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Bonillo J. L.. Contribution a unc lusroire critique du projei architectural Cl urbain. These d ' 11.D.R .. Laboraroirc 
!\AMA, E.i... .. A.Marseillc. (l\lar~ ~011) 

Au cours de la dcccnnic qui suivra, parmi lcs differcnts autcurs ct thcoricicns du projct 
urbain. Christian Deviller c distinguera sur la scene architecrurale cornrne auteur- et acicur- 

Plu qu'un concept ou quunc grille de lecture historiquc des phenornenes urbain . la 
notion de projet urbain era dan les annees 70 l'exprc sion qui « cri talli era le diver 
aspects de la critique de I 'urbanisrne foncrionnali stc, et imultanemeru. celle qui exprimera la 
revcndicaiion par le· archiiccics dun retour duns le champ de lurbani srne opcrationnel »1• 

I 
I 
I 
I 
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I 

Les pratiquc de I 'urbanismc operarionncl (a finalitc stricrcmcnt programmatiquc ct 
fonctionnalistc) nccc sitcnt unc attitude critique de la part des intcrvcnants sur la ville: ccst 
le projet urbain qui consriruera l'apport specifiquc de larchitcctc dan. la prarique plurielle <le 
l'arnenagcmcnt de la, ille, corre pondant a une nouvelle maruere de penser l'urbanisme. Le 
projet urbain devient alors un element de repon e possible pour la reconqueie de la fabrication 
2 de la, rile face a la cnse de lobjet architectural et a la crise de I'urbanisme. devenu trop 
reglcmemai re. 

I 
I 

I 

S'appuyant sur le con. iderablc capital de connai ance produit et accurnule au cours 
du temp par la recherche urbaine, la recherche urbanistique 111\,C tit actuellement, dune 
rnaniere particuliere. le dornainc des pratiques nouvellcs et des in trurncnts nouveaux de 
projet ainsi que le· nouv caux mo yens de controle de I 'urbanisation et de se forrnes. Dans ce 
vastc domainc (de controlc de l 'urbani at ion ct de es formcs). le ma tcr · Architecture ct 
Projct Urbain' oulcvc tout paruculiercmcnt la problernatique spccifiquc de la capacite des 
instruments durbanisme normatifs et reglcrncnrairc: en vigueur a formuler et produire des 
reponse urbaines adequate aux tran formation que connai ent le , ille dan leurs centre 
et peripheries. 

I 
I 
I 

Elle privilegie le fond territorial cornme fondement de la planification des ensemble 
urbains ct upport (reservoir, rnatrice affecte par des tructures multiples) pour definir et 
orienter leur amenagernent : les forces narurelles qui 0111 assure par le pas e le developpernent 
organique des villes seront mi scs en evidence pour con tiruer le cadre necessaire a la 
cornprehcn ion de rapport qu'enrrcricnncnt ce ville avec leur icrritoire. 

I 

Elle s'insere dan · le large corpus de· recherches urbanistiques critiques sur le corurole 
ct la production des forrnes urbaines en reaction a lapproche fonctionnalisie de production de 
la, ille de annee 1950-70 qui recourrait aux rnodele de I'urbanisrne moderne. I 

·ARCHITECTURE ET PROJET URBAIN' La problernatique generale du master 
'Architecture et Projet Urbain' sin crit dans le cadre des etudes concemant le controle de 
transformations de la formc urbainc, au scin de lapprochc morphologiquc a la ville ct au 
rerritoirc. 

I 
I 

Introduction a la thernatique generate du master I 
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1 Intervention de Ch. Devillcrs en Mars 1979 au colloque rntuule Architecture: Rechcrche et AC11011 au Paluis 
des Congrcs de Marseille 
J Horullo .I. L.. I 'analyse morphologrquc ct le projct urhain dans Irucrgco-Bullctin. 1995. n° 118 I 

1 Dcvillers, Ch .. « Le projct urbain ». in Architecture: rccherche et action. Acres du colloqucs des 12 ct 13 mars 
1979 a Marseille Palais des Congrcs. Paris. Minisicrc de l'Environncmcnt cl du cadre de vie. CER E Sl3A. 
Concernant cer auteur, voir egalerncnt. Devillers. Ch .. Pour un urbanisrne de projet. mai 1983 ; ct Conferences 
paris d'urchitccrcs. pa, 111011 de l'arscnal 1994 Chnsuan Dcvillers, Le projct urbain, cl Pierre Riboulct. La ville 
comrnc ceuvre. Paris. ed. du Pavilion de Iarsenal. 1994. I 
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Dans cc rcgisirc. on citcra Albert Levy ct Vittorio Spigai [ 1989] dan lcur 
'Ccntribution au projet urbairi'. qui privilcgicroru la dimension historiquc pour assurer le 

I 

Dans la dernarche du master 'Architecture et Pro jct Urbain', le passage analyse-projct 
a constituc une preoccupation pedagogique majeure dan l'cn eignernent du projet 
architectural et urbain. 

I 
I 

I 
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Dans les rails, le projet urbain est aujourd'hui un ensemble de projets et de pratiques 
qui gercni notammcnt de lcspacc public ct privc, du paysagc urbain. « Sans rcllctcr unc 
doctrine nu sen. ctroit du tcrmc. lidcc de projct urbain rcnvoic ccpendant a un point de vuc 
doctrinal qu'on s 'cfforcc de sub, tirucr a un autrc : I'urbanisrnc opcrarionncl, ct qui peut 

'exprirner plus ou moins en lonction de seuils »4. ll sagira alors, dune part, de developper 
les outil de definition, de gcsiion et de contr6lc de la forrne urbaine ct de reintroduirc la 
dimension architeciurale ct paysagere dan · le· dernarches durbani me, et, dautre-part, situer 
la demarche du projet urbain entre continuite avec les donnccs de la ville historique et 
reference a l'experiencc de la modernire. 
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dont la contribution cpistcrnologiquc sur le theme du projct urbain sera la plus conscqucnrc" 
Apres avoir rappcle les principales qualite: qui font la ville: sedimentation, cornplcxite, 
perduranee des formes pour de nouveaux usage . etc .. Devillers developpera trois a peers:' : 

• Le premier concerne une theorie de la formc urbainc: la ville considercc comme 
un cspace tratifie, c 'esr-a-dire constitue de differents niveaux de projet correspondant a 
auiant dechelles paiiales (re eau viairc, ilot. unite parccllaire ... ) et de realisations relevant 
chacune d 'acieurs et de logiques spatialcs di (ferems. 

• Le deuxierne aborde les rnethodes clu projet urbain. et reprend en echo aux 
qualiies de la forrne urbaine traditionnellc, lidce de decomposition des temp et des acteurs 
de projets en fonction de dcux echelles : celle de la definition du fragment urbain et celle de la 
conception de l'edifice. 

• Le troisierne sauaque a la difficile question de logiqucs institutionnelles ct 
procedurale . L'auteur sc livre a unc critique en regle de l'urbanisme operationnel et poirue 
labsencc de vision spatiale. labstraction du reglcment par rapport a la notion traditionnelle 
de rcglc : unc nuance quil illustrc par lcvolution des notion. daligncmcnt ct de gabarii. 
C'cst laltcrnativc a lurbanismc au travcrs de la notion de 'Projct Urbain", qui sc dcfinit en 
tiligrane de lensernblc de ces propos qui nou. perrnettront de consrruirc une dernarche de 
substitution au sein de laquelle l'histoire et le territoire con titucront le dimensions 
essenticlle . 

I 
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· Architecture et Pro jet Urbain' Mai 20 IS 

Dr. Arch. M. Zcrarka Portcur du master 
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A travcrs le theme du projct urbain, ks crudiants pourront alors proposer un 
icrritoirc de reflexion et dcxpcrimentation sur la ville. 

I 
I 

• Le Projet Urbain en centre hisioriquc 
• Le Projet Urbain en peripheric 
• Le Projet Urbain ct les Instruments d'urbanismc 
• Le Projct Urbain et lcs nouvcllcs ccntralitcs 
• Le Projet Urbain et le developpernent durable 

I 

Au courant de l'anncc univcrsitairc 2014,20 IS ct parrni lcs diffcrcntcs optiqucs a 
panir de quelles le projet urbain a ere abordc ct developpe, on cirera : I 

Le retour a l'histoire nc signifie ccpcndant pas le rejet 'simpliste ' de la modernite 
pour une attitude nostalgique envers la production urbaine ancienne : les productions 
architecturales et urbaines du XXe siecle neccssitent en effet une plus large evaluation 
critique de leurs modeles et methodcs, susciiant de nornbreuses voies de recherche. 

I 
I 

L'objectifprincipal du master 'Architecture et Projet Urbain' sinscrit clans une 
construct ion iheorique qui fa it de I' abandon de I' utopie de la vi I le fonct ionnelle du 
mouvcrncnt moderne et de I 'acceptation de la vi Ile concrete heritec de l 'hisioire, la reference 
essentiellc de la dernarche du master. La ville heritee de I'histoire est le contexte oblige 
dinscription de l'architecrurc. En retour l'architecture .... construit la ville. I 

Cette tentative d'actualiser les mecanismes et les techniques qui ont perrnis de 
produire lcs vi lies, debouche ici sur des indications rres pragmatiques et pratiques (traces, 
trarnes, dimensionnernents. decoupage, tcrminologie ... ). I 

I 

L'hisioire des villcs, quanta elle, nous enscigne la permanence des traces (voierie , 
parcellaircs ... ) et l'obsolescence parfois tres rapide des iissus. II convient done a partir de la 
production couranie d'aujourd'hui (types. programme , financernenr et precedes construcrifs 
habituels des maitres dceuvre moyens) de travailler dans une perspective nouvelle qui inrcgre 
des loriginc unc reflexion sur lcs evolution ct ks transformations possible, d'originc 
publiquc ct privcc, 

I 
I 

Ceue rnerne preoccupation e t abordee par David Mangin et Pierre Panerai [ 1999) sou 
une autre optique : celle de la rein ertion des type bati , majoritairernent produit par 
l'industric du batimcnt, dans unc logique de tissus. 

I 
I 

passage cntrc analyse ct pro jct : la continuitc historiquc dcvant pcrrncrrrc d'ass urcr la 
'conformation' du projet a (et clans) son milieu. I 
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(Source : Google, 2015) 

Fig.I. Alger et les metropoles en Mediterranee 
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Dans la competition engagee entre les grandes agglomerations du pourtour 
mediterraneen, Alger veut affirmer son rang de rnetropole nationale et jouer pleinement son 
role dans les echanges nord-sud. 

I 

I 
I 

I Architectes, urbanistes, enseignants, chercheurs, tous preoccupes par la difficile 
problernatique de Pamenagent durable d'une metropole. II s'agit en effet d'assurer a 
l'ensemble des habitants plus de bien etre, de meilleures conditions de logement et des 
equipernents collectifs plus performants. 11 s'impose aussi dans une perspective raisonnee de 
developpement durable, de prevenir les risques naturels, d'entretenir et de preserver les 
divers patrirnoines batis et ce qu'il reste des espaces naturels ou agricoles ... Pour ce faire ii 
faut s'atteler a une double tache :organiser un etalement incontoornable mais aussi gerer 
un renouvellement spatial et fonctionnel de la ville.« Place a !'imagination. » 

Dans ce cadre, le concept de developpement durable s'est impose comme un nouvel 
imperatif de !'action publique urbaine et rnetropolitaine, touchant ainsi les conceptions et les 
pratiques de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme. 

I 

I 
I 

Depuis des decennies, le nombre d'agglornerations qui se sont engagees dans une 
dynamique de metropolisation ne cesse d'augmenter, le fait metropolitain aurait tendance a 
produire des effets en chaine insoupconnes sur les dynamiques territoriales (tendances 
demographiques, polarisation econornique , les formes de specialisation sociale et de 
degradation environnementale des espaces urbanises ... ) sans que les acteurs territoriaux aient 
suffisamment envisage leurs enjeux sociaux et environnementaux dans I' espace et le temps. 
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Dans ccuc per pcciivc le plan strategique d'Alger a !'horizon 2030, ouhairc de 
rnctrrc en lurnicrc diffcrcntcs poliriqucs volontarisrcs pour le dcvcloppcrncnr patial de la ville 
d'Alger. cc proces sus trouvera son prolongernent dans une serie d'actions et de programme. 
qui miscm notammeru sur unc transformation urbaine ct une architecture de qualitc lui 
conferant ainsi lirnage dunc v rile du 21 ernc Steele. 

I 
I 

I 

La rcchcrchc dun siaun de rnctropolc pour la ville dAlgcr exige unc nouvelle vision 
de la vi lie ct le dcvcloppcmcnt de nouv caux outi Is ct proccssus de plant fie at ion 1.:1 

dnrnenngcrneru de on espace comparariverncru aux autres villes mediterraneenncs, ctant 
donne que le in trumerus tradirionnel de planification ont des ouiils inapproprie pour 
guider une straiegie de ceue echellc. 

I 
I 

Actucllcmcnt, la ville dAlgcr cvoluc san tcnir cornptc de son conrcxtc ct de scs 
spccificites. Celle evolution mcontrolcc la met face a un def icchnologiquc. au poids 
dcrnographiquc cl a unc crisc cconorniquc et socialc profondc. Ccs handicaps sont aggrav cs 
par le declin et le dysfonctionnement des e paces centraux. a I 'iruerieur de I 'agglomeration 
clle-mernc. 

I 

La ville d' Alger est un rnodcle de , ille qui prcsernc un large evcniail de 
configuration morphologiques ct typologiques C'cst une ville jouissant de plusieurs uiouts. 
« U11e situation geographique d'excellence, 1111e richesse historique irrefutable, 1111 cliarme 

patrimonial et architectural et 1111e dy11a111iq11e de croissance eco110111iq11e et finauciere, 
associee t1 l 'importance de ses ressources naturelles et de ses marches. »5.Ccs potcnualites 
acruelles pcuvent genercr un caractcre de qualite supcrieure uscepriblc de lui procurer un 
caracicre rnetropolitain. 

I 
I 

2. PROBLE:\'IATIQUE CENERALE 

I 
I 
I 

I 
I 

L'unc de ccs strategics majcurcs cst « I(• plan tratcgique d'Alger a !'horizon 2030 ». 
Les grands principes, qu'il s'agira de rnettrc en lumierc, sont entre-autre : densification. 
regeneration de la ville ur la ville, reconqucie de terrains en [richc. coordination cntre le 
developpcment urbain et le tran port collcciifs. Malgre rou ces details, ii sernblc que 
pcrsonne ne sache exacterncnt comment mettre en ceuvre cc principe ? Pour se faire, le 
cchanges dexperiences avcc It: monde extcricur se reveleru a cet egard nece saires en \ ue 
dcnrlchir lcs approchcs darncnagcrncnt urbain ct cl'cn tircr profit pour orienter laction 
durbanisation dans le !>1.!11!> d'un developpcmenr durable qui concrctiscra rccllcmcnt de bon. 
rapports cntre l'cconornie ct le bien ctre hurnain. 

I 
I 

Dcpuis l'indcpcndancc lcs pouvoirs publics ri'oru ccssc dclaborcr des projcts de 
modernisation ct de rcnforcemcnt de la centralite d'Alger, de nouveaux instruments 
d'urbanisme cl de trategie daction tentent difficilcrnent de prendre en charge une 
conjoncturc complexc. l 'urbani at ion d'unc , ille cornrnc Alger c t a con iderer cornrne un 
travail permanent et continu qui mcriic quon lui accorde unc attention pariiculierc. 

I 
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60E SEOE lv!ARCbAU. 2005. citce par KOL'Zl\11 F & al. 2007. p.431. 

Un nouvcl enjeu nomrnc frichc est apparu, cc dcrnier con riiue l'heriiage du Mclin 
de ceriaines activite industrielle dans la ville. le depart ct la de affectation de ces dernicres 

Dans le contexte actuel durbanisarion ou la ville prend de I'extcnsion a une vites: e 
accclerec. le terrains a barir sent plus que jamais un bicn prccicux, lcs urfaccs urbani ecs 
augmentcnt de pre dun metre carre a chaquc ·econdc. Cc11e c, elution sc traduit par la 
degradation des paysages urbuins el des agglomeration· qui narriveru pas ,i sc cantonner 
clles-mernes. Pour contrccarrcr ce phenornenc d'etalement urbain de nouvelles politiques 
visunt unc regeneration ct unc dcnsificaiion ,\ lirucricur du tissu bati, en valorisant le 
potenriel constructible sous-utilise. I 

I 
I 
I 

3. PROMBLE:\IATIQUE PECIFIQUE 

Le plan strategique dAlgcr a I'horizon '.W30, cspcre renforcer la position de la ville et 
confortcr son role de carrcfour au scin du Maghreb ct de la Mcdiicrrancc .Alors qucllc 
urgencc rcprcscruc la misc en ceuvrc cfficacc d'unc politique de developperncnt durable? 
Quelle. 0111 le rnesure de dcvcloppcmcnt urbain durable projerecs a Alger'? Qucls ont 
lcs moycns mis a sa di spo: ition pour) pan enir '? A qucllc echclle les intervention doivent 
ellcs s'opercr ? Que! t) pc d'intervcntion urbaine peut participer acct objeciif? Comment 
assurer un devcloppent coherent <le la ville, en contrcpartic de I'extension et du gaspillagc 
foncier'? 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Cornmc le souligne la direction de lurbanisrnc de la Wiluya dAlgcr : << le projet 
d'a111e11age111e11t de la bale d'Alger s'inscrit dam; cette logique ; ii en est la facade et la 
vitrine, le 111ote111· des transformations et <IC' I 'entbellissetuent. II engage la revalorisation du 
centre historique, accompagne les 11111tatio11s in dustrielles et portuaires, requalifie le port, 
restructure lcs grandes infrastructures de transport ct les friclies, rouvre / 'espace urbain 
sur la mer et amenage de nouveaux territoires 011 se dessine le visage du nouvel Alger. »6 

I 
I 

La baie d' lger regorge de lieu>. porcruicls pour dcvcntuellcs interventions de 
qualite offrant ainsi de nornbrcuscs possibilucs de den ifler la ville ur ellc-rneme , en y 
projetant un programme arnbiticux, dcquipcrncnrs urbains majcurs capable dapportcr de 
rcponscs aux problcmcs dcchcllc . de dcnsitc, danimation . de polyvalcncc ct des po sibilitcs 
darnclioration de la ville au sens large. pcrrncttant ainsi de rcparcr le tissu urbain ct de 
recon truire de morceaux de ville de qualite. 

I 
I 

Si l'on ticnt cornptc en outrc de la rcalite d'un Alger, ville existanie qui exige unc 
organisation centrale urbaine pouvant agrr en rant que metropolc ct ville coruernporainc aus i 
bien qu'une structure urbainc qui soit unc ossaturc de la ville, ii (audrait la doter d'activltes 
autonomes. ncccssaircs ,1 sa renaissance, lui dormant ainsi unc large flcxibilitc pour rcagir au 
proces u de modernisation. 

I 
I 
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7 Maxi me Michaux, article « comment valoriser un site obsolete », le jeudi 18 avril 2013. I 
I 

La situation privilegiee de ces quartiers, leur accessibilite et leurs autres atouts 
paysagers, sont a enjeux forts, depassant leurs caracteristiques locales. Jls incarnent les lieux 
strategiques ou se joue l'avenir de la capitale algeroise, I 

(Source : Photo satellite, 2015.) 

Fig.2. Quartiers pericentraux Est-d 'Alger I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

Comme de nombreuses autres villes, Alger a mise elle aussi sur le potentiel des 
anciennes friches industrielles, qui se trouvent le long de la baie ; plus precisement au niveau 
des quartiers pertcentraux Est d' Alger pour developper les nouveaux quartiers de la ville, 
en se reappropriant comme lieu de prime importance un tissu qui fut delaisse pendant des 
decennies. 

I 
I 

I 

La reconquete des friches urbaines s'inscrit dans la tendance du Renouvellement 
de la ville sur elle-meme « ce principe correspond parfaitement au concept du 
developpement durable: ii s'agit de remettre en ital plutot que de demolir, de reutiliser /es 
friches plutot que de pousser a la croissance urbaine en peripherie et de renforcer par tous 
/es moyens possibles la cohesion sociale »7• II faut penser ces friches en termes d'outil de 
concretisation des objectifs du developpernent durable, en s'inscrivant dans le concept d'une 
ville durable. 

I 

Fournier Odile, definit la friche comme « une image desolante du passe industriel 
prospere de la ville », et precise aussi que, par glissement semantique le terme de friche 
designe maintenant « /es terrains abandonnes par l'industrie, par des activites devenues 
obsoletes et temoigne d'une mutation economique et socia/e et une perturbation des 
mecanismes de gestion de l'espace urbain. » 

I 
I 

ont laisse place a des poches marquees par une importante dimension fonciere, qui 
representent sans aucun doute une opportunite inestimable de regeneration de la ville. 

12 

I 
I 
I 



I 
I 

(Source: Photo satellite, 2015.) 

Fig.3. pole Hamma, Hussein-dey 

I 
I 
I 

I 

L'aire d'etude que nous souhaiterions developper se situe dans la plaine littorale de la 
baie d' Alger, s'etendant depuis El Hamma a l'Est de l'hyper centre, jusqu'a Hussein dey a 
l'ouest. I 

I 
I 

4. PRESENTATION SUCCINTE DE L' AIRE D'ETUDE I 

Qui doit en devenir proprietaire ? Quelles strategies et procedures pourraient-elles 
prendre en charge tous ces espaces rnalgre leurs specificites ? Quels acteurs devraient etre 
associes ? Quelle etude devrait etre realisee ? Quand verrons-nous enfin ces sites des lieux de 
richesse, one alternative a l'etalement, une possibilite au lieu d'un obstacle? 

