES ST]R LES CLUSTERS CTILTTIRELS ET

LE DEVELOPPEMENT T]RBAIN DTJRABLE
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Chapitre II
Et le développe ment urbain durable

Introduction

Au début des années 2000, les démarches de cluster font I'objet d'un fort engouement

académique et politique.les clusters apporteraient des solutions recherchées « les

concentrations d'entreprises et les avantages qui en découlent apparaissent comme des

vecteurs d'innovation, d'attractivité et de compétitivité des économies régionales », à travers

sa contribution aux différents aspects du développement urbain durable.

Ce second chapitre orientera notre regard sur la définition et I'adaptation des concepts

du cluster culturel et le développement urbain durable par le biais d'analyse d'exemple qui

démontre son impact sur la ville, au moyen d'un équipement culturel adéquat

II.l Concepts et delinitions

[.1.1 Le concept du cluster culturel

[1.1.1 Défrnition du cluster

Un cluster est la concentration géographique

d'entreprises interdépendantes : foumisseurs de biens et

de services dans des branches industrielles proches ; les

firmes liwant le produit final coopèrent avec les

universités, et leurs concurrentes. (Leac, 2017).

Selon la commission générale de Figure lI I : Logos du cluster

terminologie et de néotogie en France un cluster air ,f""ffi1iÏ',:dÏ:fii"'f:'"y.it'',fi:"'
concentration

d'entreprises et d'institutions inter reliées dans un domaine particulier sur rm

territoire géographique resteint. Les grappes cour.rent un ensemble d'industries

liées et d'autres entités importantes pour la comÉtitivité

Un cluster est un regroupement d'entreprises, généralement de petite taille et

appartenant à un même secteur d'activité, ou plus precisément à un même créneau de

production et à une même filière (Ministère de l'Espace rural et de I'Aménagement du

territoire français, 20 1 0).

@

@
G

Etat de connaissance sur les clusters culturels

-
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ll.l.l.2 Définition du cluster culturel

La notion de cluster est adoptée par de nombreuses institutions notamment celles de la

culture. Le cluster culturelle est fondé sur un principe fédérateur fort: le groupement de

plusieurs professionnelles (entreprises ou institutions) dans le domaine des arts et de la culture

localisés dans une même zone géographique dont I'union permettra de renforcer les

compétences de chacun, est ainsi, d'améliorer sa position sur un marché ou sur un projet

définit. Ce concept appuis tout à fait les notions de Pôle de competitivité ou encore de pôle

d'attractivité. Le cluster culturel fait partie de l'économie du territoire puisque l'élément

permettant l'union de ces organisations est leurs emplacements : c'est la région où il se situe

qü profrtera des premiers fruits de ce partenariat (Haouam, 2014).

il.1.1.3 Naissance et évolution des clusters culturels

- Alfred Marshal l'économiste anglais fut le premier en 1890 à développer la théorie « de la

concenhation d'activité économiques au sein des districts industriel ».

- Becattini, l'économiste italien en 1975 a repris un siècle plus tard la notion de district

industriel que les districts s'appuient à la fois sur des éléments informels (un ancrage

historique, des relations informelles ou tacites et la collaboration entre firmes) et des éléments

formels comme des modes originarx de financement.

-Michael porter, professeur à la Harvard Business School,en 1990, a popularisé la description

des phénomènes d'agglomération d'entreprises, et le concept de cluster en particulier, en le

définissant comme « une concentration géographique d'entreprises liées entre elles, de

fournisseurs specialisés, de prestataires de services, de firmes d'industries connexes et

d'institutions associées (universités, agences de normalisation ou organisations

professionnelles, par exemple) dans un domaine particulier, qui s'affrontent et coopèrent ».

(rAU, rdf,2008.)

- Christopher son et Storper (1986, 1987,1989), ont fait la première étude pour l'organisation

des filières culturelles sur I'industrie cinématographique à Hollywood. (Chesnel, Molho,

Morteau, Raimbeau, 201 2)

- White Paper on Creativity. Towards an Italian Model of Development, Culture et

régénération urbaine, Les Activités culturelles, les industries créatives et les villes, Forum

intemational sur l'économie créative) des années (1990 à 2008) sont les nombreux travaux sur
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la valeur des industries culturelles et créatives pour rm territoire qui ont mis I'accent sur

I'importance de la culture comme industrie et moteur capable de stimuler l'économie locale.

(Lewis, 1990)

- fuchard Florida en (2005), réalise la première étude autou de l'économie créative et de la

ville créative, un véritable engouement autour de ces problématiques voit le jour. En résulte

une multiplication de projets économiques qui misent sur le développement de clusters

culturels avec des soutiens aux entreprises créatives (soutien Iinancier, hébergement,

accompagnement, développement de réseau). (Chesnel, Molho, Morteaq Raimbeau, 2012)

- Greffe et Simonnet en (2008), ont ensuite réalisés une étude économétrique, expliquent la

tendance à la concentration spatiale des activités culturelles par les extemalités dont elles

peuvent bénéficier (extemalités d'informations et de connaissances, création d'un marché

local du travail qualifié). (Morteau, 2016)

- Pulitzer Paul Goldberger en (2009), a analysé I'effet Bilbao et l'impact du musée

Guggenheim sur l'économie et l'image de la ville à travers le monde, il a confié «Bilbao est

un moment marquant dans la culture architecturale, L'édifice a défriché de nouvelles avenues

et est devenu un phénomène extraordinaire. C'est un des rares événements qui a rallié

critiques, experts et le public en général.» (Doyon,2010)

[.1.1.4.Théorie des clusters

En 2008, les clusters ont suscité un intérêt croissant dans les mondes

politiques, économiques et académiques. Des centaines d'études de cas

nourrissent une littérature abondante, oftant parfois des pistes d'actions et

d'expérimentations en matière d'innovation et de développement

économique. Le succès de certains clusters a attiré I'attention sur les

économies extemes que la concentration de connaissances et les

environnements locaux peuvent produire, stimulant ainsi la compétitivité

des économies régionales. (lAU, idF, 2008.)

Quelques exemples de stratégies et politiques d'innovation etlou de clusters dans le

monde

Il s'agit de donner ici un rapide aperçu de quelques exemples d'initiatives locales

constitutives d'une approche « çlusters » :
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- La région de Linz, en Haute Autriche : une politique de clusters basée sur 8 centres de

Compétences, sur la mobilisation de coopérations interentreprises, et débouchant sur un

Marketing territorial industriel ;

- La Silicon Valley (Etats-Unis) : une capacité d'innovation tmique au monde,4 Instituts pour

la science

Dotés de moyens lourds, et une orientation récente et massive vers les technologies propres ;

- Etats-Unis : pôle d'excellence en recherche environnementâle :2,2 milliaÂs de dollars

Consacres en 2006 par le gouvemement fedéral à la R&D environnementale ;

- Tokyo : 7 clusters techno-géographiques répartis dans la zone métropolitaine et structurés

par des secteurs industriels inscrits dans le territoire :

- Singapour : l'innovation selon les cinq axes prioritaires que sont l'électronique, la chimie,

I'ingénierie de précision, le transport et le biomédical ;

- Japon : politique offensive pour encourager le transfert de technologie, développé les

Recherches collaboratives et la création de start-up ;

- EIJROGIA : rm cluster européen dans le domaine de l'énergie propre associant la France

(pôles Tenerrdis, Capenergies et Derbi), I'Espagne, les Pays-Bas et la Norvège ;

- Turin : le cluster Torino Wireless, pour porter le secteur des Technologies de l'Information

et des Communications (TIC) à l0% du PIB en20l2 ;

- Canada : des mesures, au niveau fedéral et des provinces, pour les partenariats, la

valorisation universitaire et le transfert, dans les secteurs « du savoir » ciblés ; dans les

Biotechnologies et la santé, deux provinces leaders : Saskatchewan et Manitoba.

(rAU, idF,2008.)

[.l.1.5.Typologies des clusters culturels

Un cluster culturel innovant : Le renouvellement recouvre une pluralité de

termes en fonction des stratégies impliquées : renouvellement urbain, requalification urbaine,

régénération urbaine et réhabilitation urbaine. Dans tous les cas, il s'agit d'wre reconstruction

de la ville sur elle-même qui accorde une grande importance à la qualité des espaces.

C'est à ce titre que le renouvellement engage une approche par la désaffection et la

délégitimassions des usages pour penser la reconversion culturelle de ces lieux abandonnés ou

dont les utilisations qui en sont faites, dans ce cadre, des opérations urbanistiques classiques

visent à traiter ces espaces urbains « pathogènes » pour les transformer en nouveaux

cceurs de ville, très souvent à dimension Culturelle.
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La culture est avant tout, un moyen d'accroître I'attractivité du tissu urbain, en s'appuyant à la

fois sur l'histoire et le projet culturel. Le développement culturel, dans le cadre d'un projet de

renouvellement urbain, empruntera des voies stratégiques différentes suivant les villes

concemées, même si I'on peut noter des similitudes, notamment pour l'effet catalyseur des

équipements culturels, On retrouve Les exemples de villes qü ont relancé leur économie

grâce à des investissements dans la culture (Bilbao (par le musee Guggenheim) Melz (par le

centre Pompidou), Nantes (quartier de la création), Sydney (par l'opéra de Sydney)

(Mommaas, 2004)

Un cluster culturel autant que ville créative :Le concept de la ville créative a

été pense par Charles Landry au cours des années 1980 dans le but de représenter une solution

au contexte de mondialisation, de dérégulation étatique, de crise économique, de transition

postindustrielle et de chômage élevé par Les promesses de prospérité et d'attractivité. L'idée

centrale défendue est celle d'une « créativité urbaine ». Toute la difficüté du concept réside

dans l'acception du terme « créativité ». Ainsi, les villes détiennent un potentiel de créativité.

Qu'elles se doivent optimiser. Il existe sept groupes de facteurs intervenant dans ce concept :

les créatifs, la qualité des dirigeants, la diversité des talents, l'ouverture d'esprit, l'intensité

de I'identité locale, la qualité des installations urbaines et les possibilités de mise en réseau.

En quelques mots, la ville creative est, selon Charles Landry, un modèle de développement

territorial, une sorte de label visant à attirer les investisseurs.

De façon générale, les villes pionnières de ce concept sont principalement celles qui, ont été

créé à fin de se spécialisé dans le domaine des arts et de la culture, à l'imagine d'Hollywood,

de Broadway, Tokyo, Berlin, Istanbul, Johannesburg, Londres, Les villes se concentrent alors

sur l'implantation d'activités stratégiques qu'elles organisent en grappes ou « clusters ».

Ces grappes sont considérées comme les vecteurs majeurs du développement et de la

compétitivité pour les entreprises et les territoires. (Pratt, 2008)

II.1.1.6.Le cluster en architecture

Le cluster en architecture apparait lors de l'étape de la transformation formelle, il appartient à

la catégorie « transformation par addition » sous le nom de Clustered forms ; Il consiste en

des formes qü sont re$oupées par proximité ou par Ie partage d'un trait visuel colnmun.

(lain,2Ol4)
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ll.l.2Le Concept du développement urbain durable.

II.1.2.lDéIinition du Développement durable

Le terme de développement durable apparaît pour les premieres fois dans les écrits de

l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) lors de la mise en place de

la stratégie mondiale de la conservation (1980), manifestant l'intérêt à la protection de

I'environnement. Les événements qui suivent ont énoncé et afftrmé des risques menaçants,

recommandé les premières mesures et ont fait appel des campagnes d'actions. Parmi lesquels,

le fameux rapport nrunatUfilug9,e.!ffijfiffi!ffi.ffi1ftt§e pour la premiàe

fois la définition du développement durable dont I'idée forte vient de l'articulation des trois

piliers social, économique et environnemental. C'est ainsi que le concept de développement

durable est né, faisant face aux problématiques environnementales mondiales. Malgré des

incohérences subtiles en français, "Développement Durable" est la traduction française

offrcielle du terme original anglo-saxon "Sustainable Development". (Hajek, Hammam, Levy,

201s).

De nombreux débats sur cette seule traduction démontrent f importance de comprendre

ce nouveau concept. "Le développement durable est un développement qui répond aux

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leur

» (Brundtland, 1988).
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- genda 2l Dotdogne Johannesburg 2(X)2- Sommet mondial

du développement durable

Cette définition insiste sur une considération équilibrée des valeurs et des intérêts de

trois aspects : économique, social et écologique dont aucun des trois ne doit être privilégié ou

dévalué par rapport aux autres.

11.1.2.2 Définition du développement urbain durable

Pour la notion de développement urbain durable, nous avons trouvé peu de

définitions. En voici une pamri les quelles Bochet et Cunha en 2002 «Il s'agit d'articuler le

développement socio-écdlrroi{tû eSf tlfoü!**rpatiaàeÉdurëgtcftrryüdente de

l'environnement. Ce qui répond eflicacerffüûtB5 fmh$nmæ$ains, tel que: l'étalement

urbain, dégradation de paysages, nuisance des flux de transport, les mauvaises conditions de

lhabitat,... ».

En 2004,Charlot Valdieu et P.Outrequin proposent, en inversant un peu le terme en «

développement durable urbain » : Une approche systémique mettant en æuwe simultanément

des éléments pouvant être contradictoires entre trois sphères (économique, sociale et

environnementale) et devant concilier trois dimensions : long terme par rapport au court

terme, global par rapport au local, participation de la population ».

