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La croissance démographique accélérée, la diminution des terres agricoles par
l'étalement urbain, le mode de production intensive, remet en question le concept de la
sécurité alimentaire. Da plus l'agriculture actuelle à un grand impact négatifs sur le
changement climatique, ce qui explique le grand nombre d'étude scientifique qu'ont porté la
nécessite de crée des cibles üables et durables.

L'agriculture urbaine peut apporter une contribution importante à la sécurité
alimentaire durable .Les produits sont consommés par les producteurs ou vendu. Les aliments
de production locale sont plus frais, plus nourrissants et à des prix compétitifs car ils sont
transportés sur de plus courts distances. Mais aussi I'agriculture urbaine bénéficie d'une
attention particulière : en participant à la gestion des déchets urbains, en participant à la
réduction des gaz à effet de serre et à l'amélioration de la qualité de l'air, entre autre ils
peuvent jouer un rôle important dans I'adaptation des villes à ces changements. La
multifonctionnalité de I'agriculture urbaine lui confère une place importante dans la
construction conjointe d'une ville durable et ülle nourricière.

Cette recherche vise à intégrer I'agriculture urbaine dans les bâtiments. C'est les
habitants qui s'occupent de leurs productions, en considérant I'habitant à la fois producteur et
Çonsommateurs .Nous avons essayé de montrer le rôle de l'agriculture urbaine dans
l'amélioration du cadre de vie, Afin de démontrer la possibilité d'assurer la securite
alimentaire d'une manière durable et par les habitants de Ain-Benian.

Mots clés : Changement climatique, Sécurité alimentaire et Agriculture urbaine,
Autonomie en nourriture, Milieu résidentiel.
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l. Contexte et intérêt de la recherche

Au milieu des années 80, la Banque Mondiale a défini la sécurité alimentaire comme
étant « l'accès pour tout le monde et à tout moment à une nourriture en suffisance afin de
mener une vie active et saine».

cependant, lors de la conférence de Paris de 2015 sur le climat, l'oNU a tiré la sonnette
d'alarme en déclarant que « d'ici 2050, la planète comptera 3 milliards d'habitants en plus, et
80 % de la population mondiale viwa dans des ülles ». Sachant qu'un individu consomme 73
tonnes de nourritures au cour de sa vie (Futuremag, 2014).L'agriculture traditionnelle, ne
pourra pas répondre à cette demande alimentaire, même si elle est de plus en plus
indusfialisée. Aujourd'hui, 80 % des terres arables sont déjà exploitees et 15 yo de ces sols
ont même été épuisés. une des solutions serait la déforestation afin d'acquérir de nouveaux
territoires. Inimaginable et dévastateur pour une faune et une flore si fragiles d'année en
année (Dickson, 2010).

En outre, notre chaine alimentaire actuelle est liée au gaspillage d'eau, à l'érosion et au
transport des aliments sur de longs trajets. Cela veut dire que l'agriculture actuels ne fait pas
que produire des denrées alimentaires, fourrage et de gaspiller de l'énergie, elle a aussi un
impact sur le climat, sur la santé humaine ainsi que sur les écosystèmesr mondiaux (Gerrt,
2017).

De plus, dans la plupart des pays du monde, les ülles se drspersent et s'étalent.
L'extension spatiale est sans doute la manifestation la plus spectaculaire et impressionnante de
la croissance urbaine contemporaine (Bouzekri, 2014). Nous assistons à une véritable
explosion urbaine. La tendance au gigantisme se développe, la prolifération sans cesss

croissalte des constructions sur les espaces agricoles est sans commune mesure. Les terres
agricoles se contractent de plus en plus.

Par ailleurs, les villes rejettent pollution et déchets, telle qu'elles se comportent
aujourd'hui, les villes sont les plus grands parasite sur Terre .Les activités humaines telles
que l'utilisation de combustibles fossiles, l'exploitation des forêts tropicales et l'élevage du
bétail exercent une influence croissante sur le climat et la température de la Terre (Laborde,
2015).

Ces activités des villes et d'agriculture actuelle libèrent d'énormes quantités de gaz à
effet de serre 2.Selon le 4e rapport du GIEC ,2007 : « l'agriculture représentait en 2OO4

environ 13,5% des émissions mondiales de GES : transport 13 %, industrie 19.3 o/o, énerg1e 26
%,2.8% déchets, 17.4% déforestation et 8 % résidentiel tertiaire ». Ces gaz à effet de serres

\< Un écosystème est un eosemble dynamique constitué d'un milieu naturel ou biotope (eau, sol, climat,
lumière...), caractérisé par des conditions écologiques particu.lières et des êtres vivants ou biocénose (animau;r,
plantes, microorganismes ) qui I'occupent » ( hüp://www.toupie.org/DictionnaireÆcosysteme.htm).

2 «L'effet de serre est rm phénomène naturel provoquant une élévation de la température à la surface de
notre planète » (http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-leælimat-mondial/leffet-de-serre-
et-autres-mecanismes).

1
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s'ajoutent à celles nahrrellement présentes dans l'atrnosphere, renforçant ainsi l'effet de serre
et le changement climatique.

Au niveau mondial, le changement climatique contribuera à la perturbation de
l'écosystèmes naturels de la Terre, ce qui pourrait causer l'extinction d'espèces animales
sauvages et indigènes .Ainsi le rendement et la productivité agricole pourraient être perturbés
et aggavés,puisque l'agriculture est une activité basée sur le üvant et directement
dépendante des conditions climatiques (tanpératures, précipitations, distributions
interannuelles, mensuelles et journalières des variables climatiques). Les systèmes agricoles
sont tributaires à la fois d'un climat découpé selon de grandes zones géographiques et de
microclimats sur des zones beaucoup plus restreintes (Vandale, Leberton et Faraco,2010).

C'est le croisernent de crises économique, écologique, énergétique et de sécurité
alimentaire dans lequel nous sommes plongés actuellement .Pour sortir de cette crise, le
monde de la planification et des urbanistes a dû cesser de voir les espaces agricoles, comme
un simple décor à la ville. Face aux enjeux de lutte contre l'étalement urbain et suivant une
optique de développement durable, il ne faut plus consommer I'espace comme si la ressource
agricole était inépuisable (Bouzekri, 2014).

Donc, le défi des villes de demain est de réussir à concilier la croissance urbaine avec la
sécurité alimentaûe menacée d'une façon durable. Nous avons donc besoin d'une agriculture
productive qui soit à la fois durable et respectueuse des ressources.

2. Problématique

En 2016, l'office national des statistiques avait indiqué que la population Algérienne
atteindra les 44,907 millions d'habitation en 2025 avec plus de 34 millions de population
urbaine, cela équivalant à près de 80% de la population totale du pays et avec un taux
d'urbanisation équivalant.

Cette croissance démographique urbaine cause une rapide croissance des villes
algériennes et qui représente notarnment un des défis auxquels le peuple Algérien dewa faire
face au XXIe siècle, avec des conséquences majeures pour l'équilibre social, économique et

environnemental de la planète (Dellil et Hati, 2016).

L'espace urbanisé d'Alger est bordé par une ceinture de terres agricoles fertiles.
Cependant, l'urbanisation et l'industrialisation accélérées mitent ce potentiel agricole et les
effets du changement climatique se font déjà ressentit à travers la baisse des ressources

hydriques .Aussi, malgré la présence de maraichage3, de plasticulturea et un peu d'élevage, le
taux d'intégration des prodüts agricoles reste néanmoins faible à Alger. Le manque en

nourriture étant compensé par les importations, pourrait conduire vers une crise économique
d'autant plus que les recettes du pays sont sensiblement en baisse. Dès lors, la métropole

3 «Culture intensive des légumes en plein air ou sous abri»
(https://www. larousse. fr/dictionnaires/francais).

a «Utilisaûon des matières plastiques dans l'agricultue ( tunnels, senes, paillage, plastique...)»
(https://rt'w. larousse. frldictionnaires/francais).

2
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d'Alger pourrait waisemblablement connaître
(Saci, 2015 ).

une insécurité alimentaire dans le long terme

Face à ce phénomàre de croissance des villes incontrôlée qui consomme excessivement
les ressources agraires, le Plan Stratégique d'Alger (2015-2035) a pris en considération la
sauvegarde des espaces agricoles qui feront l'objet de projets structurants dans l'objectif de
promouvoir leur valorisation et leur appropriation par les habitants et la restauration des
équilibres écologique de la capitale et ses communes , y compris Ain-Benian .

Le choix du cas de la ville de Ain-Benian est dû à la consommation élevée de terres
agricoles. soumis à une très forte pression résidentielle et urbaine , les espaces agricoles
périurbains reculent au-delà du raisonnable , on assiste à une invasion du béton , ce qui
s'oppose entiàement aux finalités du développement durable, qui signifie d,abord , la
conservation des ressources naturelles renouvelables des écosystèmes et consolidation des
systèmes de production en vue de satisfaire les besoins liés au développement er constante
progtession , visant ainsi à assurer une sécurité alimentaire durable en pratiquant une
agriculture économiquement durable, écologiquement saine et socialement équitable.

De là, la problématique s'articule autour des interrogations suivantes :

Comment assurer la sécurité alimentaire des habitants de Ain-Benin
d'une façon durable ?

Quelle forme pourrait prendre I'agriculture dans les quartiers de Ain-
Benian afin de satisfaire les besoins quotidiens de ses habitants ?

3. Hypothèse de la recherche
Pour répondre aux précédents interrogations, nous supposons que

I . Une agriculture urbaine de proximité et à faible impact enüronnanental
pourrait assurer la sécurité alimentaire des habitants de Ain-Benian d'une
façon durable.

2. La conception des bâtiments nourriciers pourrait satisfaire durablement les
besoins quotidims en termes de nourriture des habitants des quartiers de Ain-
Benian.

4. Obiectifs de la recherche

La présente étude vise principalernent à :

Proposer une agriculture continuelle, indépendante des saisons et des aléas

climatiques (sécheresse, inondation, intempérie .etc.).

Démontrer qu'un bâtiment nourricier peut assurer la sécurité alimentaire en

répotdant notamment aux objectifs du développement durable.

o

a

3
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4. Méthodologie de la recherche
Afin de répondre à nos questions et vénfier nos hypothèses, nous avons tracé la

démarche méthodologique suivante:

La première partie théorique: il s'agit d'une recherche bibliographique et
documentaire, cette phase consiste la constitution d'une base documentaire relative aux
sujets traités. L'essentiel de cette première étape de la recherche sera consacré à la lscture d'un
corpus de documents portant sur les thèmes de changement climatique , sécurité alimentaire,
agriculture , étalement urbain ,agriculture urbaine , développement durable et leur importance
et quelques exemples similaires à notre cas d'étude,

La deuxième partie opérationnelle: Dans cette partie, nous allons analyser la ville
d'étude, selon une approche typo-morphologique, et l'aire d'intervention à l'aide d'un
diagrrostic enüronnemental puis, nous allons concevoir ung tour nourricière autonome en

nourriture suivant une démarche enüronnementale. En fin, nous allons évaluer l'autonomie
de nofre projet à l'aide d'une méthode multicritère afin d'avoir le Certificat de Sécurité
Alimentaire (CSA)

5. Structuration du mémoire
Notre méthode d'approche, nous a amené à présenter notre travail dans un processus

évolutif composé de deux parties, chacune d'elles s'articule autour de plusieurs chapitres.

La première partie : Appelée approche théorique et conceptuelle, cette partie est

composee de deux chapitres.

I1 s'agit en premier lieu de définir les concepts clés de nohe recherche qui sont : le

changement climatique, sécurité alimentaire, agriculture urbaine .En second lieu nous avons

défini le concept de la ville nourricière et des fermes vertical afin de proposer un bâtiment
autonome en nourrihrre , suivi de quelques exemples internationaux afin de mieux concrétiser

leurs applications sur le terrain et faire ressortir les éléments clés de leur aboutissement. En

fin nous citons une démarche multicritères qui va nous permettre de vérifier les hlpothèses et

attendre nos objectifs

La deuxième partie: c'est une partie opérationnelle, cette partie est composée aussi de

deux chapitres.

Dans le premier chapitre nous allons analyser d'abord notre cas d'étude qui est la ülle
Ain-Benian, puis, I'aire d'intervention. Dans le deuxième chapitre nous allons concevoir un
bâtiment nourricier en se basant sur les données tirées depuis la recherche théorique. Enfin
nous allons évaluer le bâtiment nourricier

À l'issue de ces deux parties, nous aurons à formuler une synthèse générale, qui

convergera en une vérification de nos hypothèses de recherche.

4

Le schéma suivant synthétise les étapes de la méthodologie d'approche :
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Securité alimentaire et changement climatique

Agriculture et étalement urbain

Ville nounicière

Bôtiment nounicier

Anall se des exemples int«nationaux

Analyse de la ville d'Ain benian et du site

d'intervention

('onception tlu quanier ct du hâtiment

Etaluation du projet « Certilicat de sécurité alimentaire

tr'igure 1: schéma de structuration du travail.
Source : Auteurs.
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fI Chapitre I : Sécurité alimentaire et agriculture urbaine

Introduction

La protection de l'environnement et 1a maîtrise de l'énergie sont des problèmes majeurs

auxquels nofe société va devoir faire face dans les décennies à venir, à la fois en tennes
d'épuisement des ressource et d'impact sur le réchauffement de la planète. Les tentations des

concepteurs pour concevoir dans une optique de développement durable se matérialisent par
l'apparition de nouveaux vocabulaires et concepts.

Ce chapitre vise à définir les concepts clés nécessaires à une meilleure compréhension

du thème, soit : le changement climatique, la sécurité alimentaire et l'agriculture urbaine.

I - I Chansem ent clima tioue et sécurité alimentaire

I-1-lDéIinitions des conceDts

I - l - 1- I Chansement climati que :

« Le changement climatique est une variation de l'état du climat que l'on peut déceler
par les modifications de la moyenne et/ou les variations de ses propriétés et qui persiste

pendant de longues périodes, généralement pendant des décennies ou plus » (GIEC ,2007).

Selon la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC), le changement climatique est un changement du climat attribué directement ou
indirectement à toute activité humaine qui modifie la composition de I'atrnosphère globale et
qui s'ajoute à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes de temps

comparables (Mostfaoui, 20I I).

l - | - I - 2 Securité alimentaire

Le concept de sécurité alimentaire a considérablement évolué avec le temps puisqu'il a
été redéfini à de nombreuses reprises par la communauté intemationale. À la base, le concept

était fondé sur la disponibilité fiable de nourriture alors qu'aujourd'hui, il tient compte du fait
que la nourriture est un des éléments d'un contexte social complexe déterminant les moyens

d'existence. Ce contexte social, et les rapports de forces existant entre divers groupes

d'intérêts qui le constituent, est un facteur essentiel de la situation de securité alimentaire .La
sécurité alimentaire aux niveaux individuel, familial, national, régional et mondial lorsque

tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture
suffisante, saine et nutritive leur permettant de salisfaire leurs besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.l

D'autre part, la Fédération lntemationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant
Rouge (2015) voit qu'un Un indiüdu , un foyer ou une communauté, une région ou une
nation jouit de la securité alimentaire quand chacun dispose en tout temps de la possibilité

matérielle et économique d'acheter ,de produire , d'obtenir ou de consommer une nourriture

6

1 www.lafaime>oliouée.org
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suffisante , saine et nutritive répondront à ses besoins , confonne à ses gouts et lui permettent

de mener une üe saine.

!tra! d. ..rr. ntoûr.a
!l.r l'lÉmma

Figure 1.1: Iæ nÉcanisme de l'eIfet de serre.
§ource :wÿw.b2020generation.com

Les activités humaines entrainent des émissions de GES responsable de l'effet de serre

additionnel qui sont (GIEC ,2007):

Le dioxyde de carbone (COz) 57 7o : résultent de la combustion des énergies fossiles

(pétrole, gaz et charbon).et du changement d'utilisation des sols (agriculture et

déforestation). Il est issu du secteur des transports, de l'industrie et de l'habitat.

Le méthane (CHr) : issu en grande partie des actiütés agricoles : riâères, élevage

des ruminants, déjections animales.

Le protoxyde d'azote §zo): produit essentiellement par le secteur agricole

(epandage d'engrais azotés sur les sols) et certaines industries chimiques.

7

I - 1 - 2 Causes du chansement climatique

L'effet de serre naturel permet à notIe planète d'avoir une température moyenne de +

l5'C à sa surface. Sans cela, il y ferait -l8oC et toute vie humaine sur Terre serait impossible.

Or, depuis la révolution industrielle (1850), les actiütés humaines émettent des gaz à effet de

serre (GES) supplémentaires qui s'accumulent dans l'aEnosphère et retiennent davantage de

chaleur qu'a l'état naturel- C'est ce qu'on appelle l'effet de serre additionnel, qui provoque un

réchauffement accru de l'atmosphère et dérègle nos climats (cycle de l'eau, précipitation et

humidité de l'air, vent et pression atlnosphérique, etc.).