I 

Alors quel serait le devenir de ces terrains et batirnents ? Comment les reintegrer 
dans le tissu existant ? Quelles actions d'amenagement doit-on entreprendre pour la 
reconq uete de ces espaces ? I 

I 

lls sont le symbole d'une rnernoire collective, d'un vecu et d'une urbanite populaire 
tres animee, demandant a etre revalorises et reintegres dans le nouveau tissu qui s'apprete a 
accueillir des activites tertiaires, correspondant a leur nouveau statut. 

Et un patrimoine non negligeable, temoignant des activites qui s'y deroulaient 
autrefois ainsi que des techniques constructives de l'architecture industrielle. I 

I 
I 

Ces friches, que ce soient d'anciens sites industriels (usines, entrepots, halles, 
hangars), sites d'activite econornique abandonnes (depots), des ilots desaffectes nes de la 
demolition d' immeubles vetustes ou autre, se caracterisent par une identite locale tres forte 
traduisant l'ancrage et l'attachement de leurs habitants. I 

Le phenomene de glissement de la centralite met dans l'obligation ces quartiers 
peripheriques a rejeter I'activite industrielle dans une nouvelle peripherie, en vue de recevoir 
des fonctions et des activites plus adaptees aux nouvelles ambitions auxquelles aspire la ville. 

13 
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I 
I 

II ya done une nccc site de misc en place de nouvcllcs trategie de planificarion ct 
de revitalisation en vuc de la re orption ct l'amenagement des friches. ous pouvons done 
avanccr l'hyporhese de la neccssite de e sen ir d'un autre outil que pourrait 0rre le projet 

I 
I 

Ce type dirnerveruion propose dengagcr un projet damenagemenr a proprement 
parter, du fait de risques qu'elles presentenr quc cc soit en matierc de pollution, de 
dcchcts, de fragilitc des ccosystcrncs ou de degradation du niveau de , ie. Ccpcndant le. 
instruments d'urbanisme dont nous disposons actuellcment en Algerie soru incapables de 
coruourncr ceuc problernatiquc de rcconqueie de Inches urbaine . etant donne qu · ils 
laborderu d'unc maniere ponctuelle ct isolcc. 

I 
I 

L'claboration ct la misc en ceuv rc de rncsurcs visant la reconversion de ccs terrains. 
offrant ainsi des occasions de rev ualiscr lcs v Illes, darncliorcr lcnvironncmcnt imrncdiat de 
la population qui vit a proximitc. de meure t't di position des . urfaces pour des usage: 
provi. oire et d'accroitrc laurait economique de ces sites. 

I 

Qucllc soicnt : rruluaircs, ferro, iaircs. sanitaircs. comrncrcialcs. indusiricllcs ou Jc 
route autrc nature. Cc. dcrrucrcs offrcnt des opportunitcs favorables qui nc dcmandcnt qua 
ctrc con ornmccs. inon lcvcntualite d'un risquc domrnagcablc Iurur est prcv i: iblc, de lcs 
voir mcnacer la coherence de la structure urbaine, l'env ironnement naturel et le pay. age 
urbain. 

I 

Le phcnornenc de la dcsmdus trialisauon du a l'cffondrcmcnt des industric .... 
traditionncllcs ainsi quc le changcmcnt de I'cconornic dans Jes annee: 1970 ont cngcndre de 
lone et profonde mutation spauo-fonctionnelle su citaru lapparition dune multitude de 
[riches urbaincs. 

I 
I 

5. H\'POTHE. E 

I 
I 

I 
I 
I 

./ Situation privilegice au nivcau de l'hypcr centre . 

./ Bonne acces ibilite par rapport aux , oies imporiantes (I I.Ben Bouali -M.Belouizded) 
dune part, et d'une autre, par la misc en .ervice acruelle dinfrastructures de grande 
envergure (metro ct tramway) ainsi quc la gare fcrroviaire et la rocade R I I . 

./ Riche sc des re ourccs Ioncicrcs. la zone abritc des activitcs industriclle qui pcuvcru 
ctrc dclocalisccs offrant ainsi un potcnricl foncicr unportant pour unc cvcntucllc 

111tcn entton . 
./ Valeur urbaine et architecturale (patrirnoine, , ecu, identite). 
./ Pre ence de plusieurs equipernents prestigieux: Riad El Fath (Memorial de Martyr ), 

le Palais de la Culture. la Cour dAlger. 

I 
Entire prioritaire en terrnes dintcrvention urbaine etant donnc quellc sinserc dan 

I'airc rnctropolitainc ct ccla par rapport aux criicrcs suivants: 
I 

Ccttc dcrnicre occupc unc situation privilcgicc ct ccnrralc au niv cau de la facade 
maritime de la capitale, continuum tant fonctionnel que structural qui est appele a jouer un 
rule trc · important dans la truciuration de la ceruralite de la, illc dAlgcr. 
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I 

Le chapitre 2, preserue I 'eta! des connaissances, auteur des concepts de rechcrchc 

abordes, on situera en premier lieu le projet urbain cornme notion et strategie dintervcmion 
urbainc , le projer urbain ct la poliiiquc du dcvcloppernent urbain durable, la problernatiquc 

I 
I 
I 

La presentation du cas d 'crude. q u 1 est le territoi re de la baie d 'Alger, nous 
permertra de poser uncertain nombre de qucsiionnernents generaux et specifiques a notrc cas 
detude et theme de rechcrche qui son! les friches. 

I 

La premiere tache sera dimroduirc de la maniere la plus explicite, la thernatique 
generate propre au masier « projct urbain », puis la thernatique specifique choisie qui cst « le 
developpernent urbain durable». Les dcux thcrnatiqucs son! prcscntccs de manierc a lcs lier 
attn daboutir a une solution proprc fl notrc cas dctudc. 

I 
I 

Afin de rcpondrc ,1 la problcmatiquc ct aux questions soulcvccs, de confirmcr ou 
dinfirmcr lhypothesc prcdcfinic, ct concreriscr nos objcctits de travail, nous avons opic pour 
la methcdologie su i vante. 

I 
I 

Cc travail sc vcut dcclcnchcur d'une reflexion sur lctablisscmcnt d'unc strategic Jc 
reconqucrc des frichcs urbaincs, intcgrcc a unc application cffcctucc au nivcau du quarrier 
des abattoirs, c'esr un quarrier de taille moyennc sirue sur I 'axe tripoli -Alger .Ce quarrier a 
forte tradition indusrrielle renferrne route unc hisioire industrielle et dactivites a son echelle 
dont noire crude se servira. 

I 
7. APPROCHE METHOOOLOGIQUE 

I 
I 
I 

Dans ccue optique I' objeciif de notrc travail serait I'elaboration clans le cas du 
quarrier des abattoirs d'une strategic operationnelle de reconversion et de reconquete des 
friches industrielles suite a la dcsaffcction du site , par la revitalisation et la restructuration 

de tout le quarrier , dont le point central scra la rcconquctc ct la preservation du site des 
ancicns abattoirs d'Algcr .ccs actions aspircnt unc diversification ct unc rcqualificarion visant 
a conforter la structure spatiale du quarrier Jes abattoirs a travers un developperncru durable, 
iniegrant la dimension environncmcntale . 

I 

otre souci primordial est douvrir le debar sur la problcmaiiquc des friches urbaines, 
non pas pour faire un constat lige mais pour au contraire poser toutes les questions lices aux 
trichcs, elaborcr une strategic urbainc etc rcconquctc de ccs frichcs, ccci nc pourra se faire que 
si un travail de simulation est cffccruc. 

I 

6. OBJECTIFS 

I 
I 

urbain a rravcrs lcqucl on pourra abourir ti uric rccllc politiquc urbainc de preservation ct de 
gestion durable du territoirc urbain, dont le resultar sera sans contestc une limitation de 
l'ctalement urbain et une meilleure qualite de cohesion du tis u urbain. 
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I 
I 

• Propo er un arncnagcrncnt adcquat afin dc « grcffcr » noire site dintcrvcnuon 
a son environnement imrnediat. I 

I 

• Comprendrc la logique damenagernent du ierritoire et 'integrcr a ce 

raisonnerncnt. 

I 
I 

• Connaitre et Cornprendre le coruexte du projet urbain ct du developpernent 

urbain durable ct essayer de lcs lier et de faire rcssortir cc lien a travers norrc 

intervention. 

I 
Dans notrc rechcrche lcs point. essentiels de notrc travail sont : I 

L'cvaluaiion des rcsultats de ccs experiences rccllcs, consritucra non sculcment unc 
source dinspiration. rnais cgalcmcnt un support theoriquc fondamcntal. pour unc crude 
comparative, cc qui nous pcrmeura par la suite de micux diagno tiquer notrc ire 
d'intervention afin d'en tirer le enjeux urbains et le action a effeciuer , dont la finalite era 
de proposer un chema de structure s ' inseram a la zone . ce dernier se traduit en un schema 
damenagcment global repondant aux exigences du quaruer et aux different problemes 
sou I eves 

I 
I 

I 

Ceue demi ere sc 111an1 feste .:, travcrs I 'elude de quclques experiences internationalc · 
concretes, utilisant le projet urbain dans la reconquete des frichcs urbaines. Ce po1111 
permeura d'exposer la maniere dont on aborde cene problematique ur la scene internationale 
et le dilfercnte facette de la procedure delaboration du projet urbain de reconquete des 
(riches urbaines. 

I 
I 
I 

Celle analyse sera guidce par une scric de question qui concernent le action locales 
entreprises sur cette friche .Est-ce quc les me urcs pri es en ccrnpte par le plan strategique 
d'Alger repondent -elles a une straregie planifiee et globale de reconquete des friches au 
nivcau du quarticr des abattoirs? Que propo: c le plan stratcgiquc a leur cgard ? Rcchcrchc -ii 
vrairncnr a rcsoudrc lcs vcritablcs problcmcs des frichcs? A fin de rcpondre a ccs qucs tion , 
nous proccdcrons par cornparaison, crurc le. actions locales du plan stratcgiquc ct cellos du 
modclc du Projct Urbain de rcconquctc des frichcs en Europe a travcr unc crude analogiquc. 

I 

Au nivcau du chapitre 3, nous approfondirons notre crude par lanalysc d'une friche 
industriellc concrete, cellc du quarrier des abattoirs et des differente operations mi es en 
place pour l'arnelioration de son environnerncnt dans le cadre du plan srrategique d' Alger a 
l'horizon 2030. 

I 

Corte etude theorique : era suivic par une etude analytique: I 
I 

des trichcs urbaincs dans la politiquc du dcvcloppcmcnt urbain durable ct cellc de 
rcnouvellerncnt urbain ct cnfin .le projet urbain durable et la reconquete des friches 
urbaine .Mais au-dela d'une imple definition: nou cs aierons d'analy er et de situcr 
chaque concept dans un corpus theorique par rapport au contexte de on apparition , sc 
enjeux, ses caractcrisiiques .... Tout en mettant l'accent sur son evolution aciuellc. 

I 
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I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

II est done plus quc urgent d'identificr ccs espaccs, leur histoire, leur situation, de 
conccx oir le dcrnarchcs, ks procedures administrativcs ct financicrc en vuc de lcur 
reinsertion clans la dynamiquc urbainc. L' instauration d 'u n instrument de gestion capable 
de prcndrc en charge ccs espaccs en rnarge de I'urbain, de les rcarfirmer en lieux de centralitc 
ct dauracrion et dcn faire des lieux de recomposition ct de revitalisation des tis u parait 
done indispensable ... Sinon urgentc. 

I 

Ccs espace offreru des poicntialitcs cnorrnes, pouvant participer a la rccherche dun 
cquilibre social cl urbain el daneindre unc qualiie urbainc tant rechcrchec (arncliorcr le cadre 
er la qualitc de vie des habitants). Ccs frichcs doivcnt crrc pen. ccs en tant qu'cn emblc 
dorganisarion du rissu urbain er non cornrnc un lieu ponctucl qui nc contribuc qu'a la 
fragmentation de ce dernier. 

I 
I 

I 

A travcrs le rnondc lcs Irichc · font lobjet d'etudes el de plans de reconversion dunc 
grandc rigueur, comme alternative a l'ctalcmcnt urbain effrene que connais ent routes le 
vi lies du mondc, leur reintegration dans le procc: sus urbain, lai sc cntrcvoir une multitude de 
solutions visant la rcchcrche d 'un devcloppcmcnt hornogcnc ct hannonieux des vii les ct 
ierritoirc: urbanises. 

I 

8. CONCLU ION 

I 
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I 

8 \\'\\\I ~anc) archt Fr consultauon bibhogr confexpo 111anJ1~ Europan.htrnl Yorgo Srmeofondis. theme 
Furopan 4 . construrrc la, ilk sur l,t I die. transformauon de sues urbains corucrnporains. 

De la , ii y 'a cu lieu dclargir le champs de la reflexion notarnmcnt sur la ncccssiic 
de l'elaborarion de nouvelles strategics dinrervention urbaine qui prennent en charge la 
question de la mutation de lcspace urbain moderne . avec une com iction que la forrne 

Les ville , fruus d'une longue experience, ont souvent resolu par ratonnernent ou 
par habiiude un grand nombrc de problernes auxquel nous omme confrorue aujourdhui. 
En dautre terrne quc nou avon encore a tirer le lecons de ceuc experience, et que face 
aux echecs de I'urbanisme modernc ii est plu · que temp de sen in pirer. 

Somrncs-nou encore capable. de cornribucr modestement au developpernent 
urbain des villes et a proposer aux habitants un cadre usceptiblc de 'adapter aux 
changements de mode de vie ct aux modifications econornique ? Ou verron ·-nou se 
pcrpetuer le dy fonctionnemcnts et lcs problernes issu de l'urbani me rnodcrne '? I 

I 
I 
I 
I 
I 

L 'cnjeu es t clair : I 
I 

La quc. tion aujourd'hui nc pell! plus ctrc rcsoluc d'une rnanierc quasi naturcllc, 
trop de ruptures sent intervcnucs dan les theories ct lcs prariques de I 'urbanisme et la 
reflexion doit etrc repri c a la base. 

I 
I 

Ainsi la villc : 'ctcnd sans que soicnt crccs de nouveaux cspacc: publics ct san: quc 
oit repensec l'organisation de I'ensernblc. Certc .ituarion nest gucre plu . ari faisantc. ti 
uffit de parcourir le realisations de lurbani me officiel de la plupart des ville pour .'en 

convaincre , la crise iheorique de la fonne urbaine est generate et les qualites indeniable de 
tclle ou icllc operation ne con stitucnt que des conrre-exernples face au desa tre generalise. 

I 
I 

l.'urbanisrnc sortait quclquc pcu disqualificr de la pcriodc de planification spatialc 
Ionctionnal iste ct « tech nocratique », des annees 1950-1960, des Trente Gloricuses. Le 
outils d'urbani me traditionnel 'avercnt encore incapable de produire un ti u, la ville 
continue d'etre pensee par categories fonctionnelle , par programme epare et par quantite 
de batirneru a edifier. 

I 
I 

« .... ii se cree de nouveaux moyens d'approche de la ville existante, de nouvelles 
strategies de planiflcation et siirement de nouveaux instruments de gestion urbaine, qui ont 
comme point co111111u11 le diagnostic de la crise du plan urbain traditionnel, et l'ouverture de 
la discussion en ce qui coucerne l'importance et la portee du projet 11rbai11»8 

I 
Comment on est arrive a la notion du projet urbain en rant que dernarche de reflexion 

globale sur la ville? 

1.1.1 Contextc d'cmcrgcncc: 

1.1. Le projet urbain comme une nouvelle strategie alternative de 
planification urbaine : I 

I 

I. EVALUATION DE PREOCCUPATION D'AME~AGEME~T 
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9 Jean-Claude Gayssot, rnimstre de lequrpcrneru. « Vivrc la, die». in revue durbani me. n 30 '. octobre 1999. 
p44 

Le schema ci-de . ou . elucide levoluiion de principaux couraru de pen ee ur la 
ville allant de l'apparition de l'urbanisme jusqu'a cclle du projet urbain. 

En effet, le phenornene de la globalisation redcfinu les roles de ucteur public . 
prives et citoyens, en maiiere de production urbaine, elon de nouvelles approche flexible et 
ouvertes aux differentes opportunites urbaines. lntervenir sur l'espace urbain c'e t dabord 
inveruer des demarches specifiques, en restaurant la notion de projct urbain, en fonction 
de ces nouveaux parametrc . I 

I 
I 
I 
I 
I 

- Et cnfin, le metabolisrne metropolirain (la crise ecologique). 

- La gouvernancc metropolitainc. 

- La specialisation Ioncrionncllc du sol ct la segregation socialc. 

- L'eialernent urbain. 

Cependant. plus qu'un phenornene cconornique ou politique. le proce us de 
globalisation a entraine de mutation profonde ur lcspace urbain, la ville et la maniere de 
la production et de la gcstion urbainc. nous pourrons en ciicr : I 

I 
I 
I 

A lepoque des fortes croissances. ii devait en quelque sorie accompagner et 
envisager la prise en charge des problernatiques naissarucs marquee· es crniellement par le 
phcnorncnc de la Globalisation (Mondialisation) apparu dans lcs annees70. qui sc manifesto 
a travcr: le dcvcloppcmcrn de l'cconornic. le rnouvcmcnt de population (phcnorncnc de 
metropoli ation) et le changernenr de modes de, ie. 

I 
I 
I 

I 

Celle nouvelle approc.:he se materialise particulierernent dans la notion de Projet 
Urbain qui se propose de requalifier lcs espaces urbains, atteint - par les changerncnts sociaux 

et econornique et par le ralentis erneru de leconomie a partir du milieu de annee 1970, 
dcrnoncii cs par lcs cxce du zoning ct lcs dangers des quarrier difficile ou de grand 
ensemble . II voulait au si requalifier le trav ail de l 'urbaniste, la dignirc de on intervention et 
d'abord le role de l'urbani me dan le devcloppernenr. 

I 

« II faut repenser la ville et i'urbanisme du 2 Lente siecle avec des nouveaux outils 
d'interveution susceptibles de contrecarrer le discriminations et /es segregations sociales, 
spatiales, culturelles, qui organisent /es inegalites, /es cloisonnements, /es repliements, /es 
ghettos ... etc. »9 

I 
I 

urbainc constiruc aujourd'hui un enjcu qui dcpa: sc le domainc strict des technicicns pour 
intere er les aspects econornique .. culrurel: ct sociaux . I 
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treruaine dannees a partir des travaux mcncs en lialie, cc debar touchait egalement lEspagne. 
I'Amerique laiine, lEurope du ord et plus tardivemeru les pays Anglo-Saxon . 

un debar qui s'e t developpe en France depui plu dune Elle prend place dan 

1.1.2 Notion de Projct Urbain : 

(Source: Philippe Verdier, Le projet urbain participatif apprendre a faire la ville avcc sc. 
habitants, 2009.) 

Fig.4. principaux courants de pcnsee sur la ville. De 1900 a nos jour ou l'urbanisme fut 
son apparition 
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I 

Cene dernarche de projet urbain. offre l'occasion a Ch .Devillers deffecruer une 
critique plus large ur la manicrc do111 on produit I'espace en France ... B.Huet, I !.Raymond 
contribucnt a I' enrichisscmcnl de ccue approche qui as ocie choix spatiaux ct comporicmcms 
. ociaux. Les ccrits de Ph .Pancrai ct J.Castcx vont dans le mcmc sens. 

I 
I 
I 
I 

II plaidc pour Iadoption d\111 urbanismc ck projct centre unc logiquc de 
programme rigide. II e rcfcrc en particulicr a la merhodc de l'urbanismc opcrarionncl, dent la 
zone damenagcment concerree (ZAC) est lexprc sion la plu ignificative. 

I 
I 

La neccs aire reconstrucuon d\111 savoir ur la ville, sur l'archiiecture et sur lours 
rapports u'est pas le seul fair de lIialic. En France, OLI le relais ··etablit entre unc planification 
technocratique dernoneiisee et de nouvelles forrnes diruervention de la collectivire, le 
traiternent difficile du quarrier de Hailes a amerce le debar .Dans la lirterature urbani tique 
francaise, c'est Ch.Deviller. qui a rnene une reflexion globale pour la fixation de concept de 
typologie et de morphologie en France. Devillers a declenche un veritable debar sur le projet 
urbain des la fin des annees 1970. 

I 

Le projet visait la qualite urbainc au sen de creauon et de recomposruon de 
«paysages urbains» avec un souci damclioration des conditions de vie pour tou , par deux 
types d 'actions : 

-La rchabi Ii tation/rcsraurarion clan. le centre. 
-La rcqualification urbaine dans les peripheries. I 

I 

La dcrnarche c fondait ur unc vr: 1011 de Recupero urbain cl considcrait que le 
processus de plunification dcvait tenir cornpie de la ville exi tante dan a globalite (rant du 
point de vue des echelles que de ses tissus urbain et social), ain I que de lopinion de e · 
habitants. Fait nouveau, la structure urbaine est apprehendee com me le fruit d 'un processus 
historique, de la negociaiion de ce qui existait deja et ce qui allait se con truire. 