Selon, Camagni Robertot et Gibelli Maria Christina en2013, deux professeurs italiens

d'économie urbaine et de politique urbaine: « Le développement urbain durable est un
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processus d'intégration synergique et de coévolution entre les grands sous-systèmes urbains

(économique, social, physique, environnemental) qui garantit un niveau non décroissant de

bien-être à la population locale dans le long terme»

II.1.2.3Principes du développement urbâin durable

Le développement durable urbain trouve sa source dans les déclarations des villes qui,

dès1992àRio,se sont engagées dans le développernent durable et ont concrétisé leur

engagement dans la Charte d'Aalborg en 1994 d'une part et dans la réalisation d'Agendas

21 Locaux d'autre part.

Lors du Sommet mondial du développement durable de Johannesburg en août 2002,

les collectivités locales et territoriales des pays présents ont réafiirmés leur attachement au

développement urbain durable et à ses principes qui sont(Milous,2006) :

- Promouvoir une gestion rationnelle des territoires et des ressources,

- Rechercher I'efficacité énergétique,

- Recourir prioritairement aux transports collectifs et aux circulations douces et à la réduction

de la circulation des poids lourds,

- Se fonder sur la maîtrise du développement des agglomérations et des pays et sur la

complémentarité entre les espaces ruraux et les espaces urbains

- Favoriser un accès de chacun aux activités essentielles (emploi, commerces, loisirs,

culture,...) et à un logement décent,

- Favoriser l'économie sociale et solidaire,

- Promouvoir les achats publics éthiques et I'inscription de critères environnementaux et

sociaux dans l'attribution des marchés publics,

- Développer la concertation,

- Recourir à l'évaluation pour améliorer l'efïicacité des politiques,

- Renforcer la coopération décentralisée et le jumelage (à traverc des actions privilégiant la

formation, le développement de services publics locaux, la lutte contre la pauweté et les

inégalités ainsi que la lutte contre les endémies).

11.1.2.4 Objectifs du développement urbain durable :

Les objectifs du développement urbain durable (Coumoyer-Gendron, 2014) :

a L'accessibilité pour tous âux avantâges de la ville :

17



Chapitre Il Etat de connaissance sur les clusters culturels
Et le dével ement urbain durable

Le D.U.D dans son optique d'équité sociale tend à reduire le sentiment d'exclusion de

certaines populations défavorisées ou habitants de zones marginalisées. L'un des droits les

plus élémentaires auquel aspire le D.U.D est 1'accès au logement. Le droit au logement est

prévu à l'article 25 de la déclaration des droits de l'homme. Chaque personne ou famille a

droit à un logement sécurisant et salubre, cela implique I'application des normes de sécurité

dans la construction, la réhabilitation des logements insalubres mais aussi d'entourer les

logements d'ensemble de jardins, etc. Dans la nouvelle économie de marché qui s'installe,

l'accès au logement est lié à la solvabilité des ménages. Ce droit devient alors aléatoire pour

certaines catégories de personnes : chômeurs, personnes âgées, handicapés. Il incombe aux

pouvoirs publics de veiller à ce que la possibilité d'acquérir ou de louer un logement existe,

qu'elle soit égale pour tous et à un coût raisonnable. La mise au point d'une législation en

cette matière afin de revoir les critères d'attribution des logements sociaux devient une

nécessité.

La ülle est par nature le lieu de la diversité et du brassage des hommes et des activités.

Or la spécialisation et la séparation des fonctions de la ville appauwissent cette caractéristique

essentielle de la ville. Le D.U.D préconise de réhabiliter la diversité des activités et la mixité

des usages du sol. Il s'agira d'une répartition rationnelle des équipements et de leur

diversification à travers le territoire de la ville et son aire d'influence.

Les aménagements dewont être envisagés de sorte que tous les utilisateurs puissent y

accéder : bâtiments publics, commerciaux ou administratifs, équipements socioculturels,

sportifs, de santé ou religieux, rues et lieux publics doivent être adaptées. La formation

d'agents pour I'accueil des personnes handicapées dans certains éqüpements devra également

être un outil approprié pour atteindre cet objectif auquel il conviendrait surtout de sensibiliser

les habitants à I'existence de personnes moins favorisées de la société, et ce dès leur jeune âge

en les incitant à la tolérance et à l'intégration.

l8

o Assurer Ia sa[té dans la ville :

Parmi les principaux fondements du D.U.D, on retrouve l'amélioration de

I'environnement matériel et social dans lequel vivent les gens. Les villes ont un rôle important

àjouer dans la promotion de la santé et son soutien. Elles doivent assurer une qualité de vie

suffrsante et un environnement viable. Les pouvoirs publics doivent mettre en æurrre des

politiques de santé publique adaptées à lavie urbaine, ses contraintes et ses impératifs.
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L'environnement urbain doit être favorable à la bonne santé de tous les habitants. Ce

principe passe par la gestion des déchets, le contrôle et la production de la pollution de l'air,

de I'eau, du sol, et de la pollution sonore, l'élimination complète des déchets dangereux et la

limitation de leur production, des mesures de protection vis à vis des catâstrophes naturelles

affectant I'environnement naturel et bâti, le süvi des régions et populations urbaines les plus

sensibles, équipements speciaux pour handicapés.

Les pouvoirs publics doivent veiller à une alimentation saine et sans danger en eau

potable, au contrôle de l'approvisionnement et la distribution des biens de consommation

périssables, à l'inspection des denrées alimentaires, au contrôle de l'application des

règlements relatifs arx aliments industriels et à I'hygiène des lieux de restauration et

d'hébergement.

. Valoriser le patrimoine :

Le patrimoine peut inclure des éléments naturels liés au site et à la topographie ou au

climat aussi bien que des éléments construits et façonnés par l'être humain et qui sont le

produit de ses valeurs artistiques et culturelles.

Les pouvoirs publics et les citoyens ont un devoir de protection envers le patrimoine

qui en plus d'assurer f identité peut stimuler le développement économique des villes. La

conservation du patrimoine va souvent de pair avec la revitalisation économique de la ville et

en accroît l'interêt tant pour les touristes que pour le monde des affaires. La reconversion de

certains bâtiments permet d'aménager des logements, des hôtels, des centres d'entreprises,

des bureaux, etc.

La formation de spécialistes en conservation et restauration est essentielle. Cette

revalorisation des métiers d'artisan permettra également d'ouvrir des perspectives de carrière

notarnment pour les jeunes, de lutter contre le chômage, de réaliser des économies d'énergie,

de matières premières, d'infrastructure.

Le patrimoine doit participer à la vie contemporaine et n'est pas synonyme de faire de

la ville un musée en plein air. La restauration doit permettre aux bâtiments de remplir des

fonctions contemporaines et de s'intégrer pleinement au milieu urbain.

Assurer le développement économique de la ville :
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Compte tenu de leur évolution et de celle des attentes des populations, les villes doivent

être considérées comme vecteur du développement économique, c'est à dire comme structure

économique de production, de distribution, d'échange et de communication : le

développement économique des villes est essentiel surtout s'il peut contribuer à améliorer le

niveau de vie des habitants.

o Veiller à une gestion économique et rationnelle des ressources :

Les ressources naturelles (eau, air, énergie, sol) remplissent des fonctions vitales, mais

ces ressources sont difficilement voire même non renouvelables.

Le développement durable préconise le changement et le remplacement des modes de

production et de consommation non viables. Cela nécessitera l'utilisation des énergies

propres, la réduction de la production des déchets en favorisant leur utilisation en tant que

ressource : il existe aujourd'hui des solutions autres que I'incinération comme la collecte

20

Les pouvoirs publics doivent soutenir et stimuler la création d'emplois notamment en

faveur des jeunes à la recherche d'un premier emploi, d'aider les entreprises en créant dans

les villes les conditions favorables au développement économique. Ceci dépend d'une

infrastructure adéquate permettant et favorisant cette croissance : transport,

télécommunication, services publics, équipements sociarx et collectifs. Les pouvoirs publics

doivent donc identifier les lacunes en infrastructure et en tenir compte dans leurs plans de

développement socio- économiques.

La collaboration entre le secteur privé et le secteur public represente une composante

de la croissance et du développement économique de la ville. La foumiture des infrastructures

a été longtemps du ressort des pouvoirs publics. Actuellement les services publics sont soumis

aux lois de la concurrence auxquelles viennent s'ajouter les coûts élevés de financement et de

gestion de ces infrastructures. Dans la mesure où ces infrastructures profitent à d'autres

secteurs, un nouveau partage des responsabilités doit être envisagé. Cette collaboration doit

également s'étendre aux domaines de l'éducation et de la formation, des équipements sociaux,

de la rénovation des centres urbains.

La croissance démesurée des villes, l'industrialisation et la croissance économique

menacent de plus en plus les écosystèmes de I'environnement mondial et local et tendent à

l' épuisement des ressources.
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sélective ; le tri à la source, le compostage individuel ou encore la valorisation par

méthani sation (production du biogaz).

Une gestion économe des ressources passe également par la limitation de la

consommation énergétique des villes. Les collectivités peuvent agir à travers la planification

urbaine en favorisant la densification de leur agglomération, source d'économie d'énergie, en

diminuant les distances entre les lieux d'habitation et de travail, en favorisant le travail à

domicile ; ou encore à travers une politique des transports qui freinerait I'usage de

I'automobile en faveu du transport en commun, des vélos, etc.

D'autre part, la conception même des bâtiments et leur insertion dans leur

environnement conditionne aussi la mise en cuvre d'un développement urbain durable :

proximité des services urbains et des transports publics.

Les collectivités locales dewont également être attentives à la qualité architecturale

qu'on appelle haute qualité environnementale (HQE) en favorisant I'utilisation de matériaux

qui assurent un confort hygrothermique, acoustique, visuel et olfactif, afin de minimiser les

coûts en matière de chauffage et d'isolation.

II.1.2.5 Un projet urbain durable :

Un projet urbain est par définition un projet qui concerne la ville , Un projet urbain

durable doit comporter les différentes dimensions ou composantes suivantes : urbanisme

(urbanistique), ispects sociaux, aspects économiques, aspects environnementaux, la

participation de tous les acteurs, une approche multi-scalaire de ses composantes36 Un projet

urbain durable ne s'arrête plus à un sens étroit d'un projet en ville, il est aujourd'hü à la fois

un projet politique, économique, social et environnemental, parallèlement à un projet

d'urbanisme et d'architecture. Cependant, avec toutes ces complexités et la multiplication de

partenaires, réussir un projet urbain durable s'avère particulièrement complexe et demande,

dans une première étape, l'étude sur les approches et les réalisations faites dans les pays

pionniers. (Milous, 2006)

11.1.2.6 La culture : catalyseur du développement urbain durable

Dans un contexte où les musées, grands sites de culture ou lieux culturels innovants

sont de plus en plus considérés comme moteur du développement local et de l'attractivité

21



Chapitre II Etat de connaissance sur les clusters culturels
Et le dévelo ement urbain durable

touristique, La culture représente un élément essentiel dans le développement urbain durable

car elle impacte de manière directe et indirecte la plus part de ces principes.

La tentation est grande de définir ces équipements culturels comme des agents

économiques, dont on mesure l'impact en retombées sur le territoire : nouveaux résidents,

emplois générés ou induits, création d'entreprises, ils contribuent à l'amélioration de la

qualité de vie des citoyens pour promouvoir le développement urbain ainsi que la

revitalisation des territoires. En effet, les exemples novateurs en provenance du Royaume-Uni

ou de villes comme Bilbao avec le musée Guggenheim, ou encore le Metropolitan Museum of

Art dans la grande banlieue de New-York, montrent que les siglaux architecturaux combinés

au dynamisme des industries culturelles et créatives peuvent générer des retombées

économiques importantes, et donc des créations d'emplois. Ces succès poussent un nombre

croissant d'acteurs locaux à attendre des grands lieux culturels qu'ils contribuent d'avantage

au développement économique et à l'attractivite touristique des territoires, en creant des

emplois directs et indirects (boutiques, hôtellerie, restauration... ). Mais aussi à apaiser les

tensions sociales car une ville en santé et prospère est celle qui minimise les stress et tient

compte des populations en difficultés. Afin d'illustrer la nature des relations que peut

entretenir la culture avec son territoire, en prcnant I'exemple des clusters culturelles, note que

ces lierx ont toujours un rôle àjouer qui dépasse leur enceinte. (Thierry, 2010)

II.2 Rôle des clusters culturels dans le développement urbain durable
Les contributions des lieux culturels au développement urbain durable ainsi qu'à la

valorisation des territoires qui les accueillent sont multiples. La valeur créée peut ainsi ôtre

économique, mais aussi immatérielle, comme l'amélioration de I'image d'un territoire ou de

la qualité de vie de ses habitants. Cinq ÿpes de valorisation du lerritoire par des lieux

culturels ont été identifiés et sont contextualités dans cette première partie. (Camors, Simorro,

Soulard, 2016):

1. Un rôle d'agent économique, en contribuant notamment à :

y' Etre un moteur de l'économie des villes
/ Promouvoir le tourisme culturel

2. Un marqueur identitaire de la ville ou de la région qui les accueille, par exemples I'opéra

de Sydney, la cité interdite de Pékin ou encore le Louvre à Paris. Par leur contenu ou leur

architecture, ces équipemorts peuvent contribuer à donner de la valeur à l'image d'un

territoire et contribuer à son attractivité.
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3. La culture et la qualité de vie, en démontrant sa contribution à l'amélioration de la

qualité de vie de ces citoyens

4. Une fonction sociale, qü dépasse celle d'une autre attracton touristique et en font des

contributeurs à la qualité de vie et aux dynamiques endogènes d'un territoire.