Sotert 5otsrt
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. Les gaz fluorés QIFC, PFC, SFo): issus des activités industrielles humaines, sont

des gaz qui n'existent pas l'état naturel.

I- I - 3Imoact du chanqement climatique

Figurrc I.2: Impâcts âttendus à la surface de la planète d'ici à 2t00.
Source : caisse des dépôts, mission climat, d'âpres le 4' rapport du GIEC,2007.

La carte ci-dessus tente de synthétiser les principaux effets attendus. Il est frappant de

voir combien le changement climatique va affecter les conditions d'utilisation des ressources

en eau. Dans les pays du sud, la situation agricole et alimentaire risque d'êûe profondément

affectée, et les zones de delta ou côtières dewont être protégées si on veut éviter des transferts

massifs de population (Koziel, 2007).

I - I - 4 Effets du chanqement climatique sur la sécurité alimentaire

8
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Les changements climatiques aggraveront les conditions de vie des fermiers, des

pêcheurs et des gens tributaires de la forêt qui sont déjà rmlnérables et ne bénéficient pas de la

sécurité alimentaire. La faim et la malnutrition augmenteront. Les communautés rurales, en

particulier celles qui vivent dans un environnement déjà fragile, sont confrontées au risque

immédiat et en oonstante augnentation de mauvaises récoltes, de perte de betail et de

disponibilités réduites en produits halieutiques, aquacoles et forestiers. Les phénomènes

atmosphériques extrànes plus fréquents et plus intanses auront des impacts adverses sur la
disponibilité, l'accessibilité, la stabilité et l'utilisation de la nourriture, ainsi que sur les
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fI Chapitre I : Securité alimentaire et agriculhre urbaine

niveaux et opportunités de sources de revenus dans les régions rurales tout comme dans les

zones urbaines. Les gens en situation de pauvreté seront exposés au risque d'insécurité
alimentaire dû à la perte de biens et au manque de systèmes d'assurance adéquats. La capacité
des populations rurales à faire face aux impacts des changements climatiques est fonction du

contexte culturel et politique existant, ainsi que des facteurs socio-économiques tels que le
genre, la composition du ménage, l'âge et la répartition des avoirs du ménage (FOA, 2017).

I - I - 5 Effets du chanqement çlimatique sur la sécurité alimentaire en Alsérie

Les niveaux de rendement agricole dépendent des aléas climatiques. Ces demiers,

accusent déjà des perturbations en Algérie dont l'effet commence à se faire ressentir
(inondations, périodes de sécheresse, irrégularité pluüométrique, etc.

Si au niveau mondial, la hausse des temperatures a XXe siècle a été de l'ordre de

0.74C', celle sur le Mag},reb y compris l'Algérie, s'est située enhe 1.5 et 2 C", soit plus que

le double de la hausse moyenne planétaire. Par ailleurs, de nombreuses études sur les

variations possibles dans la région, projettent une baisse de précipitation de 5 o/o à l0 Yo à

l'horizon 2020 (TabetAoul, 2010).

Quant aux effets sur la production agricole à l'horizon 2030, le changement climatique
induira une baisse de rendement de l'ordre de 10 à 30 o/o notarnment pour la production de

maraichages.

Conséquemment, la sécurité alimentaire en Algérie sera également menacée

I - 2 - I Définitious des concepts

r-2-r-1AgEicul@-

Selon Larousse, « Ensemble des travaux dont le sol fait l'objet en we d'une production

végétale ».

Plus généralement, « ensernble des activités développées par l'homme, dans un milieu
biologique et socio-économique donné, pour obtenir les produits végétaux et animaux qui lui
sont utiles, en particulier ceux destinés à son alimentation »-

Selon le robert, « culture du sol ; ensemble des travaux transformant le milieu naturel
pour la production des végétaux t des animaux utiles à l'homme ».

9

I - 2 Asriculture actuel et l'étalement urbain

l-2 -l - 2 L'étalement urbain

Le phénomène de l'étalement urbain est compliqué et polysémique. Il renvoie à une

multitude de phénomènes en rapport avec la croissance démesurée des ülles et leurs

empiètements sur les espaces agricoles et naturels. Ainsi, pour Ademe, il s'agit d'une

croissance incontrôlée dans une zone urbanisée, comprenant aussi bien le développement «
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par bonds », de gtandes zones d'urbanisation monotones et uniformes, et parfois une

urbanisation tout simplement banale (ADEME, 2003). Pour Dallaire, le phénomène est

complexe et peut être décrit en termes de population, de logements, d'emplois, de

déplacements, il est appréhendé par un certain nombre de variables socioeconomiques

relatives à un territoire donné, compris entre le centre et la périphérie, ainsi qu'à l'évolution de

cette répartition (Mazouz et Adad, 2018).

C'est le rapport entre l'évolution de la surface urbanisée d'une agglomération et

l'évolution de la surface consommée par habitant. A priori cette définition rationnelle de

l'étalernent urbain (de I'ordre du mesurable) eûtre en contradicüon avec le caractère souvent

imprévisible du phénomène. Désigné souvent par périurbanisation ou pr urbanisation diffirse,

l'étalernent urbain caractérise aujourd'hui un mode de croissance des villes, évalué souvent en

terrains urbanisables, en perspectives de populations et en équipements. Il se rattache

cependant plus à I'espace et traduit en genéral la diminution (ou l'augmentation) des densités

au c€ntre au profit de la périphérie. La généralisation de ce mode d'expansion n'a pas rendu

uniforme le modèle de croissance des métropoles, et la diversité méfopolitaine tiendrait

davantage aux particularités du contexte local qu'aux normes répandues du fait de la
m ondiali sation (Arana,2007).

I - 2 - 2 Impact de l'étalemen t urbain sur les terres asricoles

Le développement de l'agglomeration, lors des dernières années, se traduit pas tant par

une croissance démographique et une densification de la région et par l'extension du tissu

urbain en périphérie (Bouzekri, 2014). Il s'avère que la ville s'est faite par extension et

essentiellement par le logement et les activités. Lorsqu'on parle de développement ou

l'étalement urbain, l'idée la plus répondue associée est celle de malheur, l'étalement urbain

convoite aujourd'hui les parcelles agricoles.

La Wilaya d'Alger a enregistré une diminution de ces superficies agricoles de 5074 ha

(15%) en l'espace de l6 ans. Soit une moyenne de3l7 ha par an.

Alors qu'une croissance urbaine constante a été observée entre 1987 et 2003, anpiétant

ainsi sur plus de 5074 ha de terres cultivables pendant cette même période. Soit une

augnentation de 53 % du territoire urbain, soit une surface de 9441.84 hectares sur une

période de 16 ans (Saadi, 2008).

I - 2 - 3 Nécessité de nourrir les citovens par la ville. le rôle des architectes et des

concepteurs

Les gouvemements, les planificateurs, les architectes et les ingenieurs commencent à

s'éveiller la nécessité de mettre en place des villes durables. Nourrir les gens des villes et

développer l'agriculture urbaine sont les principales méthodes pour le développernent urbain

durable dont la nécessité se fait de plus en plus sentir, en raison de la croissance rapide de la

population urbaine (Fatrneh, 20 12).

10
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L'agriculture dans Ia ville peut apporter plusieurs avantages notamment une

amélioration des moyens de transport, de la gestion de l'energie et de la récupération, de

même qu'une meilleure gestion de déchets et de l'entretien du paysage, une meilleure santé

publique, le développement économique et elle peut favoriser également la participation

sociale. En ce qui conceme le rôle des architectes dans le but d'établir une stratégie de

développement de l'agriculture urbaine, nous pouvons constater trois grandes tendances :

Le tendance palliâtiYe (cité
jardins, Tony Garnier)

-Intégrahon de tous les espaces
de production et consommation,
y compris l'agriculture dans la
ville.
-L'agriculture selon lui n'est
pas un moyen pour soutenir les
habitants de la ville, mais aussi
pour générer rme image
ordonnée, autonome et me
communauté solidaire.

Lâ tendance récupération (paris)

-Les ingénieurs agricoles
français se sont rendu compte
du fait que les déchets humarns
et animâux générer à Paris
servaient une excellente source
d'engrais, et ils ont proposé des
schémas pour orienter les
égouts parisiens hors de la ville
sur les terres agricoles.
-Les villes et les terres agncoles
pourraient former un système
fermé.
Jes jardins qui élaboraient la
tendance recupération étaient
des jardrns partagés, des arbres
fruitiers plantés dans des
résidences pnvées et des parcs
publics pour rédure la pression

sur l'approvisionnement
ahmentare publique.

La tendance projectuelle (la
ferme radieuse, Ie Corbusier)

-Le Corbusier propose un projet
« la ferme radieuse », ou les
parcelles agricoles individuelles
avaient été consolidées et des
zones pour la production des
différents prodüts placees à
proximité des produits agricole.
-Il avart également alloué une
parcelle de terrain à tous les
citoyens pour créer un jardin
pütagé.

Selon l'état des lieux (matrice SWOT) dressé par le PDAU, les points forts et les points

faibles du secteur agricole de la Wilaya d'Alger se résumeraient en deux phénomèoes

contradictoires :

a Une opportunité de développement de système agricole, à la fois multifonctionnel et

compétitif sur le plan économique, et qui contribueraient à la création de richesse d'une

Part.

Une menace d'abandon de l'activité agricole et des terres qui lui sont associé, au profit de

territoires anthropiques menaçant le patrimoine productif, d'autre part.

La protection du sol, comme élément fondamental pour le développement de l'activité
agricole.

La préservalion d'une ressource trationale d'importance élevée pour les générations

futures.

a
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Tableau 1.1: l,es 3 tendances du rôle des architectes dans le développement durable.
Source : Fatmeh, 2012, traitée par âuteurs.

I - 2 - 4 Secteur asricole dans les visions stratéqioues du PDAU d'Alqer

Les visions du PDAU :
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. La contribution pour le développement et la compétitiüté de l'espace rural.

. L'intégation de projets à caractère écologique, comme les fennes pédagogique, les
pépinières.

. La conservation de l'intégrité du paysage culturel.

. Les agri-parc.

L'agriculture intensive peut nuire à l'environnement en contribuant à la pollution des

eaux et des sols, à l'épuisement des ressources et à la destruction des habitats et de la
biodiversité. L'agriculture représente au moins 20%o des émissions totales de gaz à effet de
serre. Les changements dans I'utilisation des terres, tels que la conversion des forêts en

pâturages ou les terres cultivées, et la dégradation des sols, tels que celle causée par le
surpâturage, induisent des pertes de matière organique au-dessus et dans le sol, ce qui accroît
les émissions de CO,.

L'élevage et la production végétale enhaînent également des émissions de méthane et

d'oxyde nitreux, deux autres puissants gaz à effet de serre.

D'autres émissions du système alimentaire dans son ensemble sont génerées par la
fabrication de produits agrochimiques et par I'utilisation d'énergie fossile dans les pratiques

agricoles, le transport des récoltes et produits, leur traitement et la vente au détail2.

L'agriculture est la 3ème source d'émissions de gaz à effet de serre avec 12,038
millions de TE-CO2, soit 11,49o/o du total des émissions brutes. La plus grande part des

émissions provient de N2O qui représente près des 2/3 des émissions agrégées du secteur

agricole. Ceci s'explique par l'utilisation des engrais azotés pour l'enrichissement des sols. Le
CH4 contribue pour l/3 des émissions de ce secteur et provieût de la fermentation entérique et

des déchets des animaux d'élevage (MATE, 2001).

I - 3 S'orienter vers uneâsncuIture vivrière de oroximité : asriculture
urbaine

I-3- I Défrnition de I'aericulture urbaine

L'agriculture urbaine peut être définie comme : « l'agriculture localisée en ülle ou à sa

périphérie, dont les produits sont majoritairement destinés à la ülle (Moustier., Falla., 2004).

Selon la Food and agriculture organisation (FAO): « l'agriculture urbaine se réfère à

des petites surfaces (par exemple, terrains vagues, jardins, vergers, balcons, toits, terrasses,

recipients divers) utilisees à l'intérieur des villes pour cultiver des plantes et élever des

animaux en we de satisfaire différents besoins de la population urbaine : verdissement des

lieux de vie, conüüalité et lien social, recyclage des déchets organiques...la production ».

'?www.Greenlacts.org

I - 2 - 5 Imnact de I'agriculture sur l'écosvstème naturel

t2
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I - 3 - 2 Fonctions de I'agriculture urbaine :

La multifonctionnalité de l'agriculhrre urbaine s'exprime dans différentes sphères

Figure I.3: f,'onctions de I'agüculture urbaine.
Source : Wegmuller . Duchemin .2010

Aménagement urbain :a

a

L'agriculture urbaine joue un rôle dans le cadre de l'aménagement urbain viable et

résilient en of&ant des solutions concrètes et applicables aux problèmes soulevés par le
contexte urbain .c'est un créateur de paysages qui prodüt des espaces publics dans lesquels

les usagers sont intrinsèquement impliqués. Grâce à l'agriculture urbaine, il est possible de
transformer des surfaces inesthétiques en espaces verts et horticoles permettant ainsi au

citadin de bénéficier d'un contact avec la nature et à la terre @uchemin, 2013).

Problèmes environn€mentaux :

L'agriculture urbaine joue aussi un rôle afin de répondre aux problèmes

environnementaux soulevés par le contexte urbain .La culture des plantes et des arbres

contribue à réduire les poussières et absorbe les polluants grâce aux divers feuillages. La
végétation peut aussi augmenter le taux d'humidité dans les climats arides et réduire les îlots
de chaleur par la conversion de l'eau souterraine en humidité atmosphérique. C'est
notammsnt en compostant et recyclant la matière organique au sein du système urbain que

I'agriculture urbaine s'illustre comme une nouvelle initiative dans la gestion des déchets. En
rapprochant le sol productif du lieu d'habitation du citadin, elle favorise une certaine forme

d'autonomie alimentaire à l'échelle métropolitaine. Et, s'il est porté une attention particulière
à la plantation d'espèces indigènes dans la pratique du jardinage, elle peut aussi jouer un rôle
positifpour la biodiversité locale urbaine (Duchemin, 2013).
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Economie et securité alimentaire:

a

L'économie peut bénéficier d'une agriculture urbaine. En permettant aux personnes de
rfiuire les dépenses liées à leur nourriture. Par rapport à I'accroissernent de la pauweté,
l'agriculture urbaine permet aussi d'augmenter les revenus des ménages par la vente des
produits agricoles urbains .Ainsi l'AU s'inscrit clairement dans la lutte à l'insécurité
alimentaire des populations urbaines wlnérables, et souvent pauwes. C'est l'aspect securité
alimentaire qui semble êfre le fil conducteur fort de l'agriculture urbaine à travers le monde.
Elle participe à la sécurité alimentaire en rendant accessible une importante source de

nourriture pour les ménages urbains @uchemin, 2013).

Santé :

Loisirs :

L'aspect loisirs est une facette de l'agriculture urbaine. Dans c€rtains cas, notamment à

Montréal, l'agriculture urbaine est une forme d'activités et s€ üt comme un loisir. C'est une
occasion pour les citadins de pratiquer un passe-temps en plein air, près de chez eux, productif
et peu coûteux (Duchemin,2013).

. Éducation et interaction sociale :

L'éducation est valorisée dans l'agriculture urbaine par les apprentissages qui peuvent
se faire grâce à la proximité des intervenants. Par la curiosité et l'envie d'apprendre des
jardiniers, l'agriculture urbaine offre un espace éducatif où le capital de connaissances

theoriques et pragrnatiques est partagé par l'échange des connaissances et de conseils sur la
pratique du jardinage. Enfin, l'agriculture urbaine crée un contexte favorable pour stimuler les
interactions sociales, car elle représente un moyen privilégié pour développer un sentiment
d'appartenance et un sentiment de propriété collective qui facilitort les échanges non
seulement au sein du groupe, mais aussi entre le groupe et le reste de la communauté
(Duchemin, 2013).

I-3-3Lesdifféren tes formes d'apricultures urbaines

ü existe une grande diversité de projets oonditionnés par de nombreuses variables. On
retrouve de la variabilité dans les acteurs impliqués, le modèle économique, le lieu
d'implantation, les supports de production choisis et enfin le système de distribution pour les
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En jouant un rôle dans la santé, l'agriculture urbaine permet non seulement d'offrir une
solution à la sous-alimentation, mais contribue aussi, notamment pour les persorures âgées, à

un bénéfice tant physique que mental. Par la pratique du jardinage, elle permet de faire de
l'exercice physique en plein air, et favorise une nourriture de qualité par la consommation de
légumes frais. L'agriculture urbaine offre en plus un avantage thérapeutique en procurant un
sentiment de bien-être, un ressourcemsnt spirituel par la relaxation, la paix et la tranquillité
.Elle permet aussi une certaine reconnaissance sociale et éveille une forme de fierté chez les
personnes la pratiquant (Duchemin, 2013).
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productions mises sur le marché. Ce qui rend difficile la classification des différentes formes
d'agriculture urbaine (Daniel, 20 1 3).