L'operarion de Bologne pre eruc le caracteri tiques du projet urbain : elle 
correspond a une dernarchc de reflexion globale et collective ur la ille qui 'effecrue 
prealablcment a lelaboration du principal document durbnnisme reglernentaire (en lialie le 
PRG: Plan Rcgulatcur General). I 

I 
I 
I 

1.1.3. Le cas de Bologne : 
I 
I 

I 
I 

Son histoire commence sans doutc a Vcni c dans les annccs cinquante quand 
S Muratori engage un travail denscmblc sur la ville et precede a une premiere definition de. 
outils de l'analyse urbaine avec le notion de croi sance , de typologie et de morphologic 
couronnces par le travaux de quelqucs hi iorien , lesseruicl du courarn italien: ( Carlo 
Aymonino , Aldo Ros i .Canniggia , Gordio Gras i .... etc. ) qui rnelent analyse de la ville 
ancienne et relecture du mouvcrnent rnodernc . Quelques experiences 0111 marque ce pas .age 
vcrs la fin des annccs 1960: le travail sur lcs ville rnoycnncs de Toscane ct l'cxpericncc de 
Bologne. etc. 

I 
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10 Ariella Masboungi. Projcts Urbains en France. Ed: le rnonitcur. Paris 2002, P : 11 
11 Thierry Paquet, pion pour I 'hrstuirc de l'urbanisrnc en France. in Projcts Urbains en France. 

Ceue categorie se caracterise par la creation de partenariat, de financernents croises. 
mais aussi ,i rraver des lieux de concertation ct de negociation .Nous pouvons en citer: (Le 
ma ire ct lcs clus locaux, larncnagcur, lcs proprictairc , Jes usagers ... etc.) 

• Acteurs publics, prives et citoyens: 

II integre un evenrail varie dacreurs (specialistes) : 

1.1.5. Acteurs du projet urbain : 

1.1.4. Spccificitcs de la pratiquc du· 'Projet Urbain·· en France: (Voir detail 
annexe2). 

Ces dernieres, dessinent un nouveau paysage de l'urbanisme en France. en 
introduisant la pratique du projct urbain en tant que levier de la planification. En essayant 
d'apporter a chaque fois les reponses adequaies aux problemes poses. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

En effer, la politiquc urbaine francaisc est en permanence rcnouvclec, notamment 
aujourdhui avcc larticulution des trois lois : Solidaritc ct Rcnouvcllcmcru Urbain (SRU). 
Voynct ct Chevcncrncnt. (Voir detail des definitions des leis, annexe I). I 

« la pensee urbaine en France a ete toujours en dialogue avec /es mouvements 
d'idees novatrices et nouvelles, dans le nionde.n'! I 

Des projets plus spccifiques, de reconquete urbaine (canal de Roubaix. ioujour par 
Devillers), de liaison inter-quartiers (Tramways de antes ou de Strasbourg appeles aussi 
« lien de ville». II sagit certes de projets qui different par leur type, par leur taille. etc. Mais 
qui 0111 en cornmun le fair dirnegrcr la rnerne logique qui e l celle du projet urbain. 

I 
I 
I 

Bernard Huct, en rappelant ccrtc operation eerie : « lei 011 deniystifie les 
interventions basees sur une planification centralisee et technocratique, et /'011 demontre 
calmement, par /es fails, comment inventer et utiliser des outils et des methodes nouveaux 
pour operer efficacement au seul profit des habitants. A Bologne meme Jes architectes 
deviennent modestes. » 

I 

I 
I 

Cette approche passe par des personnes, des conferences, des articles et des livres, 
mars aussi par des realisations. Devillers a donne une demonstration clans a pratique 
professionncllc de la logiquc du projei urbain avcc la recomposition du quarrier Saint-Saens a 
Saint-Etienne en collaboration avcc P.Chcmctov cntrc ( 1979 et 1982). D'autrcs actions ont etc 
engagees, des la moirie des annees 1980. ur les espaces publics (pour Paris, on peut citer les 
reamenagernents de la place Stalingrad et des Champs - Elysees effectue par 8.Huet) qui 
devienncnt aussi un theme porieur des politiqucs de cette periode. 

I 

« l 'urbanisme francais a souvent suscite un interet international tant par la vitalite 
du debat conceptuel, tes acquis d'une recherche publique dynamique que par des 
realisations experimentales »10 

I 
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(Source: Patrizia lgnalina, Que sais-jc? Le projet urbain. pres c univcrsiraire de France. 
200 I. Page 38) I 

I 

Fig.5. Les echelles du projet urbain. I 
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I 

I. Le projet urbain global (a I'cchcllc de l'agglorncration) : sou. formc de POS, ii iruegrc 
les decisions strategiques des communes, er la reglemenrarion des arnenagements de 
ces derniers. 

2. Le projet urbain local (a I 'echelle de la, ille): e t le cadre patial de reference de 
etudes et des reflexion· cngagecs sur It: devcnir de la ville, rcgroupant les differenre · 
action a engager au niveau local. 

3. Le projct darchitccturc (a I'cchcllc du quarrier. projct de proxirnitc 'batirncnt) : 
cchcllc finale de la procedure darncnagcmcnt, ii dcfinit le. objcctifs ct les besoins quc 
doit satisfaire l'ouvrage (contraintes et exigences de qualire soeiale. urbanistique. 
archiiecturale, fonciionnelle, technique et econornique). 

I 
I 
I 

Le projet urbain se manifcsre en dilfcrente: interventions ct sapplique ,'i differente: 
cchelle de la planificaiion. La notion dechellc perrnct le traiicrnent graduel des donnee 
d'une maniere hierarchiquc, larticulation des degres dechelle partant de la ville a la parcelle 
est schematisec comrne suit : 

I. I .6. Echelles du projct urbain : I 
I 
I 
I 

Le rctour a la concertation avcc lcs habitants a donnc naissance a de nouveaux metier· 
parmi lesquels, ceux de stratege et de manager et plein d'autre. qui onr lie a la 
com mun icat ion. 

• Les nouveaux metiers : I 
I 

L'aire de projct integre dans la conception damenagement, la pluralite de pecialircs 
allant des rnaitres dccuv re , ce dernier peuvent eire de differents profits: architecies, 
urbani res, paysagiste , ociologue , economisie 

• Acteurs professionncls et d'ingcnierie: I 
I 
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12 Atelier Francois Grether: A lions en, illc. E .. f\ : production 2004. 
1' Christian Dcvillcrs. le Projct Urbain. P · 3. I 

I 

« ... le projet urbain ne re/eve pas d'1111e profession, mais d'une competence, ii 11 'est 
pas une procedure mais 1111e dem arche. II est une pensee de la reconnaissance de ce qui est 
la, des traces, du substrat, ... , des fondations sur lesquelles on s'appuie pour etablir des 
fondations pour d'autres qui vianderont apres. »u 

I 
I 

Le projet urbain ri'esr pas pose sur une table rase : ii inclut I'heritage du passe, ii est 
par definition tourne vers le futur, done vcrs le changerncru, que ce changernent oit politique, 
technique ou lie aux evolutions de l'cnvrronncrncnt ..... 

I 
I 

« Le projet urbain 11 'est pas co11te1111 dans un dessin fiui. La ville achevee 11 'a pas 
de sens .Ce qui compte c'est d'engager tes changements, de les rem/re possibles t ... ) Ainsi 
la pratique des differentes dimensions du projet urbain s 'inscrit dons des demarches 
progressives, ou vertes, jouant sur le temps de la ville, <i I 'oppose de la conception 
architecturale, qui vise <1 l'achevement de l'ceuvre »11 

I 

Le projet urbain se distinguc radicalerncnt du projet architectural : ii ne vise pas a 
I'achcvcrncnt de lceuvrc, rnais engage un proccssu cvolutif ct long Le projct urbain 
s'inscrit dans la longue duree. (plusicurs dcccnnics) ct proposc « un furur souplc » ouvcn 
aux changemcnts. 

I 

• Premiere caractcristiguc: le projet urbain est evolutifet porte sur le temps long: I 
I. 1.8. Caracteristigues du projet urbain : I 

I 

Le PU englobe tout de rnernc des themes diffcrenrs et varies : allanr de la creation de 
nouvelles ccntralircs, la rcstrucruration lourdc d'un quarrier en crisc ,a la misc en valour des 
centres historiqucs patrimoniaux, la recomposition de voie. rapidcs, en boulevards urbains, la 
creation de nouveaux quanicrs. gcncralcrncnt gagnc sur de frichcs urbaine rctablissaru des 
liens avcc les tissus peripheriqucs et Iabriquant la ville sur la ville. ct enfin le rcnouvellcrncnt 
urbain des quarticrs herite · du mouverncnt moderne, 

I 
I 

La renovation, la rcqualification, la rehabilitation d'un quarrier en peril, le 
rearnenagcrnent urbain, le devcloppernent urbarn ct social. .... II porte sur des ti ssus constiiues 
qu'il doit perrncurc de valoriscr, en particulier a travers la prise en cornpie de lespacc public 
qui constitue le lien, la connexion aussi bicn avec I'histoire qu'avec les espace de la, illc en 
lcur dormant du ens, etant un clement constitutif de la ville. 

I 
I 

Selan l'urbanisie italien, Cagnardi Augusto,« le Projet Urbain, peut etre lu en 

superposition de quatre couches : la ville <1 ne pas construire, la ville <t sauvegarder, la ville 

a ameliorer et la ville a transformer. » 

Ainsi, un Projet Urbain pcut conccrncr des dimension d'espace tres differenres : 

I 

1.1.7. Champs d'application du Projct Urbain: I 
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La phase d'accouchement du projci partage consiste, (tout en avancant ur la 
dimension creative .... ) a faire en sortc quc chaquc pancnairc rctrouvc dans lcs csquisscs, 
scenarios ou hypotheses de programme; quclquc chose de cc quil a amcnc au depart ... sans 
que l'unitc du projet disparaisse, et en conservant un vrai parti damenagement, afin darriver 
a un consensus negocie qui ne oit pas un « consensus mou » .au travers la notion d'esquis e 
dintention , rraduisant des visions diverses : avant que napparaisse le« plan -guide» image 
dun parti darnenagement clair .apre · negociaiion et arbitrages eventuels . 

Le projet urbain doir construire une demande sociale basee sur un consen. us de 

negociation, de concertation et sur des arbitrages clairs ! I 
I 
I 
I 

I 
I 

La creation de lieux appropriables suppose que l'on traduise en termes de projet les 
aspirations des habitants: c'est-a-dire que quelqu'un aide les individus , les families . les 
groupes sociaux ( jeunes et vicux . riche et pauvres . de toutes origines ) concernes a 
accouchcr de lcurs «projet dhabitcr », projcts qui peuvenl ncrncrgcr quc lcntement , au 
travcrs d'une demarche iterative de participation montante au cours de laqucllc lcs 
individus et le groupes concernes vont se debarrasser de leurs conditionnernenrs initiaux . 
pourvu qu'on en perrnetre l'expre sion: de sensibiliies aux vrais debars de fonds a I'instar 
des problernatiques socierales globales ( ex. delinquance , rnix ite sociale , logements des 
pcrsonnes agees .. ) ..... (Yoir plus de details .annexe 3). 

I 

• Troisiemc caractcrist iquc : le projet urbain « absorbe » et traduit Les aspirations des 
habitants ... 

I 
I 

L'actc de projctcr un lieu dans son caractcrc unique est done un acre de creation aussi 
noble et aussi crearif qu'un projet architectural, bien qu'il doive se penser dans la duree et 
pouvoir evoluer. Ce caractere de projet unique pour un lieu unique suppo e une dernarche 
programmatique et technique, mais aussi une demarche artistique, une reflexion approfondie 
sur le paysage, une reflexion sur le sens des espaces a creer pour les habitants, le· visiteurs, 
les gens qui vont travailler la. etc. 

I 
I 

Le projcr urbain porte sur un lieu unique: dans un espace faconne par les logiques 
globales de l'economie rnondialisee. un bon projet urbain doit apporter le sentiment rassurant 
qu'on habite «quelque part et nulle part ailleurs », ct pas dans unc « ville produit » 
interchangeable avec n'importe quelle autre. I 

• Deuxieme caracteristique: le projet urbain est unique et local ... 
I 
I 

......... Et ce qui va necessairernent pouvoir changer pour faire face aux 
evolutions inevirables qui se produiront dan la longue duree : (changement des programmes, 
des normes; des points de vue des habitant· et des utilisateurs des lieux, de politiques et de 
decideurs divers) qui vont succeder sur 5, I 0, 15 ans ..... 

I 

Ce qui va devoir rester comme fondement d'un nouvel espace de vie: les grandes 
lignes Ju paysage; le principaux traces. lcs Ilots, les points de repere, ceriains details 
consriruiifs de I'identite des lieux, bref, lossature du parti d'arnenagement. I 

Faire un projet urbain, c'cst done determine a la fois .... 
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« le projet urbain ne re/eve pas d'une profession mais d'une competence, ce 
11 'est pas une procedure mais une demttrche. II s'agit de constituer une equipe 
pluridisciplinaire, de depasser les logiques sectorielles et d'adopter une attitude ouverte. II 
s'agit de composer avec l'existant. »Dcvillcrs { 1994). I 

1.1.9. CO CLUSION 

La dcrnarchc doit associcr social ct spatial a chaque erapc de la progression ... cc 
qui signifie quc la mission dassistancc au maitrc d'ouvragc (A.M .0) du coordinatcur - 
et bien sur ses competences - doivent rccouvrir ces deux aspects. 

I 
I 
I 
I 

Dont la mission principalc soil d'as: urcr ccttc progression en position de 
confiancc independante par rapport au rnaitre douvrage , confiance des elus face a un 
professionnel confirrne qui doit pouvoir dormer des avis en route independence . voir si 
cela est justifie , remettre en cause la commande initiale ... 

I 
Une Lelle dernarchc implique lcxisicnce <l'un coordonnateur ... 

I 
I 

I 
Demarche iterative? Dernarchc consistanr a refaire un projet plusieurs fois, en 

introduisant a chaquc fois les acquis de letape, et les elements nouveaux qui ont 
intervenus depuis. II nc s'agit done pas d'une dernarche au hasard par essais et erreurs, 
mais d'une dernarche progressive et pragmatique. Cette dernarche permet des remises 
en cause , des ajusternents . mais avcc la volonte constante de valoriser les acquis au 
rravers des changernents inevitable de concepteurs el de programmes , au rravers des 
interventions ct avis des multiples paricnaircs quc cornptc ncccssaircmcnt unc operation 
loguc ct complcxc . 

I 
• Cinquieme caracteristique: l'etaboration du projet : une demarche collective er 

iterative .... qui associe social et spatial <1 cheque etape .... 

I 
I 

I 

• En tcrmcs de rcscaux : assainisscmcnt, fluidcs, voirics, acccs vcrs lcs 
ccnrralircs, lcs cquipcmcnts. lcs cmplois .... 

• En termes de marche du logement: ii inrcgrc les donnees dagglomeration 
relatives aux principaux manques a comblcr repertories. 

• Le projci urbain inregre les coins de foncrionnements dans la durec : 
• Le respect des criteres de durabiliie ur routes les ihematiques 

environnementales (air, eau, energies, dechets, deplacements, bruits, etc.) 
impliquc souvcnt des surcouts d'invcstisscments initiaux. 

I 

• Le projet urbain assure les fonctionnalitcs fondamentales : 

• Quatrieme caracteristique: le projet urbain estfonctionnel.faisable et durable ... 

I 
I 
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14 Francois Dclaruc. Projers Urbains en France. P : 18~. I 
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I. la promotion de la function metropolitaine de la capitalc, a la favour des 
operations ciblccs au nivcau des cspaccs centraux de I 'agglomeration par des activircs ct 
equipemerus de rayonnement international. 

2. la valorisation des quartiers les plus defavorises. 

I 

Dans ceue optique, lAlgeric a lance route une serie detudes concernant les grands 
projets d'amenagement urbain. par lesquels les autoriies cornptent dynamiser le 
devcloppcment d'autres sccicurs de leconomic nationale. norammcnt le haul tcrtiairc, le 
commerce, les finances, la formation des sciences ct les technologies ; le tourismc ct le. 
loisirs Ces aspirations se materialisaient dan le cadre du grand projet urbain dAlger 
qui visait notamment a developper une sirategie de reconquete et de developperneru urbain de 
la capita le algeroise .... Ce dernier poriait sur 6 axes majeurs qui sont le suivants 

I 
I 

Alger doit renforcer son positionnement international et conforter son role de 
carrcfour au scin du Maghrcb ct de la Meditcrrancc. Elle doit accucillir diver cs fonciions de 
haut nivcau, rnais aussi cnrrcprcndrc de. actions radicales sur son cadre urbain proprc ct 
metropolitain, pour etre capable d'offrir un cadre adequat a la mesure de ses ambitions. 

I 
I 

I 

Depuis le plan de Constantine en 1958, on rccommande pour la ville d ' Alger 
lequilibre de son developpernent et une decentralisation sociale. Mais dans la pratique, la 
capiralc algcricnnc continue ft drainer la majoritc des invcstisscments. Alger conccntrc done: 
de nombreuses activitcs ct foncrions, mais ellc nc rcunit toujours pas rous lcs moyens pour 
jouer le role de capitale internationale, qui represente son enjcu principal pour les temps a 
verur. 

I 

2.1. L'experience Algericnne: le Grand Projcr Urbain d' Alger: 

I 

2. LES PERSPECTIVES DU PROJET URBAIN EN ALGERIE 

I 

I 
I 

L'Algerie a pris conscience de la necessire du renouvellernent de l'approche 
urbaine algerienne ct de l'cfficacitc de la dcmarche du projet urbain comme unc nouvelle 
poliiiquc damenagernent de la , illc. Quclque. tentatives en disent long. comme 
letablissernent du grand projet urbain dAlgcr (GPU) integrant le nouvelles preoccupations 
et les perspectives du projet urbain. 

I 
I 

Le concept de projet urbain est une veritable strategic qui est en train de sc 
mettre en place, se definissant cornrnc un proce sus evolutif et global articulant a la fois 
dernarche er dessin , cornrnande politique , acieurs prives ct publics , usagers et habitants , 
professionnels de la conception et de lu conduite doperations . C'est un ouiil pertinent et 
operatoire, pour la planification urbaine, poriant en lui des valeurs straregiques, capables de 
relever les defis et repondre aux attentcs de la societe et de la ville moderne 

I 

Le Projct Urbain est nee csscnticllemcnt du dcsir « de mieux faire la ville, pour 
mieux vivre ensemble demain »'"' rampant avcc la logiquc scctoricllc, ct avcc le court tcrrnc. 
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I 
• La reconquere de· espaces portuaires a travers la delocali ation des aciivites 

indusrrielles et commerciales vers un nouveau port en eau profonde. 
• Le reequilibrage de la centralite en articulation avec un nouveau re eau de tran port 

structurant et hicrarchise. 
• La rnaitri e de I'etalernent urbain a travers la reconquere de espaces centraux et de 

grandes Inches indusmelles : 
• La restructuration du ti::. ·u urbain a iravcrs la revalorisation du centre historique ct la 

rcqualificaiion des quarticrs corucmporains. 
• La resrauraiion des grand· equilibres et des continuites ccologiques a travers la 

consolidation des grande entire naturelle et agricole , la rehabilitation des pares et 
jardins historiques. la restauration des berges doued, la valorisation des unites 
paysageres et le developpernent d'un maillage coherent. 

• La preservation de la ressource en cau. a travers la mise en ceuvre de solutions de 
traitement hierarchisees et adapiees aux differents types de pollution, visant un 
object if'« zero rcjct » en mer. 

I 

I 
I 

Toujours dans la memc perspective, lcs projcts de modernisation de la ville dAlgcr 
ont etc rcactivcs dans lcs annccs 2000, le projcts font rnernc lobjci de premiere prioriic 
surtout qu'Algcr ne saurait quetrc unc capiialc digne de son nom ....... Afin d'accompagner 
et favoriser sa transformation, les autoriie engagent un plan strategiquc damenagement et 
de developperncnt organisant la transformation et la valorisation territoriale d'Alger visant a 
reiablir et a reconquerir tous les espaces de centralite de la ville afin den faire um: ville 
attractive. 

Le futur Alger, un Alger qui c \'CUI une reference en Mediterranee et dans le monde, 
repose sur six piliers du plan strategiquc dAlger a lhorizon 2030 (Voir plus de details, 
annexe 4) Ce. pi lier se rnaterialiseru en 82 projets strucrurant , qui correspondent a de· 
propositions concretes d'interventions qui donncnr corps au rnodclc territorial prcconi: c dan. 
le PDAU dAlgcr, visant csscnricllcrncnt ,1: 

I 
I 

2.2. Le plan strateg1que d"Alger a !'horizon 2030: 

I 
I 

Malgre ses ambition ; son caractere strategique, et les differerus enjeux 
d'ouverturc, de durabilite ct de recherche d'une qualite urbaine meilleure. Le GPU dAlger 
n'a pas pu etre realise .Certe experience reste revelatrice de la prise de conscience ur la 
ncccssitc du rcnouvellcmcnt de lapprochc urbainc algeriennc. qui doit inregrcr lcs nouveaux 
defis, lcs realitcs de positionncrncnt, du role de la qualitc urbainc dans le dcvclopperncnr des 
vi lies algcricnncs, ct de la rcchcrchc dunc gcstion stratcgique .... 

I 
mctropolc. 

6. la modernisation des institutions et des rnoyens d 'administration de la 

I 
prevention. 