5. Le développement urbain et la revitalisation des territoires, elle vise I'amélioration et le

développement inlégré de I'habitat, ce qü comprend les fonctions de commerce et de

service, par la mise en æuwe de conventions associant la commune et le secteur privé.

II.2.1 Rôle d'agent économique
o La culture motrice de l'économie des villes

Le premier lien entre les lieux culturels et leur territoire est celui du rôle économique de

la cultrue, qui peut être appréhendé cornme une activité économique à part entière. La

production d'æuvres culturelles, leur restauration et leur conservation, ainsi que les activités

qui lui sont liées, sont autant d'emplois et de richesses créés.

Selon I'Insee, une activité économique « est le processus qui conduit à la fabrication

d'un produit ou à la mise à disposition d'un service ». Appliquée à la culture, cette définition

correspond au secteur des industries culturelles et créatives (ICC).

En Algérie, elles sont définies précisément par le Ministère de la culture et de la

communication, qui reprend la définition de l'Unesco : « la création, la production et la

commercialisation de biens et de services dont la particularité réside dans l'intangibilité de

leurs contenus à caractère culturel, généralement protégés par le droit d'auteur ». Cette

définition a été affinée par certains académiques, comme Throsby qui a conçu un modèle de

cercles concentriques dans lequel le centre serait la forme d'industrie la plus artistique (arts

visuels, arts du spectacle), tandis que le plus éloigné engloberait la forme la plus commerciale

(audiovisuel, musique, édition, design, architectue, publicité...).

En prenant comme exemple de 1'Île-de-France, l'économie créative, située à la
frontière des champs de l'économie et de la culture, emploie 500 000 personnes dans la

région. Parmi eux,350 000 se repartissent dans les secteurs des ICC comme le ciném4 le

spectacle vivant, l'audiovisuel, la musique, l'édition de jeux vidéo et logiciels, le liwe, la

presse, l'architecture, le design ou encore la publicité. Les 150 000 restants sont des créatifs

qui havaillent en dehors du secteur des industries culturelles et créatives comme p exemple

un designer dans I'automobile ou un graphiste dans la grande distribution. Spécifique à l'Île-

de-France, l'économie créative représente aujourd'hui plus d'emplois que les activités

financières, la construction, l'hôtellerie ou la restauration. A ces 500 000 emplois s'ajoutent
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les effectifs du patrimoine: la gestion des musées représente près de 19 000 emplois directs

en Île-de-France. (Throsby ,2008)

Le secteur des industries culturelles et creatives étant à forte valeur ajoutée, il participe

activement à la création de richesse de son territoire d'accueil. Enfin, le besoin des ICC en

main-d'æuwe qualifiée génère une amélioration du capital humain et peut créer un effet

d'appel pour des entreprises du même secteur (Lusso ,2010).

L'Observatoire européen des clusters met en évidence le lien très étroit entre le

développement d'activités économiques culturelles et créatives d'une part et la prospérité

régionale d'autre part. Les régions qui présentaient les plus fortes concentrations d'activités

créatives étaient également celles qui ont le mieux résisté à la crise économique après 2008 :

Londres et Paris, qui ont le taux d'emploi le plus élevé dans le secteur de la création, ont bien

résisté, de même que Rome, Stockholm, Madrid, Munich et Budapest, tandis que les villes de

taille moyenne et les zones rurales ont d'avantage souffert.

Les industries culturelles et créatives sont aujourd'hui mieux reconnues comme

élément clé du développement économique local, et ce, en partie grâce à cette résilience.

Situées au carrefour de l'art, du monde des entreprises et de la technologie, elles jouent de

plus en plus un rôle de catalyseur et de moteur de I'innovation, dont les retombées positives

renforcent l'économie dans son ensemble. L'économie de la culture irrigue l'ensemble des

territoires. Ainsi, à un niveau aussi bien local que mondial, les industries culturelles et

créatives participent à la redéfinition de la géographie économique des territoires (Andres,

2010).

o Promotion du tourisme culturel

Le tourisme est défini comme regroupant « les activités déployées par les personnes au cours

de leurs voyages et de leurs séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement

habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année à des fins de loisirs, pour

affaires et autres motifs» selon l'Organisation Mondiale du Tourisme. Le tourisme regroupe

ainsi (Eahtr, 2009):

F les touristes, dont le déplacement est compris entre 24 heures et un an

) les excursionnistes, ou visiteurs de la joumée dont le voyage n'inclut pas de nuit sur

place.

Plusieurs secteurs d'activité économique sont impactés par les déplacements touristiques.

(Eahtr,2009) :
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D I'industrie touristique, noyau dur qui englobe les professionnels du tourisme comme

les tours opérateurs, l'industrie hôteliàe ou la restauration

F l'économie (ou la filière) touristique, qui intègre l'ensemble des secteurs impactés par

I'industrie touristique, comme les transports, les télécommunications, ou les

commerces. Selon le \üorld Travel and Tourism Council (WTIC), l'industrie

touristique en 2014 génère 5Yo de I'emploi total de I'Union européenne, soit 11

millions d'emplois.

L'emploi directement lié au tourisme (industrie touristique) est caractérisé par un niveau de

qualification moins élevé que la moyenne et une saisonnalité marquée. Cela permet une entrée

plus aisée sur le marché du travail mais rend plus difficile la stabilisation d'un personnel

compétent (Comité national du tourisme,2010). Le compte satellite du tourisme regionalisé

permet d'estimer à 39 milliards d'euros en 2011 la consommation touristique intérieure de la

région.L'économie touristique est reconnue comme étant un secteur en croissance continue au

niveau intemational et doit faire face à de récentes mutations. (Eahtr, 2009) :

F L'émergence de nouvelles destinations majeures autour du monde
F La croissance du nombre de touristes provenant des pays émergents (Inde, Chine,

Brésil)
) Le bouleversement de l'ensemble de la Iilière par le numérique (réservations en ligne,

informations touristiques, séjours personnalisés, émergence de services entre

particuliers).

Parmi les évolutions du secteur touristique, l'augmentation du nombre de voyages pour motif

culturel est un phénomène marquant. Ce segrtent correspond au tourisme culturel, défini par

l'intention du visiteur dans le choix de sa destination ou de ses activités. Le tourisme culturel

est « le mouvement de personnes vers des attractions culturelles hors de leur lieu habituel de

résidence, avec l'intention de réunir de nouvelles informations et expériences dans le but de

satisfaire leur besoins culturels ».Cette définition peut mener à différentes interprétations : une

interprétation large, qui estime que le tourisme est essentiellement culturel et une définition

restreinte, qui considère la culture comme un produit touristique parmi d'autres (Graham,

2000), (ocDE,2010).
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Figure II 4: OCDE, Proportion de tourist€s en yacânces culturelle

Source : Enquêtes Atlas (1997-2007)

Les enquêtes réalisées à l'échelle intemationale montrent qu'environ un tiers des

déplacements touristiques ont comme motif principal la culture. Ainsi en utilisant le premier

facteur dans le choix de la destination, la World Tourism Organisation, estime que 37%io des

flux intemationaux sont liés au tourisme culturel,

en croissance de 15%o par an.

Les chiffres estimés pour l'Île-de-France

dépassent largement les moyennes

intemationales. Le Comité régional du tourisme

(CRT) estime ainsi que la première motivation

citée par les touristes est la << visite de monuments

et musées» (73oÂ des touristes en 2014).

Les vingt premiers sites culturels parisiens ont

accueilli près de 68,5 millions de visiteurs en

2014, soit une hausse de 3,6 %o par rapport à

2013.
Fisure II 5 FrEue""ï,,S:i,1i:T* culturels les plus visités en

iffi l,'"iiH'.:ï:rLï,§ï*ilHâetdtsétudes
Dans notre cas, la ville de Boughezoul, les Hauts Plateaux disposent d'un riche potentiel en

sites et monuments archéologiques et historiques dont Timgad et Djemila classes

mondialement. Meconnus et le plus souvent peu ou pas entretenus, ces sites constituent un

support potentiel pour le développement d'une industrie touristique intégrée au programme de

développement durable de l'Espace des Hauts Plateaux au même titre que les grandes

méhopoles touristiques. (Agence Nationale à I'Aménagernent et à l'Attractivité des Territoire,

2014).
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ll.2.2Un marqueur identitiaire: culture et attractive
La contribution des lieux culturels à I'attractiüté et à l'identité de leur territoire

constitue le deuxième §pe de bénéfice. L'attractivité territoriale désigrre la capacité d'un

territoire à attirer sur une période donnée différentes formes de ressources (humaines,

économiques et financières). Elle renvoie à une notion physique d'attraction qui suppose une

mobilité et des flux entrants et sortants de populations, d'emplois ou de capitaux. Les

fondements de l'attractivité se trouvent dans des critères objectifs et subjectifs. La notion

d'attractivité est liée à celle de la compétitivité, mais elle s'en distingue car elle peut être

déterminée par des critères hès subjectifs liés aux préférences personnelles ou à des préconçus

qui ne sont pas forcément en lien avec les forces compétitives d'un territoire : il s'agit de

l'attrait pour un territoire. (Alexandre et Al, 2010).

Bakhshi et al (2014) montrent par exemple que dans les quartiers « créatifs », les

salaires sont inférieurs à la moyenne mais une partie des travailleurs qualifiés souhaitent

pourtant y résider pour des raisons non-matérielles. Ces quartiers ne sont alors pas

compétitifs, mais fortement attractifs.

Le classement des agglomérations distingue plusieurs composantes de I'attractivité

territoriale.

Parmi celles-ci, le volet « Culture et Patrimoine », comprend les facteurs suivants :

) Les ressources culturelles et patrimoniales objectives : monuments historiques,

infrastructures culturelles, productions culturelles et sites touristiques

F Les ressources culturelles et patrimoniales subjectives : notoriété touristique et

médiatique, rayonnement scientifique et universitaire.

Parmi les autres critères susceptibles d'être impactés positivement par les lieux

culturels, on retrouve :

D La capacité de la ville à se construire une identité et à la difhrser

) L'image des populations et de leurs modes de vie

F La valeur symbolique (lieu de mémoire, etc.)

Ces critères sont essentiellement liés au caractère symbolique et identitaire de la

culture. Cette dimension symbolique permet d'abord au habitants de se reconnaître dans une

identité commune. Elle peut aussi permettre de véhiculer une image singulière du territoire à

I'extérieur (Meyronin, 20I 0).

A l'image de Constantine qui a été nommée «capitale de la culture arabe» en 2015 pu

I'Organisation pour l'éducation, la Science et la Culture de la Ligue arabe (ALESCO) ,De par

27



Chapitre II Etât de connaissance sur les clusters culturels
Et le développement urbain durable

le fait qu'elle soit le berceau du savoir et des érudits dont le pionnier de la pensée réformiste,

cheikh Abdelhamid Ben Badis, ainsi que la présence de Cirta qü était la capitale de la

Numidie, le royaume berbère du roi Massinissa.Plus recemment, Constantine fut aussi la ville

de figures culturelles comme l'écrivain Malek Haddad ou les chanteurs Hadj Mohamed Tahar

Fergani et Enrico Macias. Et renforce son attrait touristique par la présence de plusieurs

momrnents de la ville qui témoigne de cet ancrage civilisationnel arabe. D'abord, la mosquée

et la médersa Sidi El Kittani ainsi que la mosquée Al Akhdar, le site punique d'El Hofr4 le

palais Ahmed Bey, le Théâtre Régional de Constantine et la Grande mosquée Emir

Abdelkader. Cette décision a permis de réaliser une uaie prise de conscience des autorités

publique, compte aux dégradations qu'a subit Constantine afin de prévoir un reel plan de

remise en état véritable, qui prévoit. (Driss, 2013) :

F La réhabilitation de tous ces sites archéologiques, de ces monuments culturels, du

complexe récréatif et de loisirs de Sidi M'eid ainsi que de deux hôtels Cirta et

Panoramique

F La création d'un centre arabe de recherche et études islamiques, d'un parc urbain de

Bardo, d'un centre d'interprétation et de promotion de I'artisanat au niveau de la

caseme militaire de la casbah et une grande salle de spectacle

F La requalification et mise à niveau de la ville Ali Mendjeli en matière d'équipements

publiques par le Ministère de la culture et de la communication Algérienne en 2015.

ll.2.3La Culture et Qualité de vie
Le troisième apport des lieux culturels à leur territoire est l'apport aux dynamiques

endogènes d'un territoire et à la qualité de vie.