LIEUX:
- sur da{les
- ELlrtoit
- sur anclEfrs 5*a5
lndustriels
- SUr 501

- en pied d'immeuble

De multiples
posslbilltés !!!

PRODUCTIONS

-Champignon
-Polsson
-Miel
-Gufs
-Poules
-Herbes âromatlques
-Céréales

Figure I.4: Forrnes de production inséées dans des systèmes pluriels.
Source : Drtliel, 2013.

. Les systèmes économiques :

L'agriculture urbaine comprend des systèmes marchands assurant au moins un revenu
(vente de diverses productions ou encore de services). Les producteurs sont alors des

professionnels ou des membres d'une association, situés proches de la ülle ou encore en

intra-urbain, et orientent leurs productions vers le marché urbain, majoritairement en circuit
court.

Le système économique peut aussi être non marchand lorsqu'il s'agit des habitants, qui

cultivent seuls ou en groupe, dans divers ÿpes de jardins associatifs, dans lesquels la vente

des récoltes est interdite (Agreste, 2012).

Les lieux d'installation :

La production peut être implantée sur des sols agricoles ou des friches, mais aussi sur

des infrastructures (routes, reste de bâtiment etc.), d'anciens sites industriels qui cherchent à

développer de nouvelles actiütés et de plus en plus, sur des toits d'immeubles. Dans ce cas

les cultures sont cultivées en hors-sol, avec une grande diversité de supports de culture (pots,
jardinières, bacs, sacs, serres, autres) et de substrats.

Autres lieux qui intéressent de plus en plus les bailleurs sociaux, ce sont les pieds

d'immeubles. Généralement pourrnrs de pelouses et d'arbustes d'omement, certains

aujourd'hui se refrouvent cultivés pæ les habitants de plantes comestibles. Il apparaît que

dans les grands ensembles, les jardins offient une annexe au logement, une emprise plus forte
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SYSTEMES DE DISTRIBUTION:
- CuerllÈtte su place
- Troc aux plantes
- Marchés
- Systeme de panrers
- Magasin de produdeurs
- Magasin â la ferme
- Grande drstflhJtron
- Restaurant
-Tabte d'Hôte

SUPPORTS DE
PRODUCTION:
- Plerne terre
- Tene rapportée
- Su§strats (locaux,
tommerce etc.)
- Eau (Hydroponie ou
aquaponre)

SYSlÊME: marchand, non-marchand. les 2

-Légumes
-Fruits

ACTEURS:
-Habitants
-Ass0ciâtrons
-CollectMtés tenrtonales
-Agents d'enÿetien des EV
-Ets pravées
-Restaurant
-Agnculteurs
-Arah/paysagistes
-ChercheLrs
-Ecoles/ tàntines
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sur le choix de l'alimentation des habitants, un moyen de se revaloriser face à eux-mêmes, à

leur famille ou à leur communauté, et la possibilité d'apprendre ou réapprendre à travailler.

. Les supports de production :

Certains choix sont aussi à opérer avant de mettre en place la production. D'une part le

support de culture peut-être de la terre, déjà sur place ou importee. Des substrats peuvent êhe

aussi composés à la carte auprès de spécialistes reconnus des supports de culture. Différentes
matieres peuvent être choisies, telles que des matieres résiduelles organiques (compost, broyat

de végétaux, marc de café etc.), de la tourbe, de la perlite, des billes d'argiles etc. Des tests

spécifiques sur les substrats utilisables en toits sont en cours de réalisations (Aubry, Bel et al,

2013)

Les technologies modernes, telles que l'hydroponie et l'aquaponie sont choisies à des

fins de production ultra-contrôlée sur certaines culhrres à partir d'un circuit d'eau.

Les acteurs

Les acteurs concemés par l'agriculture urbaine peuvent être extrêmement variés. Les

acteurs peuvent être à l'appui direct à la production, des acteurs de soutien ou encore des

porteus de projet. Ceux-ci sont rarement issus du monde agricole, mais sont plutôt des

architectes, urbanistes, paysagistes, ingenieurs en bâtiment, opérant parfois une reconversion

professionnelle. Ces urbains s'adjoignent, rarement, des compétences tecbniques en

horticulture, ou, plus souvent, procedent à des fonnations multiformes (autoformation, stages

en exploitations maraîchères..).

Parmi les acteurs on rencontre aussi les écoles, car l'agriculture urbaine est un outil
pédagogique auprès des enfants et qui pourrait être potentiellement une source de contribution

à l'alimentation des cantines scolaires en produits de proximité @aniel, 2013).

Les systèmes de distribution :

Depuis une dizaine d'années, les circuits courts connaissent une forte diversification et

les modes de distributions sont souvent diversifiés afin d'obtenir une clientèle urbaine plus

large. Le producteu peut tout d'abord vendre sur des marchés forains ou encore en vente

directe sur I'exploitation ou en bord de route. Cette vente est souvent associée avec la

cueillette à la ferme. Les circuits de commercialisation reposent aussi sur la contractualisation

des producteurs avec les cantines, restaurateurs, voire des supermarchés. Des réseaux de

boutiques ou magasins fermiers se développent également, ainsi que la vente en panier. Hors

circuit commercial, la distribution se résume à l'autoconsommaüon mais aussi aux trocs,

échanges et dons de récoltes (Dani el ,2012).

I - 3 - 4 Présentation des tvpes d'interventions et de lienr crb!és 3ctue!!e![e!! p4I
I'aqriculture urbaine

L'agriculture urbaine se présente sous deux formes : la culture en sol et la culture hors-

sol. Les cultures hors-sol consistent à produire des végétaux sur des surfaces minéralisees à

16
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l'aide de différentes techniques supportant un substrat. Ainsi, les végétaux effectuent leur
cycle racinaire sans être en contact direct avec l'enüronnement naturel du sol; tandis que les

cultures en sol, plus traditionnelles, consistent en une culture à même le sol naturel
(Goudreault, 201 1).

Culture hors-sol réalisée sur substrat neutre et inerte, de type sable, pouzzolane, billes
d'argile, laine de roche, régulièrement irrigué par un mélange eau et nutriments (site intemet
actu-environnement). La culture hydroponique est fès répandue en horticulture et les

avantages attribués à cette technique sont le faible poids facilitant sa mise en place sur les

toits, une fertilisation contrôlée et optimale et une économie d'eau (Goudreault, 2011).

Cependant cette technique nécessite un suivi important et des connaissances très techniques.

Îlrou pflncrpot

§otLrirot tuh(rye

Tqtü ce reloirr

1.. - -. r

Figure I5: Schéma erplicatifdu système hÿdroponique.
Soürce : www.naturcverticale.fr

Principe de fonctionnement: Une pompe à eau est placée dans un bac de solution

nutritive, qu'elle achemine par un tuyau principal pour ruisseler dans le plateau de culture et

traverser le bas des racines. L'excédent de solution retourne dans le bac de réserve par un

tuyau de retour. La solution tourne en continu ce qui lui assure une forte oxygénation3.

I - 3 - 4 - I Les cultures hors-sol :

Avantaees du NFT (Nutriment Film Technioue)a :

- Une croissance beaucoup plus rapide et plus saine.

- Forte oxygénation des racines.

- Une meilleure résistance aux nuisibles.

- Un contrôle total de la nutrition des plantes.

3 yatlulgclg@g8
a www. natureverti cal e. fr
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fI Chapitre I : Securité alimentaire et agriculture urbaine

Des récoltes plus abondantes et plus riches en ütamines et sels minéraux. Des études ont

montré une augmentation des principes actifs sur certaines variétés de plantes.

Le bouturage est plus aise et plus robuste venant d'une plante en culture hydroponique.
Un espace de plantation plus petit car les racines n'ont pas besoin du même

développement qu' an terre.

L'accès possible au système racinaire informe sur la santé des plantes et permet de les

traiter.
Propreté à l'installation et à l'entretien, parfois bien agréable pour les habitærts

d'appartement, à ne pas avoir à manipuler ou à stocker des gros sacs de teneau surtout
pour les propriétaires de grandes surfaces de cultures.

Opération à effectuer Périodicité Temps
Refaire le niveau à I'eau pure

Chângement de la solution
nutritive

Nettoyâge pompe, tuyaux et
accessoires

Tous les l5 jours
Tousles2à3mois

Tous les 6 mois

5 min
l5min

lh

Tableau 1.2: Op€rations à effectuer pour entretenir le système d'hydroponie.
Sourc€ : rrryw.netureverticale.fr

. La culture aquaponique:
Culture hors-sol utilisant un système à boucle fermée contenant des plantes et des

espèces aquatiques vivant en symbiose. Les déjections des poissons (très riches en

ammoniaque mais transformable en azote assimilable par la plante grâce à des bactéries)

foumissent des éléments nutritifs à la plante, et celles-ci en contrepartie purifient l'eau sn en

consommant les éléments nuhitifs, et qui sort ensuite recyclés. C'est bien un système en

boucle fermée car le système est autonome. Les déchets / sorties de I'un des éléments du

système est utilisé en tant que ressource / entrée à un autre élânent du système. Les espèces

adaptées à l'élevage aquaponique sont les tilapias, les perches et les crevettes d'eau douce

(Daniel,
Principe de I'aquaponie

d
I
I
t
t

\
I
I
,
I

Ea!
+ Poissons
+ Nounifure

+ bâctére Nûosore r
+ tractérie lrn-r* r 
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+ tuctéri.e uroæmor
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2013)

Figurc I.6; principe de I'aquaponie,
Source : https://aquaponie-pratique.com/
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La culture aéroponique:

Les plantes reposont sur un support sms subsfat et de I'eau est aspergée en permanence

directement sur les racines. La culture comprend donc un bac et une irrigation automatique
pour nourrir les plantes. Ce type de culture nécessite de contrôler I'acidité de l'eau et les taux
de nutriments (nécessairement solubles et souvent d'origine chimique). Il y a donc à la fois
l00o/o de disponibilité en eau et 100%o de disponibilité en air, d'où des performances de
croissances élevées @aniel, 201 3).

Mist Nozzlev\, \7 \,/

Timer

(- Reservoir

Figure I.7: schéma erplicatifdu système de l'aéroponi.
Source : https:/ vn'rv.lavorincasa.it4a-coltivazione-aeroponica-cos-e-e quali-sono-i-vantaggi/

C'est une culfure intensive qui consiste à cultiver des végétaux hors sol et permet
d'obtenir une grande production sur toute l'année. La plantation se fart dans un sol artificiel,
posé sur le sol naturel moyennant des sacs, des bacs en bois, etc. Ce type de culture peut
s'installer même dans le bâtiment : sur la toiture, les balcons, les façades, etc. (SACI, 2015).

5 https://www. zamb eza.fr/blog
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Fonctionnement: Une structure de support suspend les plants dans les airs avec les

systèmes radiculaires se balançant en-dessous d'eux. Des pulvérisateurs à action régulée dans
le temps produisent un brouillard très fin qui permet aux nutriments de s'accrocher

directement aux racines. Les microbes, de minuscules microorganismes qui üvent sur les
systèmes radiculaires, se développent, produisant un enüronnement riche pour une croissance
plus rapide et plus abondante du plant. L'eau en circulation est régle€ pour être pulvérisée à
une fréquence spécifique sur les racines des plants, les empêchant de sécher. L'environnement
fermé devient riche en oxygène, ce qui permet une croissance massive des racines, empêchant
la maladie des racines et la lumière d'entrer pour prévenir la croissance d'alguess.

o Les cultures hors-sol :
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I - 3 - 4 - 2 Culture en plein terre :

La culture en pleine terre, se traduit par une production alimentaire sur un sol non
imperméabilisé, avec des surfaces parcellaires très variables allant de quelques mètres carrés
pour les jardins associatifs, à de grandes surfaces pour une activité professionnelle. Le sol a
un passé, très souvent ag oole, mais il est fréquent de voir qu'il ait été délaissé pendant un
laps de temps, auquel cas l'espace a évolué en friche et peut faire l'objet d'un risque de
polluton (cas des décharges sauvages par exemple).

I - 3 - 5 Intesrations de !'asriculture urb dans les oôles d'habitat intésres :

Le PDAU a identifié des espaces potentiellement aptes à accueillir les nouveaux projets
d'habitat, appelés « pôles d'habitat integrés ».

Les nouveaux progrurmmes de logement préws par le PDAU 2011 d'Alger dewont
s'intégrer dans des pôles d'habitat intégrés qui sont au nombre de quatorze( 14) situés dans

différentes communes.

Les objectifs que poursuit le PDAU d'Alger pourraient croiser ceux de l'agriculture
urbaine, et dont la cohésion sociale, le développement économique local et la promotion d'un
enüronnement écologique sont les plus en commun. Cela, sans omettre que la raison la plus
incitative à l'intégration de I'agriculture urbaine dans I'habitat à Alger, demeure la nécessite

d'assurer la sécurité alimentaire inteme de la métropole.

Conclusion : l'agriculture contribue actuellement pour 30 pour c€nt des émissions

totales annuelles. Cependant, l'agriculture, par le biais d'une meillewe gestion des

écosystèmes, une diminution d'utilisation des terres, l'emploi de variétés plus rentables, des

aliments plus nutritifs, une meilleure gestion des déchets animaux, une gestion biologique des

sols, peut aussi contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et leurs impacts.
Donc l'architecture urbaine pourrait être une bonne solution pour assurer une sécurité
alimentaire durable.
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Les citadins veulent du vert dans leur ülle, le mouvement est engagé. Depuis quelques

amées, on assiste à un essor des jardins au sein de nos métropoles. Se nourrir uniquement de
produits locaux, c'est le défi que s'est donné les ülles, afin d'arriver à une autosuffisance
alimentaire dans le but d'attendre un mode de üe durable.

Lorsqu'on imagine une ville plus durable, on fait souvent référence à des modifications
majeures impliquant des moyens considérables; restructurations du fansport, agrandissement

des parcs urbains, densification des zones urbaines, réorganisation des matrices commerciale,

etc. Or, certaines alternatives sont prometteuses de par leur simplicité et leur accessibilité. Les

dessus de toit sont des espaces très peu exploités dans l'enüronnement urbain et de ce fait,
une des approches enüsageables consiste à doter les bâtiments résidentiels, publics,
industriels, commerciaux, de même que les stationnements, de toitures vertes (Laroche,

Mitchelle et Peloquin, 2004).

II - I Notion de la ville nourricière

II - I - I Définition de la ville nourricière

Assurer à long terme, l'accès pour tous à une saine alimentation, à des coûts

environnementaux, sociaux et monétaires acceptables »s'avère donc la priorité des villes
nourricières (Galarneau. 20 I 4).

Une ville nourricière est une ülle qui agit sur les cinq Axes du système alimentaire : la
production, la Transformation, la distribution, la consommation et la gestion des matières

résiduelles afin d'assurer la durabilité de ce système essentiel à toute collectiüté (Fortin,

2017).

Ville nourricière, c'est une ülle ou le système alimentaire local participe à

l'épanouissement social, enüronnemental, culturel et économique d'une collectiüté
viablet (Berubé, 2018).

ll - I - 2 Svstème alimentaire durable

l'économie locale et régionale.

I'intégrité des écosystèmes.

la santé humaine.

l'accessibilité et équité.

I «On qualifie de viable le lien entre l'environnement et l'économie. C'est t'état où I'environnement
procure des ressources naturelles qui sont exploitables et essentielles àla survie de l'économie... etce,àlong
terme.»( https://www.sadc-autray.qc.ca,/wp-contenÿuploads/20l3lo4^nfoDD2_Domaines-et-interfaces.pdo.

Introduction

Un système alimentaire durable est un réseau de collaboration qui intègre l'ensemble du

cycle de vie des aliments dans le but d'accroître la sécurité alimentaire et la santé

nutritionnelle d'une population sans compromettre les bases économiques, sociales et

environnementales nécessaires à celles des générations futures (Virre en Ville, 2014). Un

système alimentaire durable cherche genéralement à renforcer :
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Le système alimentaire durable repose sur les ingrédients des villes nouricières
(Galameau, 2015).