3. la relance de l'economie urbaine par la promotion de l'cmploi ct I'ouvcrturc du 
centred' Alger aux centres decisionnels naiionaux et inrernationaux. 

4. le renforcement des infrastructures de circulation et de re caux strategiqucs. 
5. la preservation de l'e1111iro1111eme11t et la generali ation de l'hygiene et de la I 
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I 

Au XIXc siecle, la course a la croissance cconomique et la revolution mdustricllc en 
occident prccipitent le processus durbanisations et multiplient en merne temps les 
dcsequilibres environnemenraux et les inegaliics sociales, faisant resurgir progressivement des 
reactions de : gccgraphes. arncnagcurs. ccologistc: ct mcme des economisres, provisoircrnent 
intcrrornpucs face a la nccc: site de reconstruction aprcs lcs dornmagcs causes par !cs dcux 
gucrrcs monclialcs. 

I 
I 
I 

Le dcvcloppcrncnt durable n'e t pas unc preoccupation rcccnrc, ses racincs sont bicn 
anterieures au terrne lui-memc qui ne date que de 1987. Des exemple d'integration des 
principcs de gestion territoriale et urbaine respectant le rapport nature/socieie depuis 
l'Antiquiie (Moyen Orient, Europe, Afrique du Nord) en passant par le Mayen Age. la 
Renaissance et le Baroque sent nornbreux, y compris en Algerie. I 

3.1.Conrexte 111011dial du de,·eloppcment durabk (h1storique et dd'inirion): 

3. LE DEVITLOPPEMENT DURABLE ET LE OEVELOPPEMENT URBAIN 

DURABLE I 
I 

La partie qui suit a Jone pour objectif de rassembler des connaissances plutot ciblees 
a travers la liueraturc etrangere hee au sujet, afin de rcndrc plus accessible la dernarche de 
developperncnr urbain durable et en particulier son principal ouril, le projet urbain n tous 
ceux qui ont I'avenir de la ville algericnnc au cceur. 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

On rcmarque tout de rncmc quc, le plan stratcgiquc d'Alger s'appuic largement sur les 
principcs du developpernent durable (DD) pour propo er un arnenagement de lespace 
national equilibre, equitable, soclc d'une economic urbaine et rurale cfficace basee sur un 
capital narurel protege clans l'espace et le temps. 

II scmblc done le premier pas sur le chemin de I'elaboration du projet de ville integrc 
dans la dernarche de dcvcloppcment durable est cclui de la formation. Connaitre le coniexte 
dans lequcl cvolue la ville. cornprcndrc lcs cnjcux de l 'urbam, sai ·ir lcs mcthodcs ct lcs 
procedures qui ont reussi ailleurs pour en nrer le meillcur er !es cnrichir au contact de scs 
proprcs experiences, tel est Jc premier def du dcvcloppcmcnt urbain durable en Algcric 
aujourd 'hui. 

I 
I 

La pratique du projet urbain pourra apporter un plus dans le processus de 
concretisation des ambitions du plan straregique d'Alger .cn integrant !es notions et principes 
du projet urbain , etant donnc qu'il sc dcfini: cornme projet intcrrncdiaire entre la planificarion 
et I'archirecrurc, visanr a representer lcs qualires concretes de I'espace, a inregrer I'enscrnble 
des acicurs urbains , a mcttrc en ccuvrc des strategics tlcxiblcs , faitcs de va ct vicnt de 
manicrc globalc , spatialcmcnt ct tonctionncllcrncnt . ncgocicc ct cchclonncc dans le temps. 

I 
I 

• La reconquete des espaces liuoraux a travers la stabilisation du trait de cote. la 
rehabilitation du cordon dunaire, la con olidation des zones de falai es et la 
rcstauration des grandcs plagcs sablcuscs. 

• La reduction des risques narurcls et technologiqucs a traver la rnise en ceuvrc de 
nouveaux principes d'arncnagcmcnt. 

I 
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3 .2. Les trois dimensio11s du devel~)ppement durable : 

(Source: Qu'est-ce que le developpernent durable?, Karen Delchet, 2004, Collection« A 

savoir » P.10) 

F'ig.6. Le developpement durable: historique et evolution 
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Base sur I'inrcracrion de trois milieux interdcpcndants ct indissociablcs 
(I'environnement, la sociere et I'econornie) .Toute la philosophie et lenjeu du developpement 
durable sont dans cette recherche dequire et d'equilibre entre con ervation et developpernent 
Jiant les trois milieux precedents avec un deuominateur commun: le bienetrc et la survic dans 
les rneilleurs conditions de 1 'etre humain. 

1987 « un developpement qui repond aux besoins du present sans compromettre la 
capacite des generations futures i, repondre aux leurs. ».Pour ctrc rcconnu cornrnc 
neccssairc lors du sommct de la terrc, Rio en 1992. Le Somme! de Rio met en place un 
programme d'action pour le XXk siecle, appele Agenda 21 ou Action 21. 

I 

La premiere prise en cornpte de lcnx ironnement et de la notion de developpernent 
durable remonte a 1972, suite a la premiere Conference des ations Unies sur 
I' Environnement, appelee aussi Conference de Stockholm. Le terme de developpernent 
durable est apparu cornme concept operatoire dans le Rapport Brundrland, Notre avenir a tous 

I 
I 

Ainsi, pour palicr a ccnc crisc globalc : une recllc prise de conscience des limite. 
physiques ct cnvironncmerualcs de la ville, ainsi quc de l'ciat de malaise ct de mal de vivrc de 
la population en ville, ont fair naitrc unc nouvelle politiquc dont Jc principal but vise a 
changer la ville, la renouveler et la modifier durablement afin darneliorer la qualite de vie. 

I 
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Depuis que le Sommet des villes, organise en 1996 a Istanbul par l'ONU a reconnu 
explicitement que les villes constituent l'un des enjeux majeurs pour l'avenir de la planete, 
tous les arguments sont bons pour culpabiliser la ville, ses concepteurs, ses promoteurs, ses 
gestionnaires et meme ses usagers .Or, la prise de conscience ne suffit pas, ii faut encore 
preparer les outils et les moyens pour affronter les defis. Ne dit-on pas « la ville est partout 

Seton Beatrice Bochet et Antonio da Cunha de l'Observatoire Universitaire de la 

Ville et du Developpernent Durable, 

« L 'approche durabiliste etablit / ... J /es politiques publiques permettant d'articuler le 
developpement socioeconomique et l'amenagement spatial des agglomerations avec une 
gestion prudente de i'environnement ». 

De la simple aspiration au developpement durable (DD), nous passons a celle de 
developpement urbain durable (DUD), pour constater que c'est bien la ville, ceeur de tous 
les progres qui detient les cles de reussite .Cela nous ouvre des perspectives nouvelles pour 
l'approche conceptuelle de l'urbain et pour des experiences de son application concrete. 

3.3.Le passage du developpement durable (DD) au developpement urbain durable 
(DUO): 

(Source: d'apres VEYRET, 2005, p 22) 

Fig.7. Trois dimensions du developpement durable. 

Gesnon des lbSOIU'Ce5 ....._ .. 
ct prorecnou centre 
les nsques 

• Actions sur l'environnement : preserver, ameliorer et valoriser l'environnement et les 
ressources naturelles sur le long terme, en maintenant les grands equilibres 
ecologiques, en reduisant les risques et en prevenant les impacts environnementaux. 

• Actions sur le social : satisfaire les besoins humains et repondre a un objectif d'equite 
sociale, en favorisant la participation de tous Jes groupes sociaux sur Jes questions de 
sante, logement, consommation, education, emploi, culture .... 

• Actions sur l'economie: developper la croissance et l'efficacite economique, a travers 
des modes de production et de consommation durable. 
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)..- Mc urcs pour le lien social: 
Conccvoir un projct urbain qui rcnforcc la cohc: ion sociale par: lcquitc. lintcgration 

socialc ct la vie locale (rcnforccmcnt de as ociations locales, ateliers dcchangc. 
commerces et services de prox1111111.! ... ). 

I 
3.6. Mesurcs pour un de,cloppcmcnt urbain durable applicable au projet urbain durable: 

l.es objccuf du devcloppemeru urbain durable produi sent une releciure le· enjeux 
urbains, ccue rclecturc sc truduu par ladopiion de terns les acieurs du projet urbain de-, 
principes du developperncnt urbain durable lors de route le crapes du projet. 

I 
I 

I 
Le dcvcloppcrncnt durable cs 1 difficile a traduirc dan: les projcts urbains. En cffct. le 

concept repo ant sur plusicurs pitiers (cnvironncrncntal, social ct cconorniquc) 
« l'attachement fl une caracteristique de durubilite 11e suffira pas a qualifier 1111 projet de 
durable» ( Plo11u, 2007 ). 

I 
Qucst-cc quc le PrOJCl rbain Durable '? A quel moment un projet urbain est-il 

qualific de durable'? 

I 
3.5. Le projet urba111 comme out ii de com;rell at ion des pnnc1pes du de, eloppement 

urbain durable : 

I 
I 

• Rcvitalisauon des centres, mnitrisc de I 'cnergic, dcchets, eau. 

• Frciner, stopper le phcnornene de letalemeru urbain ct rcvcnir vcrs les terrains Jej~i 

urbani cs (renouv eler le zone· dclabree · ou marginali sees, utili er le· frichc · pour 

rcduirc l'ctalcmcnt urbain). 

• Preserver l'hcritagc culturcl, promouvoir des rncthodcs durables de construction ct de 

gestion de batiments, 

I 
I 

• Pre ervation de I'envirormernent ct de eco y terne : la ville e caracterise par une 

I concentration de bari (valour painmonialc) ct appclle ,i linnovation darts le dornamc 

architectural, pour maitriscr la dcpcnsc dcncrgic. 

• Adoption de la rruxitc socialc : la ville competitive ct attractive ncccssite la 

concentration d'acrivite econornique . I 

Une ville doit pcrmeurc la satisfaction des besoms de tous scs habitants et fav onser la 
cohesion socialc : I 

3...l. Implications du devcloppemcnt urbain durable: I 

• Un logement conferrable pour ious. 
• Le dcveloppemcnt d'ctablissement hurnain viable· (I 'environnerneru, le droit de 

l'hornrnc, le de cloppement social .... ). I 

ot'1 est l'urbaniste? ».Les premieres resolutions en favcur dun dcvcloppcmcnt durable 
urbain de. ville voient lc jour, le. ctats scngagent a concreiiscr deux objectifs: I 
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4.1.Dcfinition ct contcxtc d'cmcrgcncc: 

Le rcnouvellernent urbain est un concept dcveloppe par de archirecic .. urbani re ct 
amcnageurs dans les annecs 1980, dan la conrinuite de la dernarche du dcvelopperncnt 
durable et la logique de « Rcfaire la ville sur la ville» qui de ignc laction c.le reconstruction 
de la ville sur elle-rnerne et de recyclage de se ressources banes et Ioncieres. 

I 
I 

4. LA POLITIQUE OU RENOUVELLEME T URBAIN: 
I 
I 

I 

La complexite de ce .ysternc relationncl (DUD ct PUD). qui impose la prise en 
comptc de· echclle · tcmporellcs et spatiales, appclle done a unc reflexion serieuse, irnpliquaru 
de poliiiqucs plus localisecs ct plus restrictive a diffcrcntc cchcllcs et conccrnant 
differenics problernaiiques. parmi le quelles. nous pouvon ciicr le rcnouvellemcnt urbain 
dans l'objectif de reconqueie de la , illc. de. e e paces, ainsi que l'arnelioraiion du vccu de 
ses habitant. . 

I 

Que cc soicnt des c. paces publics (exposes calmc: ; rnineraux, vcgctaux ; fcrrncs 
ouvcrt ou, collcctif privcs, tcrnporaircs permanents. ex-time intimcs) ils ont tous un role 
central dans unc ville durable .Accucillant unc divcrsitc de pratiqucs ocialcs ct apporiaru unc 
varictc dimprcs ions visucllcs sonorcs ou olfactivcs, ii sont le. vecrcurs de I'urbanitc. 

I 
I 

« C'est p(lr leur intermediaire que se vit le plaisir ou le deplaisir d'etre en vie. Pour 
ren dre la ville agreable, ii faut redonner aux espaces publics leur fonction structurante et 
depasser le statut interstitiel indefini qui est trop souvent le leur » Dind 2011. 

I 
3.7. Le role capital des cspaccs publics: I 

• Financer l'equiperneru et as urer la viabilite a long rerrne (les parrenariats public - 
privc. la mise a disposition dun terrain par la collectivite). 

• Creer des logerncnts ct cmploi (Iavori er la mixiie ocialc ; prornouvoir lcs cmplois 
locaux). 

• Agencer les fonctions urbaines (rnix iie. centralitc ct reseaux). 

I 

},,- Mcsure pour la viabilite economique: 

I 

I 
I 

I 

• Optimi er la con omrnation energctique de baiimcnts : reali er des batirnent 
econorne: en cnergie, encourager la renovation ecologique de batiment , ge tion 
energetique a I'echelle du quarrier. . en ibili er le habitant a la protection de 
l'environnemcnt ... ). 

• Reduire le transports individuels motorises : dcveloppcr les transport publics, 
favoriser la mobilitc dou c (tramway. piste cyclable), encourager le covoiturage .... 

• Arneliorer la gcsiion de l'cau ct favoriscr la biodiver ite (recuperer une panie de caux 
pluviales, realiser de toirures ct facades vegeialisees. promouvoir la biodivcrsite a 
travcrs l'amcnagcrncnr de. cspaccs vcns,jardin .... 

• Optimiser le cycle tics materiaux et limiter les dechcts : construction ccologiques. 
utilisation <le· materiaux locaux, la gcstion de· dechets domesiique · .... 

I 
},,- Mcsurcs pour 1 'cnvironncmcnt : I 
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1' D'apres le dicuonnairc 1< Petit Robcrt » 111. Rl:'.'-!AUNDIE Serge, Urbanismc. mars :woo. hors enc. 13. p 11- 
12 I 

Cette transformation lourde implique, notamment, de operations de demolition et 
I'ernergence d'une offre nouvelle de logcmcrus sociaux. La renovation de quartiers ne se I 

I 
I 

Quarticrs pcriphcriqucs des annecs soixante, destines souvent au sectcur dhabitar ct 
au logcment ocial, apparaissaicnt alors com me lapogcc de "la modernite". Deconncctcs 
des viii es. ces ensembles . e sent degi adcs rapidernent causant ainsi de nombreux problernes 
de segregation et de fragrneniauon sociale. 

Les interventions consistent done, en general. a assurer. non seulerncnt. la coruinuiie et la 
diversiie du milieu urbain pcriphenquc. mars elk aspirent egalernent a rehausser la valcur 
cconorniquc ct foncicrc de ccs cspacc . a tin de le· rend re plu conviviaux ct rnicux adaptcs a 
la vie ct a la sccuri re Jc I curs habi rants. 

I 

• La requaliticarion des QranJ ensembles: I 
I 
I 

En plus de leur porenricl fancier capable de ralentir le processus detalement urbain 
sur les terre agricoles. Ces friches sc situent generalement au centre de I 'agglomeration ou a 
la transition entrc centre et peripherie. leur proxirnite de quaniers ociaux ou en difficulte 
delles un moteur de changcment, leur reintegration dans le processus de developpement 
urbain represente un enjeu majeur des politiques de renouvellement urbain. Les principes 
dactions qui s'y rapporicnt soru csscnucllerncru la po ibiliic de diversification des fonctions 
urbaincs ct unc mix ite socialc. 

I 
• La reconguete des friches urbaines : I 

Les operations du renouvellement urbain interviennent sur des sites et situations 
ouvent locale et specifique qui peuvent , arier d'un contcxtc a l'autrc. mais leurs objecrils 

resteru les memes. ous en citons deux categoric la reconquete de friches et la 
requalification des grands ensembles 

I 

-L2 Actions du renouvclkment urbain (RU) : I 
I 
I 

L'objectif de ceue pensee est de definir des chema viables, vivables et equitables 
qui rcpondent, dans la duree aux contraintc sociales, econorniques et ecologiques de· 
aciivite · humaines aujourdhui dans des quarrier · stigmatises. Ceue volorue de 
developpernent ne doit pa se restreindre a des portions de villes nouvelles, mat s'axer 
essentiellement sur un tissu urbain cxisrant fragile pour le dynarniser, le rncure en coherence 
avee les quartiers limitrophes et impul er le concept de ville durable .... En d'autrcs tcrmc: 
favoriser la densification a l'etalemcnt urbain. 

I 

• La premiere consiste en un remplacernent des choses, soir un reapprovisionnernent. 
• La dcuxicrnc est celle dc « la rcmisc en, igucur dans lcs memos conditions». 
• La derniere plus adaptee aux acres urbanistiques, ignifie quanta elle un renouveau ou 

unc transformation. 
I 

Commc le soulignc Serge RENO DIE15 ii cxistc rrois definitions du renouvcllcmcnt: 

I 
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"DI· LA HROISI·. Patrice hup arcluvc-sic .ccsd cnrs.f 
I ROUX Jean M11:h.:I, « Rcconstruirc la\ illc sur lu v illc "· P 111. 

I 
I 
I 
I 

Jean Michel ROUX dcfinit lcs trichcs urbaincs comrnc ctant : « des zone ou 11011 
observe 1111e baisse significative des utilisations du sol ( par des en/reprises, des habitants, 
des equipements) , avec des pheuomenes de vacance . et 1111e diminution des 
investissements immobiliers , des depen ies ti'entretiens et de m aintenance ). »17 

I 
I 

Pour Pat nee Jt• la BROISI- « la [riche est tout r, la fois u11 avant et 1111 apres, 
annonciatrice d11111e intervention /111111ai11e possible et stigmate d'une experience revolue. 
Les/riches sont ces sortes de limbes, entre nature et culture, entre ruine mortifiante et 
espoir d 'une renaissance ».1<1 

I 
I 

Le dcclin industricl, la d 'localisation dindustrics ct le changcmcnt du systcmc 
producrif dans lcs annees 1970, ant suscite I'apparition de dents creuse: dan. le. ville-. de 
nornbrcux lieux, symbole dunc ere industriclle. rnarchande ou militaire, se rctrouvcront 
abandonnes et inutili cs du foit de fcrmeturc des usine: et de· cascrne ain i quc la 
desaffectation dcntrepnscs mdusirielles. Ccs espaces destructures sent identifies park rcrrne 

frichcs urbaine . 

I 

L'originc du terme « Iriche » pro, icnt du mondc agrairc. 0(1 le termc designait la 
tcrre non cultivcc dans un cycle de jachere .Par extension, le tcrmc dcsigne aujourd'hui route 
chose inutilisec depui . un cenuin temps, doru le potentiel n'a pas ere devcloppe. 

5.1. Definition et orig1nc des fiches: 

I 
I 

I 

Le frichc urbaine constituent de veritable opportunucs patiale en milieu urbain, 
sinscrivant ct rcpondant plcincmcnt a la politiquc ct aux objcciif du rcnouvcllcrncnt urbain 
par lcur situation prix ilcgicc ct possibilitc de lcur insertion dans le tissu urbain. lcs 
nornbreuses possibilites liees a leur recuperations font delles le principal fond dintervenrion 
du renouvcllcrncru urbain. 

I 

5. FRICHE, URBAINE CO:vil\lE CHAMP D'INTERVENTION DU 
RENO VELLEME T URBAIN 

I 
I 

I 

L'cspace de grand· ensembles, doll desorrnai · faire profit dune politique de 
renouvcllernent et de mixite urbaine, fonctionnclle et ocialc a traver larnelioration de la 
gc tion de services ct des cquipcrncnts (cntrcticn des irnrncublcs et des cspa cs cxtcricurs, 
gardicnnagc, crviccs urbains ... l.Differcntcs operation. rcccrnmcnt cntrcpriscs ant donnc 
nais ancc a des projets de renouvellemenr d'unc grandc rcussite. 

I 

lirnitc pas a une intervention sur le bati. elk, isc cgalcmcnt a rctrouvcr un cquilibrc de la vie 
de cite, qui a etc rompu. 
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• 11 istorique, 
• Type de frichc. 
• Affectation iniualc (prcrrucre fouction Ju site). 
• ffectat ion trans, to ires ( i I arriv e quc des si te en Irichc a pres a, 01r urreic lcur act 1, i te 

prirnairc soieru utilise. temporatrcmcnt pour des acriv ires de depot ou de stockagc, le 
temps qu 'un pro jct ou qu 'une toner ion dcfiniri vs: leur oi t a ffecice. I 

/\-Caractfostiqucs ~l.!neralcs : 

clon Djcllata (2006). Les frichcs urbainc c dcfini sscnt par lcs caracrcristiqucs 
communes suivantcs 

I 
I 
I 

5.3. Caracteristique des frichcs urbaines : 

I 

• 

L 'ob ole cence dunc zone dacuv ite. qui narrix e plus a auirer les activites pour 
le quelles, cllc ctait dcsiincc au depart lors de sa creation. 
La pollution du terrain dent le cout de traitcrnent pcut rcbutcr ccrtains acqucrcurs 
potenuel 

• I 
I 

• Le· difficulies daccc sibiliie au lieu, au quarrier ou a la zone d'aciiv ite, au ire en 
general rcsteru une coutrauue Corte pour le rnainucn des acuvitcs. 