Selon L'OMS (Organisation Mondial de la Santé 2007), « la qualité de üe est une

combinaison des facteurs psychologies, physiques, sociaux et matériels pour évaluer le bien-

être de I'individu ».Elle est définie selon 6 critères :

1. Le développement et le maintien d'une économie locale prospère;

2. La protection et l'amélioration de I'environnement naturel et bâti;

3. Les possibilités de réaliser les objectifs, espoi$ et aspirations personnels;

4. La promotion d'un partage juste et éqütable des ressources communes;

5. Les possibilités pour les résidents de satisfaire à leurs besoins fondamenüaux;
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6. Le soutien de riches interactions sociales et de l'inclusion de tous les résidents dans

la vie communautaire.

Dans un souci d'optimisation de cette qualité de vie, Le développement durable nous

invite à répondre aux besoins essentiels de la population, et dans ce cas la culture participe à

l'amélioration de la qualité de vie, via les emplois créés localement par exemple mais aussi en

améliorant I'image du territoire dans lequel le lieu culturel s'inscrit, ou l'appropriation du lieu

par les habitants. Il est toutefois important, pour que cela soit profitable à tous, que ce lieu soit

ouvert et accessible, dans toutes les acceptions de ce terme. C'est un des objectifs de l'action

culturelle du lieu en lien avec les écoles, collèges et lycées ou encore de la tarifrcation

préferentielle pour certaines catégories sociales ou certaines tranches âges. La médiation

proposée par le lieu est également tm des moyens d'y parvenir. De maniàe plus fondamentale

mais également plus abstraite, la culture est un vecteur d'émancipation individuelle,

d'ouverture d'esprit, d'éveil à la sensibilité artistique et estlétique. Elle permet des

rencontres, des échanges, un partage avec l'autre, entre artistes et publics, mais aussi entre les

différents publics. Et en cela elle est une des bases de la citoyenneté, à travers les valeurs

qu'elle véhicule. (Sénécal, Collin, Hamel, Huot ,2008).

« Dans les villes où un certain nombre de clusters culturels ont émergé, ils sont devenus

les catalyseurs d'une saine économie créative, impliquant un niveau élevé d'attractiüté des

touristes, de talents compétents et d'entreprises de la connaissance à la recherche d'un climat

innovant et d'un niveau de vie élevé.»(camors,soulard,simone,,20l6).

II.2.4 Une fonction sociale
Les travaux de Becker en 1964, cités par IOCDE (2001), dénotent déjà I'apport de la

culture au capital humain, qui désigne « I'ensemble des connaissances, qualifications,

compétences et caractéristiques individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel,

social et économique». Certains pans de l'activité économique apparaissent ainsi redevables à

la culture comme « pratique ». L'Organisation Mondiale du Travail rappelle que beaucoup de

travailleurs se considèrent avant tout artistes, même s'ils exercent une profession différente :

les écrivains sont joumalistes ou éditeurs, certains artisans sont ingénieurs ou designer, les

artistes visuels sont souvent illustrateurs, et les musiciens peuvent composer pour des raisons

commerciales.

D'autres fonctions immatérielles des lieux culturels à leur territoire sont identifiées

(Heidenreich, 2013):
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F Les fonctions sociales, qui

engendrent la constitution

d'un réseau tenitorial voire

intemational et la fédération

d'acteurs locaux autour

d'un projet

) Les fonctions symboliques,

qui peuvent renforcer la

légitimité de l'action

publique, valoriser des

valeurs partagées (fierté,
Figure II 6 tÆ fort Saint-Jean et le bâtiment de Rudy Ricciotti coté mer

volonté de protéger la culture locale) §ource : @crédit photo : Jean-Pierre Delbéra

et renforcer I'image extérieure

F Les fonctions « cognitives », qui font du lieu un espace à la croisée des idées,

générateur d'innovation et levier d'intégration sociale.

lL2.5Le développement urbain et la revitalisation des territoires
La culture a un rôle dans la revitalisation de certains territoires disqualifiés. Un

nouveau lieu emblématique, un signal architectural fort peuvent jouer rm rôle catalyseur dans

la dynamique des projets urbains. Les bénéfices sont multiples.

L'impact de la culture sur le territoire peut être analysé à travers I'exemple du Musée des

ciülisations européennes et méditerranéennes (MuCEM) à Marseille et l'impact du label

Capitale européenne de la culture sur I'agglomération marseillaise. Le label « Capitale

européenne » a eu quatre principaux impacts sur le territoire. (Vahtrapuu. 2015) :

} Mediatique : avec plus de 11 000 citations, dont l9%;o à l'étranger en 2013, le label

s'est révélé être un véritable vecteur de communication pour le territoire, et a aidé la

ville à effectuer un premier pas vers la transformation de son image

) Touristique : le territoire Marseille-Provence estime avoir accueilli 1,9 million de

touristes supplémentaires sur 8 millions annuels

F Économique : il y a eu deux types d'impacts : direct, avec 62 millions d'euros

d'investissements sur le territoire, sous forme d'achats aupres de foumisseurs;

indirect, avec 500 millions d'euros de retombées économiques grâce aux nouveaux

équipements et aménagements
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) Urbain : les équipements culturels et les aménagements réalisés par la ville sonl

appelés à perdurer : le MuCEM et le musée Regards sur Provence, font désormais

partie intégrante de la ville et continueront d'abriter des expositions et d'attirer du

public.

C'est I'impact touristique qui a été le plus marquant, tant en termes de visibilité

internationale que de développement économique et social. La ville de Marseille a ainsi connu

une hausse de 8% des nuitées en 2013, avec une hausse marquée de la clientèle étrangère

(+21%'). Une partie de ces nuitées supplémentaires est due à une hausse du towisme d'affaires

: de nombreuses entreprises ont choisi Marseille comme destination pour leurs séminaires en

2013. Pôle emploi estime que Marseille-Provence 2013 a créé environ 800 emplois

supplémentaires dans le tourisme.

Figure II 7: Le périmètre de l'âssociâtion régionale « Métropole de Ruhr
Soürce: Onu (2013) et Metropole Ruhr(2015)

II.3 Impact des clusters culturels sur les villes:
Cette analyse a pour but d'étudier plus en détail les bonnes pratiques dans la

mise en ceuwe d'actions collectives pour encourager le développement économique

et l'attractivité touristique autour des Clusters culturels.
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II.3.l Le complexe culturel et créatif de Z,ollverein à Essen (Allemagne)

Il3.l.lPresentation du complexe muséal et créatif

La région de la Ruhr est une des plus larges conurbations d'Europe après Londres et Paris.

Le déclin du secteur industriel depuis l'après-guerre a laissé un grand nombre de vestiges

industriels et miniers. Zollverein, ancien complexe minier situé en bordure d'Essen a été

transformé à la suite de l'Exposition Internationale d'Architecture (IBA) de 1989 en

Complexe culturel et créatif.

Le site est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2001 et est visité par 1,5

million de visiteurs chaque année, soit autant que le Grand Palais à Paris. Il abrite différents

musées, des restaurants, mais aussi une école d'art et de nombreuses enheprises privées du

secteur créatif. (Agence urbalyon, 2008).

Tableau II 1 : Fiche technique du complexe culturel et crértifde Zollverein à Essen (Allemagne)
Source : Zollverein communiqué de presse 2015

II.3.l.2Type d'activité du complexe culturel et créatif de Zollverein

Le site de Zollverein propose trois grands types d'activités lCopic et al,20l4) :

. Historiques :

- le musee d'histoire de la Ruhr

- le portail de I'Héritage Industriel (centre multimédia dédié à I'héritage industriel)

- les visites guidées de la mine (Monument path).

Éloignement de Ia ville de référence Périphérie

Nombre d'employés 950

1 500 000Nombre de visiteurs

Prix du billet moyen 19€

Superlicie 100 hectares

FondationGestion

Chiffre d'affaires annuel 68 400 000 €

Ville Essen
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. Culturelles :

- l'art public

- les galeries, ateliers d'artiste, commerces

d'art et

Les restaurants gastronomiques

- le Red Dot Desip Museum

- le c.enhe d'arts du spectacle PACT

- l'école Zollverein de Management et de

Design

Et le déve ment urbain durable

Figure IL l: L'entrer principal du complexe de Zollverein

- les entreprises du secteur créatif, notamment du secteur du design.source: MetropoleRuhr

r Récréatives

- mur d'escalade

- grande roue

- parc et pistes cyclables.

II.3.1.3Les indicateurs de performance à retenir de I'analyse de l'impact de

Zollverein

-EfÊet d'image intérieur : «Zollverein a mis le Nord d'Essen sur la carte mentale et

cultwelle des habitants », effet d'image extérieur : Zollverein est utilise comme nouveau

symbole de la ville et considéré comme un « incontoumable » par les guides de voyage en

ligne.

-Taux d'emploi en hausse dans le Ruhr (+1,5% entre 2013 et2014).

-Augrnentation du nombre d'établissements liés aux industries céatives (+14o/o entre

2006 et2010)

-6 millions de visiteurs annuels (2010) au complexe culturel et créatif de Zollverein.

-Augmentation du nombre de nütées de 60% en 19 ans dans la Ruhr

@rossek,2006)
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Figure II E: Tableau du développement de I'indûstrie du tourisme dans la région de Ruhr
Source : éopié et al (2014), Trânsformstion du pâtrimoine industriel (Allemagne),

lI'3.2 Le complexe cülturel de Beamish (Angleterre), un musée vivant et
attractif en territoire rural

II.3.2.f Présentation du complexe muséal

Le Beamish Museum est le plus grand musee à ciel ouvert d'Angletene.

C'est un « musée vivant », qui donne à voir la vie quotidienne dans la région entrc 1820 et la

deuxième guerre mondiale. Un tramway, deux fermes, une ville et une cité minière d'époque

sont notarnment présentés. Le musée, porté par un consortium d'autorités locales, s'inscrit

dans une stratégie de redynamisation touristique et économique d'un territoire encore marqué

par l'agriculture et l'activité minière. @eamish museum, 2013)

Figure II 9: Situation du complexe muséal Béamish(Angleterre)
Source : s$\f,.Thisisdurham.com
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L'implication des populations dans la constitution des collections et la programmation est

encouragée.Alors que dans les années 1990 etjusqu'en 2008, le Beamish Museum connaît

une baisse importante de revenus et de visiteurs, le projet « Remaking Beamish » (refaire

Beamish) lui permet de devenir une des attractions majeures et facteur de visibilité du

territoire. Selon le musée lui-même47, le succès de cette réussite est dû à trois facteurs que

sont :

r l'immersion du visiteur et l'expérience proposée

. le lien avec le territoire et la possibilité par les habitants de participer au contenu du

musée

Tableau II 2 Fich€ technique dü complexe muséal de Beamish (Angleterre)
Source : BR pour l'Ârts Coüncil Englând. 2016

11.3.2.2 Type d'activité du complexe culturel de Beamish

. Une fonction mémorielle Lorsque le projet débute en 1970, le musée a

essentiellement une fonction mémorielle. Il rassemble des objets donnés par les habitants et

les conserve dans une maison de campagne située sur un site de plusieurs hectares.

L'accumulation de ces objets lui permet d'ouwir ses collections au public en 1972. La

reconstitution d'un village et d'un chemin de fer se fait par la suite, sur l'espace disponible,

transformant le lieu en « musée vivant ».

Éloignement de la ville de référence Périphérie : 12 km

Nombre d'employés (2015) 280

Nombre de visiteurs (2015) 589 000

Prix du billet moven 24€

Superlicie 350 hectares

Société à responsabilité IimitéeGestion

Chiffre d'affaires annuel (€) 4 940 000

Résultat de l'étude d'impact

associée

(€)

3 718 840

Ville Beamish

35



Chapitre II Etat de connaissance sur les clusters culturels
Et le dévelo ement urbain durable

. Une immersion Le Beamish Museum propose au visiteur l'expérience de s'immerger

dans un village ÿpique de la région durant l'âge d'or des mines, de I'agriculture et de

I'industrie du chemin de fer. La période temporelle n'est pas clairement déIinie, mais elle

s'inscrit surtout dans la volonté de représenter ce qui fonde l'identité régionale (Gary Cross et

John Walton, 2005).

o La reconstitution de l'architecture mais aussi des activités (transports en corrrmun,

artisanat, commerces, fêtes populaire) est proposée, avec la participation de volontaires et

d'habitants de la région.

o Un renouvellement permanent De nouveaux investissements sont prélus, visant

notamment à recréer un village des années 1950 ou à construire un centre d'apprentissage des

métiers de l'hôtellerie

(Miles,2005)

11.3.2.3 Les indicateurs de performance à retenir de I'analyse de l'impact

du Beamish Museum

> 589 000 visiteurs en 2012-2013

F Augmentation de 660Â entre 2008 et 2012

F Hausse de 20%o préwe d'ici 2021

D Revenus du musée liés aux billets annuels, aux évènements et aux activités

commerciales (restaurant, boutique) en hausse

È Ouverhre d'un hôtel 4* Best Westem aux abords du musée

) Le musée a gagrré 100 emplois supplémentaires entre 2008 et2012

(TBR,2014)

II.4 Le complexe muséâl: composant clé d'un cluster culturel

II.4.1 Delinition du complexe muséal
Un complexe muséal est un domaine géographique où se mêlent plusieurs activités

reliés à la culture et à l'art (Différents musées, Bibliothèque, théâtre, centre culturel, Maison

de la musique, école de formation artistique ...). (dictionnaire.sensagent.le parisien 2006).