II - l - 3 La souvernance alimentaire

La création de villes nourricières passe en effet par l'engagement des différents acteus
concernés, chacun ayant son champ de compétence et son échelle d'intervention. Les paliers

de gouvemement supérieurs, les administrations régionales, les municipalités, les institutions
publiques et privées, les entreprises libûales et sociales ainsi que l'ensemble de la société

ciüle, ont des rôles et des responsabilités à jouer dans la gouvemance alimentaire. Sans être
exhaustive, la figure ci-dessous rappelle les principaux acteurs de cette gouvernance et

quelques-uns de leurs rôles (Galameau ,2015).
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Figure II. 1: Gouvernance alimentaire au Québec
Source ; https://vivreenville.orÿ

II - I - 4 Avantaqes de la ville nourricière

La ville nourricière permet de répondre à plusieurs enjeux, à savoir @ortin, 2017) :

La perte de territoire agricole et de sols productifs à cause de l'étalement urbain et la
fragili sation des terres agricoles.

L'augmentation du prix des terres agricoles.

L'insécurité alimentaire.
Les inégalités d'accès aux aliments :

F Mise en marché de proximité.
L Acces économique à la saine alimentation: Il désigne la capacité financière. d'un

indiüdu à se procurer des aliments de valeur nutritive élevée au moment opportun.
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t. In territoire productif:

La securisation de l'assise foncière est m préalable à la mise en place de systèmes
alimentaires durables. Il importe donc de maintenir les mécanismes de protection existants et
de planifier de manière plus fine l'assise foncière agricole, afin de s'assurer qu'elle est à la
fois protégée, mise en valeur et mise à profit pour alimenter les collectivités.

z. Des entreprises prospères et responsables

Le système alimentaire dépend de ceux qui produisent, transforment et distribuent les
aliments. Des systèmes alimentaires durables dewaient ainsi garantir le dynamisme d'un
secteur qui a beaucoup évolué dans les dernières décennies. La pratique accrue d'une
agriculture à proximité des milieux de üe plaide par ailleurs en faveur de l'adoption de
pratiques soucieuses de l'environnement.

3. Un accès améliorés aux aliments sains :

Pour créer un environnement favorable à la saine alimentation, il importe de s'assurer
que les aliments sains sont réellement accessibles, physiquement, géographiquement et
financièrement, à l'ensemble de la population. À cette fin, la localisation des infrastructures
alimentaires à proximité des milieux de vie et l'amélioration de l'offre s'avèrent cruciales,
tout comme l'optimisation des transports et les efforts de lutte contre l'insécurité alimentaire.

4 Une demande de proximité accrue

Un des ingrédients essentiels à la concrétisation de systèmes alimentaires durables est
le renforcement de la demande pour des aliments locaux. Celle-ci s'orchestre pnr une
meilleure intégraton des entreprises agroalimentaires régionales dans les circuits de

23

F Accès physique à la saine alimentation: I1 désigne la capacité de se procurer
des aliments de valeur nutritive élevée au moment opportun, dans un lieu ou un
territoire donné.

. Le gaspillage alimentaire : Au moins le tiers des aliments seraient gaspillés ou perdus
dans les differentes étapes de la chaîne alimentaire, soit un total d'enüron 1,3 milliard de
tonnes à l'échelle mondiale.

. le changement climatique: L'accessibilité aux aliments, risque ainsi d,êfie fortement
affectée par les, changements climatiques : le prix des aliments pourrait connaître une
hausse atteignant 84 % d'ici 2050 (GIEC, 2014).

II - I - 5 Les inqÉdients d'une ülle nourricière

La création de ülles nourricières est basée essentiellement sur la combinaison de cinq
ingrédients à fravers des systèmes alimentaires de proximité durables. Chaque ingrédient
repose sur un ensemble de strategies qui mettent à contribution divers acteurs
(GALARNEAU, 2014).
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s. Un cycle de üe optimisé :

Figure II.2: les 5 ingrédients d'un quartier nourricier.
Sourc€: https://üvreenville.orÿ
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distribution existants, par la création de dispositifs de mise en marché dédiés et par la
promotion de l'alimentation de proximité.

La relocalisation du système alimentaire oIfre plusieurs opportunités d'optimiser le cycle
de üe des aliments afin de réaliser des économies et de réduire l'empreinte écologique de
l'alimentation. L'ensemble des acteurs du système alimentaire est appelé à mieux gérer les
surplus de production, les invendus en magasin et les restants de table afin de réduire le
gaspillage. Plus encore, un système alimentaire durable s'inscrit dans une économie plus
circulaire où les « déchets » sont perçus comme des ressources à valoriser.
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ll-2 - I Définitions du conceot

Il -2 - | - I Ferme vertical

Le concept de ferme verticale est une forme futuriste qui mélange agriculture en

hauteur, sur de multiples plateaux, et techniques de culture hors sol ou sur des lits minces de

terre, compte tenu des contraintes structurelles des bâtiments. On trouve ce concept sous

différents vocables, Tour Vivante, tour agricole, agdculture verticale, ferme urbaine etc.

L'anglais emploie les termes de « vertical farm », « vertical greenhouse2 >», ou encore «

farmscraper » qui est waisemblablement le plus parlant des vocables employés. Si le concept

de « vertical farm » a été théorisé par [e Dr. Dickson Despommier, pour qui ce nouveau type
de bâtiment est la solution afin de nourrir l'humanité et préserver les ressources de la planète,

il n'en existe pas de définition à proprement parler @esquet, 2013).

Selon Dickson Depommier professeur de santé publique et enviromement à l'université
Columbia de New York et fondateur du concept « ferme vertical » .les fermes verticales
constituent une nouvelle approche qui dewait permettre de révolutionner l'agriculture urbaine

tout en cherchant à maximiser l'espace disponible à la production de nourriture dans un
milieu urbain .Ces édifices de plusieurs étages seront construits dans un seul but agrioole et

permettront de produire toute l'année. Situé au cæur des ülles, ce §pe d'agriculture du futur
pourrait offiir des avantages économiques majeurs puisqu'une acre de territoire intérieur
permet de produire autant de légumes que quatre acres extérieurs. (Jacques, 2012).

ll - 2 - l - 2 Habitat intésré

L'habitat est une tendance fiavaillent à la création des édifices ou d'ensemble

remplissant des fonctions multiples qui englobe les fonctions principales de la üe humaines

« fravail, habitat, détente et circulation ».

D'âpres H.ZEIDER « l'édifice multifonctionnel est un équipement remplissant à lui seul

plusieurs fonctions de sort que tout en tirant des avantages mutuels, cet équipement essaye de

repondre aux besoins essentiellement urbains, l'édifice multifonctionnel est un édifice qui

englobe les fonctions principales de la vie humaine, I réunit les gens aux moments les plus

divers de la joumée ».

D'âpres A.ZUCFIELLI « l'édifice multifonctionnel est une zone d'activité spécialisée

comprenant entre autre des actiütés tertiaires au bon fonctionnement de la vie et repondant à

certâines exigences urbanistiques » (Calaméo : habitat intégrée).

Nous proposons un bâtiment nourricier qui üse à associer production agricole, habitat

et actiütés dans un système unique et vertical. Ce système permettrait de redensifier la ülle
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II - 2 Notion du bâtiment nourricier

2 «Serre» (http s://www.l arousse.fr).
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Les végétaux ou fi:uits et légumes y poussent par c'est à dire hors sol, sur un substrat
qui peut être minéral (pierres ponces, céramiques), organique (liège, écorce de pin) ou même
synthétique (polystyrène). Les conditions sont très contrôlées. L'eau, les insecticides et les
nutriments sont distribués en juste quantité. Un travail de recyclage des dechets

biodégradables est aussi effectué et certaines fermes verticales comptent adopter la présence

d'animaux dans le processus, comme des poissons ou des poules. Il n'y a donc ni insectes, ni
pesticides.

Enfin, pour que les plantes soient heureuses, il faut apporter de la lumière. Dans la
nature, elles ont simplement besoin de soleil pour pousser, les végétaux captant l'ârergie
lumineuse grâce à la chlorophylle puis ils I'utilisent pour décomposer le dioxyde de carbone
(COz) puisé dans l'air, et l'eau puisée dans le sol. Ils peuvent ainsi fabriquer de la matière
organique et donc grandir, C'est la photosynthèse3. Or, si on augrnente c€s quantités de Coz,
on augmente la photosynthèse et la plante grandit donc plus rapidement. Par contre, si on
l'augmente trop, il y a moins d'oxygène et la plante ne peut plus respirer. Mais empiler les

végétaux les uns sur les aufes produit de l'ombre et les plantes, privées de lumière, meurent.

3« La photosynthèse est une réaction biochimique énergétique qui se déroute chez les
plantes. »(https:/,vww.f utura-sciences. com).
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tout en lui apportant une plus grande autonomie üs-à-üs des plaines agricoles, réduisant du

même coup les transports entre territoires urbains et extra-urbains. La superposition encore
inhabituelle de ces programmes permet enfin d'enüsager de nouvelles relations
fonctionnelles et énergétiques enFe culture agricole, espaces tertiaires, logement et commerce
induisant de très fortes économies d'énergies.

ll - 2 - 2 Emergence de cette notion d'asriculture urbaine vertical

Elle a été théorisée à partir de 1999 par le microbiologiste américain Dickson
Despommier, professeur de santé publique et enüronnementale à l'université Columbia de
New York. Le chercheur s'est basé sur les prévisions de I'ONU : en 2050, la planète comptera
3 milliards d'habitants en plus, et 80 % de la population mondiale viwa dans des villes. Pour
nourrir cells-ci, Despommier a calculé qu'avec les techniques agricoles actuelles, il faudrait I
milliard d'hectares de cultures supplémentaires, soit enüron la superficie du Canada. Or,
explique-t-il, 80 % des terres arables sont déjà exploitées, ce qui obligerait à raser des forêts
pour les remplacer par des champs, avec des effets catastrophiques sur l'enüronnement et la
biodiversité. D'autant que l'expansion des villes réduirait la surface des sols cultivables. C'est
pourquoi l'ONU encourage le développement de l'agriculture urbaine. Une praûque qui s'est
diffusée, depuis le début des amées 2000, sous diverses formes : plantations sur les toits et
terrasses, dans les friches industrielles, jardins partagés ou collectifs... Mais selon
Despommier, la superficie totale de ces parcelles ne sera jamais suffisante pour couwir les
futurs besoins alimentaires. D'où son idée de superposer sur plusieurs étages des cultwes et

des élevages au cæur des villes @rillet, 2015).

II - 2 - 3 Techniques de culture utilisées dans les fermes verticales
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Pour résoudre ce problème, les scientifiques utilisent un éclairage artificiel entre chaque étage.
(Yohan,2014).

ll-2-4Ledéveloo ement durable. oilier du conceDt4

Au plan purement théorique, les fermes verticales ne présentent a priori que des
avantages :

r Création de nouvelles surfaces agricoles sans impact négatif sur l'enüronnement.
o Création d'emplois.
o Réduction des filières de distribution et de stockage, grande consommatrices d,énergies

fossiles.

o Amélioration des rendements, notamment en protégeant les cultures des intempéries.
o Réduction voire disparition de l'usage des insecticides, herbicides et autres fertilisants

chimiques.
o Recyclage systématique des eaux usées.

o Création d'eau potable grâce à la récupération de l'évapotranspiration des végétaux.
o Amélioration de la qualité de l'air (les végétaux stockent du CO, et produisent de

l'oxygène).
o Réduction des ânissions de gaz à effet de serre, et ralentssement du réchauffement

climatique.
o Valorisation des déchets organiques grâce à la méthanisation ou au compostage.
. Autarcie energétique au travers de capteurs photovoltaTques ou éoliens installés sur la

sfucture.
o Les cultures sont indépendantes des caprices de la météo, ofhant grâce à des conditions

optimales.

Dickson Despommier, professeur de seiences environnementales et de microbiologie à
l'université columbia de New York, fut l'un des premiers à formaliser le concept en 1999.
Avec les technologies disponibles à l'époque, il affirmait qu'une ferme verticale de 30 étages,
construite pour un montant de 84 millions de dollars (une somme à revoir à la hausse
aujourd'hui), pounait suffire à nounir au bas mot 30 000 personnes, avec un rendement
moyen 5 à 6 fois supérieur à l'agriculture traditionnelle - etjusqu'à 30 fois pour la culture des
fraises !

II-2-5Bâtim ent nourricier: Des usasen implioues dans la relo lisation du
système alimentaire 5

L'implication des usagers dans le processus de production est une aufie caractéristique
qui fait de la ferme urbaine une innovation sociale. On rencontrera toutefois des nuances
d'implication et de participation selon le modèle et la nature du projet.

{(http: //publi. lemonde. fr/intel-innovation Æermes-urbaines.htrnl).

alimenter-nos-villes/#.W2X8OFVKjIU).

27



f- Chapitre II : De la ville nourricière au bâtiment nourricier

Dans le cas de projets portés par un groupe de citoyens zssociés, les usagers sont la
plupart du temps à la fois cultivateurs et consommateurs sur la chaîne de production
agroalimentaire, et prennent part à la prise de décision sur le projet collectif.

Leur lien avec le projet est affectif tout autant que nourricier. En effet il répond souvent
à un engagement social et politique, ce qui rend leur implication d'autant plus émotionnelle.

Ces projets sont géneralement organisés dans un souci de démocratie participative,
coopération et horizontalité entre les membres d'une communauté définie et solidaire, souvent
bénévoles.

A la Ferme du Chant des Cailles à Bruxelles par exemple, les porteurs du projet sont
tout autant agriculteurs que consommateurs. Pour court-circuiter les étapes de la recolte et de
la distribution (demandeuses de main d'æuwe), ils pratiquent l'auto cueillette des fruits et
légumes mûrs.

Ils sont aussi organisés en une communauté solidaire capable de faire pression sur le
gouvemement local pour que les programmes d'aménagement du quartier tiennent compte de
leur projet.

Ils participent ainsi à réinventer l'organisaton même de la üe et du collectif sur leur
tenitoire, autour d'un projet de société durable.

Dans le second cas de figure, les structures peuvent prendre des formes plus
hiérarchiques et sophistiquées, souvent verticales.

L'usager-consommateur peut être amené à participer à certaines étâpes de la chaîne de
production, par exemple à la recolte, comme dans la micro-ferme du supermarché Metro à
Berlin. C'est une manière de recréer symboliquement le lien entre le consommateur et la
culture maraichère.
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lI - 3 Exempl€§ de bonrles pratioües

II -3 - | ÂIâkse drexemple d'un ou{rtier nourricier: R€een

SituÉ i quelques kilorEèhes d'Aûstetdâm, une ville totaleûent autonome en énergie, er norlrritlue
et prônanl le zérc déchet À Almere. Une première.

Loin d'être une lubis d'archite.tes et de pfirmoteufs immobilier§, c€ projet Épond à diveNes
problémâtiques. Er eIIèt, fàce à utre population et une uùadsation cmissmte, les besoins en ressoùrces

.t eÀ énergie seront par conséqueDces plus ibportants. Ce qui impliquera ulre agriculture plus intensive,
une augmentation des gaz à effet ah ser[e, etc. Recen Villages permettra non seulement de Éduire les
impâcts envimnnementaux, mais il permettra aussi de recréer des liens sociaux entre les habitants, de

« recoDnecter les geûs avec la natue », explique le cabinet Eflèkt sul son sile.

rr - 3 - r - I Ilgtrels§laisEJc-Bess

Projet Regen
T!T(,loEie Résidenti€1, Asricolè
Situârn,n

Sùrfâee

Allnero, Pays-Bas
2016

15.500lrÿ
Collâborrteur Jtrm€s Efirlich

Bquipe de drsign Tue Hesselberg Foge4 Sinus Lyûge, KÀspôr ReiItEr,
Esbcn Jeri€n, Toni Rubio Sol€r. Christoltlr
GotlÈdscn, I-arrrs Gobbi, Yulia Kozlovs, Làüniâ
Andr€es Ms&u, Evg€ny Markachev, Wemniku Mùrek,

llbl..ù ll.l: li.h€ t chniqüe dê R€qrn.
Soune: http6r/ÿÿw.ereLt,durege.ÿillrr.d

II -3 - I -2 D€scription du proiet ReÈc[

L'objectif du gouvemement national, le gouvomement de la provioce de Flevola[d et la
ûùticipalité d'ALnere de fiâire d'Alûer€ une icône dr la durabilité .Pour inspirer tous ceux qui
cohtribuenl à I'avenir de la ville, lcs principes l'Alrnere ont été définis en a.cord avec l,expert William
McDonou8h :

Cultiver la diversité.

CotrÀexion lieu et coniexte.

Combiner la ville et la nature

Anticiper 1e changement.

PouNlrirrc l'ihnovation.
Codception des systèmes de sânté.

Ilabiliter les geos à participer à la ville.

Recen Villâges, une enreprise califbmi€Dne, et Elïekt, uû cabiûet d,architecturE damia, otrt conçu
ce modèle de village capable de fairE üvrE ure commuDauté de l4or âùtonome. Les premiercs 25
maisons étaient disponiblcs en 2017 (Robe( et Zarzah,2017).