• D'autres raisons liecs au'< caracteristiqucs du tcrritoire en question. I 
I 

• Abandon d'unc activite ou dispai iuon de branches cnticrcs de lindustric. 
• Fusion ct vcrue dcntrcpnscs. 
• Evolution de rnoycns de production et done augmentation du renderncnt sur de 

.urfaces plus petites. 
• Faillite dune entreprisc. 
• Demolition suite ~1 de· catastrophes ... 

I 
I 

L 'apparition de ces fnche · est due sou, cnt a: I 

Les territoire pre .entaru une grande concentration dacrivites et done de ire · 
industncls, tendanciellcrnent plus exposes aux mutation de I 'econornie. rt qucnt de gcncrer 

plu de frichc , surtout dans le conrcxtc actucl de ralcnu scmcrn cconorruquc. Ccs sites 
pcuvcnt aussi ctrc exposes aux risqucs de dclocali: ation. 

I 
• Par rapport au contexte economique : I 
5.2.Lcs differcnts focteurs gcm:ratcurs de frichcs urbaincs: I 

De nos jours, le tcrrnc Iriches urbaincs c t unc appellation a plusicurs cas de figure 
rcgroupant dunc part, des sites vierges, avcc ou san ouv rages, dans un bon etat ou a lcrat 

dinccrtitude el <le delabrement, de vacance ou de ous-utili ation, leurs confcraru le raiut de 
lieux abandonnc et d'autre pan de vrai: parrirnoinc historiques (indu triel , miluarre , 
porruaires, comrnercialcs, de transport ct hospitalier ) ou de toute autrc nature. Chacunc se 
forme scion de processus et touchc s des territoire · differents, 

I 
I 
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Correspondent a des espaces et batirncnts delai ses uite au depart de larmcc . a 
l'in tar de ca eme , hopiraux, bases aeriennc , terrains dcntrainerneru, de base de 
fortification edifices en pcriode de guerrc, de terrain nu non equipes pour l'urbanisation, ou 
alors des terrains ponctues par la presence de baiiments ii letat de ruine. 

r Friches militairc::.: 

I 
I 
I 
I 
I 

Rcsultantcs de lccoulcmcnt de lindu tric navalc .Cc frichc sont spccifiquc aux 
vi lies rnaritirncs ou portuaircs. caractcri: cc. par la presence de chantiers navals, Elles sent 
gcneralement implantee sur le pouts ct occupant de va: te espaccs en plu des docks et des 
entrep6t sur le quais. 

I 
> Friches ponuaires : 

5.4. Types de frichc. urbaincs : 

• Statut foncier ct proprietairc (la frichc). 
• Instrument, de ge uion en vigueur (PDA , POS). 
• Institutions de decision. (montage institutionncl. adrninistratil). I 

I 

E- caractcri tiques juridico-politiques: 

• Servitudes cxisiarucs ct leur eun. 
• Acces ibilite de la frichc. 
• Etat des ouvrages ct constructions cxistaruc (structure, installation ct ctat du sol). 
• Exposition aux ri. qucs rnajcurs (naturcls ct tcchnologiqucs). 

0- Carnctcristiqucs techniques de la friche: 

I 
I 
I 
I 
I 

• Topographic, geologic ct hydrographie du ·ite. 
• Pollution ( ol ou sou -sol de la frichc). 
• Trame paysagcrc. 

I 
C-Caractcristigues em ironnementales, nature lie et paysagcrcs : 

• I 
• 
• I 
• 
• 

urface iotale ct urface bfiric . 
Nombre de batirncnts ct surface construiic totalc (SI 108) . 
Etat des ouvrages, qualite archiiccturale ct type doccupaiion . 
Acccs ibilitc . 
Type de flux (rnccaniquc, cyclablc, pictons) . 
Axes de composition, dorninantcs ct repcrcs, perspectives interessarue .. 

• I 
• Situation par rapport a la ville et au quarticr. 

B-Caractcrist1gucs spatialc. : 
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ix DUMESNIL France el OUELLET Claudie.« La rehabilitation des friches industrielles : un pas vers la ville 
viable». in VenigO-la revue en sciences de l'cnvironncrncnt sur le web vol 3 n 02 .octobre 2002 : 
www , vertig0.uqanua/vol3n01/an7vol3n2, f dumesnil _c_oucllet .html. I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

Les frichcs, au sens indusrricl, sont done directemcnt liccs a des terrncs comrne 
chomage, ruine, histoire difficile (histoire des usines, des ouvriers ... ). Elles sont ainsi le 
ternoin de I 'ere industrielle et done la rnemoire du secteur econdaire a son apogee dan une 
epoque cu I'econornie de secieur tertiaire etait dominante. Elles sont situee en milieu urbain 
avec facilires dacces et de distribution. Les friches industrielles sent les plus repanduc dans 
le milieu urbain et celle qui font l'objet des plus grandes operations de reconquete. 

I 

D'apres France DUME SIL et Claudie OUELLET « /es friches industrielles sont 
decrites comme etant des anciens sites industriels usines ou terrains associes a des usines, 
tels des entrepiits ou des decharges-qui sont m aintenant abandonnes ou sous utilises »." 

otre intervention porte tout particulier sur la friche industrielle d'ou la definition de 
cette derniere : I 

I 
I 

Souvent situees en milieu urbain dense (quartiers residentiels ou centre 
tertiaires) .Resultantes de la demolition de certains batimenis verusrcs, de la resorption 
dhabitat prccaire ou suite a des catastrophes naturelles ielle, le seisme. 

I 
I 

:,. Les friches rcsidenticllcs : 
I 

Les friches commerciales : sont souvent la resultante de la ferrnerure de petits centres 
cornrnerciaux de proximite qui ne generent plus assez de beneficies pour se maintenir sur 
place, noramment en raison de la baisse de revenu des habitants, ou d'une baisse de 
frequentation. 

I 

Ces friches, anciennes ernprises ferroviaires, sent liees a certaine activites de depots 
ou de service urilisant de grands locaux de siockage , d'entreposage . de rnagasmage ou 
dentretien des locomotives. I 

>" Friches ferroviaircs et commerciales : I 
39 

I 
I 



I 

• Regeneration : « la regeneration urbaine un concept restreint que celui du 
renouvellement urbain. En effet elle s'attache plus particulierement a la reconqtdte 
des /riches, souvent situees a proximites du centre -ville. Elle prend son origine 
dans la desindustriatisation et le passage a une base economique urbaine plus 
tertiaire qu'industrielle. En liant avec le renouvellement urbain et le developpement 
durable, ii s'agit avant tout de faire en sorte que l'espace concerne puisse s'integrer 

I 
I 
I 
I 
I 

• Restructuration : arnenagement d'une nouvelle structure, comme la restructuration du 
centre d'une ville, en dormant une nouvelle organisation spatiale et fonctionnelle aux 
friches et aux constructions qui s'y trouvent. 

Reamenagement : processus visant a assainir et arnenager un terrain en friche pour le 
transformer en un nouveau lieu de plus grande valeur et utilite. 

• 

II existe differentes pratiques d'intervention sur le tissu urbain, notamment de la 
perception des friches et des problemes qu'elles posent. Plusieurs criteres entrent dans le 
choix des actions a adopter pour le projet. 

5.5. Interventions sur les friches urbaines et procedures de reconguetes: 

Fig.8. Processus de desindustrialisatien des villes (la migration de l'industrie des centres 
vers les peripheries) 

(Source: schema elabore par les auteurs) 
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20 Strategic <le rcconqueie des [riches urbaines, cas de la ville de Boufarik par A.Djcllata. l:.PAU (Ecole 
Polytechniq uc d ' Arch uecturc ct d · urbarnsmc. A lgcr, I\ I gene J. 2006. P ~ 1-4 2. 

19 

I 
I 

Si les Constructions existantes dans les friches, de par leur position ou aspect 
architectural prcscrucnt un intcrct historiquc qui rcflctc unc phase de la creation de la ville 
ou de son dcvclopperncnt ou alors unc phase de l'histoirc de l'architccrurc ct de sc. 
techniques con tructives. apponant une composition unique, cela rnene a une reflexion en vue 
de la conserx at ion du barirnent rnerne si sa rehabilitation engendrerait des surcofns. 

I 
I 

I- Criteres qualitatifs: 

Nous pouvons cnumercr trois critcrcs qui pcrmetrent de faire cc choix : I 
I 

Les diffcrentcs actions quc ncccssitc la regeneration d'unc frichc, sc trouvcnt souvcnt 
grevees d'un cont superieur a celui d'une construction neuve. Dans ce cas se pose le choix de 
conserver ces batirnents ou alors de le raser et de reconstruire. I 

Comme deja enonce, les friches peuvent contenir des constructions ou non. Dans le 
cas ou celles -ci sont presentes, leur reutilisation est soumise a uncertain nombre de criieres. 

6. CONDITION DE CONSERVATION DES BA TIM ENT EN FRJCHES 
URBAINES20: I 

I 

I 

Lorsque !es batirnents sent juges sans valeur particuliere et voues a la destruction. on 
parle alors de renovation; ce terrne est aujourd'hui connote negativemcnt. Ce type 
d'intervention urbanistique. ires pratiquc dans les annees 1950-1960, consisie 
en « I'elimination de tissus habites, incontestablement vivants, mais juges incompatibles 
avec les idees d'une certaine modernite et, de surcroit, generateurs d'appreciables profits 
financiers.» (Cha line, 1999 ). 

I 
I 
I 

La rehabilitation est alors « un ensemble de travaux visant <1 transformer un local, 
u11 immeuble ou u11 quartier e11 leur rendant des caracteristiques qui les rendent propres au 
logement d'un menage dans des conditions satisfaisantes de confort et 
d'habitabilite » (Merlin et Choay, 1996 ). Quant a la reconversion des friches industrielles. 
expression courantc, ellc signific l'arnclioration ct le changcmcnt d'affectation d'un barirnent 
ou d'un ensemble de batirnenrs a usage industriel. 

I 
I 

La restauration, la rehabilitation ct la reconversion s'appliquenr a des batirnents; la 
premiere impliquc un retour a l'ctat d'originc, la sccondc unc modernisation sans changcmcnt 
de fonction, la dernierc unc modernisation avec changcmcnt de fonction (Kellerhals ct 
Mathey. 1992). Si la restaurarion concernc gcncralcmcnt un cul batimcnt qui. par sa valcur 
historique ou architecturale, merite d'etre con erve, la rehabilitation et la reconversion 
peuvent egalernent concemer un ensemble de batiments. 

I 

dans la ville et se developper durablement. II 11 'est plus question non plus de raser 
l 'existant pour faire du neuf »19 I 
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• Definir les alternatives de rcconqucie 
• Mobiliser et gerer les cquipes pluridisciplinaire · (econorni tc, urbarnste, arnenagcur 

architecie, pay agiste, pcciali tc en environnerncnt, ... 
• Realiser une analy e d'opponunites ou de risqucs par des eiudes de marche et de 

etude technique (probable depolluiion. arnenagernent. ... ). 

I 
I 

E t unc tachc cornplcxc qui precede par la mi. c en ynergic de competence. de 
nornbrcux acicurs. Le partcnariat est la rcu .• ire de la rcconqucie de route frichc urbarnc. 
L 'elaboration d'un projct prcalablc est ncccs a ire ct dcfinit le. tachcs ,1 accomplir a sav oir: 

7. RECONQUETE DE FRICHES URBAINE I 
I 

Ainsi levaluauon de· couts dintcrvcnrion t''>I spccifique it chaque fnche et a chaque bii1i111e111 
suivant le programme em isage. I 

I 
Renforccmcnt de la structure poricusc. lcs travaux de second ceuvrc, 1 · adaptation de. circuits 
techniques aux rcglcs rcccntc-. lcs subdivi: ons intcrnc pour 'adapter au programme 
toncrionnel, le rearnenagerncnt externc pour assurer la liai son avec le. quartiers. 

I 

Apre cxperti e si le couts de rcconvcr ion et dachat de la friche ont inferieurs ou 
egaux aux prix de demolition-reconstruction. I'operation de reconver ion a route le. chances 
de reussir, car ii faut prendre en consideration uncertain nornbrc de urcouts dus au: 

La Rehabilitation ou la reconversion dunc frichc urbainc obeit aux lois financiere . I 
I 

Un baiiment au plafond ire haut ct aux trames trop rigides ·emble dore ct deja 
difficile a reconvertir en logemcms, qui sont sournis a de· critercs techniques et normes de 
surface lies aux rcglc: de financcmcnt de logcrncnts. Ou au contrarrc des batirncnts occupant 
des espaces de centralite necessiteru un programme fonctionnel specifique de grande surface 
ct hauteur poseront quanta eux de problerne de trame in uni ante. 

Le choix du programme fonctionncl influc fortcmcnt ur lcs possibilite: de 
rcutilisation des baumcnt: cx i rants. Ccs bfitimcnt aux trarncs structurellcs specifiqucs, 
po ent souvent de probleme dadaptation ct demise en place de nouvelle fonctions. 

3- Criteres lonctionnels : 

Ainsi le timation ayant trait a la solidiic ct a la capacite de reconver ion de· barimcnts 
ancien influc majoritaircrncnt sur le choix de con crvation ct de composition avcc cc 
dcrnicrc .. 

I 
I 
I 
I 
I 

• Capacitc des fondations ct de la structure portcusc t't ctn; utiliscc. 
• Elements de second ceuvre a recuperer. 
• Capacite d'adaptation aux nouvelles regle arui-incendie et de securite. 

Cc critcre sont gcneralernent dccisifs nece sitant une analy c pous cc et deiaillec 
des lieux a reconvertir. Elk· soru generalemcnt d 'ordre uructurcl : 

2- Critcres techniques : 
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•:• Sch6ma rccapitulatif du d0roult.:ment du projct urbain de reconquetc des friche 
PURF: Voir cherna A 

Le dcvclopperncnt destine a cclaircr le proccssus de chaquc crape chronologiquc du PURF c t 

pre cntc en annexe 5. I 
I 

(Source: MR LAOUAR, C TAHO , C BOULEMIA, « Merhodologic de conception ct de 
mi e en ceuvre dun sysieme d'inforrnarion urbain », deuxierne rencontres ADRET.) 

Fig.9. Chronologie du projct urbain 
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I 
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Le projct urbain de rcconqucrc d'unc frichc pre. cntc des particularites ,i prcndrc en 
consideration en relation uvcc le caracterc speci fique ct la charge historique et fonct ionncllc 

du ire. Sa mi c en ceuvrc repond ccpendant a la dernarchc globale du projet urbain (voir 
figure 9), necc sitant une adaptation, les travaux de Djellata (2006), prescnre un proccssus 
logique ct chronologique d'un projet urbain de reconqueic d'unc friche urbainc adaptc it un 

contcxte local (Boufarik, Algcnc). Le schema A, prescnte cc processus. 

8. ELABORATIO DU PROJET URBAIN DE RECO QUETTE 
URBAINES (PURF): 

a logiquc evoluiiv e. son cadre de conccrtation ct . on adaptabil ite aux di ffcrcrucs 
action d'amenagernern font de lui l'outil de mi e en ceuvre de la strategic de rcconqucic des 
friche urbaincs par excellence. 

II nou apparait a present clair que la demarche de rcconqueie de (riches urbainc e t 
unc demarche hautcmcnt strategiquc ct precise, qui necessitc des procedures et actions 
specifiques qui ne peuvcnt sintegrer quc dan · le cadre d'une dcmarchc globale du projet 
urbain. 

• 
Rcchcrchcr ct optimi. er de. financcmcnts . 
Analyser ct choi ir unc structure juridiquc stable de portage de projct. 

• 
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Des lors nous proccderon · ,i une analy ·c du site dinicrvcntion (analyse morphologic) 
afin de ressortir avec un diagnostic general de notre perirnetrc dintervcntion. cc qui nous 
pcrmcura de dcfinir lcs cnjcux urbains ct par la suite !cs concepts cl lcs principcs de noire 
intervention. I 

Les experiences crudiccs 'cxcrccnt a diffcrcntc cchcllcs de planification, ct cssaycnt 
dcntourcr des problcmatiqucs similaircs a noire cas d'ctude. Ccci va nous aider a en tircr le 
maximum d'enscignements qui seront des points de levier pour notrc intervention urbainc. I 

I 

Le chapitre 3 du mcmoire essaye danalyser les actions cntrcpriscs dans le cadre 
d'operations damclioration urbainc locales ct lcs enjeux portcs par le plan traiegique 
d'Alger conccrnant notre site dintcrvcntion ccci va nous pcrrncrrrc de porter un regard 
critique sur le. mesures qu'il crureprend au nivcau de cette zone ct qui scra sui i d'une etudc 
d'exemplc. etrangcr concrets. dexpcricnces variccs uiilisant le Projet Urbain, cornrnc 
moicur de requalification urbaine et de rcconqucte de friche urbaines . 

I 
I 

Apres avoir retrace I'cvolution chronologique du PU. ses caracteri tiques et 
particularitcs, ainsi que . on intcrct pour le procc sus de rcconquctc de frichcs urbaincs 
(PURF), nous souhaitcrons en cc qui uit apprehender ccttc procedure de reconqucrc des 
friches urbaines a travers une simulation concrete adaptee au cas du quarrier des abattoir . 

I 
I 

9. CONCLUSION 

I 
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Fig.12. Le nouveau siege de parlement 

(Source : revue vies des villes, hors-serie, numero 3) 

. Le projet du siege de parlement (structure emblematique) propose pour le quartier des 
abattoirs et approuve par le PDAU d'Alger, n'est qu'une operation de destruction totale 

I 
I 

Alors, que propose le plan strategique d' Alger au niveau de notre site d'intervention 
en vue de la resorption et la reintegration des friches dans la dynamique urbaine? Quelles 
sont les mesures qui ont ete mises en place. afin de repondre aux preoccupations du 
developpement urbain durable ? 

I 
II 
1, 

11 

I 

I 
I 

De tradition coloniale, ce quartier qui occupe une position strategique dans l'aire de 
centralite de la ville d' Alger, regroupant aujourd'hui uncertain nombre de sites a l'abandon , 
qu'on peut considerer comme etant en friche, ii est done plus qu'evident que la reconquete 
des friches ainsi que la requalification du quartier est aujourd'hui la seule option possible pour 
le developpement durable de la ville, les terres agricoles etant exclues de l'urbanisation . 

I 

En rappelant plus haut (dans le chapitre 2) les objectifs de la politique de 
developpement durable et celle de renouvellement urbain et leur outil de concretisation qui 
est le projet urbain durable, ii nous apparait clair que le quartier des abattoirs possede des 
potentialites indeniables de transformation et de renouvellement de son perimetre urbain. 

I 
I 

Le quartier des abattoirs est en rnajorite un site industriel classe comme « friche », 
qui se prete au renouvellement urbain, disposant d'espaces mutables orientes vers une 
delocalisation et de reserves foncieres qui permettent une reorganisation urbaine en 
profondeur Cela nous a conduites a le designer dans l'intention d'y effectuer une 
eventuelle intervention urbaine . 

I 

I. I .Presentation du site d' intervention : I 
(Source : photo satellite 2015) 

Fig.to. Situation du quartier des abattoirs 

/J 

I 
I 

I 

1. PRESENTATION DU SITE D'INTERVENTION (QUARTIER DES 
ABATTOIRS) 
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r: Rcconx crsion de· batirncru ex i rants a, cc re truciurations de· lieux. 
:,... Rcconx crsion de. batirncnt: cxistants a, cc rcarncnagcmcnt des lieux. 

En vue de reponde a ccs questions ci, nous allon · essayer desquisser une serie de 
reponses aces dcrniere . en analysarn quelqucs exemple etranger dans le but de 
'apcrccvoir de la manicrc dont on traite la problcrnatiquc de la rcconquctc de frichc ur la 

scene intcrnationalc. ous al Ions done tenter dillusrrcr ccla a rravcrs unc crude comparative 
de differents projet de rcconquete des friche qui rouchent e entiellcmeru deux types 
dintervemion urbaines : 

I 
I 
I 
I 

Pcut -on rcpondre a la , olontc politiquc en aucnuant la vocation icrtiairc imposcc. en 
dotant le quanicr d'cquipcrncnts de haut nivcau a l'cchcllc de la ville tout en. "inscrivant 
dans la rnemoirc du lieu? I 

I 

E t-ce que la table ra e pourrait '3tre une olurion adequate pour la reconquere de 
friche ·1 

Cette situation critique nous a arncnecs a nous po ser diverse que uions parmi 
lcsqucllc : 

I 
I 
I 

Ccs batimcnts rneritcnt d'etre rav ivcs ct dotes dun ccond scuffle, dunc s ccondc 
vie en lcur donnanr une fonction modcrnc pour as urer lcur ur ic. afin de per i tcr encore ct 
ctre ici pour le generations futures, pourtant ce. valeurs sont meconnues et les decideur n ·y 
, oient qu 'un potentiel foncicr a recuperer. 

I 

I 
I 

Ccpendant bien qu 'en eiant en friche. ce quarrier se caracteri ait par une forte 
animation urbaine due a l'cxistcncc de restaurants en relation avcc le abattoir. qui oru 

donnc lcur nom au quarticr. en outrc le. batirncnt des abattoir construits en 1929, dont 
I 'amc rcstc intactc pre cnrcnt un intcrct architectural rrcs important ct rcgorgent de detail 
architecturaux tre origincl · et unc valour patrimoniale ires rernarquable au i bicn ur le plan 
, isuel que sur le plan form el ct tructurel, i1 irucgrer au f utur pro jct . 

I 
La volontc d'y implanter des fonctions de haur nivcau ,1 l'cchcllc de la capitalc 1.:1 

daffirrncr son statut global dan la ville est lcgitirnc. 