Un complexe muséal est un ensemble d'installation culturelle et d'équipements liés à la

I'art et sa valorisation aménagés en un lieu par un même promoteur. (dictionnaire.sensagent.le

parisien 2006).
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II.4.2 Aperçu historique sur le développement des complexes muséaux
Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, dans le sillage des expositions

universelles, apparaissent en Europe des musées d'un genre nouveau, ou sont regroupés

différentes institutions culturels. Dans un contexte d'émulation et de compétition

intemationale, les expositions universelles, avec leur système de concours et de prix,

favorisent la concurrence entre les nations à un moment où le libre-échange se généralise. La

mise en place de filières de formations professionnelles et la création de complexe muséal en

sont des conséquences directes, le premier modèle du genre créé en 1857 à Londres,

bouleverse la typologie museale püsqu'il rassemble non seulement un musée, mais également

une collection de brevets, une école d'art, une bibliothèque et des collections pédagogiques.

Entre 1860 et 1880 environ, les principales villes européennes telles que Vienne,

Hambourg, Stockholm, Budapest, Berlin et Paris suivent le modèle anglais et fondent

également des complexes muséaux, Conçus comme des collections de modèles pour le desigrt

de produits manufacturés et industriels, ils ont pour but, en complément aux écoles

professionnelles, de perfectionner l'industrie d'art et de stimuler les productions nationales.

Les enjeux économiques sont donc intimement liés aux missions d'éducation et de diffi.rsion

des savoirs. (Gob, Drouguet, 2014)

II.4.3 Caractéristique des complexes muséaux
Le complexe muséal regroupe différente entité relié à la culture et à l'art, il peut se

présenté sous forme d'un seul bâtiment, ou d'un groupement qui sont reliés entre eux par un

circuit extérieur.On y retrouve des fonctions telles que son décrites par I'Intemational Council

of Muséums I'ICOM, soit la collectiorL la conservation, la recherche et la présentation des

collections, et l'éducation, en plus des fonctions liés à I'art du spectacle ' tel que le théâtre, la

danse, les arts du cirque, les arts de la rue, les arts de la marionnette, I'opéra, le spectacle de

rue et la musique live.(ICOM,2O14).

II.4.4 Bienfaits des complexes muséaux
Le complexe muséal représente une institution permanente au service de la société, et de son

développement, elle est un atout non négligeable à l'échelle de la ville et même du pays,

parmi les bienfaits qu'elle suscite on retrouve (Bouquillon, Miége, Moeglin,2013):

o Valoriser la ville par la culture et I'art

o Améliorer I'attrait touristique de la ville et lancer un rayonnement intemational
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Crée un lieu de re$oupement et de formation autours de l'art et la culture qui améliore

la vie socioculturelle des habitants.

Sensibiliser la population aux différents domaines artistiques

II.4.5 Composants des complexes muséaux

Le complexe muséal regroupe diftrent équipement liés à I'art, l'apprentissage et la
culture, parmi eux on site (Santagat4 2002):

-Musées

-galerie d'art

-Espace d' exposition extérieur

-Différents salon d'exposition

-Musées

-Maison de la musique

-Ecole de musique

-Conservatoire

-Studio d'enregistrement

-Bibliothèque

-Médiathèque

-Théâtre

-Salle de spectacle

-Amphithéâtre

-Salle de projection

Tableau II3: l€s composânts des complexes muséaux

Source : Castellâno, 201I

a

a

Arts de la scène (théâtre, danse,

mime, cirque) / cinéma

Littérâture

Musique

Sculpture

Les équipementsLe domaine artistique

Art visuels (peinture,

photographie, dessin)

38



Chapitre II Etat de connaissance sur les clusters culturels
Er le urbain durable

Conclusion

Le deuxième chapitre consacré à la recherche thématique nous a permis d'avoir un

champ de connaissance plus étendu sur les clusters culturels et le développement urbain

durable , et de déterminer en quoi la théorie du clusters peut influée sur les facteurs du

développement urbain durable ainsi que l'ensemble de mesures et de stratégies mise en place

dans le secteur de la culture , Le choix des deux expériences étrangères avec des données

similaires à notre projet nous a permis d'élaborer un modèle de développement du complexe

muséal en s'appuyant sur la démarche du développement durable, la cohésion social et la

rentabilité du projet.
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CHAPITRE III

CONCEPTION D4TTN COMPLEXE MUSEAL DAI{S LA VILLE NOTIVELLE DE

BOUGHEZOUL
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Chapitre Ill Conception d'un complexe muséal
Dans la ülle nouvelle de Bo ezoul

Introduction

Avec une position privilégiée au centre des Hautes Plateaux,Boughezoul

sera conçu conrme une ville de qualité urbanistique et architecturale avec un cadre de vie

agréable et respectueux de l'environnement, elle est a la fois un défis et une opportunité de

créer une ville futuriste, innovante, créative et attractive à la fois ,la future mégalopole sera un

centre de rayonnement qui va influer positivement sur son environnement immédiat mais au-

delà aussi de ses limites géographiques, pour répondre a la problématique que connait

l'Algérie; qui est d'être sous équipé en matière d'infrastructures culturelles , pour ce fait le

SNAT a crée « le schéma directeur de développement de I'infrastructure culturelle a travers

l'ensemble du territoire », à l'echelle de Boughezoul cela se traduit par la creation du quartier

N"l I ( condor ) dédié a la culture qui comporte un théâtre , un musée de la nature , un musée

d'art modeme et une bibliothèque, notre but en se basant sur la théorie des clusters est de

créer un équipement culturel composé de tout ces éléments afin de générer le rayonnement

que üse la ville nouvelle de Boughezoul .

IfI Diagnostic et Analyse

[I.l.l Analyse de la ville nouvelle de Boughezoul

Ifl.l.l.l Présentation de la ville nouvelle de Boughezoul

Présentée comme ville futuriste, Boughezoul est le nouvel espoit du développement

équilibré et durable, c'est la chance de construire une autre vision urbaine, elle a

pour but la création d'un pôle de competitivité, d'attractivité et d'excellence au

niveau des hauts plateaux centres. Avec une superf,rcie de 6000 Ha dont 4000 Ha

bâtis, la ville nouvelle de Boughezoul sera aménagée corrme une ville autonome de

pointe capable d'assurer sa compétitivité à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.

Elle sera alors un pôle d'énergies nouvelles et renouvelables, un pôle d'industries de

pointe, un pôle de Recherche et développement ainsi un pole culturel qui prodiguera

sont rayonnement à la ville et au-delà de ses frontières. (MATET, 2010).
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[I.1.1.2 Situation géographique de la ville nouvelle de Boughezoul

a. A l'echelle territoriale: Située dans la partie centrale des Hauts-Plateaux à 170 km

au sud de la capitale, près du Lac de Boughezoul en bordure sud de l'Atlas tellien, au

carrefour de la pénétrante Nord-Sud (RNOI) et de la Rocade Est-Ouest(RN04) sur les

Hauts Plateaux et sur les deux (es ferroüaires Nord-Sud et Est-

Ouest.(MATET ,2010)
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È.trrba§.ae. . OFr.

aoirca{zti. Bate lotlstlguê

fUrra
tbRouta

b. A l'échelle régionale :

La ville nouvelle de Boughezoul est entourée par les communes (MATET, 2010) :

D De ksar el boukhari (Médéa) au Nord

) Berine (Djelfa) a I'Est

F Ain ouessara (Djelfa) au Sud

F Chahbounia (Medea) à I'Ouest.

Les Hauts Plateaux se situent au sud du

site avec une altitude moyenne de 640,0m. Des

collines sont présentes au nord et à l'est avec

une altitude maximale d'environ 707,0m.

Latitude: 35" 44'25.38"

Longitude: 2"50'5.34"

Figure III 2.siturtion géogrâphique territoriale
Source : M.A.T.E.T, 2009

Figure III 1,situâtion géographique territoriale
Source : M.A.E.T ,2009

Figure III 3Situation géographique régionale
Source : MÀTET.2009

44

IBT-DA

a

I

,#OJEl'A

53u ,{ i.
;
t

n^Rft

4



Chapitre III Conception d'un complexe muséal
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III.l.l.3Contexte climatique de la ville nouvelle de Boughezoul

Le climat du site du projet est typique des hauts plateaux algériens.Selon le DIB(1973)

qui a établie un découpage en zone climatique algérien pour le

compte du Ministère de l'habitat en deux catégories :les zones

climatique hivers et les zones climatique d'été , Pour ce qu'il

s'agit de la ville de Boughezoul(DlB,1993) :

-zone climatique d'hivers Hl :

o La zone Hl subit l'influence de la proximité de

la mer et qui englobe la sous-zone :

o Lazone Hlb: Arrière littoral montagne,
altitude > 500m : caractérisée par des
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hivers plus froids et plus longs.
- zoîe climatique d'été

o La zone E2; hauts plateaux- montagne : subit
I'influence de I'altitude, caractéisée par des étés

plus chauds et moins humides

-Température, vent et pluviométrie de ville nouvelle de

Boughezoul (MATET,2010) :

o La température moyenne annuelle est de I'ordre
De 16oC, en hivers est de 8oC et en été 25oC.

o Lapluviométrie
annuelle est faible,
inferieure a 400mm/an et
concentré dans les mois
d'octobre a avril.

o Le vent est

souvent fort , la vitesses est

supérieures ou égales à 3

m/s ,donc l0.8km/h en

moyenne, la direction prévu
étant du quadrant sud-ouest

à nord-ouest.(Kasbadji,
2004).
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Figure III4 Zones climatiques d'hiver en Algérie
Source: DIB,1993
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Figure III 5 Zones climatiques d'été en Algérie
Souree: DIB,1993
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Figure l[L6:Précipitation et température mensuelles au site de Boughzoul
Source : Oflice national de météorologie
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[I.1.1.4 Présentation du maitre d'æuvre

Sur la base de l'expérience et du savoir-faire acquis lors de la réalisation des projets des

villes nouvelles sud-coréennes, le consortium sud-coréen de Space Group finalise le plan

d'aménagement de la ville nouvelle de Boughezoul, conformément aux orientations et aux

prescriptions des instruments d'aménagement et de développement durable du territoire

notamment de schéma national (SNAT 2025).

1I.1.1.5 Encrage juridique de Ia ville nouvelle de Boughezoul

A la date du ler avril de l'année 2004 Le Décret Exécutif n" 04-97 portant la création

de La ville nouvelle de Boughezoul est sorti. (MATET, 2009)

[I.1.1.6 Contexte de la genèse de Ia ville nouvelle de Boughezoul

Depuis I'Indépendance, plusieurs projets de créer une nouvelle capitale avaient été

étudiés. L'idée de créer une nouvelle capitale avait été lancée la première fois, par I'ancien

président du Gpra Ferhat Abbas en 1961, Mais le projet avait été très vite enterré.

Dès l'arrivée de Boumediene et notamment après I'exode rural sw la capitale Alger

dans les années 1970, le projet d'une nouvelle capitale était évoqué de nouveau. Boumediene,

en tant que fin tacticien militaire voulait éloigner la capitale des côtes, en cas d'une guere et

créer une capitale à I'intérieur du pays à 100 km. Le president avait retenu son intérêt sur la

ville de Boughezoul qui est situé au coeur du pays entre I'Est et I'Ouest, le Nord et le Sud.

Mais Boumediene n'a pas eu le temps de concrétiser son projet, celui de la nouvelle capitale

qui a été reporté, suite a cela, Le premier responsable a avoir relancé ce projet, fut Chérif

Rahmani en 1999,1e grand gouvemeur du grand Alger.(Aggar,1 014)

En 2008, la première phase des travaux a été lancée en grande pompe pour la

viabilisation d'un site de 2150 hectares, où sera également réalisé le siège de l'établissement

de gestion de la ville nouvelle. (Mahmoudi, 2015)

En 2010, Dans le contexte actuel de la mondialisation, l'Algérie traverse une période de

transition dans tous les domaines, elle a engagé la réalisation d'un vaste programme de

grandes infrastructures appuyées sur une politique d'aménagement du territoire de grande

envergure. Pour répondre a la croissance démographique et l'étalement urbain accéléré au

nord et au réchauffement climatique à l'échelle planétaire (MATET, 201 0)

L'Algérie a adopté une nouvelle politique d'aménagement du territoire qui se traduit

dans le Schéma National d'Aménagement du Territoire 'SNAT 2025' qui a lancé la réalition

du projet des 13 villes nouvelles reparti sur les 3 couronnes du pays (1a plaine, les hauts
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plateaux et le Sud) dont Boughezoul qui est considérée comme un pole de développement

équilibré, d'attractivité des hauts plateaux ainsi qu'une ville de haute qualité

environnementale.(SNAT, 20 I 0)

[I.1.1.7Vocations de la ville nouvelle de Boughezoul

Dans le but de créer un pôle de compétitive et d'excellence au niveau des Hauts

Plateaux Centre, Boughezoul sera aménagée comme une ville autonome de pointe capable

d'assurer sa compétitivité à l'intérieur et a I'extérieur du pays. Elle deviendra alors un pôle

d'énergies nouvelles et renouvelables, un pôle d'industries de pointe et un pôle de recherche et

développement. (MATET, 2009)

[I.1.1.8 Objectifs de la ville nouvelle de Boughezoul et ses visions

stratégiques

Creation d'un pôle de competitivité et d'excellence sur les Hauts Plateaux Cenfre pour le

rééquilibrage du territoire: créer une ville d'éqülibre afin d'optimiser le poteotiel de

développement des hauts plateaux centre et de diffirser les effets de la croissance des aires

métropolitaines

Une ville autonome et durable: rtsswer une dynamique de développement locale et

régionale par la promotion et I'implantation des industries de technologie de pointe

permettant d'encadrer le développement économique de la région des hauts plateaux et de

renforcer la compétitivité territoriale par la création d'emplois

&Ésr un maillâgo vort st m a EU rorl

Figure III 7: Principâux objectifs de ls ville nouvelle de Boughezoul
Source : MATET, 2010
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[I.1.1.9 Orientation d'aménagement de la ville nouvelle Boughezoul

F Usage mixte de l'espace pour la dynamisation de la ville

F Implantation des équipements publics au niveau du centre des quartiers et autour des

principaux axes

F Conception d'un système de transport qü favorise le recours au mode de transport en

commun et qui intègre et favorise le mode de déplacernent pieton

) Mise en place d'un réseau vert le long des voies magistrales en relation avec les

espaces boisés de protection contre le vent de sable et le lac

) Implantation d'équipements publics en relation avec les parcs et les espaces verts

3.'