Il -3 - | - I Le proqmmme de rêgerl

Ihrllhlmtlftrltll

+ + + +

\.' \,/ .,. / \ r','r'

Fitù.e II.3: progrrnrne & RECEN VILLÀGI.
Source : http ://s'ww.srchilovers,com/proiccts/189t46igrlery?f 7001Es

Surfrrê Espâce Surfsce

Mritotr

Àqû.poûie

Jirdlnr ssisornieB

tétrll

Surfrc€ de ptnocrux
Dhotovoltalquet

l000rn:

2500d

1500m'

450m'

8508r:

500rn'

350h:

3500n:

1500m'

3008

Blch€ à crur

Jrrdinr pflrt8gég

f,sprccs pùbliqr€3

Intrestrùcture

Plcea de strlioDD€menaa

Tâbhâù ll.r: rurfrc.s dc! e!Drce..
Source : ht(p://!drr.n.ârchilovers.rom/projects/189846/gaIer.v?f7001E5

Espsce
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I Chatitre II : D€ la ville noüricière âu bâtimed ûourdcier

I'ilur. IL4: Dhr rIe comDosilion d. REGEN VrLLAcf,.
Soùrce : http://llt{.rEhilover&codltrcjêclr/l E9846/grllery?l700lEs

Unlaes de logemcnts : 25 unités de lotement organisées dans un cercle (ftoffières du quartier).

La prod[ctiotr rlimentsire: Les espacos de poduction alimenlaire s'installeit dans le ceûtre
des unités de logerDent.

ItrIrâstrùcture : 8 cafés sont coDneatés pour assurer une infrâstocture efficace- les catrés
travaillent en tant que stalion de rcchârge poùr voitùr€s éleclriqucs ct zone de dèpot.

Les esp{ccs publics i Les espaces publics se trouvent €htrc les logements, afin d'assurer une
intégration complète entrc la produsiioû alimetrtaire et les uoités de logemetrt.

[-3-l-s!ss!gÊs]§

Pour Ie village de Recen €st liée non seulement à la construction dc logements, mais à la
réâlisation d'utr systcme dans son ensemble y compris les dechets, de l'alimentation, I'eau et l'ércrgie de

l'orgânisatioû. Dans ce système complet, rbs maisoDs seront évidcmmetrt totalemenl cotrçu, poù un
modê de vie durable. Ellcs seront positives de I'énergie chez eux- Elles seroot éqlripées de panaeaux

solaires photovoltalques et les systèmes de chauffage et de refroidissement passif vont diminuer les

prtssioos sur la consomoÂlion d'électrieité de chaque chambre.

Etr fait, la maison va etre réglable. MaisoÀs seront peut être prolooté de manière à ptofiter de la
météo ensoleillée en été ot de prechauffcr l'air en hivcr. Grâcc à ces têchniques avec le système de

collecte de l'eau et l'énergie solaire. mâisons vont produire plus d'énergiE qu'ils consommeût.

HOUSING FEATURES

I t +

ô

wodtHü**

lI -3 - I - 6 1i'pe3 de losefirents à R€setr

Type lAr (MaisoB 80m1, creen House 20m2).

T)?e 2A : (MÀison : I l0 nrl, Green House : 20m,, Termsse : 20mr).

T)tpe 2C :( Maison : l30rn., GrÊcn Hoùsse : 20m", Terràsse : 20m,).
Type 3A : (Maison : 140m,, Gr€€n Housse : 50m,, Terr.sse : 20m1).

Type lB :( Maison : 80llt1, Green Housse : 20m1).

Typc 28 : (MaisoD : 120ltr , Grcen Housse : 25m,.)
Type 2D :(Maisoo : l20mz, crcen Housse : I5m,, Teftûsse : l5ro.).
Typê38 :(Maison : 140m', Green Housse : l0m:, Tenasse : 50m,).

Fkrr. II.S: Cân.tértsthü€s dü logÛrÊrt.
Sô!.ft : http.://Iî*.d*.nrod2016/0ÿ10/.r.kr{erigN-ftgttr-vil_retÿDrodûtr{tr!-foùd+trel8yd.oi.h-

Drvüôn-v.ric.-.rcùitecturt+iennslÈ20 l6l

.,',oc,,(d ! *ti- !ffi*,"
r &ridioic I r!æ.rxrd

l0

lI -3 - I - 4 Plân de comoosition de Repen
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Figurc IL6: §?ca dc logcmcnt à
Soutces : http://wcekend.leüf.be/lifestyle/maimn/regen-vithges-le-village*ntierement-eutosuftiraût{n-imrges

/diaporama-normal-5041 19.html#photo-8

ll - 3 - I - 7 Tvnes de iardins de Resen

Jardin de saison.

Green Housse (Senes).

Green Housse chauffée (Seres chaufte).
Aquaponique.
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Figure IL7: §pes de jordins de Regen.
Source: https://vk'com./srchiteclure-loday?z?hoao-I08910301_4t3200198%2FalbumJ0E9t030l 232302t34

I

sourcc: hnps://wer,.o,,*,.",-lrffËriijlllîtffifl:ffifx-*r*-,*ges-with-verticalrarrnr

D Gestion de déchets :

r Déchets ménagers : Ils sont triés en difTérentes catégories de sorte qu'ils peuvent être reutilisés à des
lins multiples

o Biodéchets : Qui ne sont pas compostables est utilisés dans I'usine de biogaz
r Les composte : Deviennent de la nourrifure pour bétail et mouches
r Les mouches et fumier : les mouches sont utilisées pour nourrir les poissons et le fumier de

bétail est utilisé pour fertiliser les jardins de saison.
r Excréments de poisson : utilisées comme engrais pour les plantes dans le sptème aquaponique,

.O'ffiEdffiDffi_4 !-'-ç$'.,_ ;xÿ:-\,;:; tia r--:a
r\lpE.,* iÂ'rÂ^-:i

5 ptruffi
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f- Chapitre II : De la ville nourricière au bâtiment nourricier

F Nourriture:
. L'aquaponie : la culture aquaponique produit des légumes et des fruits.
o Jardins saisonniers: produire une gtande variété de produit pour la consommation

familiale.
o Le bétail et les poissons : comme la principale source de nourriture en protéines

) Gestion d'eau :

r L'eau de pluie stockée : le règlement est conçu pour collecter et réutiliser les eaux de
pluies

o L'eau grise : est séparé pour être réutilisée ou pour irriguer les jardins de saison.
o L'eau propre du stockage de l'eau : est distribuée au système aquaponique

Gestion de l'énergie :

o Les cellules solaires et smart grid : sur le règlement foumit de l'énergie à I'accueil et la
distribution de I'excédent d'énergie vers le réseau intelligent.

o Installation de biogaz: le produit de l'energie dans le biogaz est ajouté à la grille
intelligente.

. Station de charge de voiture: le surplus d'energie dans le réseau intelligent sera utilisé
pour la location des stations de charge.

Synthèse de I'analyse de I'exemple :

Le Village de ReGen, basé sur un système complet qui forme une boucle fermee, est

donc une altemative intéressante. Il a une approche globale pour protéger l'enüronnement et
combine une variété de tecbnologies novatrices.la production alimentaire et énergétique, la
bonne gestion d'eau et des déchets, üsent à rendre le üllage auto-sumsant. De plus, il est

aussi esthétiquem ent agréable.
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ll - 3 - 2 Anrlysrs d'exemple d'up bâtimept oourri(i€r llr tlur vivsntel. Frspre

II - I - 2 - I [!§ùelesblsce-C9]slqcrdy4lg

SOA Architectes, Pjene Ssrtoux & Auguslin
Rosenstiehl

DrtÊ

Collrbomt€ur.
Hâbiùâtioh hdividuolL R+2

Hô1el lbis

Cên1rê pénit€nthùê dê3 bmmcs

Itrgêniêrr coDsultrtrts

2006

Mârtin Frei .t Carlos Alv&rz (cbefs dc prcjct), Elsa
Jùod (responsable inl'ogaphie,; mân 8cr
développêment dùrable: Koudjo Aidarn

SETEC (Paiis) & Dr thctson D.spobmicr (Columbia
UriÿenM

BurËâux , logcmcnts, comnarca, ngllculfurc

50 470

I 22m sans éoliennes ( I 40 aves lcs coli€nncs)

33

Panneàüx photo\oltalqu€s : 3000m1.n façâdcs , cau
ch&ùde suI le tùit :900mr

FIanc€ À lE ülle de RenDes.

FiEui€II.9: l'rnviro.n.meDtimm{di.tdùprojet.
Soù.c. : C.ogle drah , tnité pir suteoB.

Irogrrmm€ mitte
Su.f.ce totole

Haut€ur
Etrges
Eüergie

Situâtion
T.blc.ü ll,3: Firhr t«hniqür dê lâ toü.üv{nle.

Sorrce: https:/ r"mÿ.strli.aôr.L/verticrlfàrm-Ir/prgeJhnrgrr/p.e!s_urhrtr_firepdl

ll -I - 2 -2 De§qlplis!_CeLÊlss &

La lour vivante de l'ôgence SOÀ Àrchitectes commandite par Lafarge Cimbélon en 2006 est Ùne

tour de 30 étages qui vise à assoc ier production agricole, habitation et activités tertiaires dans un systèm€

unique. Cooçu pour le climât parisied, ellc pourrail produire chaquc aônée 9 torurcs de fraises, 63tonnes
de tomates èt 37 tonÀcs do sahde. Equipée de 2 grandes éoliennes sur le toit et de 4500mde cellutes
photovoltaïques sur les façaales la tour est éncrgiquement positive. Des systèmes de Écupération dcs

eaux de pluie et des €aux grises alimentent l€s serres. l,a régulation themique quant à elle est assuÉe par

un puits caiadien au cgntre de la tou! qui mlintiell une températur€ optimal€ éte comrûe hiver et fait
ollica de veotilâlion nafurelle. Le cceur de 1â ûoùr en béton pemct Ia stockage thcrmique alors que lâ
périphérie est une structure lé8è.e privilégiant les matérialrx æcyclés et recyclable. La double peau lui
procute ùhe isolation équivalente à un bâtiment basse consommation. Le coût estimatil de cette

constructioû est de 9E 100 000 euros IIT, ce qui ramcné à [a surface SHON fâit prcsqre 2000€HT/mr.

Il-3-2-3Alllylqjsgls

Accessible par la rue d'Alma à gauche et la rue de Ch.tilon au 6ud.

Le terain est à proximite des habitrtions, de ceûtr€ péniteDtiÂire de6 femmes, d'une gare
est de l'h6tel lbis.

II-3-2-4
Logements 130 appertements sùr les l5 premiers étages (T2 x 30, T3 r 50, T4 r 35, T5

x 15) > ll 045 rlf

Burerul

Production hofs{{rl

Plateux dê burcôux sur les l5 demiers étages > 8675 m'

SerrEs horticol.s hors+ol de la rue au sommet de la tour > 7000 m

Coûrm€rces

EquiDêmrnts

P.rking

Trblerr IL4: Irog.onmê de h lûù. virrnte.
Source: Atrthony,20l0.

ll - 3 - 2 - 5 Anrhse architectùrrlÊ

formE de la tour vivaflte :

La tour vivante est dÉ forme Gctan$rlale, comprend 30 étages sul une hauteur
d€ I I 2m (hors eoliemes).
Son emprise au sol et ses platealx font 25 r48 m.

CeDtrE comnÊrciÂl et hypermùrhé >6750m 1

Médiôthèqu€ et crèche > 650 m"

475 plnces dE parking cn sous-sol >12 400 rn,
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Fonctionnement de la tour vivant§ En BHP, ils c€inturent c€ noyau et permettenl à la fois d'assurer le contr€ventemont de la ùour et la
reprise les descertes de charges per l'ir crmédiaire des consoles.

Lo raideù du noyau est assurée par cet cmpattemeDt supplémeDtaiE d,une moyenne de 2m qui
.amène lo lârgeur totale à l2m. L'épaisseur de cis voiles accroît en forction de la descente des chârges_

Si I'oa considère que ce noFu composé doit êtrc dans un râpport minirtrum de l/loe de la hauteur totalc
d. la tour, l2m permettcnt d'assurcr ais€meirt lc coDaeveùtement de l'cnsemble toul + éolieîûe.

C€ Bystème dê voilcs pemet d'associer de manière cobérente stfllcturc, e8psc€ architcctuEl et
foDctioD. En eftèt, cette bande périphérique de 2 m âccueille lâ totâlité d€s locrux hümides et tech ques
de la tour, simplifia ainsi les descentes de gaioes. Ces refeods enrichisseot égalcmcnt les pl&tgaux de
bur€aux et opèrent des distiûctioûs spatiales et visuelles.

A la tlame des voiles (6m) conEspond uDe trame de consoles traveBânt Es en BHp qui soutienrcnt
les planchen. Elles assurent la râideur au( extremites des plaûcbers et reprennent la charge ahs paDneaux
de façade pÉfabriqués eD matériaux lége§ : paræaux composés betod tlDe cérâcem (Iin et
pertbûnant, mahicé) pour les bùreâux et logehents, pânn€âux lêger9 et haDspÊrebts type horticolÊ poul
l€s s€rres. IÆs joints entrc les panneaux sont colrçus pour encàisser les variàntes de flèch€s €n lonction
des charges sur les planchers.

Les consoles, d'une portée de 6.30m (plancher de 5.30 + cnvelopDe lm) sont dimensionnées À

l/7e auxquels sont ajouté§ 20% poul lâ leprise des paûneaux de laçade (SOA ARCHITECTS, 2005).

La Tour Vivahte est constihrée de 30 étages et oppose « pleins » et « üdes » par un jeu

topographique. tcs « pleiis » !épordeût s),stématiquement aux exigences du logement et des bùcaux eD

lermes de confott, d'isolation th€rmique et acousti$E et d'ensoleillement, tandis que les « vides »

accùeillent des serres eg coles6.

Une galerie commcrciale de 6 748 m2 en R+1 lui est adjoiûte, elle s'étire depüs la face ouest de la
toù fâcc étroite v€lsla rue de l'Alma.

Quatre niveaux souterains d'une superticie dê 12 480 m' abritônt I€s 474 plâces de parkings.

Lc noyau de Em x 30m qui comprend les circulations vÊ(icales et la distribution des étages, 1e

dimensiohnêment de ce noyau à double peau corespond au gabarit de la tour d'u.r1 point de !!e
fbnctionnel (SOA ARCHITECTS, 2005).

ll - 3 - 2 - 6 Svstème coûstructif de la tourüvântc

Son systèm€ structrrel repose entièrefient sur la technologio béton. La concephon ale la stnrcturc
est fo ement associée au pârti architectural de la tour. L'idéc d'une oppositioû entle €spâces plÊins
(buæatü et logements) et espaces vides (serres) exige de coDstruirE une tour sans porteurs périphériques.

Pour atteindre cet objectif, lc noyau ceDtral de la tour est stucturé potu reprenake aux efforts de

contrevcntement et la totalité des descentes d€ char8e.

rhe^!{qlcè]alesçsu

Figun ll.l lrryltèlne co.ltru.tifde htorr vtÿrnt..
Sour.e: httpir/dht.E.herotùrpp.conÿprorortr/176t8{â{ntit€.t€r-tr-totrHlI$nte
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L Bùeaux
2. tôgemenh
3. Scfies de cultu(e
4. Marché bio

ri$rre rtr0: fonctionDemDtd. h tourviv6Dt..
SorreÊ : htt i/www.lûr.l,lorr.ovlfu nour-vivrntc/
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I Cbapitre tr : De la ville nourricière âu bâtiûcnl nounicier

Il - J - 2 -? Trtrilement de frcdeî

Par un jeu topographique opposaût 'pleil1s,' €t ',vides,', La Tour Vivante est conçue comme une
machihe écologique autonome qui associe lieux de productions, li€ux de coûsomûrâtion et espaces d€
via, en utilisant des pann€aux phoùovoltdiques-

ngürt II.12:3D drh tour vivintÈ
soù..i : httpi://wwry.sr-rrchit..t i.fr/fr/proi€crr/ihornT

lI -3 - 2 - I Mnlsnsions drrrbl€s

UNE TOUR ÉCOIOGIQUE À ÉNERGIE POSITIVE

Eolieunes : Situées au sommet de la tour, deux graodes éoliennes orie[tês vels les vents dominants
produisEnt de l'électdcité facilitée pâr la hauleur de la toùr. L,énergie élechique produitÊ est de
l'odrc de 200 à 600 kWh,/an. Ces éolienms s€rvenl égâlemeût dr station dc pompage âfin d,assurer
la circulatioD et le recyclage des eaux de pluie recupérees en loifure et sru l,ârnélagcment übain du
coinplexc.