I 
I 

On rernarque que ceue structure cncornbrante (hors echelle) est en nette opposition 
par rapport au corucxtc local du quarrier. a son paysagc urbain. on vccu, on patrirnoinc 
bati, sa mcrnoirc indu triclle ct populairc. Cc type de projet va cngcndrcr la production 
d'espaec artificiels, steriles (ex-nihilo ), causant ain ides changernent: drastiques a 
l'iruerieur de la ville, en detrui ant son ame et par consequent nier larnpleur de l'hi toire 
qu' clle possede , qui risque d'etre perduc et ne pas crre transmise de maniere ju te et epuree 

aux generations futures . 

I 
I 

autrcrncnt die table rasc de 15 hectares du ti. su urbain. qui va a l'cnconrrc de. principcs du 
developpernent durable qui incite a la conservation du patrirnoine bati ct a la compo ition 
avec l'existant. 
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Voir tableau 8. 

2. Reconversion des batimcnts exi tants avec reamenagement des lieux. 

Voir tableau A. 

1. Nancy grand cceur : ('emergence dun quarrier durable. 
2. quarrier Massena-Nord. 
3. ZAC de la cartoucherie, un nouvcl eco-quartier dans Toulouse. 

En ciblant un certain nombre de donnees : Type de friche /Contexie du projet Enjcux 
du projct/ Cible de durabiliic I Programme. Le cxcrnplcs choisi pour la comparaison 
rclcvcnt de situations urbaincs trcs divcrscs. mais soulcvcnt des problcrnatique commune .. 
La cornparai: on pone sur trois. ires, qui sent les suivants : 

I. Reconversion des batiment existants avec restructurations de lieux. 

1.3.Analysc thcmatiguc: 
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• La reconnaissance et la valorisation du patrirnoine bati : 
respecter l'hisroire ignifie bien souvent ne pas toucher aux lieux de mernoire, les 
preserver tels quels : dans les 3 projets nous decelons ceue qualite majeur de 
l'irnportance capitale quon attribue a la mernoire collective et comment on essaye a 
tout prix de la con erver a travcrs le mainticn ct la reconversion des batirncnts en 
frichcs souvent en lieu d'art ct de culture, ccs dcrnicrs representcnt des vestiges d'un 
passe souvent occulte et souvent lie a une periode de l'histoire de I' humanite (hisroire 
des usines, des ouvriers) suite a la crise industrielle survenue dans les annees 1960 

1970 .... ) ils ont des temoignages tangibles qui permcttent de renseigner ur cette 
hisroire et tracer un itineraire de mernoire clans les regions et pays qui ont ere touches 
par cet evenernent hi sroriquc . 

I 
I 

I 
I 

Dans le but de s'inserire dans la dernarche du DUD, ces friehes son! pen ees en 
termes d 'ourils de concretisarion des concepts du developpernent urbain durable. Ce 
quarticrs on! rccu le label d'eco-quartier du fait de lintcgrarion des crircrcs du DUD 
dans le projct passant par unc rcchcrchc d'optimisation cntrc des critcrcs d'ordrc 
environnemenral. socioculturel et econornique , cite au- prealablc clans le tableau ci- 
dessus. 

• 
I 

• Quant a la vocation ct le cachet fonctionncl des projets de rcconquctc des frichcs. ils 
prennent souvent l'allure dun espace multifonctionnel regroupant des poles d'habitat 
et dactivites poncruee d'espace publics. ainsi la mixite fonctionnelle est adoptee 
pour une rneilleurc integration de ccs lieux vu leur etat premier (souvent des lieux 
consiituant des coupures clans le tissu urbain). 

I 
I 

• En termes d'etendu : les tailles des projets analyses precedemment sont variables 
allant de 12a 33 ha, ccci sc dcfinit par la diversitc du contcxtc urbain ainsi quc la 
nature des frichcs, cc qui donnc lieu a des situations de projets particulieres ct variccs. 

En conclusion de l'analy e analogique. certains points lies aux particularites des 
projets analyses nous semblent etre pertinents du fait des criteres qu'ils ciblent: 

I 
I 

1.4.Conclusion : 

I 
so 
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I 
I 
I 
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I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

./ Entretenir, pre erver le patrimoine bati et con erver la rnernoire collective des 
I ieux . 

./ S'integrer dans la ville existante et le terriioire qui I'enrourc 

./ Developper ks rnobiliies durables et alternatives (developpernent des 
transports en cornrnun, mobilitcs douccs (vclos, marchc a pied), misc en place 
d'un service de covoiturage ... ) 

./ Renforcer la nature en ville. 

./ Favoriser la mix ite fonctionnelle et sociale a routes les echelles : 
Meler les fonctions pour creer un quarrier de ville vivant. 
Proposer des logernents pour tous et de tous types participant au 
« vivre ensemble» et a la mixiie soeiale. 

I 

•!• Concepts rctenus pour le projct : 
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I 
I 

(Source : Entite Hamma, Hussein Dey 1873, Les Glycines) 

Fig.13. Parcellaire agraire 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Occupee par des terres agricoles qui alimentaient tout l'algerois, sur ces terres 
agricoles, on note l'existence de quelques maisons de campagne appartenant a des riches 
habitants de la Casbah, en outre la maison du Dey erigee en 1821. 

I 
I 

Ordonnee par un parcellaire agraire rectiligne avec des forrnes regulieres, 
perpendiculaire a l'aqueduc qui traversait le Hamma. 

I 

2. L'axe Alger-Laghouat, l'actuelle rue Mohamed Belouizdad, cette derniere separait 
l'agglomeration en deux parties topographiquement distinctes, la plaine et 
I' escarpement. 

I. L'axe Alger-Constantine qui est le prolongement de l'axe territorial cite au prealable, 
l'actuelle rue ( Hassiba ben Bouali - Tripoli ) . 

Occupee par une structure territoriale d'est en ouest, delirnitee par deux axes: I 
I 
I 

L'aire d'etude etait a cette epoque : I 

L'unite urbaine (Harnma - Hussein Dey) s'est formee suivant la structure territoriale 
d' Alger, elle est intimement liee au premier noyau elementaire de la ville d' Alger, qui s'est 
prolonge a travers le parcours (Bab el Oued - Bab Azzoun) constituant le cardo romain. 

I 

2.1.1. Analyse historique : 
A- La periode precoloniaJe : I 

2.1.Diagnostic du perimetre d'intervention « quartier des abattoirs» faisant partie 
integrante de l'unite Harnma Hussein-Dey: (Voir figure 2 et 3, p 4-5 du chapitre 
1 ). I 

2. DIAGNOSTIC DU OUARTIER 
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I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

Cette periode est caracterisee par le debut des travaux damenagement du jardin 
d'essai en I 832, ainsi que l'etablissement de I' Arsenal, structure militaire implantee sur 
!'emplacement d'une ancienne batterie turque .Ces deux elements vont constituer des limites 
de croissance. Entre ces dernieres ii y avait creation de nouvelles parcelles. 

I 
•!• 1830- I 846 : I 

(Source: elabore par Jes auteurs) I 
Fig.14. Formation de la structure territoriale du quartier des abattoirs I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
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I 
I 

I 
I 

Apres la realisation du chemin de fer, les deux axes (Tripoli et la Belouizdad) sont 
relies par la rue des fusilles et la rue Femane Hanafi, d'ou !'apparition des entrepots tout le 
Long de ces deux axes. 

I 
I 

Cette zone est destinee a etre le receptacle des activites industrielles, de par sa 
proximite du port et la ligne de chemin de fer mise en place en 1887. I 

•!• I 846- I 900 : 

(Source : elabore par Jes auteurs) I 
I 

Fig.15. Processus historique de formation et de transformation du quartier des abattoirs 
(1830-1846) I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
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I 
I 

I 
I 

• On assiste a la densification totale de la zone, cette derniere a entarne sa 
mutation vers le residenttel a partir des annees 1920. 

• Connexion de la rue des Fusilles du 17 mai 1957 avec I' Autoroute Est 
• La realisation de la rue d'Oued Knis. I 

I 

•!• 1900 - 1967 : I 
I 

(Source: elabore par Jes auteurs) 

I 

Fig.16. Processus historique de formation et de transformation du quartier des abattoirs 
(1846- 1900) I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
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I 
I 

2.1.2. Analyse morphologigue du guartier des Abattoirs : 

(Source : Photo satellite, 2015.) 

Fig.18. Etat actuel du quartier des Abattoirs. 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

Desindustrialisation, delocalisation des activites industrielles et demolition des 
anciens batirnents, hangars et ateliers, ce quartier a entame son etat de FRI CHE. I 

Decolonisation, la zone a subi une mutation sociale et fonctionnelle tres remarquable. I 
8- Apres l'independance: 

Fig.17. Processus historique de formation et de transformation du quartier des 
abattoirs (1900 -1967) 

(Source: elabore par les auteurs) 

--do>- .--- - n..fenlnt..... e.1o1.111 ---MU·--- - --H-.cllt - --o.m- I 
I 
I 

••• lgnt-cloflr 

I 
I 

I 
I 

-- __ ,,_ -- 

I 
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I 

~1 Mcthodc d'analy sc morphologiquc des tissus urbuins traditionncls, U ESCO. 

I 
I 

I 
I 

• J\nalvse de parcelles: 

I Bien souvent la Iorrne de la parcelle seloigne du imple rectangle 

I. Systeme parcellairc: 

I 

I. Le systcrne parcellaire. 
2. Le systerne , iaire. 
3. Le systcmc bati. 
4. Le systcmc de cspaces libres. 

I 
I 

Un systcrnc dctcnd done a lcnscmblc de la ville. On pcut distingucr quatrc 
systcrncs : I 

I 
La rnethode quc nous proposons v isc. en rcvanche {1 decornpo: er le tissu urbain en 

y ternes : un ysierne etant defini par la manicre dont sont organisee le relation entre lcs 
cornposants de meme nature rnorphologiquc.21 

I 
I 

Mais l'inrerer de ce type d'analy c est surrout dexpliciter le. relations cntre !es 
differcnts niveaux d'organi aiion du tis u urbain, de degager les rapport contradictoires ou 
convergent qui s'eiablissent entre !es formes des rue , des batirnent ct des parcelle . Les 
clements de la ville ne sont pa simplcmern ajoutes les un aux autre , ils sont iniegres Jes uns 
aux autre . 

I 
I 
I 

Le propos de cc type danalysc c t de pcrrnctrrc dapprehcndcr la place ct le role 
exact de tel ou tel composant du tissu urbain. dcn apprecicr le cote banal ou cxccptionncl, le 
cote signifiant ou insignifiant. La suppression ou la construction d'un seul batiment peut 
perturber la coherence generate du sysrerne, ii irnporte done de avoir dans quelles 
conditions ii est possible d'ajouter de clements ti la forrne urbaine ou d'cn retrancher sans 
trahir sa personnalire, dans quelles lirnitc · ii c t pos ible de faire evolucr le visage d'un 
quarrier sans le deflgurcr. 

I 

L 'analyse morphologiquc apprchcndc lcs formcs urbaincs a travcrs lcs rapports qui lcs 
structurent, et non cornrne le rcsultat de facteurs exterieurs .Autrernent dit, c'est une facon de 
considerer les formes urbaine: non point cornmc une con cqucnce mais comme une 
coherence. 

I 
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I 
I 

Fig.19.l'evolution de la structure viaire a travers le temps. I 

rue Femane Hanafi I 
rue des fusille 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

• La ligne de chemin de fer mise en place en 1887 
Apres la realisation du chemin de fer; les deux axes (Tripoli et la Belouizdad) sont 
relies par la rue des fusilles et la rue Femane Hanafi, 

• I 
2. Systeme viaire : 

Tableau 3 : types et dimensions des parcelles. 

Parcellaire rectangulaire non 
deformee 

forme 

La parcelle trapezo'idale: 
_on peut considerer que la trapeze est 
issu de la deformation d'une trame 
rectangulaire: dans notre cas ce sera 
l'adaptation du rectangle de la 
parcelle a la courbure de la rue (nous 
verrons plus loin qu'il s'agira alors 
d'un exemple d'interdependance 
geometrique entre trame viaire et 
trame parcellaire. 

I 

Parcelle en laniere deformee 

70*45 

209*92 

Dimension 

Petite parcelle I 
I 
I 

Paree Ile 
moyenne 

I 
I 

I 
I 
t 

I 
I 

Grande parcelle 
Geornetrie 

I 
I 
I 



I 

Fig.20. Pevolution de la structure viaire a travers le temps .. 

rue Oued Kniss 

route rnoutnmere RN 11 

vole expresse M.Merbouche 

rue Femane Hanafi 

• ligne chemin de fer 

rue des fusille 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• La realisation de l'axe Merbouche, et la rue de oued Knis. 
• La realisation de la route Moutonniere RN 11, une voie parallele a la voie Tripoli. 
• Connexion de la rue des Fusilles du 17 mai J 957 avec I' Autoroute Est. 

I 
I 
I 
I 
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I 

Le systerne en resille est caracterise par le fait qu'un grand nombre de chemin 
conduisent d'un point a un autre. Dans ce systerne on voit clairement apparaitre de veritables 
ilots, c'est-a-dire des portions du territoire urbain isolees de tout cote par des rues de nature a 
peu pres equivalentes. 

2.2.Le systeme en resille : 

Fig.21 .. 

1. YQies illlfflJrbalnes 
1.1. \IOlfS pnncil)lles! 

. 
• -.ole moutnnee (RN 11) •• lie SIJUCtUrlll'll 

Mchimed~ 

·- explesR Md Merbouche 1.2. voles secandan:s 

3 1gne chemin de fer 

voles p~nurtlaines: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• . 
I 
I 

2.1.Etat de fait 
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Fig.23. Occupation du bati 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

3. Systeme bati : 
3. I . Occupation : I 

La ligne de chemin de fer contribue largement a la rupture entre l'entite urbaine et la 
mer et represente un goulot d'etranglement genant la fluidite des differents flux pietons. I 

La continuite du systeme viaire datant de l'epoque coloniale structurant la ville et 
l'extension vers l'est genere une entire urbaine tres bien irriguee. I 

2.3.Synthese: I 
Fig.22.Schema qui illustre le systeme en resille. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
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F. 25 Etat du biti 1g. • 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

3_3.Etat du bati: I 
Fig.24. Identite du lieu 

I 

I 
I 

I 
I 

3.2.ldentite : 

I 
I 
I 
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I 
I 

Fig.27. le bati planaire 

____ .... , 
--- \o 

o I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

./ Les batiments accoles Jes uns aux autres de tous les cotes de maniere a former une 
masse continue uniquement interrompue par les rues. 

./ Continuite du bati sur plusieurs directions. 

Fig.26. Le bati linaire 

63 

• Le bati planaire: 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

./ Batiment juxtaposes de maniere a 
former une ligne continue 

./ Les batiments sont percus comme un 
ensemble. 

./ Perception hierarchisee et progressive. 

I 
I 

• Le bati linaire: 

3.4.Type de bati: 

I 

I 
I 



I 
I 

On remarque qu'il ya un manque flagrant d'espaces verts au sein du quartier, ce 
qui rend le quartier pauvre et marginal. 

4.1. Synthese : I 
I 

Fig.28. les espaces libres du quartier 

I 
I 

11 % de la surface I 

.046% de la surface I 
I 

.02%de la 
rface 

I 

4. Systeme des espaces libres : 

La structure est defoncee et l'enveloppe degradee. Le bati ne repond plus aux normes 
d'hygiene et de securite. I 

I 

c- Un bati en mauvais etat: 

La structure est epargnee mais l'edifice souffre dinsanite (ne repond pas aux normes 
d'hygiene). I 

I 

b- Un bati en moyen etat: 

La structure et l'enveloppe ne presente aucun dommage ou degat. 

I 
a- Un bati en bon etat : I 

On remarque que notre site d'intervention contient uncertain nombre de batiments que 
l'on peut qualifier de monuments historiques de par leur valeur architecturale et patrimoniale 
tres remarquable, nous pouvons en citer: le Palais du Dey, l'imprimerie bancaire et l'abattoir 
de Ruisseau construits a la periode coloniale. Qui sont des points de repere dans le paysage 
urbain, constituant l'identite du lieu etjouant un role historique majeur dans le developpernent 
de notre site d'intervention. 

I 
I 

3.5.Synthese : 

I 
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I 
I 
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./ La structure viairc ncccssitc re trucrurarion. II scrait done neccssairc de le 
dccloisonncr ct de l'ouvrir a tin de lui assurer un role de ccntralirc . 

./ Ameliorer la liai on a linierieur du site et renforcer le reseau viaire par des parcours 
pieton . 

./ La repartition de equipernent dans la ville pre erue un manque. etarn donne que le 
entrc dispose de tous les equipernent · alors que lcs zones alentours a forte 

demographic en sont dcpourvues. ii taut noter egalernern que les equipcrnent · 
daccornpagncmcnt dordrc culture! soni insuffisants pour la ville, 

I 
• En jl.!u -l: I 

./ rehabilitation et conforicrnent de irnrncubles ancicns de valcur 
Patrimoniale . 

./ Le rcscau viaire de la ville c t de manicrc gcncralc as. cz coherent, le quarrier c t ires 
bien de scrvi de l'cxtcricur autrcmcru <lit a partir des entice cnvironnantcs, mai 
prcsente malgrc tou des coupure [ranches redui ant le niveau daccc ibilitc au cin 
du quarrier lui-merne. 

I 
I 

• Enjcu3: 

./ Valorisation. conservation du patrimoine bati et preservation de lidcntite des lieux . 

./ Le tis. u rcsidcnticl colonial pre. cnte un ctat de degradation ct de vctuste alarmant non 
. culcmcnt d'un point Jc vuc sccuriiairc mais aussi csrhctiquc. I 

I 

• Enjeu 2 : 

II faut dire que le quartier po sede, um: valour non sculerneru architecturale. technique 
mais aussi hi toriquc a lin tar de labauoir d ' lger qui constituc le lieu de rcpcrc pour ious 
les habitants du quarrier cornrnc pour lcs ct rangers. 

I 
I 
I 

./ Recuperation de as icttc foncicrc pour le rcnouvcllcmcnt urbain de la ville 

./ D'un point de vue arnenagernent spatial, ii est ncccs: airc de rncure en place une 
di, ision de la frichc ufin de meure en liaison le differente: panic du quarrier. 

I 
• Enjcu I : I 

uirc a lobser ation du foncier ct du cadre bati, I 'on a pu rernarquer une uuli ation 
irrationncllc du foncicr, clans ccrtaincs panic · du quarrier a travcrs unc occupation cparsc 
mai. aussi a travcr: de. assicncs con truitcs, de grandc. cmpris cs a 1 • crat d 'abandon ou de 
sous-utilisation (cntrepots, hangars, abattoir occupant de grandcs surface ct constituant de 
grande poche de lor ii po ent le problcme cl'acce ibilite clans ceue zone). 

I 
I 

•:• Enjcux patiaux et fonctionncl · : 

2.1.3. Enjeux d'intcrvcntion : I 
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Synthesc de enjeux urbains (voir schema et 0). 

Oclocali ation ou mi e aux norrne de activiie polluarucs et creation de. barriercs 
sonore · pour la reduction du bruit provcnant de la ligne de chcrniu de fer. I 

I 
I 
I 

• Enjcu 8: 

L 'existence de ccnaine · activ ires pollunrucs dans le quaruer a ins, que le irafic rouricr 
an oublicr la garc ferro, iaire augment le ruv cau de pollution a liruericur du quaruer lui- 

rnerne. 

•:• Enjeux environnementaux ~ I 
I 
I 

./ Diversification des aciiv ires exi stantes, rcnforcernent de la rnixite urbainc. 

• J:.njeu 7: 

Le quarrier pos cdc des (oncrion · urictcmenr resideruicllcs et industriellcs, ce qui le 
rend peu dynamique et auracrif redui ant se echanges avec le rcste de la ville I 

I 

·:· Enjeux eeonomiquc : I 

./ Arneliorcr la qua lite de vie a trav crs des action culrurcllcs arti uiques ct sportives. 

../ Project ion d 'es paces de loisir de dctcntc ct de jcux pour ks en Ian ts au niv cau du 
quarrier. I 

• Enjeux 6: 

Le quartier manque de structure culturcllc. de paces de loisirs, de detcrue ou de 
verdure cc qui rend la vie sociale tres pauvre, ans aucunc action ou manife stauon culiurcllc 
ou sportive dcnvcrgurc, lcs habitants sent souvcnt coupes de route vie cornrnunautairc. I 

I 

•:• Enjeux sociaux : I 

./ Rccquilibrage fonciionncl de la ville Ct complement en cquipemcnts, 

I 

• Enjeu 5: I 

./ Ces es paces destrucrurcs ( frichcs) pcrrncrtraicnt au quart icr er a la vi lie de com bier le 
manque flagrant en equipcrnent daccornpagnemcm, de lieu de loisirs, d'nctivitcs ... I 

66 

I 
I 



I 
I 

I 
I 
I 
I 

Trois cents tonnes de viande peuvent y etre stockees. Le reste est constitue d'ateliers 
de desossage et de transformation, le tout comptabilisant 28 locaux, dont un hangar pour la 
vente de cuir, des salles de boyauderie, de lavage des panses ... etc. I 

Le site renferme 3 salles d'abattage, s'etendant chacune sur une superficie de 3250 
m2 ainsi que des ecuries de pres de 3764 m2, d'une capacite de 300 bovins et de 6000 ovins, 
un ensemble frigorifique, constitue d'un rez-de-chaussee et d'un etage de I 068 m2 avec un 
volume de 4 I 27m3. 