.tt

*1f,r,e)

Figure III 8: Principe d'aménagement de la ville nouvelle de Boughezoul
Sourcc : MATET' 2010
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Figure III. I : Vitrage a isolation renforcé
§ource : wïvr/v.mur-Photovoltaique.com
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o Chute d'eau génératrice doénergie

Ce projet de construction durable comprend

une chute d'eau relâchée; Avec l'aide des

turbines, il génère de l'électricité pour.

L'électricité produite peut être utilisée pour

I'eclairage de I'esplanade.une cascade

urbaine, un sl,rnbole pour les forces de la

nature. Dans le même temps, ce sera la

représentation d'une conscience vers son

grand paysage environnant.
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ry SAN,2010
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r un prr-age permeable

L'eau captée à partir des

gouttieres de toitures est filrée

puis stockée dans une cuve

souterraine pour ensuite être

pompée et filtrée. Un système

de filtration empêche les

débris (les feuilles mortes et les

insectes) de s'introdüre dans

les réservoirs.

Figure III.59: Schà
Des eaur !

Source: CouD

o Gestion des

eaux usées ménagères

Mettre en place un

système de recyclage

des eaux usées

ménagères pour les

besoins d'entretien des

espaces verts Figure III.60: système de recyclage dc
Source: Rapport de mi§

a Qualité de vie
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Gestion des

déchets
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Ventilation suffisante
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Chapitre III Conception d'un complexe muséal
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III.1.2.1 Situation de I'aire

d'intervention

Notre site d'intervention se situe

au centre de la ville nouvelle de

Boughezoul dans le quartier Nol1, À

proximité de l'hyper centre

I
Choix du site Figure tII 14: siturtion du site d'intervetrtion

Source : MATET, 2010

Nous avons choisis notre site en prenant compte : Traité par l€s auteurs

/ Sa proximité de l'hyper centre

/ Bénéficie d'une lue sur le parc central

/ Sa proximite de l'université et des zones d'habitation

III.1.2.2 Accessibilité à l'aire d'intervention

Notre site d'intervention est

accessible des quatre cotés

Le l"t se fait par une voie mécanique

magistrale de 35 m, les trois autre

accès se font par une voie mécanique

secondaire à double sens d'une

largeur de 20 m.

I
N

Place de stationnement: aucun parc de

stationnement n'a été prélu dans le

quartier No I 1

Figure III 15 Acc6sibilité ru site d'intervention
§ource : MATET, 2010
Traité par les auteurs

-

rIII

I
I

I

50

III.1.2 Analyse de I'aire dtinterention

--

\
n

t

Hyper-Centre

I

,

Site
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par

III.1.2.3 Environnement immédiat

Notre aire d'intervention est limitée

Au Nord : le Complexe sportif et

I'université de R+2

A I'Est : le complexe de terrains de

sport en plein air

Au Sud : le parc central aquatique

A l'Ouest : des tours à usage mixte

(Hyper Cenüe) de R+35

Dans la ülle nouvelle de Bo ezoul

a. IComplexe Sponif

Terrain de
sport

-

Figure III.18: Forme et surfac€ dü site
Source : M.A.E.T.E.T, 20f 0

1.

I
Figure III.l.Environtrement immédiat du site

Source : MAETET, 2010
Treité par les auteurso Nuisances urbaines:

Les nuisances urbaines dans l'aire d'intervention :

-Les nuisances sonores viennent de la voix magistrale, du
terrain de sport ainsi que du complexe sportif
Les nuisances olfactives; viennent principalement de la
voie magistrale
Les nuisances dues à la foule: Lors des événements

sportifs dans le terrain et le complexe de sport
Les nuisances sensoriels: due aux tours d'affaire de

I'h1,per centre qui crée un effet wisel des vents dans cette
partie' Figure IILIT: schém8 de l'eret wise

Soürce : Bouattou. 2017
III.1.2.4Etude morphologique de I'aire d'intervention

a. Forme et surface

Le terrain est de forme rectangulaire

régulier, d'une dimension de 272m x 309 m.

La superlicie du terrain est de 8 ha

I

\

I Rouleau tourbillonnaire accentué par un bâtiment moins élevé en amont

51
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b. Topographie

Le terrain est en pente d'une

dénivèle de 0.8 % un rapport très

faible comparé à la dimension du

tenann, la superficie du site et de 8

ha

c. Géologie

Boughezoul est située à une altitude de

630 m dans les plaines de la région des

Hauts Plateaux Centre.

D Lithologie : d'alluvions

anciennes, grès et calcaires.

! Pente : 0.8%.

d. Hydrologie

Le site d'intervention est a

proximité d'un Oued déversant

sur le lac de la ülle nouvelle de

Boughezoul.

Figure Ill 2: Topographie dü site
Source : M.À,T.E.T,2009, trâité par les auteurs

D

I
L

I

I

E

Figure III 20 : cârte de zones géotechnique de la yill€ de
Boughezoul

Source : MATET. 2010

-Jl

=

\

o

\

I

Figure III2I : système hydraulique du site d'intervention
Source : MÂTET, 2010
Trrité par l€s auteurs
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III.1.2.5Etude Environnementale de l'aire d'intervention

a. Etude microclimatique

o Température

La mesure des paramètres climatique tels que la température, l'hurnidité et la vitesse des

vents nécessitent des mesures instrumentales, cependant I'absence des instruments de

mesure nous empêches d'avoir des donnés exactes. Toutes fois en se réferant au donnés

climatiques de la ville nouvelle de Boughezoul paru dans le rapport de mission A,

La température moyenne annuelle de Boughezoul avoisine les 16oC.et par consequent nous

supposant que la température du site d'intervention est similaire à quelque degre près

o Ensoleillement :

Le site d'intervention est orienté vers le sud ce qui

resulte a ce que la façade qui donne sur la voie magistral

soit bien ensoleillé, de même pour la face Sud-Est.

Vents dominants :

Les vents dominants sont des vents du sud-

ouest, venant du désert, souvent accompagnés de

tempête de sable. La qualité de I'environnement

urbain de la ville nouvelle subira des altérations.

Les vents de sable peuvent provoquer des

dégâts sur les cultures et la végétztion ainsi que sur la

santé des habitants.

Notre site est exposé à des vents dominant

Figure III. 3: Course du Soleil
Source : SunEâuthTools ;

Trai!é plr les auteurs

I,cs vcntt en Ifvcr It/
tæ
ci ÿcnts cû cte

Figurî III. 4: Les Yents dominant du site d'intervention
Source : Plan d'aménagement de ls ville nouvelle de

Boushemul 2010. Traité oar les auteurs

Nord-Ouest en Hiver, et Sud-ouest en été.
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b. Système écologique

Notre site d'intervention se

trouve dans le quartier n" I I ce qü

donne le nom condor à ce quartier qui

symbolise sagesse et intelligence et

hêtre est nom de végétation qui lui

est attribué

Dans le quartier Noll ou se

situe le cite d'intervention se

compose de :
Figure III. 5: Plon d§ esprces Vert

§ource : M.A.T.E,T, 2(XD, Trsité prr |es tuteurs

-Un parc de proximite : Espace où les citadins peuvent profit€r d'activités de loisirs et

d'échanges ainsi que de divers événements cultwels.

-Un square : Espace de convivialité et de détente par excellence des habitants.

C'est aussi un espace d'échange d'information Et de regroupement. Et un parc aquatique séparé

du site d'intervention par la voie magistrale.

rÉr*
r=,*
Ik:i-

6

IIIIr

Figure III. 25: Payssge urbain mitoyen
Source : M.A.T.E.T,2009, Traité par les ruteurs

c. Modes de collectes des dechets
La ville de Boughezoul est dotée de deux modes de collecte des déchets distincts, La collecte

traditionnelle (collecte manuelle ou mécanique) et le réseau de collecte automatisée, le

tableau ci-dessous resume la particularité de chaque une. (MATET, 2010) :

IIII
ITI

I
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Chapitre III Conception d'un complexe muséal

Bac----chargement manue l-
camion-terminal de collecte

central---camion----centre

d'enfouissement ou centre

d'incinération

Collecte manuelle * transport

par camion

Toutes les zones

-Cout d' investissement initial

et d'exploitation moins cher

-accroissement proportionnel

de la main d'æuwe et du nombre de

camions en cas d'augmentation du

volume de déchets à collecter

-Problème d'odeurs émanant

des dechets déposé dans les points de

collecte ou dans le véhicule de

collecte

-Problàne d'hygiene et

d'esthétique

Dans la ville nouvelle de Bo ezoul

Vide ordure--canalisation souterraine-

terminal de collecte central-camion -
cente d' enfouissement ou d' incinération

Utilisation de l'électricité + transport

par canalisation

Zones de haute densité (immeuble

de grande hauteurs + tours)

-Garantie d'hygiène

- Collecte automatisée des déchets

-Couts d'investissement initial et

d'exploitation élevée

-Arrêt de tout le réseau en cas

d'incendie ou d'explosion au niveau des

canalisations

-Modification diffrcile des tracés des

canalisations installées

-Récupération difficile des déchets

introduit dans les bornes de collecte

-Inapproprié pour les transports a

longue distance de dechets

-Nécessité de mettre en place un

autre réseau au-delà de la distance maximal

entre une borne et le terminal (2.5km)

Tableau III l.Modes de collecte des décheh de la ville de Boughezoul
Source : MATET,2010, Traité par les auteurs
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Indicateur Collecte manuelle ou mécanique Collecte automatisé (optionnelle)

Circuit de

collecte

Mode de collecte

Zone de collecte

Avantages

Inconvénients



Chapitre III Conception d'un complexe muséal
Dans la ülle nouvelle de Bo ezoul

d. Alimentation en eau potable,gaz et électricité

r
ernrorb,as(t'lf; zqner-:a,liqEo

tl

l,l-t

Figure IIl.27 : Plan de distribution
En grz

Source : MÀTET, 2010
Traité par les auteurs

Figure IIL26 :

Plan de distribution en esu potable
Source : MATET, 2010
Traité par les auteurs

nt

Figure IIL28 : Plân de distribution en
Electricité

Source : MÀTET, 2010
Traité par les âuteurs

III.l.2.6Prescription urbanistique et servitude

8 Ha 3.3 0.6 R+6

Tableau III 2: læ programme de Notre aire d'interventiotr
Source:MATET,2015,

Trâilé par les aùteurs

Synthèse

AFOM est un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude des forces et des faiblesses

d'un territoire avec celle des opportunités et des menaces de son environnemenl afin d'aider à la

définition d'une stratégie de développement.

1

Air

d'intervention

Surface

(Hectare)

Epannelage

(Max)

Nombre d'unitéC.O.S C.E.S
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Chapitre III Conception d'un complexe muséal
Dans la ville nouvelle de Bo ezoul

-Accessible des quahe cotés

-Proximité de I'h)?er centre, zone

d'habitâtio4 de l'université et du parc aquatique

-Orientation plein Sud

-Forme réguliàe du site

-Présence d'une place au centre de I'assiette

desservis par quatre voies piétonnes

-Nuisances sonores crées par le complexe et le

terrain sportif

-Propagation des foules durant les évènem€nts

sportifs

-la prés€nce des tours de R+35 influant sur les

vents Sud-ouest provoquant I'effet wise

-D€ssgrvie en transport commun

-Richesse du paysage urtain

-Penæ douce de 0.8olo

Existence des vents de sable pouvant altérer

l'environnement urbain et la santé des citoyens

-L'exposition plein sud dans les zones semi-

aride provoque l'effet de surchauffe

Tableru III 3.AnalF€ A.F.O,M
Source : M,ÀT.E.T,2üD

Treité pâr les âuteurs

III.2 Programmation du complexe muséal

III.2.1 Determination des fonctions

COMPLEXE Equipements ffi

Musée

Théâtre

Bibliothèque

Fonctionmère Fonction complémentaire

exposition Collection-conservation

Divertissernent Education-Rencontre-Apprentissage

Informaton Communication-Echange -Acquisition
MUSEAL

III.3.Conception du complex muséal

III.3.1 L'idée du complexe müséal
Le complexe muséal est un lieu dedié à la culture et toutes les valeurs qu'elle véhicule, il

doit en l"' lieu être un ressort de compréhension du monde, mais aussi de viwe-ensemble.