Panneaux photovoltarques : 4.500m, de cellules photovoltaTques inté$ées aux fâçades orientécs vers
le soleil et en toiture produisc[t de l'élechicité à partir de l'énergie solairc à raison de 700 000 à 1

million de kwh/ an. Complétées par la production électrique des éolienaes, la Tour Viva e est
éner8éliqüement aulonoûle.

Puits canadiens i Le Doyàu dE la tour accueil un réseau de gaines d,aémtion dans leequclles circule de
I'Dir puisee dans le sol à environ 15.C. Ce système permet de rafi-aîchir I'air nôufsn été €t de le
rÊchauffer eû hiver. L'effet chemhé généÉ par le liuéaite de seres agit en complément de ce
système de veûtilation.

Elux grises: Les eaux grises produites par la ioû sont recJrclés et épùrees sfur d,âlirùenter et de
fediliier la p&duction agricolc des rerrcs.

MatEriâux écologiques ou recyclés: L'un des objectit du projet cst d'utiliser un mioimum de
matière. L€s matériaux de lâ tou-r pdvilégiEff I'usage de prorluits écotogiques, recyclés ou facilement
recyclables. Les façades habitées en pâroi double peau oùt une isolalion themiqu€ rerforcée.

Thermique et hygométrie : Les serres agricoles agissent comme utr poumon v.rt âu cGur de la tour.
Ell€s tàvorisent le contrôle des apports soiaires et Ia regulalion thermique entr€ nord et sud. En hiver,
la chaleur est stockée dans les élémenis massifs du no}?u de béton. En été, hs volumes iùtérieurc
soDt régulés hygmmétrique m.nt par l'évapomtion de l,eau conteDùe daûs les végétaux.

Production alimentaire :

> [æs 7 000rf de serres, uD linéaire co inu de 875û.
> Les ésefioirs hors sol, ur titréâiæ total de 3 50Om-
> Pour une production hydroponique avec des tornatcs, d€s salades et dc Èaisc

réparties de manière égale, nous pouvons estimer :

r' 63 000 kg de tomÈtes pa! an
r' 37 333 pieds de salâd* par aû
r' 9 324 kC dc fiaises par an (SOA ARCHITECTS, 2005),

Eaux de plùiest Apres filtrÀtion, les eâux dÊ pluie sont réùtilisées pour les équipements sanitâir€s des
bureaùx et logements et I'afiosage des cultur€s hydroponiques. Les ealü de plùie de l'ÈménâEemenl
urbain, des lâçades et toitures de lâ tour sont collectées, pompées par les éolieDnes puis stockées dârs
des citemes au sommet de la toùr.

-
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fI Chapitr€ II : De la ville nourricière au bâtiment normicier

Figure IL14: coupe longitudinale de la tour vivante.
Source : h ttp://agritecture.tu mblr.co m/postll281at0767 2lthe-liüng-tower-a-

building-that-weaves , traitée par hauteur

Synthese :

La Tour Vivante vise à associer production agricole, habitat et actiütés dans un système

unique et vertical. Ce système permettrait de redensifier la ville tout en lui apportant une plus
grande autonomie vis-à-vis des plaines agricoles, réduisant du même coup les transports entre
territoires urbains et extra-urbains. La superposition encore inhabituelle de ces programmes
permet enfin d'envisager de nouvelles relations fonctionnelles et énergétiques enfe culture
agricole, espaces tertiaires, logement et commerce induisant de très fortes économies
d'energies.

Etâs.s t.ckrqucs : \int.
pânorarn qu. (t c] clc d eâu

\Ionrê-Ch.rge Cütw. hors rol

Bùreaur

Doubl. câ!. d.5câlrr: log"'ll.nts
.r âctiÿiti.

fltasi. !.8.tâlira. .t bâiê zcritaLs .

poriune da le iisit. d€§ culùr.s hors
sol logehetrts

-1
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f,f Chapitre II : De la ville nourricière au bâtiment nouricier

Le CSA se veut un acte dont l'ochoi est fonction du degré de prise en charge de l'agriculture
dans l'aménagement des futures projets d'habitat préws pff le PDAU 2011 d'Alger, et ce dès
la phase de leur conception globale pour le Permis d'Aménagement Urbain Durable
(PDAU).

II - 4 - 3 Le PDAU et le CSA oou r I'introduction de I'AU da s I'habitat

L'objectif principal de ce travail consiste à faire ériger l'agriculnre urbains s6mms un
nouveau volet de durabilité à adjoindre à ceux du PDAU. Des lors, la déliwance du pDAU
serait fonction non seulement du respect des exigences dictées par le plan stratégiques, mais
aussi de la prise en charge de l'agriculture urbaine dans l'aménagement des projets d'habitat.

A cette fin, rous proposons une grille d'évaluation du degré de prise en charge de
I'AU dans l'aménagement de I'habitat

ll - 4 - 4 Grille d'évaluation du desré de orise m charse de I'AU dans
I'aménapement de l'habitat

Le rôle de cette grille d'évaluation est de fournir aux décideurs, architectes,
aménageurs, etc. des indicateurs sur la durabilité d'un système alimentaire local, en renvoyant
vers des critères reconnus et des objectifs. Elle renseigne sur les meilleures conditions poru
aboutir aux standards de durabilité requis pour une sécurité alimentaire de base.

La grille de structure en cibles, domaines, criteres, et indicateurs d'évaluation selon un
système hiérarchique (schéma dans annexe). Le système mis en place est une s),rnbiose de
deux types de systèmes d'analyse: l'æralyse multicritères dont les références sont:
PIMWAG, IDEA et BREEM Communities, et l'analyse IRF (lmpacts, Rentabilité,
Faisabilité).

3t

II - 4 Svstème d'évaluation (certificat de sécurité alimentaire)

Ce système d'évaluation a été proposée par Saci Houda et encadrée par Pr .Berezouska-
Azzag Ewa,2015, lors de sa recherche au laboratoire ville, urbanisme et développement
durable(VUDD), EpAU.

II - 4 - I Certificat de sécurité alimentaire (CSA) : oroposition d'un nouvel outil
en faveur de I'asriculture urbaine

Dans l'intention de franchir le simple caractère de guides d'aménagement que
représentent le PDAU et le POS pour l'intégration de l'agriculture urbaine dans les pôles
d'habitat, Houda Saci propose dans ca recherche, un outil d'urbanisme qui serait
complémentaire aux deux premiers, dans la mesure où son rôle consisterait à garantir leur
opérationnalité. Il s'agit du Certificat de Sécurité Alimentaire (CSA).

ll-4-2 LeCSA: orincioe et obiectif



f.f Chapitre II : De la ville nourricière au bâtrment nourricier

La grille proposée est composée de cinquante (50) indicateurs permettent d'évaluer le projet.
Pour chacun, une note est attribuée selon une echelle d'évaluation composée de 5 échelons

(Voir annexe, tableau l). La note finale de chaque domaine d'évaluation s'obtient par la
sommation des notes attribuees à chacun des indicateurs qui le composent.

Le score final du projet, exprimé en pourcentage (%) est la somme totale des scores partiel,
dont la procédure est foumie par le tableau de calcul du score final (voir annexe, tableau 2).

Un score de 40% reflète déjà une fonction agricole bien intégrée. Tandis qu'un réalisant un
score supérieur à 70 % obtient un certificat de sécurité alimentaire et pourrait benéficier d'un
système d'aide financière de la part des autorités locales dans le but d'encourager les
initiatives allant dans le sens de la promotion de la qualité environnementale par l'AU. (Voir
annexe, tableau3).

Conclusion

Dans le but d'assurer le développement durable dont l'agriculture urbaine fait partie, la
conception des bâtiments nourricier semble la solution pour assurer la securité alimentaire
dans les villes, puisque, les bâtiments nourriciers peuvent être autosuffisants en nourriture et
en énergie comme les deux exemples I'expliquent en dessus en respectant les dimensions de

la durabilité (gestion en eau, gestion de déchets, lien sociaux, économie .etc.). Ces projet
d'habitat nourricier peuvent être évalué à l'aide de nouvel instrument d'urbanisme afin
d'obtenir un Certificat de Sécurité Alimentaire.
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Chapitre III: Analyse de laville et de I'aire d'intervention

ilI - 1 Analvse de la ville de Ain-Benian

Introduction

Toute conception architecturale doit être bien intégrer dans son contexte et cela ne se

fait que par la compréhension et la bonne analyse des différents éléments qui s'impose dans le

site doc on est censé de faire une analyse de site qui va nous permettre d'établir des

recommandations selon les contraintes et les potentialités du site pour arriver à un projet
architectural adéquat.

Pourquoi Ain-Benian ?

Le littoral algérien inclut 1 600 kilomèües de cote bordée par la mer méditerranée,

regroupant toutes les grandes villes sur son territoire.

En se limitant à la capitale, les grands projets d'aménagement du littoral commencent à

prendre forme, en tête de liste « Le plan stratégique d'Alger 2009-2029 » avec sa logique

d'implantation qui permettra de renforcer son positionnement international et jouer un rôle de

carrefour au sein du Maghreb et de la Méditenanée occidentale.

L'aménagement se fera selon le principe du « collier de perles », au cæur de chacune

des perles sera construit un aménagement d'une grande envergure près de la mer afinde

consolider la rénovation de la zone côtière et réaffrrmer les centralités qui s'étendent le long

de la façade maritime.

Figure III.1 :Ain Benian dans le collier de perles d'Alger

Source : Livr.e blanc du plan stratégique d'Alger (2009-2029).
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lI Chapihe III: Analyse de la ville et de l'are d'urtervenhon

Le nouveau plan stratégique d'Alger accroit l'importance de la ülle en le considérant

comme une de ses perles, en effet, elle représente un pôle contribuant à la métropolisation
d'Alger.

AIin de répondre aux attentes du liwe blanc de l'Eco-métropolisation d'Alger, la notion
d'ouverhre de la bande côtière vers le monde sera un critère mâjeur lors de l'élaboration du
projet. Il delta aussi s'insérer dans le processus de développement urbain de Ain-Benian en

exploitant les points forts de la ville. Aïn-Bénian est une ville à vocation agricole, du fait de

son climat exceptionnel et de ses terres de très bonne qualité, particulièrement au sud de la
ville (Plateau). Plus de 60% de la surface totale de la commune est composée de terres

agricoles, dont 86% sont des terrains agricoles à fortes potentialités, ce qui encourage la
culture maraîchères et primeurs et de la viens le choix de la ville.

III- I - I Situation séosranhio ue de la ville de Ain Benian

La ülle, est située à 15 Km à l'ouest de la capitale Alger. La commune de Ain-Benian
est limitée:

o Au Nord par la mer Méditerranee.

o Au Sud par la commune de Cheraga.

o A I'Ouest par la mer Méditerranée.

o A l'Est par la commune de Hammamet

Le territoire de la commune d'Ain-benian occupe une superficie d'envion 1373ha.

Figure III.2r l*s circonscriptions administratives d'Alger.
Sourc€ : http:rlryw.wilaya-alger.dz.
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fI Chapitre III: Analyse de la ville et de I'aire d'intervennon

lll - 1 - 2 Contexte climatioue de Ia ville d'Ain-Benian

lll-l-2- t hécipitation et température de Ain-Benian

le plus grand cumul de précipitation sur I mois est au mois de novembre (145mm) ensuite

féwier et awil, par contre le cumul sur 24hest au mois de féwier (60mm) après üennent

octobre, le plus bas cumul de précipitation sur lmois ainsi que sur 24h est au mois dejuillet
(Omm).

50 'c 100 mm

40'c
:15 'c

I'C
75 mm

34'C
lo

30 "c 'c
25

50 mm
2r 'c

20 "c

25 mnr

10 "c I-rI0'c 0mm

Jàn Fêv Mar Avr Maa Jun Jul Aoù sep O(r NÔv Déc

Précipitation - 
Maximale moyenne quotidienne

- Minimale moyenne quotidienne -. Nuits froides
Jours (haud 5

19'Cl8'c
16'c

2l .c 22'C

Figure III.3: prccipitation et température de Air-Benian (1985-2018)'

Source :https:ltww.rneteoblue.conr/frlmeteo/prevision/s€maine/alger-alg
YoC3"/oA9îie 25074EO

Les températuresles plus minimales sont au mois de décembre, janüer et félrierautour

des lo.c quand aux maximales elles sont aux mois dejuillet, Août et septembre autour

des 30oC. Le reste de l'année on a des températures plutôt moyennes

41

1'C
19'c

t7 "c 7'C
16'C

14 'c
g'c 10 'c



f,f Chapitre III: Analyse de la ülle et de l'aire d'intervention

t
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les vents dominants en hiver
sont desud -Ouestet ceux

dominants en été sont du
Nord-Est, leurs vitesse et

intensité sont plus élevées en

hiver.

les vents dominants en hiver
sont desud -Ouestet ceux

dominants en eté sont du

Nord-Est, leurs ütesse et

intensité sont plus élevées en

hiver.

Figure III.4 : rose des vents de Ain Benian(19E5-2018).
Sourcc : https://www,mcteoblue.conÿfr/mcteo/pr€visiorÿ§emaine/alger-al97"C39/oÀ9rie-25074E0

Ain-Benian se situe dans la zone climatique d'hiver Hl qui subit l'influence de la

proximité de la mer et plus précisément la §ous zone Hla qui comprend le littoral de la mer,

et une altitude <500m : Caractérisée par des hivers doux avec des amplihrdes faibles

Concernant la zone climatique d'été, Ain-Benian se situe dans la zone E l:Littoral,

subit I'influence de la mer, caractérisée par des étés chauds et humides avec un faible écart

de température. (Dib, 1993).

III-1-3 Données mo olosioue et écolopioues e Ain-Benian

III - I - 3 - I Lerelief de Ain-Benian

Ain-Benian est formé par deux grands ensembles topographiques distincts :

La pleine du littorale : Celle -ci occupe toute la cote, elle est topographiquement

homogène, relativement plane et légèrement irréguliàe au Nord avec une succession de

falaise et de plages.

Le plateau : Situé à 150m d'altitude, il constitue toute la partie centrale et Sud de la

commune, son relief est composé essentiellement par des entes faibles dans l'ensemble,

variant entre 5et ljYo.
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f- Chapitre III: Analyse de la ville et de l'aire d'intervention

X'igure III.5 : le relief de Ain Benin.
Source : INC, traitée par auteurc.

III - 1 - 3 - zla structure du sol

Figure IIL6: les types de terains à Ain Benian.
Source : INC, traitée pâr auteur§.

Terrain favorables à l'urbanisation: c'est des sols tables qui ne représentent aucuns

problèmes géotechniques. Représentent 83% de la commune.

Terrain moyennement favorable à l'urbanisation: des terrains metamorphiques à forte

pentes (forrnation des dunes actuelles).
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f,f Chapitre III: Analyse de la ville et de I'aire d'intervention

Terrains défavorables à l'urbanisation : ces terrains correspondent au fond de talwegs,

les barrages et le fond de l'oued Beni-Messous. Ou la construction est déconseillee et même

interdite pour les risques d'inondation et glissement en periode de crues.

III - I - 3 - 3 Hydraulique de Ain-Benina

Ain-Benian est dépoun'ue d'un réseau hydrographique dense, nous y trouvons :

La pollution des eaux
superlicielle

La pollution des eaux terraine La pollution des plages

Est due à l'ineffrcacité et
l'mcapacité du résearx
d'assainissernent de
recueillir tous les eaux usee

de la population.

l'infiltration des eaux usee

ainsi que l'existence des

décharges sauvages qü eux
aussi polluent ces eaux
souterraines par la
décomposition et
l'infilfation de leur contenu

les rejets des eaux usees au

mveau du littoral de la
cornmune sont importants
et se font par
I'intermédiaire de

collecteurs, l'Oued Beru
Messous .[e collecteur
« réseau §pe rmitaire »

Tableau IILI : la pollution de I'eau a Ain-Benian.
§ource : Betouche-Tihal, 2014

Mode de faitement des eaux usées et des eaux pluviales : Présence d'une station

d'épuration de Beni-messous SEAAL (sud-ouest de Ain Benian).
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o En surface : Oued Beni-Messous, comme principal cour d'eau.

. NaPPes Phréatiques :

o de a bande littorale.
o de l'Oued Beni-Messous.

o du plateau.
r' Quatité de l'eau :polluée

III - I - 4 La faune et la flore de Ain-Benian

III- 1-4- 1La flore de Ain-Benian
o On reüouve des cultures Céréalières des maraîchages, des arbres fruitières et du vignoble.

. La végétation naturelles : elle se cantonne dans le fond des raüns et des talwegs,

constituée par des petites baissons épineux des Jones et tout une série des plantes

hydrophiles.
o La forêt de Bainem
o Différentes sortes de fleurs et de plantes poussent dans les jardins et vergers (asmin,

rosier, géranium, romarin, etc.).



f.f Chapihe III: Analyse de la ville et de l'aire d'intervention

III- 1-4-2 La faune de Ain-Benian
Alger recèle une faune sauvage très variée :

f'igure III.7: Carte de potentiel agricole de Ain-Benian.
Source : PDAU d'Alger' 2015.