I 
I 

L' Abattoir d' Alger, monument historique ternoin de la periode industrielle de 
I' Algerie construit a l'epoque coloniale en 1929, encore partiellement en activite, situe a la 
rue des Fusi lies, a quelques encablures du cceur de la capitale, l'abattoir du Ruisseau, 
beaucoup plus connu sous ce nom, s'etend sur 24 000 m2 avec une capacite totale de 480 
bovins et plus de 5000 ovins par jour. I 

Fig.29. situation de la friche 

I 
I 

3.1.Presentation de I' Abattoir d' Alger: 

3. IDENTIFICATION ET DIAGNOSTIC DE LA FRICHE ETUDIEE (ABATTOIR 
D'ALGER), SON ETAT ET SES CARACTERISTIQUE: 
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Fig.31. Jes infrastructures Jes plus importaotes autour de la friche des abattoirs 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

Cette friche occupe une place privilegiee dans la structure du quartier et de la 
ville, possedant un caractere de centralite qui n'est pas exploite a sajuste valeur. 

)ii>, Situation strategigue : 

3.2.Diagnostic de la friche des Abattoirs. son etat et ses caracteristiques : 
I 
I 
I 

Fig.30. schema d'orgaoisatioo spatiale de la friche 
I 
I 
I 

-1 
- )8fdon des-l!On ---de- 

I 
I 
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Fig.33. l'aceessibilite a l'Interieur de la friche 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

},,, L'accessibilite et le reseau de desserte a l'rnterieur de la friche elle-rnerne 
presentent de grandes possibilites de reamenagement (integrer et ouvrir le site 
sur le quartier et la ville). 

Fig.32. Rupture fricbe - quartier 

I 
I 
I 
I 
I 

~- 
j 

I 

I 
I 
I 
I 

},,, Aucune liaison entre la friche et le quartier: La friche a son etat actuel est 
fermee sur le quartier, ii serait done necessaire de l'ouvrir, afin de lui assurer 
un role de centralite. 
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Fig.34. Batiments a sauvegarder et a demolir 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

)' Possedant des caracreristiques techniques et architecturales a valeur 
patrimoniale, son gabarit et sa technique constructive font d'elle un espace 
non seulement symbolique mais aussi de mernoire. 

~ La friche possede des batirnents a forte valeur historique et de temoignage, et 
d'autres qui sont Seton les Conditions de conservation des batiments en 
friches urbaines citees au- prealable dans le chapitre 2 juges sans valeur 
particuliere et par contre -coup sont voues a la destruction ). I 

I 
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4. ELABORATION DU CHEMA DE STRUCTURE LIAl\'T LA FRICHE AU 
QUARTIER 

4.1.Concept : ( oir cherna E). 
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I 
I 

1.1.3. Alignemenl urbain : 
II est stricternent exige sur la place publique proposce et les 3 axe (allee de l'abauoir 
prolongee I, allce C. et enfin par rapport la promenade proposee dans la continuite du jardin 
des abattoirs. 

I 

otrc projet jouc le role d'un clement de rcpcrc dormant sur I 'abattoir ct de 
rcnforccmcnt de la place proposcc pas saru par sa po it ion .sa tail le. ct son degrade pour unc 
rneilleurc integration du projet dans son contexre urbain. I 

1.1.2. L'Urbain: I 

/\ partir de noire elude urbainc ct thernatique nous avons dcgage un ensemble 
d orientation et de recornmandations qui nous perrneuent derneure ceriaines idees sous 
forme de concepts qui servern de marrice de base dan l'elaboration et la mise en fo1111e de 
notre projet. 

1.1.1. Ideation : I 
I 

Dans une premiere partie, nous allons proceder a ladoption dun ensemble de 
systcmcs ct de concepts lies a l'urbain ct au theme 1< imrncublc rnultifonctionncl». 
A partir de la. nous proccdons a la formalisation du projct en sc basant sur ccs concepts. I 

1.1.L 'impact de I 'urbain sur la composition formclle du pro jet : I 
I. Genese du projct : I 

•!• ituation I : 

Lcur situation par rapport a lcur cnvironnerncnt imrncdiat (plan de rnassc .. , oir le 
do sicr graphiquc page 2) 

I 
I 

• Situation 2: reconver ion de I'abauoir d'Alger en centre d'animation. 

• Situation I : projection d'un ensemble dimrneubles multifcnctionnels. I 
Developpernent de deux sories de projets archiiecruraux : I 
Le projct architectural est l'crapc finale de tout proccssus de production de l'cspacc 

urbain ct de a programmation. c'c I unc concrctisation des principes ct dobjcciifs prcetabli . 
I 

Phase architccturale : I. I 
(Voir le dossier graphique, page I) 

5. ELABORATION DU SCHEMA D'Al\'IENAGEMENT LIANT LA FRICHE AU 
QUARTIER 
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Au sous-sol, se trouve, un parking sur deux niveaux, de 78 places. I 
I 

./ -Les grands bureaux : sont des bureaux paysagers avec de grande salle de travail 
collectif. I 

Nous avons 2 types de bureaux : 
./ Les petits bureaux : ce sont des bureaux individuels (cabinets medicaux, cabinets 

d'avocats .. etc) leur surface est de70 m au carre . 

2.1.3. Activites tertiaires: 

./ Les boutiques (telles que les boutiques de vente de vetements et de chaussures, des 
salons de coiffure et des agences), Jes surfaces varient de 25 m2 a 30 m2 I 

I 
I 

2.1.2. Commerce : 

Les logements haut standing constituent 45% de la surface totale du projet, ils 
varient de type F2, FJ. F 4 et Fs (en duplex). I 

I 

2.1.1. Activites residentielles : 

2.1.Programme guantitatif: 

2. Elaboration et analyse du programme : I 
I 

Fig.35. Occupation du bati 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
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4. Parri architectural ( formc et volumetrie du pro jet) et compo it ion des facades de ce 
dcrnier: (voir les differenies facades en piece jointe (le dossier graphique page ). 

(Voir le dossier graphiquc, page I 
I 

3. Repa,tition et affectation des espaces et leurs distributions: (voir les differents 
plans en piece jointe : 

I 
./ La troisierne entite est constituee de 5 niveaux de bureaux. 

./ La deuxierne entite : c 'est une tour de 8 niveaux pour rentabiliser le foncier, abritant 
des logements haut standing . I 

./ La premiere entire sc dcvcloppc en 5 nivcaux (2 niveaux de bureaux er 2 nivcaux de 
logcmcnts) . I 

A partir du I er niveau, c 'est la naissance de 3 entires distinctes . I 

Pour rentabiliser loccupation du sol, la totaliie de la parcelle est occupee par un socle 
qui se developpe sur les trois cotes de la parcelle et qui se constitue d'un seul niveau (RDC) 
abritant I'ensernble d'activiies cornrnerciales, liees a la consommation, la deiente, le loisir et 
les services, et deux niveaux sous-sol reserves au parking et aux locaux techniques. I 

2.2.Etudc qualitative: 

I 
I 

./ Celles des logements ont plut6t faites par le biais des escaliers places au niveau de 
I'esplanade (a l'interieur de l'ilot) et qui sont epare des escaliers presentes ci- 
dessus. 

I 

./ Celles de I'espace commercial et des bureaux, elles sont faites par le biais de 
escaliers et des ascenseurs place du cote de la place, de la promenade et de la rue 
mecanique secondaire I 
2.1.4. Les liaisons vcrticales: Elles. ont divi ccs en 2 : I 
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Fig.37. Double vitrage 
(Source: Google image) 

I 2 34 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

Dans l'architecture actuelle, le verre est devenu lui-meme paroi et merne facade. II 
doit done en assumer toutes les fonctions telles que la protection contre le froid, la chaleur, 
l'eau, le vent, l'exces de lurniere, et parfois merne la transparence, le bruit, le feu, Jes 
rayonnements nocifs, le vandalisme, I'effraction, etc ..... et ce de rnaniere economique, 
durable et esthetique. 
Le verre est J 00% recyclable et s'inscrit egalement dans une dernarche ecologique et dans le 
respect de l'environnement. 

I 
I 

• Le verre: I 

Fig.36. Hardage en bois. 
(Source: Google image) I 

I 
I 

I 

L'instaJlation de brise-soleil sur une facade repond aux exigences actuelles en termes 
d'apport de lurniere naturelle, de confort interieur, d'economies d'energie et d'esthetisme. Le 
bois s'inscrit completernent dans la demarche ecologique etant un materiau renouvelable. 

• Le bois: I 
I 

•!• Choix des materiaux : 

5. Actions durables d'amenagement: 

I 
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Fig.39. Double vitrage I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

- Commerces + Bureaux 
Commerces + Bureaux + Habitats haut·standing 

Restaurations+ Bureaux + Habitats 

I 

6. Mixite fonctionnelle (rnixite horizontale et verticale) : 

Fig.38. La brique silico-calcaire_ 
(Source : Google image) I 

I 
I 

I 
I 

En outre les blocs silico-calcaires sont disponibles en differents types : des blocs a 
maconner, des blocs a coller, et des blocs a chanfreins, qui ont un champ d'application tres 
large dans la construction et la renovation. I 

I 

I 

La chaux, le sable et l'eau : ces trois matieres premieres naturelles forrnent la base 
des blocs de construction en silico-calcaire. De plus, ces blocs presentent 
quelques avaotages tres interessants. C'est que le silico-calcaire est un materiau 
in inflammable et tres durable, offre une bonne isolation acoustique, contribue a la regulation 
de l'humidite dans un batiment (le silico-calcaire peut accumuler la cbaleur et ensuite la 
Iiberer de facon ace qu'il fasse toujours chaud en hiver et agreablernent frais en ete), 

I 
I 

La brigue silico-calcaire est un materiau durable et ecologigue : • 
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I 
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I 
I 
I 

I 

Plan de reamenagement de l'espace de I'abattoir d' Alger, voir le dossier graphique. 
Page ( ). 

Reconversion de l'abattoir d' Alger en centre d'animation, nous avons developpe ce 
demier en termes de demarche en illustrant et explicitant les differentes etapes a suivre dans 
le processus de la reconversion d'une friche (voir schema A) 

•!• Situation 2 : 

I 
I 
I 
I 

• Recuperer une partie des eaux pluviales, realiser des toitures vegetalisees, mise en 
place des panneaux photovoltaiques. 

Promouvoir la biodiversite a travers l'amenagement des espaces verts, jardin a l'interieur de 
J' i lot. 

I 
I 

I 
I 

I 

- Habitats - Bureaux 

- Commerce 
-·~ .,., __ ~-.--- ---- ··- -- --- ---~-~ -- -- -- -- - 

I 
I 
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2, Jean Frcbauh, Trois lois fondatriccs dun renouveau des dcmarchcs icrritorialcs. in projcts urbains en France 

22 Sihem BOUCHeRfT, L'urilisaiion du Projet Urbain dans la requalification des grands 
ensembles. (Un passage d'une gestion rraditionnelle vers une gestion strategique). (universite 
Mcntouri -Constantinc, facultes des sciences de la terrc, de geographic ct de 1 'amcnagerncnt 
de terriroirc, dcparternent d''Archirccrurc ct d'urbanisme), 2003. p 173. 

I 
I 
I 
I 

Dans ce sens lcs communes sont invitees a construire un vcritablc « projet 
d'urbanisme » allant plus loin que la sculc utilisation des sols ct portant ur la totaliie de leur 
territoirc. 

I 

Ces plans auront a definir un ''plan damenagernent et de developpernent durable 
de la commune". Le PLU autant que le SCT se fondent sur les rnernes objectifs et principes 
de la loi solidariie et renouvellcment urbain, c.a.d. la diversite desfonctions urbaines, la 
mixite sociale dans l'hubitat, ct le respect de /'e11viro1111e111e11t a travers la maitrise de 
l'expansion urbaine. 

Ce projet s'inscrit dans la conrinuite d'autres textes adoptes par le parlement. 
Notamrnent la loi contre I'exclusion, votee en juillet 1998 et les deux lois precedemrnent 
citees. Ainsi la loi SRU apporte des reformes importantes dans les domaines de l'urbanisme, 
de I'habitat ct des transports. Dans sa panic qui conccrnc la planification urbainc, cllc rcforme 
lcs documents durbani me, lcs rcndant srratcgiquc ct non pas sculcmcnt reglerncnraircs. 
Ainsi cllc met en place de nouveaux instruments de planification dont l'c scnticl: le schema 
de Coherence territoriale SCT et les Plans Local d'Urbanisme PLU. 

I 
I 
I 
I 

La loi Solidarite et renouvelletnent urbain (SRU): approuvee au mois de deccmbrc 
2000, Iaisam suite a la loi sur lintcrcornrnunalite ct la loi dorientation pour 
lamenagerncnt durable. Cette loi vise une approche globale et coherente de la realite 
urbaine, en y rernediant .;, une vision seciorielle anterieure de l'espace urbain. 

• 

I 
I 
I 

La /oi Voynet : « Elle donne corps au concept « projet de territoire », prepare a 
I'cchcllc des agglomerations ou a ccllc des payas, dcbouchant sur unc 
contractualisation avcc l'crat qui mobilise des financerncnts »23 

• 

La loi Chevenement : elle simplifie et generalise lcs structures intercornmunales en 
trois types de rcgroupernents a competences fortes ; cornmunautc urbaincs, 
dagglomerarions, de commune ; definis en fonction du nombre d'habi1ant . 

• 

C'est dans eel ordre desprit que : 

I 
I 

Ccs lois ct lours nouveaux outils cornposcnt un dispositif coherent. Mcrnc si cllcs ont 
etc ccritcs scparcmcnt, avcc des soucis spccifiqucs, cllcs ont etc pcnsccs dans unc logiquc 
commune. 

Definition des trois lois22 : Loi Chevenernent, loi Voynet e1 la loi solidarite et 
renouvellement urbain SRU. Ces dernieres 0111 ere mises en place en 1999 et 2000. 

I 
I 

•:• Annexe I : 

I 
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24 Si hem BOUCHeRIT, L 'utilisation du Pro jet Urbain dans la requalification des grands 
ensembles. (Un passage dune gestion traditionnelle vers unc gestion strategique). (universite 
Mentouri -Constantine, facultes des sciences <le la terre, de geographic et de lamenagement 
de terriioire, departernent d ' Architecture et d 'urbanisme ), 2003. p 175. 

la place de l'architecture contemporaine : ct la reinvention de la notion 
dordonnancerncnt dans un regard modcrnc. Dans cc sens le rapport au patrimoinc a 

• 

le role preeminent des infrastructures de transport : consideres cornme levier . 
notarnment des politiques de tramway, qui montre une capacite a depasser les logiques 
seciorielles autour de la notion de projet, une ambition, a la fois politique et 
conceptuel le. 

• 

la duree : cite est inhcrcnte par nature au projct urbain : de dix a vingt ans. rarerncnt 
moins ; la creation de la Defense aux portes de Paris, la revitalisation de l'Esi de Paris, 
ou lilc de Nantes peuvcnt cornpter sur plusieurs decennies. 

• 

La concertation : c'cst le point de passage oblige de la mise en ceuvre de projets . 
voire de leurs existences. La prise de conscience sociale du role de l'habiranr devient 
reel le. 

• 

Les conditions de l'existence et de la realisation des projets: elle est ires liec avec la 
qualite des hornrnes, en premier lieu celle des elus, entreprenant et visionnaires, et 
eel le de concepteurs de talent irnplique dans la duree. La qualite de la "rnaitri -e 
d'ouvragc" est esseruielle pour la conduite efficace des projcts et la gestion des 
partenaires. 

• 

Les programmes: ii sorientent le plus souveru auteur de lhabitat et lespace public 
avec des accents varies sur les equipernents, le activites, ur lcs grandes actions 
phares. On notera le role du programme de· 'prestige", tel la Bibliotheque de France 
ou le grand Stade a Saint-Denis. Ces programmes servent de levier, dormant un ton et 
sa vitalite a l'operation. Le programme levier est parfois mains important mais 
prcsquc toujours culture], la culture cianr aujourd'hui l'unc des caractcristiqucs 
majcurcs du projct urbain. 

• 

Les sites d'interventions : ils conccrncnt frcqucmrncnt des frichcs, noiamrncnt 
portuaires, industricllcs ct Icrroviaircs. lcs dclaisscs, lcs rcstructurations rouiicrc qui 
gcnerent des terrain ,1 batir. 

• 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

Malgre la diversite des actions entreprises en France, des constantes sont reperables 
dans cette somme de Projets Urbains : I 

Specilicitcs de la pratigue du "Projel Urbain "en France24: 

•!• Annexe 2 : 

I 

C'csr dans cct ordrc d'csprit quc sc met en place unc rcformc rigourcusc de l'outil 
urbain en France, pcrrncuant le pa. sage dunc notion arnbiguc de renouvellement urbain a 
une operation concrete de Pro jet d' Amenagernent Urbain. 

Dans ce sens les trois lois introduisent une revolution qui tient en quelques mots: 
projet, coherence, cohesion social, developpernent durable. 

I 
I 
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is PDAU d' Alger, Rapport d'orientation, 2009. 

(Source: PDAU d' Alger, Rapport d'orientation 2009). 

Fig.I. Alger, ville emblematique I 
I 

I 
I 

Alger doit renforcer son positionnement international et jouer un role de carrefour au 
sein du Maghreb et de la mediterranee occidentale. Elle doit profiter de sa position strategique 
et renforcer les echanges avec les pays voisins, dans une perspective d'affirmation et de 
differenciation. I 

I 

•!• Annexe 4 : Plan strategique" 
I. La configuration d' Alger de demain (ville emblematigue) : Alger entant gue 

metropole: 

I 
I 
I 

Qu'est-ce qu'un « projet d'habiter »? C'est la capacite a inscrire dans l'espace un 
mode de vie qui vous corresponde, dans lequel on puisse se reconnaitre, comme individu 
comme famille; comme groupe social ? L'habiter renvoie a plusieurs echelles de territoire: 
on habite son logement, son petit territoire de voisinage, mais, aussi, son quartier et sa ville. 
C'est ce que l'on appelle « Pidee de projet partage » Est l'idee que des groupes 
sociaux differents peuvent partager (et non pas se partager) un meme territoire, sur la base 
d'un projet qu'ils se sont tous approprie, meme si cette appropriation n'exclut pas 
contradictions et arbitrages. 

I 
I 
I 

•!• Annexe 3 : I 
• Le partenariat: l'urbanisme francais et le projet urbain sont choses erninemrnent 

publiques, en France rneme si le partenariat Public avec le prive est la regle. 
I 

Les echanges internationau.x: ils se confirment avec la presence de nombreux 
concepteurs etrangers com.me Rem Koolhas, Manuel de Sola-Morales ou Renzo 
Piano. 

• 

I 
I 

L 'importance du paysage: notamment dans revalorisation et le traitement d'espaces 
exterieurs. Ces derniers ternoignent d'une qualite de vie urbaine recherchee, par 
I' introduction de nouveaux usages, de nouvelles form es ou ambiances. 

• 

beaucoup evolue en une generation, moins conflictuel car mieux pris en compte par 
les arnenageurs. 
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La concretisation de ces projets, au cours de ces quarte periodes, permettra de 
mettre en marche un processus de developpernent urbain puissant et coherent ainsi que de 
concretiser des ambitions definies pour la capitale. 

I 
I 

Alger. ville monde. 
L · etape de la consolidation. 

L'eco-metropole de la 
Mcditerrance. 
L •etape de la requalilication de 
la peripberie. 

Le grand evenement 
intcmational. 
L'etape de l'amena!ffl)cnt de la 
baie. 

Le cinquantenaire de 
l'Independance. 
L 'etape de l'embellissement. 

I 
I 

I 
Quartes etapes sequentielles furent definies, qui visent, sur 20 ans, a donner corps 

aux ambitions predefinies pour la projection du territoire de la Wilaya d' Alger, que ce soit 
dans le contexte national algerien ou dans le contexte international de l'espace mediterraneen 
du Maghreb. 

I 

Alger. ville Alger. motcur Alger. ville Alger. eco- Alger. ville des Alger. ville Alger. ville. 
emblematique du belle qui metropole de la mobilites et sure emprcinte de 

developpement maitrise son Mcditerranee et des proximttes bonne 
tertiai.re de etalenem ville jardin gonvemance 
l'Algerie, 

I 
I 

I 

Cette vision de l'amenagernent du territoire revet, a sa base, un dessin strategique 
consolide par un ensemble de sept ambitions qui, dans le cadre politique, visent a configurer 
I' Alger de demain. 

La vision strategique definit une aspiration holistique et positive pour Alger. En effet, 
ii s'agit d'une vision particuliere du modele de developpernent territorial projete sur 20 ans 
pour la Wilaya d' Alger, et qui prend appui sur la concretisation d'un ensemble de projets et 
d'operations d'intervention urbanistique etales sur des etapes temporelles de developpement 
et de consolidation strategiques. 

I 
I 
I 

2. Vision et ambitions du plan strategigue d' Alger, les projets transformant Alger: 

I 
I 

Afin d'accompagner et favoriser sa transformation, les autorites engagent un plan 
strategique d'amenagernent et de developpernent organisant la transformation et la 
valorisation territoriale d' Alger visant a retablir et a reconquerir tous les espaces de centralite 
d'Alger en envisageant de grands travaux d'infrastructure, d'equipernents et d'embellissement 
de la ville afin d'en faire une ville attractive. 