Ainsi il se doit de promouvofu le partage, le savoir ainsi que l'équité sociale et en fahe un

champ de concertation publique, en outre cette volonté va être valorisee par I'aspect

fonctionnel du bâtiment.

tt

Tableau III 4: Les fonctions du complexe muséal
Source : Ministère de la culture, 2008

Traité par les auteurs

Forces Faiblesses

Opportunités Menaces



epts liées au programme

0 rgan isation fonctionnelle (les organigram mes)

ration de I'organisation fonctionnelle est établie au tour de la ou des fonctions mères, et chaque fonction mère a une relation d
ions complémentaires car elle necessite une coordination d'un ensemble de ses fonctioos pour une rentabilité meilleure, et afi
issent bénéficier d'un contexte de travail et d'utilisation de qualité pour chaque équipement.
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la bibliothègue esl organisée selon
différente fonctions afin de conférer
à châque usagers fenüronnement
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optimal.
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de la fonction mère qui est le

Divertissement

ECHAilûT

ÀPPREÎITIS§AûE 8f§TtBil

Pf,0til,cn0il

. LE MUSÉE
DE [A

NAITIRE

Le musée de la nature

s'ôrganisÊ autô!r de Iâ lâ

fonction mère qui est

I'expositian

æ§{,NlcAN
oil

DÉcouvERTE

ECHANGE

à*



Chapitre lll Conception d'un complexe muséal
Dans la ülle nouvelle de Boughezoul

l'idée de notre projet tend à faire du bâtiment un repere distingué en utilisant quelques

principes de I'agencement I'Agora grecque

qui été elle-même un lieu central de la ville

dédier au peuple qui regroupé autour de lui

plusieurs fonctions, aussi revaloriser la

notion de la place publique qui reflète

l'image de la société et qui est porteuse de

son identite dans la mesure d'appuyer la

cause défendue, mais aussi en I'intégrant dans

la mémoire collective de la société comme

rcroPo

monument physique qui symbolise le partage. 

"nu,- 
IrL6 : l,Âg€ncement de I'Agore datrs tes viles grecque

Source : www.prszlcom

La forme fluide donné a notre projet a été

inspiré de l'écoulement du lac afin de renforcer son

aspect céatif et dynamique.

Figure IIL 30 L'Ec{rlemetrt du lac du pârc aqustique
Source : LATET, 2010

lll.3.2 Concepts liés au contexte

III.3.2.l Principe d'implantation du complexe muséal

Nous avons suivi la démarche de

conception d'un bâtiment durable

. Assurer lâ connectivité

avec I'urbain

Afin d'assurer l'interactivité du

p§et avec son environnement

immédiat et en faire une zone

atEactive privilégiée qui assure sa

visibilité à l'échelle du quartier

II

I
Figure IIL 7 Vue en plân des points d'sccès ru site d'itrtev€ntion

Source : MATET.2009, Trsité par les auteurs
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Chapitre III Conception d'un complexe muséal
Dans la ülle nouvelle de Boughezoul

Utiliser l'élément d'appel afin d'attiree le

flux provenant de l'université, des

établissements scolate, des zones

d'habitation

ainsi que de I'H1per centre situé

au Nord-Ouest et au Sud-Ouest

Prolongé la continuité visuelle entre le projet

et le parc aquatique qui fera objet de balcon

sur la ville

-Agrandir les axes piétons menant à

I'espace de convergence pour crée une

coulée verte afur de privilégier la circulation

piétonne à l'intérieur du projet

Figure I[.34 : Protection du site d'itrtervention
Des vents De sable

Source : MATET,2oO9
Traité par les auteurs

I 1

1I
Axe pieton

a

IIII
Figure III.33 : l*s rxes piétons à l'intérieur du site d'intervention

§ource : MATET.2ü)9
Tmité oar les auteurs

o Protéger le projet des vents
dominant et des nuisances urbaines

-Aménager les escaliers urbain situer au

Sud-Ouest avec de la végétation adéquate

protégeant le projet des vents sahariens en été et

utiliser le bâtiment en tant que barrière au Nord-

Ouest pour protéger I'espace cental des vents

d'hiver

I

I

E

59

-Prendre en cornidération les zones

de convergences des flux en y

aménagement des accès afin d'inciter à

I'invitation au projet

Figure III.32 Vue en plan des sxes de vues partir du
site d'intervention

Source : MATET.2009, Traité par les euteurs

I 1
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Chapitre III Conception d'un complexe muséal
Dans la ville nouvelle de Bou ezoul

- Crée un axe vert tout au long de la l'axe Est

faisant ofhce d'écran antibruit contre les nuisances

sonores causées par le terrain de sport.

Etablir un recule de 80 m conséquent par

rapport à la voix magistral de 35m pour dissiper les

nuisances sonores et olfactives causé par cette

dernière.

o Aménagement du point de
rassemblement

-Aménager la zone de convergence

des difiérents flux provenant de

I'université, de zones d'habitat ou à partir

des moyens de transport publique, elle

deviendra le point de rencontre et de

rassemblement situé au centre défini par

la forme fluide du projet, les différents

axes perpendiculaires feront objet de

parcours piéton.

Figure IIL35 Prot€ction du site d'intervention
Contre les nuisances sonores

Source : MATET.2009
Traité psr les suteurs

I
TI
E

(»Â-, I

I

III.3.2.2 Principe de l'aménagement extérieur

L'organisation de notre espace extérieur a été réfléchie pour répondre au mieux atrx

besoins et envies des utilisateurs. I1 s'agit donc de créer un lieu de üe en harmonie avec le

bâti et ses occupants, en identifiant les points forts et points àibles de notre terrain, pour ce

fait :

o Harmoniser l'aménagement extérieur avec le bâtiment en choisissant des formes de
jædins et de terrasse du même style que la forme du volume afin que l'extérieur soit re
prolongement de l'intérieur.

Figure IIL36 : Plan d'aménagement du point de convergence
Source : MATET, 2010
Trâit é par les auteürs

rL
-
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Chapitre III Conception d'un complexe muséal
Dans la ülle nouvelle de Bo ezoul

r Adapter le contenu de l'aménagement extérieur suivant les besoins du projet par la

création d'espace d'exposition sur l'allée principale, aménagement des aires de jeux ,un

espace de stationnement spécifique au théâtre et un autre pour les véhicules a deux roues

o Composer avec I'environnement se traduit par la prolongation de I'espace vert sur

la partie Est de notre terrain pour avoir une continuité vert entre ce demier et le tenain de

sport, dégagé la vue vers le lac, orienter l'axe urbain Nord-Sud affrn de bénéIicier d'une

percé visuel a l'échelle du piéton sur la place du projet

r Création des points d'intérêt: implanter un point d'eau sur la partie Sud afin de

capter I'attention des visiteurs, aménager l'esplanade avec des ambiances lumineuse et des

activités divers.

Figxre lll 37

III.3.2.3 Différent accès au projet

L'accès principal au projet se fait :

. Au premier niveau de la voie magisfale
par le biais des escaliers urbains menant
l'esplanade.

-Au rez-de-chaussée par l'axe piéton Sud-

Nord aménagé en coulee faisant offrce afin de

susciter la perception des visiteurs à l'échelle du

piéton et accentue leur curiosités.

L'accès secondaire au RDC se fait par l'axe piéton

Est-Ouest.

n f-

principal

A
E

=
Figure III 3E : Accès au projet

Source ; MATET, 2010
Trsité psr l'auteur
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Chapitre III Conception d'un complexe muséal
Dans la ville nouvelle de B ul

III.3.2.4 Gabarit du proiet

Aux niveaux de la volumétrie du proje! la forme en épannelage ofte à chaque situation urbaines

gne solution sur mesure (Bibliothèque en tant qu'élément d'appel, Le musée d'art est surélevé

afin d'accueillir le flux des escaliers urbains, la différence de niveau entre les deux musées

permet d'avoir une richesse visuelle au niveau du balcon sur le lac...).

Façade Sud

Façade Nqd

Figure IIL38 Gabarit dù complexe muséal

Cela se matérialise au niveau de notre projet en réalisant un forme en gradin, ou chaque

équipement contribue à I'asseniors du projet.

F Théâtre: Un seul niveau.

D Musee de la nature : Deux niveaux.
D Musee d'art modeme : Deux niveaux (l'équipement est surélevé).

) La bibliotheque : Quatre niveaux.
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Dans la ülle nouvelle de Boughezou

tion spatiale des fonctions

lexe muséal s'organise autour de la place central, les

relles donnent de la valeur a cette dernière en générant des

tellectuels, artistes et néophytes. Mais aussi a leurs tours

attractivité et de sa sociabilité

: théâtre s'étend sur une superf,rcie 8800 m2, la salle de

'élément central du projet autour du quel s'organise les

rplémentaire au théâtre :

race réservé aux artistes se situant a l'ouest afin qu'il
!ficie d'une intimité par rapport a l'accès public

rle théâtrale située a l'est donnant sur la voix secondaire en

[on directe avec l'entrée du projet pour renforcer sa

rilité
:stauration et l'espace de détente donne directement sur la

,e centrale du Projet pour créer une continuité entre 1e

,tre et cette demière

Figure III.1: Organisation spatiale du théâtre

L'espace commercial est situé au Sud donnant sur la

ale, sa façade n'est que transparence : une vitrine qui ne

rut mais qui crée le désir de voir, Il se divise en deux

ie Sud-ouest qui contient le restaurant principal ainsi que

ie Sud-Est qui contient des galeries marchande ainsi qu'un

é a la location afin d'assurer la rentabilité du projet

Le musée de la nature : Le musée est placé au Sud-est

on y accède a partir de l'esplanade situé a R+1 atteignable

aliers urbain, le musée se développe sur deux niveaux avec

icie de 6000 m'zlniveau Les fonctions du musée répondent à

ipartie du programme: Un programme administratif, un

e de détente et service et le musée proprement dit. Le

e administratif loge dans l'aile Est ou se trouve l'arrivé des

(l'espace de stockage)

mme de détente et service se trouve sur l'aile Ouest de

:nt accessible par les salles d'expositions. Tenu et bordé par

riles se üouve l'eqre museal dont la visiæ est régi par un

Figure trI. 40: Organisation spatial du musée de la natrl

o Le musée d'art moderne : Le musée s'étend I

superfîcie de 3500 m2lniveau, s'organisme sur deux niveau'

surélevé par rapport a l'esplanade, on y accède par des escal

partir de cette dernière, Le musée s'organise autour du hall 1

qui permet la possibilité d'un circuit en boucle autour de cet

appliquant les mêmes principes fonctionnel que le musée de

nature, l'administration est logée a l'aile Ouest et l'espace d

détente a l'aile Est .

Figure tII. 41: Organisation spatial du musée d'art modt

o La bibliothèque : La bibliothèque se situe au nord (

projet, accessible par l'esplanade situé a R+l atteignable pa

escaliers urbain, avec une superfîcie de 6600m'iniveau, elk

développe sur quatre étage,le rez-de-chaussée dédié a I'esp

administratif et la restauration principale, les trois autres nit

organisés par catégorie d'âge (premier niveau dédié atlx etr

deuxième aux adultes et le troisième aux adolescents ), ctra

niveau est doté d'un espace extérieur vert donnant l'allure I
jardins suspendu en gradin

q



Principes d'aménagement de la ville nouvelle de Boughezoul

)rganisation spatiale et Occupation des sots

nctions urbaines réparties de manière concentrique autour de
yper centre.

plantation des fonctions de loisir et de détente, en relation avec
lac de Boughzoul, au niveau des espaces et l'irnplantation de la
rction d'habitat de manière à réduire les déplacements entre res
ux de travail et d'habitat et multiplier et favoriser I'accès aux
nces de détente et de loisir de qualité.
calisation du foncier industriel de pointe à lEst du site en tenant
npte de la direction des vents pour assurer un cadre de vie
'éable.

iation d'un hyper centre et de deux centres inter-quartiers

Structure viaire

Réaliser un projet de voirie facile à mettre er ærrv
entretenir. Selon la capacité des voiries et afin de pe
une circulation fluide, le réseau sera décompose en .

double sens, et à sens unique.
Partie Nord du site : Maillage régulier de la voirie-
nord-sud/est-ouest

Patie Sud du site : Des voiries concentriques et en (

sont prévues autour du centre inter-quartier situé d

zone d'affluence de gare

I

2

J

I
ï

ir *+'É -É.: ' a-
r /r 3--ù. a+

Figure lll.N' 5: Réseau des voiries
Carrraa . /À/t^TET ,n1nt

Système de transport et mobilité

1. Bus

-Hiérarchisation des lignes de transporl par autobus à trave
séparation des lignes principales et secondaires.