TAI : terre agricole classe I

TA3: terre agricole classe 3

TA4 : terre agricole classe 4
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F Les mammifères : (le hérisson d'Alger, , musaraigae Crocidura whitaeri, la
gerbille, le porc-épic, le lièvre, chèwes, vaches ...etc.).

) !qf!q(la tortue terrestre d'Alger, le lézard fouette queue...etc.).

> Q!ru-; (e Chardonnet élégant, le faucon, la chouette hulotte strix aluco,

Goéland d'Audoin ,l'étourneau sansonnet, la cigogne, l'outarde houbara, la

mouette rieuse ,la sitelle kabyle , le moineau, l'hirondelle de fenêtre, épervier,

Grive musicienne, Caille des blés, Rouge gorge, tourterelle des bois, Merle

noir, pigeon biset... et.).

F Les insectes : (coccinelle, papillons, mouches, moustiques ...etc.).

F @_(poisson méditerranéens.

III- l -4-3 Potentiel aericole de Ain-Benian



fI Chapite Itr: Analyse de la ülle et de I'ate d'intervention

Nous avons 3 types de potentialité agricoles :

Classe n"l : terres de hautes potentialitês 637.5 ha situées dans la plaine et les

plateaux du sud de la ü11e.

Classe n'3 : terres de moyennes potentialités 53ha situées sur les versants sud

de la ville.
Classe n'4 : terres de faibles potentialités 48ha situées sur les versants du sud

de la ville.
Actuellement, r,u l'explosion urbaine de la ülle, la surface bât à

envahi les tenes agricoles. Les statistiques monhent que plus de 40% des

tenes agricoles ont été utilisé pour la construction des habitations.

III - 1 - 4 - 4 Risques naturelles :

Les séismes : Une faille située à 80 Km traversant le Sahel fait de Àn Benian une région

sismique de la zone 2.

Les inondations : L'oued Béni-Messous, qü borde la commune au Sud, peut avoir un

débit important lors d'averses et de pluies diluüennes.

Les glissements et les éboulements peuvent être également présents sur le « plateau » où

s'accumulent les dépôts tonentiels provenant des reliefs enüronnant particulièrement la

retombée Nord-ouest du Massif de la Bouzaréah.

a

a

La côte de Ain Benian est balayée par les vents du Sud-ouest qui est le plus wlnérable à

cause du cordon dunaire s'étalant d'El Djamila, jusqu'à l'exutoire de l'oued Béni-Messous.

Ces vents violents peuvent se transformer en tempête, provoquant des dégâts au niveau des

constructions et des remous sur la côte qui s'accompape de petits raz de marée.
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f,f Chapitre III: Analyse de la ville et de l'aire d'interventron

ilI-f-SLecturemo olosioue de la ville de Ain-Benian

Nous distinguons 05 modes de croissance urbaine

. Croissance homogène du centre-ville.

. Extension du centre.

. Croissance lineaire de littoral en forme de "L".

. Croissance informelle (cite belle vue).

. Croissance fragnentaire : ellea participé à la formation récente de la périphérie de Ain-

Benian (djnan nouar ellouz).

;'
a

)
no

a

I

ffi L'extentlotr du tentreE CroissaBce bomogene

I La plate
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Figur€ III.6: Synthès€ de croissanc€ urbaine.
Source : INC' trâitée par hluteurs.
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f,f Chapitre Itr: Analyse de la ülle et de l'aire d'intervention

m - I - 5 - I Les réseaux routier

Figure III.9: Plan des composânts de nâture infrastr'ucturelles.
Source : Cadasût, traitée Par auteuN

.!. Les voies : A Ain-Benian deux types de réseaux a distingué

La macrostructure :

. La R.N 1l qui relie ALGER à AIN BENIAN jusqu'à CI{ERCHELL (11.5) km

connaît un fiafic important, sutout pendant ta période estivale, puisqu'elle mène vers

les grands centres et complexes touristiques (Club Des Pins - Sidi Fredj - kralda).
. Une autre route à caractère secondaire : le chemin de Wilaya 111 qui relie AIN

BENIAN à CHERAGA. (ll.5km).
La microstructure : 2axes structurantsa

. Axe structurant nol : boulevard colonel SI M'Hamed (10 m dont 2m+1.5m de

trottoir)
r Axe structurant n'2 : boulevard Bouroua Si lounis (9m dont 2m+1.5m de trottoir)
. La présence de l'ancien parcours romain sous forrne d'un sentier en front de mer sa

foncions se limite à la desserte des espaces résidentiels.
. Les autres voies sont disposées soit parallèlement aux axes principaux ou

perpendiculairement.
|l

L'analyse du réseau pormet de romarquer un sous dimensionnement des voies, ce qui

provoque des næuds conflictuels surtout au niveau du centre ou le trafic est important

+
s

B

+ RNno 11 menant vers Staouali
+ RW menant vers Cheraga

-> 
Voie maritime (Alger-Dj amila)
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f- Chapitre III: Analyse de la ville et de l'aire d'intervention

.1. Les nreuds:4næudsimportants :

o le premier est f intersection de la rue colonel si M'Hamed et le boulevard Bouroua St

Lounis.
o le second est l'intersection de Bd Bouroua Si Lounis et la percée menant vers la mer.

o le troisième dessert le centre-ülle.
o le quatrième dessert la RN, I 1, le CWl 11, et le cenfre-ville.

de transport et de mobilité

$!!ggg: le réseau routier de la ülle de Ain -Benian atteint une longueur totale de

57.85Lm.

Toutes les voies d'Ain Benian disposent d'un espace pour les piétons .ceci dit, au niveau

de ce(aines, les trottoirs sont au-dessous des normes notamment avec le stationnement des

véhicules.

Transoort maritime en aout 2014, l'Algérie ferries a lancé la ligne d'Alger Ja

pêcherie à EL Djamila, un service de transport maritime, urbain qui relie Ain Benin au centre

d'AIger

TramwaY : le PDAU d'Alger prévoit le passage du tramway au niveau de la RN : ll
qui relient Ain Benian aux autres communes.

noEe communes de Àn Benian est assez bien desservie cependant, avec sa

morphologie et les nouvelles extension (étalement) , son réseau de tlansport et ses

infrastructures ne répondent pas complètement à la demande , ce qui engendre des

embouteillage Surtout en été au niveau de la RN 1l qui représente le seul accès à la

commune, de plus, le PDAU d'Alger prévoit des grands équipements et infrastructures de

transports, ceci dit à l'échelle communale la question du transport est très problématique vue

la densité de celui-ci par rapport à la demande de la population et à la taille de la ülle
servitudes.

III - 1 - 6 Tvoolosie de Ain-Benian

III-1-6-lHabitat:

. habitat individuel :

r' le stvle néo-moresque : situé principalement le long de I'axe de front de mer, au sud

du cenfe-ville ainsi qu'à El-Djamila avec un gabarit ne dépassants pas le R+1.

/ les nouveaux lotissements : situés à l'ouest de la commune

. habitat collectif:

r' habitat collectif « HLM » : construits à l'époque coloniale, ils se caractérisent

par un niveau ne dépassants R+4

lI-1-5-2Svstème
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fI Chapitre III: Analyse de la ville et de I'aire d'intervenüon

/ habitat collectif nouveau : implanté à la périphérie urbaine, il a évolué depuis

les années 80. Il est composé d'un ensemble d'immeubles ou le nombre de

niveaux atteint R+8.

. L'habitat semi-collectif : ce §pe d'habitat est implanté à la cité « belle vue »

. L'habitat mixte : se concentrent au centre-ville, le nombre ne niveaux ne dépassants

pas le R+2 .le RDC est occupé par des commerces et des activités artisanales.

Hâbltel lndhlduelle

Habitât seml collecctlf

Habllat collectif

Habitat mhte

Zotr€ des acth'ltes

Zotre lourhtlqueE
Figurc IIL l0: csrtc démontre le positionnement des dilférents types d'habitat'

Source : Cadastre.

III - 1 - 6 - 2 Eouipements :

L'implantation des équipements urbains occupe les terrains üerges et les üdes urbain

au niveaux du centre-ville qu'il représente un point d'attraction de la population depuis les

premières installations .la concentration des équipements se trouve au Nord de la ülle suivent

I'axe de structuration de récente formation et la route nationale no 11.1a distribution et la

localisation des équipements urbain se fait suivant l'importance du lieu et le niveau de la

population, tel qu'on trouve les équipernents de détente et les équipements éducatifs dans les

quartiers résidentiels ...
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fI chapitre III: Analyse de la ville et de l'ate d'intervention

Figure Ill.ll: Carae d€s équipements de Ain-Benian.
Source : Câdâstre, traitee par hauteur§.

til-t-7 Presentation de l'état du front de mer

III - 1 - 7 - 1 État de front de mer coté ancien Ain Benian

Cette partie qui date de l'epoque coloniale est composée d'habitat individuel de R+1

(commerce au RDC), actuellement en état de dégradation à cause de la loi du littorale qui ne

permet aux propriétaires de procéder aux aménagements nécessaires ou à la reconstruction

des bâtisses menaçant de ruines.

Par oonséquent l'abondant de la façade maritime et des perées (percées non

animées) au bord de la mer et l'absence d'articulation entre ville et mer.

.a.a, /'F
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fI Chapine Itr: Analyse de la ville et de I'aire d'intervention

tr'igure III.12 : Plage de I'ilot
Source : Auteurs.

m - 1 - 7 - 2 Situation de front de mer coté El Djamila

Contrairement à la partie de l'ancien AIN BENIAN le port EL DJAMILA et la partie la
plus animée de la ville avec son port EL DJAMILA et sont transport maritime vers Alger
d'ailleurs c'est l'unique aménagement qui rappelle la vocation touristique.

X'igurrc III.I3 : Port Djamila.
Source : https://algertourism.s§rockcorr/2070923075-le-port-el-djamita.html
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fI Chapitre ltr: Analyse de laville et de I'aire d'intervention

ynthèse AFOM :

Points fortp
o Proximité de la ülle d'Alger. .
o Accessibilité maritimes (ligne Alger- port o

Djamila). o

o Foret de Bainem.
o Le grand rocher (possibilité de création .

de promontoire et de corniche en .
hauteur). o

o Accessibilité : accès depuis la route .
nationale numéro 11. .

o Tourisme : port de plaisance de Djarnila.
o Agnculture : disponibilité des terrains

agricoles.
o Disponibilité du foncier.
o Présence d'une station d'épuration de

Beni-Messous.
o Faune et flore diversifiee.
o Climat doux.

III -2 Analyse du site d'intervention

lll- 2 - I Choix du site d'intervention

X'igure IIL14: §ituation de l'aire d'intervention.
Source : Cadastrc, traitée par auteurs.

-***--**ï-grrts--te,I-l§**
Habitats précaires.

Front de mer peu développé.
Le foncier agricole se üansfert en foncier
urbanisé.
Risque de séisme.

Risque d'inondations.
Risque de glissemant de terres.

Eaux polluée.

Etalement urbains.

Le tenain d'intervention se üouve dans la
partie front de mer dans une parcelle donnant

sur la mer, d'où il bénéficie d'une vue

panoramique magnifiques sur cette derniàe

Sa localisation entre les deux tissus urbains

l'ancien tissus et les nouvelles extensions,POS

noL3.

l'articulation entre le front de mer et les

nouvelles extensions.

le terrain est clôturé et presque abandonné par

son propriétaire la SONATRAC+H.C'est une

zone urbaine précaire à reconvertir (PDAU,

20ts).

Sa localisation et sa facilité d'accessibilité

permettra de donnée une nouvelle image et une

nouvelle vie à la partie front de mer de la ville
d'Ain-Benian qui est selon nofre constat
précédent en désradation continue.
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Tableau IIL2: tes points forts et les points faibles de la ville de Ain-Benian.
Source : Auteurs
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f- Chapitre III: Analyse de la ville et de I'aire d'intervention

III - 2 - 2 Environnement immédiat

X'igure III.15: Enüronnement immédiat de l'airc d'intervention.
Source : Cadastrc, traité par hauteurs.

L'aire d'intervention est entourée par :

La partie de front de mer au Nord.
Ensemble d'habitat individuell es

Ensemble d' habitat collectifs
Ecoles orimaires,
Port de'Djmila ÿ

!

Les gabarits de l'aire d'intervention

R+l

R+2

R+3

R+4

Figure III.16: les gabarits de l'aire
lll- 2 - 3 Accessibilité de I'aire d'ir d'intervention

+
*

-

Boulevards (A et B)
Boulevard du front de mer

Voies secondaires

Figure III.17 : Accessibilité de l'aire d'interryention,

I1 est accessible depuis :

. Le boulevard du front de mer (le long de la frange

du littoral).
. Les deux boulevards (A et B) qui sont le

prolongement des axes structurants de la ville.

Notre terrain et accessible des quatre cotés : en

dépit des deux route existantes le site est accessible par

deux voie perpendiculaire au front de mer.

I]

@

,m 2û qm

1',

lrI

{i_
ri-

., 
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I!r.o1mrum&
!--rr--r-trfl

§ource : Cadætrc, traitée par auteurs.
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I.f Chapire III: Analyse de la ville et de I'aire d'intervention

lll-2 - 4 Etude moroholosique de l'aire d'intenention

III - 2 - 4 - I Forme et surface de l'aire d'interve,lrtion

.'f

o roJ ?iD 3lr 40
l--r-rr=---l

f igure III.I8: forme de I'aire d'inter"vention
Source : Cadastrc, traitée par auteurs

Ill - 2 - 4 - 2 Toooeraphie et eéologie

Le terrain présente une pente de 3% qui

s'adoucit vers la mer.

Le terrain esr formé de marnes (type de iliî::iilil:JËl"r:ïÏi" par auteurs.

roche).

lll - 2 - 5 Etude environnemental de l'aire dnintervention

lll - 2- 5 - 1 Etude microclimatique de l'aire d'intervention :

o Ensoleillent de l'aire d'intervention

Figure III. 20: ensoleillement dans I'aire d'interryention.
Source : SunEarthTools.com le 08102/2018.

L'aire d'intervention est de forme

irrégulière avec une surface de 8 hectares

€ 35lm

250m\r-rl
+ r .ù Trait de coupe

!

Falaises

Pente 3ÿo
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f- Chapitre III: Analyse de la ville et de I'aire d'intervention

o Vents dominants :

"'| Les vents dominants en été

*..ù Les vents dominant en hiver

tr'igure lll'Zl: les vents dominants dans I'airrc d'intervention.
Source : météo bleu, traité par hauteurs.

III - 2 - 5 - 2 Système écologioue :

r Trame verte : absence de la üame verte.

. Trame bleu : plage de l'ilot.

. Faune et flore : absence de la flore, pour la flore : des oiseaux sédentaires et migratoires.

lll - 2 - 6 Nuisance urbaine :

. Cadre üsuel inesthétique liée à la laideur des bâtiments, d'arbres.

o Odeurs désagréables des rejets gazeux (voitures, usines).

o Un stress lié au rythme de vie urbain et à ses désagréments.
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f- Chapifie ltr: Analyse de la ville et de I'aire d'intervention

Synthèse :

Notre aire d'intervention est caractérisée par des points positifs qui font ses opportunités

et ses atouts. Ces avantages doivent être mis en valeur lors de la conception. D'un autre côté,

ce site est confronté à des menaces et des faiblesses auxquels il est nécessaire d'y faire face ou

d'apporter des solutions.

Le tableau suivant résume l'analyse AFOM de notre site d'intervention :

0ooortunité Menace

o Une vue panoramique sur la mer.
o Natre du sol favorable à la construction.
o Le passage des réseaux urbain par le site.

o Le tourisme (El Djemila très dynamique,
pèche, restatration) qui contribuent au
développement d'une image positive et

atffactive.
. Voie maritime (Alger-port Djemila).

o Risque du séisme.
o Pollution des eaux.

r Pollution des airs

1àrblesses

o Pollution de la plage.
o Le terrain est clôturé etpresque. abandonné

par son propriétaire.
o Absence de la trame verte.

Atouts
o Position stratégique (sa localisation enüe

l'ancien tissr:, la nouvelle extension et le
front de mer).

o Prése,nce des équipements éducatifs à
f intérieur du quartier.

o Terrain accessible et plat.
o Bonneensoleillement.
o Présence de laplage de l'ilot

Tableau IILi: Analyse AFOM du site d'intervention.
Source: Auteurs.
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Chapitre IV:
Conception et évaluation d'une

tour nourricière



f.f Chapite IV: Conception et évaluation de la tour nourriciàe

IV - 1 Proerammation du proiet

IV - 1 - I Prosramme oualitatif ouantitatif du ouartier

Tableau IV.l: Programme quantitatifet qualitatif du quârtier
Source : Auteurs.