I 
I 

Dans cette optique L' Algerie lance a partir de 2006 toute une serie d'etudes 
concemant les grands projets d'arnenagement urbain, par lesquels les autorites comptent 
dynamiser le developpement d'autres secteurs de l'economie nationale; notamment le haut 
tertiaire, le commerce, !es finances, la formation, les sciences et les technologies, le tourisme 
et !es loisirs. 

I 
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Fig.3. Place des martyrs et terrasses du port 

I 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 

4. Presentation d'un panel de projets structurant sen cours de realisation le long de la 
baie d' Alger : 

(Source : Parque EXPO, 20 I I). 

Fig.2. Projets structuraots 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

Le futur Alger, un Alger qui se veut une reference en Mediterranee et dans le monde, 
repose sur six pitiers du Master plan du PDAU d' Alger. Ces pitiers se materialisent en 82 
projets structurants qui correspondent a des propositions concretes d'intervention qui donnent 
corps au modele territorial preconise dans le Master Plan. 

3. Projets structurants : les six pitiers du master plan : 

I 
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I 

Fig.S. Square Port Said - projet d'amenagement 
(Source : Parque EXPO, 2009) I 

I 
I 

I 
I 

I 

(Source : Parque EXPO, 2009) 

I 

Fig.4. Plan general des interventions au centre historique 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

rromenade3 

Promenade de la Mernoire Boulevard Didouche Mourad 

Promanada :> Promenade I Ao111P.v:m1 Mntik:i G:il'ri 

I 

(Source: Arte Charpentier/ Wilaya d'Alger, 2011). 

84 

I 
I 
I 



I 
I 

26 Strategic de reconquete des friches urbaines, cas de la ville de Boufarik par A.Djellata, EPAU (Ecole 
Polytechnique d' Architecture et d'urbanisme, Alger, Algerie), 2006. P 54, ,63. 

I 
I 

Les etudes sont nombreuses et variees et dependent de l'a leur du projet, la plus 
importante de ces etudes est sans conteste l'etude d'impact. 

I 
I 

A la difference des autres projets, la reconquete des friches se heurte souvent a des 
problemes de proprete. Mais aussi a des contraintes spatiales dues a I'etat d'occupation du 
site, ce qui rend cette phase de diagnostic primordiale et decisive pour l'avenir du projet et 
du quartier. Sans oublier le cas des friches industrielles, qui vont-elles aussi generer des 
etudes speciales liees au degre de pollution des sites et methodes eventuelles de 
decontamination. 

Tout PU avant d'etre mis en ceuvre, doit mesurer ses effets non seulement sur le site et 
l'environnement, mais aussi sur l'urbain et les habitants. Tous ses elements doivent etre 
soigneusement etudies afin de faire ressortir des criteres de base a partir des quels le PU 
pourra etre elabore. I 

I 
I 

I. Diagnostic et pertinence du PU.« reconnaissance et evaluation» (etudes 
exploratrices) ! I 

I 

Phase 1 : Decisions Strategiques : 

Etapes du projet urbain de reconquete des friches PURF26 : 

•!• Annexe 6: I 
I 

Fig.6. Promenade de la Grande Poste - projet d'amenagement 
(Source : Parque EXPO, 2009) 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
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I 
I 

I 
I 

• Fiche descriptive de la friche : base de donnees techniques et operationnelles 
detaillee de la friche. 

• Precedes technique de la reconversion. 
• Informations sur le projet a realiser. 

I 
I 

Cette premiere phase se soldera par l'elaboration d'une fiche technique d'informations 
sur la friche, une base de donnees sur son etat et ses potential ites comme un point de depart 
pour toute intervention ou procedure ulterieure qui comporte essentiellement : 

•!• Conclusion : 
I 
I 
I 

./' Etape 3 : selon les conclusions de la deuxieme etude preliminaire, dans le cas ou le site 
serait eventuellernent contamine ; l'on doit proceder a des analyses a travers le 
prelevernent d'echantillons du sol. 

I 

./' Etape 2: etude environnementale du site, a travers l'examen des utilisations 
anterieures du site (visite du site, etude su compte rendu des activites precedentes). I 

./' Etape I : diagnostic de l'espace: evaluer les potentialites spatiaJes du site, en termes 
de conservation, de developpement et de demolition. 

Cette phase comporte egalernent une evaluation de la friche urbaine : 

Ces etudes d'impact sont utilisees pour orienter les concepteurs et maitres d'ouvrages 
dans la conception du projet d'un point de vue environnemental, econornique et social, mais 
egalement pour sensibiliser les citoyens. 

I 
I 
I 

Recemrnent mises en place ( 15 ans) ... numero, elles viennent comme un outil 
d'evaluations confortant la vision du developpement durable, apportant des elements 
d'informations sur. L'environnement, sur sa protection et sa mise en valeur dans le cadre du 
PU. Pascal REYSSET la definit comme « un lien, une charte, entre l'amenageur et 
/'ensemble des acteurs de l'amenagement ..... L 'elude d'impact est l'acte fondateur, l'etude 
de reference de tout nouveau projet d'urbanisme signijicatif » 

I 
I 

1.1.Les etudes d'impact: 

I 
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Ces etudes de marches peuvent s'averer negatives, ce qui representera pour 
l'amenageur une perte, ii devra alors ou trouver des fonds de subvention ou renoncer au 
projet? Ainsi la mise en ceuvre du projet urbain d'amenagement depend de la qualite des 
etudes de marche ainsi que de !'analyse reelle de l'offre et de la demande. 

I 
I 
I 
I 

../ Demolition 

../ Remise a niveau des servitudes 

../ Requalification des batirnents existants 

../ Travaux de depollution ... 

I 
I 

Elles vont permettre aussi de definir par rapport au prix general de vente (de reviens), 
l'investissement global a engager dans ce projet, mais dans le cas de friches urbaines d'autres 
parametres doivent etre pris en consideration et qui seront degages a partir de l'etude d'impact 
qui comptera un volet lie a I'etat du site qui peut necessiter des actions speciales, comme : I 

Ces etudes sont la base de Ja mise en oeuvre du programme et de la strategie urbaine 
du projet, visant a prospecter le marche afin de definir les objectifs qualitatifs et quantitatifs a 
adopter pour le PU. I 

I 

1.2.Les etudes de marche: I 

Les conclusions de cette etude seront le point de depart du projet a travers une 
conception urbaine, protegeant l'environnement et pronant un developpement durable. I 

Tableau 1 : Fiche descriptive de la friche 

I 
I 
I 

I 
I 

Friehe descriptive I 
• Le nom de la friche, la commune et la wilaya . 

• Une carte de situation wilayale, un plan de situation dans la commune et une photo 
de la friche. 

• De criteres d'identifications ( adresse. proprietaire, type de friche, date d'abandon, 
activites acruelles, et anterieures sur le site: le classement au POS et servitudes). 

• L · equipement de la friche et son accessibilite . 
• Les caracteristiques du terrain et du bati ( avec surface: pollution: geotechnique, 

valeurs ....... ) 
• L'existence d'un projet de reutilisation . 
- - ~ -- -- --- - - -----· ----- 

I 

87 

I 
I 



I 
I 

Comme suite aux conclusions des etudes de marche et d'impact, l'on met en place un 
plan de compostions en deux et trois dimensions afin de tester le niveau d'integration du 
projet dans son milieu urbain. Cette phase d'etude urbaine verra l'integration des 
associations, maitres d'ceuvres, des usagers et donnera en final une premiere vision du PU a 
amenager. 

I 
I 
I 
I 

./ Definir les relations du site a arnenager avec les quartiers environnants . 

./ les circulations ; equipernents ... 

L' etude urbaine aura pour base : 

I 
I 

Les etudes urbaines sont engagees apres la premiere evaluation sur la constructibilite 
du site et sur la fiabilite economique de l'operation (etudes de marche). Mais sont precedees 
lorsque le maitre d'ouvrage le decide par 1 'etude de definition qui a pour objectif de proposer 
un programme d'amenagernent urbain, qualitatif et quantitatif. I 

Fig.7. Evolution chronologique des etudes de diagnostic I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

Debut de la phase Fin de la phase de i 

de diagnostic diagnostic 

- - i - - I E~e de marche I 
l - I Etude dimpact I l: 

l 
I Etudtj de definition I ! - -- - .... I Analyse du site j I Etudes urbaines I I 

..... - I Etudcs techniques I - - I Etudcs financieres I 
- -- ---- -- -- - -- - - - -- 

I 
I 

Initiation du projet 

1.3.Les etudes urbaines : 
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Suite aux etudes urbaines, la faisabilite technique du projet est mise a l'epreuve, que 
ce soit sur un site vierge ou avec des constructions, ou dans des cas plus complexes ; tel le cas 
de friches urbaines avec des batiments ou I' etude technique devient un facteur decisif pour la 
realisation du projet et sa remise en etat. 

I 
I 

1.5.Les etudes techniques : 

(Source: www.irev.fr/upload/ f-174.pdf) 

Fig.8. Comparatif des demarches I 
I 

L'un des '.\.10E est choisi 
pour realiser le projet 

! 
i 
~ Le MO a defini le programme 
1concours t--,.__/ aYec !es 2 ou 3 MOE choisis 

! 

Le ~10 a une intention de 
projet sans programme 3 

I 

.... Puis ii realise ensuite le 
pro jet 

Lemaitre dceuvre choisit et 
definit seul le programme ... 

~ . concours 
t'---/ ! L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

i 

Le MO a une intention de 
projet sans programme 

I 
I 

Le :\10E choisit et 
realise le projet 

j i 
Le MO a precise ses intentionsiet ii a defini le programme 

I ! - 2 

I 
I 

I- Concours programme-projet. 
2- Concours apres elaboration du programme. 
3- Etude de definition. 

La figure qui suit explicite la demarche de l'etude de definition par rapport aux autres 
demarches : I 

I 

I 

L'interet de cette etude reside dans le choix de solutions offertes par differents maitres 
d'ceuvres en tennes de programmation et projet, cela pennet au maitre d'ouvrage d'avoir une 
vision variee basee sur une panoplie de propositions, mais pose rnalgre tout le problerne de 
confusion entre la phase de programmation et d'elaboration du projet ce qui necessite une 
maitrise d'ouvrage efficace. 

I 

La mise en place de plusieurs options d'amenagernent et de resolutions des 
problematiques rencontrees permet done au maitre d'ouvrage d'etablir des orientations et 
programmations prealables precedent le concours de maitrise d'oeuvre. Elle pennet egalernent 
d'ouvrir les acteurs concernes sur des options differentes d'arnenagement au lieu de 
s'enfermer dans une solution unique pas toujours pertinente. I 

L'etude de definition est un outil pour explorer des dernarches alternatives en situation 
d'incertitude, cette etude qui intervient dans des situations de projets complexes, vient 
apporter des eclairages quant aux solutions envisageables et demarches alternatives. I 

I 

1.4.L'etude de definition : 

I 
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Fig.9. Schema de la maitrise d'ouvrage urbaine I 

~II~ 
- Elu,. 

Institutions 
- Architecres. I 

~teur, 1 1th~Jtut101u1~ . 
j SE:. t. 2r,111d, 

propn_e1a1res. promoreurs I 
et arnenageurs. 

[_ ~ .l 

l - Repre-cnuuu- de-, villc-. 
co1111111111.111te,. dagen ·e, 
d urbam smc cl architecres. 
Role de pilotage. conseiller 

l et controle dc-. equipev, 
I 
I - - 

_ _I_ L_ 
\.laitri\r d'o11\ r:1ge u rbuiue 

I 
I 

Pole ecouonuque Pole technique Pole d~u sronne I 

I 

II faut noter que I 'intervention urbaine de ces dernieres decennics se caracterise par un 
bouleversernent du processu de conduite du PU. On est passe dune maitrise d'ouvrage 
unique a un processus complexe integrant differents acteurs dans cette merne maitrise. 

I 

II faut noter que chaque projet est specifique et que differcnts schemas peuvent etre 
utilises pour elaborer et conduirc un PU, dun pays a l'autre et d'une situation a l'autre, 
lorganisation ct ks appellations changcnt rnais le principc rcstc toujours le meme. I 

Les instances de conduire du projct : 

I 

L'elaboration de certe traiegie ne pourra se faire que si lon dispose d'une instance de 
conduiie forte et efficace regroupant une multitude d'acteurs a lechelle des actions du projet. I 

./ Le. objccrifs ,\ aueindre . 

./ Les enjeux en place . 

./ Le choix du scenario a adopter. 

./ Les moyens (financiers, techniques .. ) a employer. 

I 
I 

L 'crape prcccdcntc ayant dcfini les possibilitcs de rcarnenagcmcnt de la frichc. le 
projct ayant etc engage, I 'arncnagcur dcvra dcfinir la strategic a adopter pour le projet , sur la 
base des conclusions de la phase precedenre , en definissant : I 

2. Strategie adoptee et conduite du PU : I 
Ccttc phase finic, des conclusions precises sur l'arncnagcmcnt. l'ctat du site, le 

financcrncnrs ncccssaircs pcrrncttront d'aboutir a la dcuxicrne phase. I 

Chaque operation devant assurer une renrabilite, l'erude financiere doit etre tres 
poiruuc afin d'evirer les risques, cite perrneura un phasage concrct de l'operarion : ur plusieur 
tranches. 

I 

Chaque projet, quel que soit sa nature, cxigc une evaluation financicre de travaux. 
Ces bilans previsionnels eff ectue en amont. dcvrorn sc repetcr chaque mois tout le long de 
l'operation et s'affineront par la merne occasion. I 

1.6.Lcs crudes financicres: 

I 
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Cette partie integre une grande diver. ite dirnervenams , afin de repondre a tousles 
aspects du projct ( archiiectcs , urbaniste · . sociologue , econorniste . juriste . ingenieur .. ) ct 
perrnet d'aboutir au projei operationnel . 

I 

4. Misc en ceuvrc du PU : 

Pha e 3 : Decisions Operarionnelles 

./ Ouril de gcstion : type tableau de bord de differcnrcs operation 

./ Outil d'urbanisme operarionnel · pour etablir des plan guides. I 
I 
I 

Ce pole produit des ouiils ck synihcse : I 
Fig. I 0. Compo ition du pole technique 

I 
I 
I 
I 

l-PolP technique J 
- I - :L - _L~ ....- 

Aaeuce durbani-me ~ Serv ice-, re hruque , Arclute te~ mdependani-, ~ 
( Vil le. conuuuuaute ui baine l J ._____ 

i .---- 
. Role de straiege . . Role d..: pa-seur . Role de contribuuon. 
. Role de critique poliuque - II, 0111 la capacue dagu . vlontage de, operauon-, 
. . peciahsie de lacuv 11,: pout .:\1111:r,:t1~e1 le piojet - Avpect ,11d11te..:tu1,1I et 

projccruclle urbarn tu bamsnquc I ' ~ ·- 

I 
Ces actions scront rnenees .:, bien par le pole technique, qui a surera ainsi le pas 'age 

vcrs la rnise en ceuvre du projet. 
I 

Ccrtc phase pcrmct dclaborcr tous !cs document. de reference du projct, a rravcrs la 
misc en fonnc des texrc ct documents graphiqucs. 

I 
3. Mise en forme du projet et programme d'at.:tion : 

•:• Pha c 2 : Decisions Tactiqucs : I 

Ces differents poles a traver leurs actions permcuront done de degager le lignes 
directrices du projet et vont nou perrnettrc daborder la deuxierne pha c du processus du PU. I 

I 

./ Fonction traiegique daide a la decision (conception et planification urbainc, cibler 
lcs projets). 

./ Fonction de pilotage et coordination des operation (basee sur le management) . 

./ Fonction de partagc du PU . a travcrs le temps , a urcc par le moyen de nouvcllcs 
techniques d'information ct de communication en direction des opcratcurs privcs ct 
des habitants . 

I 

Foncrions de la rnaitrisc douvragc : I 
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Le degre d'acceptation et d'appropriation du PU par Jes riverains depend de 
l'efficacite de la strategic de communication. 

Le nivcau de pertinence ct spccificitc du PU depend de I'cfficacitc de la strategic de 
communication entre ious les acieurs. I 

I 
I 

I 

I. Information sur lcs objcctifs, lcs actions, le calcndricr, l'ctat d'avanccment, le. 
acteurs. 

2. Sensibilisation enver. le objectif du DOU. 
3. Explication des reglernents, des procedures .... 
4. Compie rendu sur I 'uvancernern des phases el des contraimcs. 
5. Expliquer le projet envisage. dan de bonnes conditions, afin dernponer 

l'adhesion des habitants. 
6. Tenir compte des souhaits, besoius et differentes rem arques des habitants. 
7. Susciter u11 dialogue et inciter le plus grand nombre des habitant· a participer a la 

concertarion. 

I 
I 

Son role: I 
I 

5. Strategie de communication : 

Fig. I 0. chem a de la maitrise u'ceuvre concertee 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

L \failri'iE' <1'011,Tng(> concerree I 
~ - 

[Reumon I 3 InOI!:. J • L Reu11io11 I mois J • - - 
Pilot age straiegique des projet-, Co11du11e operationnelle du projet ( .\cteur., 

( dee ideurs ct Iinanceurs) I professionnels) 

- Statuer sur le choix de'> - Xlise en ceuv re et elaboration de PC 
scenarios. - L · animation des groupe-, de travai I. 

- . Arbitrage du montage financier. - Elaborauon des scenario- et montage 
- Definition des modalitc- de financier 

realisauon du projet rerenu - Conduire des projer-, d · adaptation de la I 

(pha age). ge,11011. 

- Orgaru-auon de la participauon de, habiiant-, J 

-,_ 

I 

La particularitc des projcts de frichcs urbaines fail quc cctrc phase de misc en ccuvrc 
scra specifique a chaque projet ct pourra ncccssirer des intervention. ires variees d'un point de 
vue restrucruration, demolition, depollurion . actions paysagcre ... 

I 
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7. La chronologic de ctapes du projct urbain de rcconquctc de frichc urbamc PURF : 

Tableau 2 : Fiche de criptive de la friche 
I 
I 

- Tous le, public .... 

- .-\ la fin de- operations pour le pro e-su- de 
, cnie. 

1- Photos. ,·ideo . brochures. 

- exposition . ren on1res. panneaux 
I publi itaire · .. 

I 
- Aux momenh de 

- Cd-Rom. 
,----:- . ~ - . em1naire-,. I 

I 
I 

- Loao. harte graphique. - Chaque projet urbain de, ra benefi ier dun logo I - pour <ire reconnarssable. 
1--_ -P-re_._s_e_q_t-10-1-ic-li-. e_n_n_e_. -------- - Envers t ou- I~, pub I ic . a de moment-, clef- 

, _ Pre se in tiiurionnelle. - [mer') Jes elus et parfois le public ( aux 

I 
moment de comites de -:,UI\ i:.). 

- . ire ln1en-1-et-.--- - Fous le-, public ... 

- vux moment, cle. 

I 
Outil ... 

6. Schema lcs outiL de communication : I 
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Comprendre la logique darnenagemem du territoire et 'iutegrer ace raisonnernent 

Proposer un arnenagemcnt adequat afin de « greffcr » notre site dintervention a son 
environnerncnt direct. ... Dont not re projet Iait preuve. I 

I 
I 
I 

De comprendrc qucst-cc-quc le projct urbain, le devclopperncnt durable ct essayer de 

le lier et de faire ressortir ce lien a travers notre intervention. 

I 
I 

ous rappelons encore unc fois que dans notre rcchcrchc lcs points cssentiel de notre 

travail etaient : 

I 
I 

I 
L'evaluation des resultats de ces experience reelles, consiituait non seulemenr une 

source dinspiration, mais egalernent un support theorique fondamental. pour une crude 
comparative, ce qui nou a permis par la suite <le rnieux diagnostiquer notre site d'inrervention 
( qui est le quarrier des Abauoirs ) et dcn tirer lcs enjeux urbains et les actions a effectuer 
afin de proposer un schema de structure 'in erant a la zone qui s'est traduit en un schema 
darnenagernent global avec une structure et des foncrions qui seront une reponse aux 
problemes souleves. 

I 
Elle nous a pennis non seulerncnt de decouvrir lcs differcntcs approchcs de ccrtc 

problcrnarique, mais aussi. 'informer sur la manicrc avcc laquellc la reconquete des friches 
integre la dimension plurielle, globale et locale du projet urbain. 

I 
L'analyse d'exemples etrangers concret prenant en charge la problernarique de la 

reconqueic des [riches urbaines nous a ere ires enrichissarue. 
I 
I 

Ainsi la notion de devcloppernent durable nous a perrnis, a travers ses principes et 
outils danalyser et saisir lirnportance de la problernatique de la reconquete des friches 
urbaines dans le cadre de la polirique du renouvellement urbain qui s'interesse a des cas de 
quartiers en difficultcs sans Jes dissocier ct Jes coupcr du tcrritoire en devcloppcment . 

I 

Au debut de notre recherche, nos visions prenaient un chemin ambigu du fair de la 
thernatique que nous avons choisic etant une problernarique recente, qui a susciie I' interct <le 
pas ma! de chercheurs (Architecte , urbanisie , sociologue .. ). Mais l'integration et I'ouverture 
sur des notions ct concepts plus larges. nous ont permis d'abordcr la problcmatiquc des 
friches urbaincs a unc echellc plus globalc. 

I 

CONCLUSION 

I 
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