-Concevoir et aménager des aires de correspondance entre les,
1: Organisation spatiale du plan d'aménagement de la ville
Boughezoul.

Sorrrce : {tvlATFT. ?O1 O}

ge mixte de I'espace pour la dlmamisation de la

Lcevoir des zones de densités dif{érentes.

rarchisation des espaces d'actiütés (commerce et

ires).

lantation des équipernents publics au niveau du

re des quartiers et autour des principaux axes.

1,5 3.G. :aa--
Figure lll.N" 7: Systèmes de ligne de transport par Bus
(arrraa . ,À/l^TET lnnol

1. Nouveaux moyens de transport

-Aménagement des infrastructures de la ligne du trarrwav- au I
des espaces verts, le long des principales voies de 15 à 30 l<m-

- Installer une ligne de monorail de façon à établir un lien
communautaire entre la gare multimodale et les zones coflunefi

Figure lll.N" 8: Systèmes de ligne de transport Tramway, Monor
Source: (IüATET,20O9)
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Chapitre III Conception d'un comPlexe muséal

Dans la ülle nouvelle de Bo ezoul

Ill.3.3.Concepts architecturaux

III.3.3.1.Composition volumétrique du projet et son traitement

o Regrouper les équipements autour de l'espace central

Afin de concrétiser nofie idée en amont en utilisant les principes de

I'organisation

fonctionnelle de l' agora

grec qui a pour but de

regrouper les équipements

autour du projet afin que

ces derniers bénéficient de

l'attractivité de la place et

que a leur tow lui apporte

une valeur intellectuelle.

Figure III.43: Regroupement des bôtiments autour de lâ place centrâl
Traité psr les suteurs

o Relier les bâtiments

entre eux afin de créer un

seul et même volume

pour assurer la connexion

et la cohésion

harmonieuse entre les

entités

Figure III44.' Rassemblemeni des bâtiments
Traité par les ruteurs

65

,,,,,.

t

I



Chapitre III Conception d'un complexe muséal
Dans la ville nouvelle de Boughezoul

oEn vue de donner du dynamisme et symboliser la créativité du projet nous nous

somme inlluencee du

cheminement du lac du parc

aquatique qui trace une

forme fluide car ces

demières sont utilisees dans

les activités culturelles et

artistiques afin de

symboliser la créativité.
Figure Ill.45:Dynamisme et fluidité de la forme

Traité pâr les âuteurs

L'épanelage de la volumétrie permet d'ofirû à chaque situation urbaine une reponse

architecturale sur mesure :

- Surélever le musée d'art modeme afin d'accueillir le flux piéton

Ja différence de niveaux entre les deux musees permet d'enrichir la perception

visuelle du pieton

- la bibliothèque étant le point le plus haut faisant office d'élément d'appel aux

établissements scolaires situés en face.

La vision globale de la volumétrie en gradin illustrant l'ascension progressive

ou chaque éqüpement contribue à la croissance du projet

I

Figure III.8: Forme linâle du complexe muséal
Traité par les suteùrs

,ilt;

,),

'11

il

I

I

I

66



Chapitre III Conception d'un complexe muséal
Dans la ülle nouvelle de Bo ezoul

Ill.3.3.2.Expression des façades

L'architecture de notre bâtiment est fluide et dynamique, elle s'étend à travers une

longueur horizontale avec des formes pures, sa richesse s'exprime à travers son

échelonnement.

Les éléments verticaux en GRC viennent rééquilibrer le rapport entre la hauteur et la

longueur du bâtiment.

Les panneaux en GRC (Glass Renforce Concrète) : Constitués d'un parement intérieur en

plaque de GRC de 10 à15 mm d'épaisseur, d'un isolant en laine de verre (mousse

phénolique) de 80mm et d'un doublage en place-plâtre de l5mm.la fixation des panneaux se

fait mécaniquement sur des comières.

Afin d'exprirner la diversité fonctionnel du projet nous nous proposons de créer un

bardage vertical se modulant en fonction de chaque équipement, ce qui marque sont

individualité.

La couverture courbe passant par chaque équipement symbolise un trait d'union qui

renforce l'indivisibilité du projet.

III.3.2.5 Aménagement de I'espace extérieur

L'aménagement extérieur est composé de plusieurs parties :

- Une partie réservée à la détente et à l'exposition: situé à I'entrée du projet au Sud-Est

avec des bancs et des espaces de consommation ainsi que des expositions extérieurs a fin

d'animé I'entrer et susciter la curiosité des passants

Une partie réservée a I'entrée du parking à l'accès secondaire à I'esplanade ainsi qu'au

local technique : situé au Nord-Est du projet avec des escaliers urbains qui donne directement

accès à l'esplanade.

-Une partie réservée au stationnement du théâtre: situé au Nord-Est du projet d'une

surface de 3900 m'z et qui accueille 80 places

67

-Une partie réservé à I'entrée de I'esplanade : situé au Sud-Ouest avec des escaliers

urbains monumentaux aménagé en jardin afin d'invitée les piétons a accédé au projet



Chapitre Ill Conception d'un comPlexe muséal
Dans la ville nouvelle de Boughezoul

Ill.3.4.Concepts structurels et techniques

Ill.3.4.1.Logique structurelle et choix du système constructif

La stnrcture est le point le plus important dans la conception du bâtiment, c'est

pourquoi un niveau de rigueur extrême a été requis. La complexité de la forme est alors la

ligne directrice quant au choix de la structure, c'est à dire I'utilisation de l'acier.

Nous avons opté pour un système structurel en Acier avec des joints

entre chaque bâtiment, composé principalement de poteaux et de poutre

avec un plancher en dalle alvéolé

. TYPe de Poteaux

Il existe un seul qpe de poteaux dans les deux bâtiments (gestion et

promotions du centre) Le HEB 300mm en forme de H enrobé a I'extérieur

en bétoq qü le protège contre le feu et I'humidité.

Figure IIL 9 : Poteru HBE
Source : coupe AÀ du projet

HÉB-22o HE&æo

Figure III l0 : Poteau HBE et Poutre IPE
Soürce : Coupe AA du proiet

Figure IIL48 : Poutre IPE
Source : coup€ AA du prqjet
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. TYPe de Poutre

Les poutres utilisees sont du tlpe IPE, assurant

les portées exigées par la trame et garantissant la

stabilité de I'ourage

o Assemblage poteau poutre

Il existe plusieurs ÿpes d'assemblage

entre poteau et poutre. Pour ce projet le choix

du système de liaison par plaques d'about est

adéquat. Cette demière qui est une platine

soudée a I'extérieur de la poutre boulonnée

avec le poteau.

o

I

1

§

sl+

lo

I
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. TYPe de Plancher

Dans notre projet l'utilisation de la dalle alvéolée nous permet d'assurer des portées

exceptionnellement élevé, réponds aux normes de sécurité (incendie, sismique) et d'isolation

(acoustique, thermique) et pour sa facitité de mise en Guwe ce qü réponds aux besoins

fonctionnels et formels de notre projet.

Alvéolc lsolatior

Figure IIL50 : Dalle alvéolé GF
Sâns dalle de compréhension
Source : coupe AA du projet

Figure lll. 51: Dalle alvéolé GF
AYec dalle de compressiol

Source : coupe AA du projet

Dalle alvéolé GF (sans dalle de

compression)

Dalle alveolé GF (avec dalle de compression)

dalle en béton precontraint allégé par des

alvéoles longitudinal, le module standard est

de 1.20m de largeur, rm clavetage entre dalle

devra être réalisé, avec un béton de classe de

resistance minimale C25l30 dont le diamètre

mædmal sera limité à 10mm. une chape

mince de rattrapage de niveau sera éalisee

avant pose de tout ÿpe de revêtement de sol

de ÿpe souple (non fragile)

dalle en béton précontrainl allégé par des

alvéoles longitudinal, le module standard est de

I .20m de largeur, pour sa mise en æuwe, la

dalle alvéolé de compression en treillis soudé

est le clavetage entre dalle devront être réalisé

soit en même temps ou après le clavetage, avec

un béton de classe de resistance minimale

C25l30 dont le

diamètre maximal sera limité à 10 mm.

Ce 6pe de plancher peut recevoir

un revêtement de sol souple soit enrobé.
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III.3.4.2 Techniques et détails de construction

o Les Cloisons Le choix des ÿpes de cloison est dicté par : La légèreté, le

confort, la facilité de mise en ceuwe et La performance physique et mécanique.

Ce choix est en fonction des espaces envisagés :

-Pour les espaces d'expositions, les espaces de travail et la partie réservée aux commeices'

des cloisons en bois seront mis en æuwes pour

leurs flexibilités, l'intégration aisée de condütes et Ba'uâse ao6

de matériaux isolant et leurs facilités d'entretien et

qui permet une créativité architecturale

-Au niveau des administrations et des bureaux des

cloisons amovibles et des cloisons vitrées ont été

choisis avec des hautes performances, démontable

et résistant au feu

Plaq{r6 d. p6tre

lsdalx,t inûé.burE

lsd6nl
Suppon de
Ealdaoo BôÉ

Figure IU.52 : 

eDét8ils 
technique de cloisons

o Faux plafond source: Détril du projet

Des faux plafonds insonorisant, démontables, conçus en plaques de plâtre de 10mm

d'épaisseur accrochés au plancher, Avec un système de fixation sur rails métalliques

réglables.

Figure III.53 : Détails technique du faux plafond
Source : www,audiofaûzine.com
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Conclusion

Au terme de ce chapitre consacré à la partie opérationnelle qui est la conception d'un

complexe muséal dans la ülle nouvelle de Boughezoul, nous avons procédé tout d'abord à

l'analyse de la ville qui nous a permis d'opter pour un site d'intervention qui réunit les

critères adéquat ( la proximité de I'hyper centre, l'orientation et la forme du site,

emplacement dans une zone à grand flux...) à l'implantation du projet. De ce fait, nous en

avons établi les actions à entreprendre et les lignes directrices de notre aménagement qui ont

aboutis à la genèse de notre forme. En alliant les dimensions durable de la démarche de la

Haute Qualité Environnemental (Eco-construction, l'Eco-gestion, Confort, Hygiène et santé)

a la genèse de la forme, nous a mener à la conception d'un complexe muséal durable qui est

spécifique au site tout en oftant une reponse architectural aux différents situations urbaine.

Conclusion Générale

Face au désordre socio-économique, environnemental et cultuel que connait

aujourd'hui l'Algérie, on a pu observer que cela affecter de manière directe la qualité de vie

de ces citoyens, notamment par la diminution des biens et des services que peuvent

s'approprier, et qui sont nécessaire à un développement humain durable.

Nous avons dans un premier temps établi une recherche bibliographique et des analyses

d'expériences étrangères dans le domaine de la culture et le développement durable des villes,

pour s'informer des solutions apportées jusqu'à aujourd'hü. Ce qui nous a permis de défrnir

les concepts clés de notre recherche et mettre en vigueur la relation eux, Dans cette partie

nous avons établi les liens entre la culture et le développement durable dans les zones

d'habitat, en se basant sur la théorie des clusters et son impact social, environnemental et

économique sur les territoires, et la nécessité de concevoir un bâtiment qü prend en

considération chaque pilier du développement durable afin d'atteindre les objectifs de la villes

et répondes au besoins des citoyens en matière de qualité de vie. Cela nous a orienté à

supposer que la création d'un cluster culturelles matérialisé par un éqüpement

7t

A travers notre travail nous avons entrepris de répondre à une problématique qui traite

de l'amélioration de la qualité de vie à travers la culture, et en quoi cette demière contribuerai

à renforcer l'attractivité du territoire en la matérialisant à traven un équipement qui aura un

impact d'un point de vue économique, social et environnemental sur la ville.
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multifonctionnelle prenant en compte les principes du développement wbain durable, pourrait

éveiller la connaissance du grand public, leur oftir une meilleur qualité de vie et renforcer pal

conséquent l'attractivité des Hauts Plateaux.

Puis nous avons entamé la vérification de la detxième partie de notre hypothèse, qui est la

conception d'un équipement à faible impact sur l'environnement et qü prend en considération

les besoins des citoyens tout en assurant sa rentabilité, Cela s'est traduit par un complexe

muséal dans la ülle nouvelle de Boughezoul qui intègres les dimensions durable de la Haute

Qualité Enviroruremental et qui offre une solution architectural à chaque situation urbaine afin

de crée des espaces de qualités et attractives qui incite à l'interaction, la découverte et la

cohésion social. En se basant sur I'analyse de l'air d'intervention qui découle de I'analyse de

la ville, la méthode AIOM afin que le projet s'intègre de manière harmonieuse dans son

environnement, tespecte les directives du plan d'urbanisme, s'inscrit au mieux dans la

démarche de la HQE et il répond à un programme qualitatif et quantitatif où les normes

formelles et fonctionnelles de durabilité.

Par ailleurs, cette recherche mériterait d'être menée en expérimentant à grande échelle afin de

certifier les retomber économiques, sociales et environnementales que pourra avoir le projet

sur la ville. Il semblerait également pertinent de s'interroger sur la place de la culture dans

notre société et ces différents impactes, car aujourd'hui plus que jamais elle est considérée

comme une industrie offensive et génératrice d'emplois qui a un réel effet sur nos territoires.
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