Fonctions Programme Nombre U Surface T

Habitation

App simplex F3

App simplex F4

App simplex F5

100

I00

100

8000 m'z

10000 ù'
12000 m'z

Agriculture
urbaine

30000 m'

Ferme

pedagogique

Mediaûèque

I

I

Echange

Galerie d'art

ThéâIe

Foire gounnande

Atelier artisalal

Sslle d'exposition

Bueau

H1per marché bio

Cantrg commercial

Restaurant

CalétéÀa

I

I

I

I

I

60

3

I

2

2

600 niz

750 m'z

350 6'
600 !!'
400 m'

3500 m'z

1200 m'

1000 m'

2000 m"

600 m'1

400 m'

Santé et bien-être
Infirmerie

Centre de bieû-êûe

I

I

500 m'

600 û'?

Détentg loisirs et
sport

iardin semi public

Aire de jeux

jardin public

Salle de GYM

2

I

2

1

2000 m'

4000 m':

3000 m'
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Serrçs hors sol

Elevage uôain

Ja:din fmiliaux

300

Education
3000 m'

600 û'z

300 m"
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Cheite IV: concepüon et évaluation de la tour nourricière

IV - I - 2 Prosramme qualitatif et ouantitrtif du bÂtiment

Tablmu IV.2: Prograrræ qualltatif t qmndtatlf du bâtlnrnt.
Sore : AuJardlnlnfo, Botanh.conq IGH Âlgérten, Neufert 11 et Archttectun cllrmtlque éqüllbrée.
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f,f Chapitre IV: Conception et évaluation de la tour nourriciàe

IV - 2 Insertion du nroiet âu Dâvsâse de la Yille doAlser (échelle

métronolitain)

IV - 2 - I Analvse des seouences navsaqères oui dessinent le skvline d'Alser

Notre idée fondée sur I'intégration de ce projet sur un plan lointain (panorama) et sur le

plan proche, ainsi sur la notion de parcours composé de séquences üsuelles et la perception

de l'observation.

La tisibilité : c'est la clarté apparente et la facilité d'indentification les éléments de la

ville grâce aux indications sensorielles, assurant la s€curité émotive des habitants.

L'imagibilité : c'est la qualité d'un objet qui provoque de fortes images, grâce à la

continuité et le rythme de sa structure.

L'identité : ce que fait qu'on la reconnait par sa relation spatiale de l'objet.

Figure IV,1; Analyse séquentel de Ia ülle d'Alger
Source : Google maps, traité par Auteurs.

IV - 2 - 2 Les ooints d'ancrase forts de la ville d'Alser (Landmark)

Une caractéristique majeure du paysage visible telle qu'elle apparait dâns notre lecture,

concenle les points de repère de la ville, afin d'intégrer le projet dans une série continue de

Landmark.

I 7 6 5 1 2 3 4

1-Casbah

5-Beb El Oued

2-Hamma

6-Bainem

60

L'image de l'enüronnement ost définie par 3 éléments selon l'approche de Keün
Lynch :

3-Mohammadia 4-Bordj El Bahri

7-Ain Beniane 4-Sidi Fredj



fI Chapitre IV: Conception et évaluation de la tour noumciàe

La qualité physique clé qui caractérise cette catégorie d'élément (Landmark) est la

singularité, aspect par lequel il se détache sur le contexte comme unique et mémorable par un

contraste d'implantation avec les éléments voisins (Keün lyrch).

Hh
I

Projet

{*

l8 | 7 t6 stl t2 | 3 I 4 
|

!iBï: 'L-l

ar

X=5-6km

l-Casbah 2-Hamma 3-Mohammadia 4-BordjA Bahri

s-Beb ElOued 6-Bainem 7-Ai. Beniane 4-Sidi Fredj

Figure IV.2: les points de repères de la ville d'Alger.
Source : Google maps, trâité pâr Auteurs.

Le projet par son implantation assure un rythme régulier avec les tours Médina (plan

stratégique d'Alger 2030), par rapport la Casbah (centre de gavité de la ülle d'Alger), dont il
vise à marquer la ville monde et contribuer aux enjeux de la densité et le d'exode rural.

IV - 3 Insertion du pro dans son contexte

IV-3-1 A l'échelle de la ville (l'asrafe

Faire la ülle par l'espace public et

faire la ville marchable, le projet urbain

c'est du lien, et le lien c'est l'espace

public.

Le processus de ce projet commence
par dessiner l'espace public, l'espace du

lien entre les différentes entités de la ville,
créant I'identité, les lieux de rencontre, la

perméabilité, la ülle passânte, et

l'embellissement. Le projet vise à crier un

trait d'union entre la ville et la mer et

entre le port le noyau historique (une

agrafe wbaine).

Ller

Vrlle

,\

-i=.-.+'
--- -\ir'ê d inaên.llior
I Priarirts

figurr IV.3: Intégration urbaine.
Source : Aut€urs.
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f- Chapitre Iv: Conception et évaluation de la tour nourriciàe

IV - 3 - 2 A l'échelle du quartier

lY -3 -2 - 1 Les axes structurants

Le projet assue la continuité des

voies existantes du quartier voisinant

pour relier notre projet avec son

enüronnement immédiat.

Cette structuration nous permet de

garder les équipernents existants dans

notre quartier (2 primaires), et afin de

diviser le terrain en 6 îlots :

Ilot I et îlot 2 : remartimisation de

la ville avec la mer (Landmark)

Ilot 3 et îlot 4: articulation et

connexion .

Ilot 5 et îlot 6 : la liaison du projet

avec la ülle .

ly -3 -2 - 2 Espaces oublics et oromenades

La création des 4 promenades

qui sont la matérialisation des traits

d'union meriville et noyau

historique/port. Le point de rencontre

de ces promenades résulte une forêt

urbaine, dont il abrite les différentes

espèces naturelles qui caractérisent la
ville d'Ain-benian, l'intégration de

l'agriculture urbaine tout au long de

ces promenades afin de promouvoir
le lien social et la solidarité entre les

habitants.

Figure lV.4: Axes structurants,
Source : Auteurs.

Figure IV.s: Espaces publics et promenades.
Source : Auteurs.

llot 2
llot 1

llot 4
llot 3

/rl rbrs

! voie piéion ne/cyc lable

I vole mécanique

3O0m

I

f Forum central (parc uôain)

f Forum Secondaire (semi-prrblic)

Ei Promenade public

Promenade semi-public
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f- Chapitre [V: Conception et évaluation de la tour nourriciere

\
\r

-1t' \t

jârdin potâgé ( Agriculture urbalne)
1.2Or 11.20-

vore§vole§

r1.2û-

.4
+.

I
I

1
I
À+ * I I

\/

!r". fermé
/o""fenêtres 

urbaines $ trc. ouvert

Figurc IV.6: Profil en travers (promenade public).
Source : Auteurs.

IV - 3 - 2 - 3 Système parcellaire et bâtis

Figure IV.7: système parcellaire.
Source: Auteurs.

Après le découpage de l'îlot et le
positionnement des espaces publics, on

s'intéresse à l'implantation du bâti en

bordure de voies extérieures et

promenades (alignement par rapport à la
voie principale et secondaire).

Deuxièmement, les ouvertures de

l'îlot permettent la perméabilité et la
fluidité entre les diftrents îlots tout en

assurant une liaison entre le forum central

et les forums secondaires.

Ces ouvertures assurent la

ventilation et l'aération nafurelle, une

raison climatique pour un meilleur
confort thermique.

I

II

t

Figure tV.E: système bâtis.
Source: Auteum.
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fI Chapibe IV: Conception et évaluation de la tour nourriciàe

IY -3 -2 - 4 Fonctionnement

Equipements

A Eavers la grille d'équipernent et

notre nombre d'habitants qui est calculé,

le projet tire son programmation en

passant par I'existant des besoins de

quartier à la ülle d'Ain benian.

Les équipements qu'on les

projetés dans notre quartier sont choisis

selon :

F Les exigences du PDAU 2016

F L'analyse urbaine et sociologue

de la ülle
) Une enquête fait sur site lors de

l'analyse de la ülle.

Mixité fonctionnelle

Figure IV.9:Equipements dans l'aire d'etude.
Soùrcê: Autêurs .

a

I Equipement &ucatif

I Equipement culùrel

J Equipemênt è santé

f Equipement gastronomique

Ir: r4s
nrf/fn::I I

rIrll :I
I

6
de

(

culfurelle I II de Ia nÉmor{e

0m

,\r\rar\
6lu.!Ii!€

I centre rnfrrmer I Elevage urbam

E= Theâre

f:] tü ediarheque

E Salle d'exposùon

I Pnmarre exstant

§ ltreâre

I Fore goumande

I Aeler arlisanal

I ComnErce (RDC) + Habrtatrn (étages)

! Ferme pedagogique

E Crèche

f] Galeae d'an

I Protet d'envergure

Figure IV.10: Affectation des fonctions
Source: Auteurs
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fI Chapitre IV: Conception et évaluation de latour nourriciere

La mixité fonctionnelle est assurée par l'intégration des équipements de proximité

pour accueillir une grande diversité de fonctions.

Cette mixité existe au niveau du bâtiment lui-même (RDC+Iétage commerce et service,

Le reste pour l'habitat).

L'identification des 4 promenades selon les fonctions qu'ils abritent au RDC :

Promenade éducative

Promenade culturelle

Promenade de la mémoire

Promenade maritime

ferme pédagogique + primaire + crèche

élevage urbain + médiathèque + théâtre

atelier artisanal+ salle d'exposition+ galerie d'art

foire gourmande + restaurant maritime

+
+
+i

IV - 3 - 2 - 5 Intégation des principes environnementaux

Le vent est un des facteurs le plus

influant sur les conditions de confort des

piétons dans 1es espaces extérieurs avec son

caractère turbulent.

Il varie constamment en direction, en

grandeur et à la vitesse.

Le projet par l'implantation du bâti

verticalement au sens des vents se protège

dans la période d'hiver.

La fermeture des angles nous permet de

régler le problème de l'effet Venturi (obstacle

haut).

L'aération des espaces publics par l'effet
de canalisation.

f Ventsd'hiver

J Ventsd'été
f Brises marines

[3 gfiEt de canalisation

Figure IV.11: Etudes des vents.
Source : Auteurs

Obstacle bas (h<15m) +t le vent passe par-dessus

Obstacle haut (h>15m) + création d'un effet Venturi (notre cas)
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I- ChapitrelV: Conceptionetévaluationdelatour nourriciere

Lahiérarchisation des espaces verts pour

assurer la mixité de la biodiversité, la création

d'aménagement végétaux combustible pour la
qualité du cadre de vie servent à dépolluer, à se

protéger du bruit, du vent, et à limiter les

ruissellements des eaux pluies, ainsi la lutte

confe les chaleurs urbaines tout en étant

support de biodiversité.

L'intégration d'une agriculture dans le
quartier et pour le quartier sous forme des

jardins potagers, afin de recréer un lien direct

entre des populations citadines et une

production local, et à la fois de mettre en place

des circuits de distribution les plus courts

possibles.

Figurt IV.12: Biodiversité et espace vert.
§ource : Auteurs

"f" fr&
^

Ce (ype de mobilité vise à assurer

l'accès pour tous les citoyens tout en

réduisant l'impact environnemental des

déplacements et assurer à la fois une

meilleure condition physique et contribuer à

la création des relations de voisinage.

Les types de la mobilité douce choisi
regroupe les modes suivants la marche, le

vélo, la fottinette, le patin à roulette.

X'igure IV.13: Mobilité douce.

La récupération des eaux de pluies de chaque bâti travers une toiture végétalisée, puis

filtrer et stocker dans une cuve qui servira pour l'arrosage et qui sera réintroduire à l'intérieur
du bâti pour l'utilisation de l'eau non potable (lavage, sanitaires.. etc.).

Les espaces verts sont des jardins filtrants qui permettent de la récupération des eaux.

m

[--l Jardin terrasse

Jardn potager I Fqât urbain

f Jardin semi ptrHic

II

[-_l vole piétonneJ vc»e cyclable

[l parking à vélo
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Dê la d'utilisation

r-l

vôrs la

Flotteur
Crépins

f- Chapitre IV: Conception et évaluation de la tour nourriciere

La réduction des eaux de ruissellement par l'utilisation d'un pavage perméable, et qui

va contribuer à infilüer les eaux dans le sol.

Figurrc fV.15: Cuve de fïltration et stockage.
Source: www.ecohabitation.com

X'igure IV.16: Sol perméable.
Source : www.ecohabitaüon.com

Dans le but de réduire les impacts

environnementaux et sanitaires de notre

quartier on propose :

Les déchets organiques seront réutilisés

dans le quartier pour la nourriture animale

(élevage urbain), engrais organique

(compostage).

Les déchets recyclables (papier, métal,

plastique et verre), seront triés dans des bacs

séparés (tri sélectif), puis collecté

automatiquement par la collecte pneumatique

des déchets.

Figure tV.14: Positionnerrent des cuves.
Source : Auteurs

O 50m 300mE-----l
F=:i circuit de camlon f coltecte de camion

ffil Locaux à poubelle

Figurc IV.17: Gestions des déchets
Source : Auteurs

Figure fV.18: Collecte pneumatique des déchets.
Source : romainüllesud.over-blog.com
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f- Chapine [V: Conception et évaluation de la tour nourriciere

L'utilisation des panneaux thermiques pour chau

l'eau et des panneaux photovoltaïques et des éoliennes p

produire l' électricité.

L'utilisation du vitrage Robin Sun qui produit l'énerg

Le ütrage Robin Sun permet

o Une isolation thermique : réduction des besoins
chauffage,

o Une protection solaire,
o D'avoir un capteur solaire thermique qui produit

l'eau chaude toute l'année,
. une isolation phonique et électromagnétique

IV - 3 - 2 - 6 Gabarit et skvline

La configuration du skyline est définie à
travers la façade maritime, et bien marqué par

une tour Landmark (projet d'envergure) afin de

donner une nouvelle image maritime à la ülle
d'Ain bénian, et la fois une expression et un

symbole de la modernité et la réussite

économique et de la singularité.

La création d'une nouvelle identité par ce

contraste en hauteur, et faire en sorte que le
bâtiment exprime en double situation dans la

ville, horizontale et verticale.

Figurrc W.19: Energie renouvelables.
Source: Auteurs

Figurrc fV.20: Gabarits.
Source : Auteurs

F'igurc IV.21: Image de synthèse 2

Source: Auteurc

t*ti\

Figurrc [V.22: Image de synthèse 1

Source: Auteurs
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Chapitr€ lV: Conception et évaluation do la tour nourricière

. Plan de masse

Figurc IV.23: Plnn de masre du projet,
Source: Auteurs
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fI Chapitre IV: Conception et évaluation de la tour nourriciàe

IV - 3 - 3 L'echelle de la parcelle (proiet d'envergure)

IV - 3 - 3 - I Le choix de laparcelle d'intervention

X'igure IV.25: IIot d'intervention.
Source: Auteurs.

+
+
i

Le projet s'implante dans l'îlot I (îlot de la façade maritime), dans le but de marquer la

ville d'Ain benien par un projet phare qui prend le rôle du Landmark de la ville.

L'objectif derrière ce choix de parcelle est de faire un projet qui s'intègre sur tout le
paysage d'Alger (panorama du paysage), afin d'assurer le trait d'union mer/ülle.

IV - 3 - 3 - 2 La philosophie du projet

Si on revient en arrière, on constate que l'homme a fréquenté la ville pour se protéger de

la nature et ses éléments (la pluie, les vents, les animaux ... ).

Aujourd'hui ce mal fréquentation pff ces activités tel que l'extension urbain
(explosion démographique résulte l'extension urbain), la production ...etc. a empoisonné la
nature d'une façon excessivement dangereuse, alors la nature est en danger.

Ce constat nous incite à protéger la nature, et là nofe idée est fondée sur ce sens de

protection.

Notre image mentale se base sur un élément central naturel embrassé par l'homme, cet

élément itssure la nourriture (production agricole), ou on va associer les 2 fonctions mères

habitation et agriculture dans un seul immeuble.

tr'igure [V.24: Parcelle d'intervention.
Source: Auteurs

+

llotllot 5

llot 2

lbt4llot 3

ilot d'inten'ertion
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fI Chapite IV: Conception et évaluation de la tour nourricière

Image mentalea
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X'igure IV.26: Image rnentale du projet

Source : Auteurs
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fI Chapitre IV: Conception et évaluation de la tour nourriciàe

* Intégration

Le projet zlssure un aligrrement parfait par rapport la voix

mécanique et par rapport l'implantation de l'ensemble du projet

ou on le trouve au milieu des masses de projet.

La création d'un socle urbain de R+2, dont il communique

avec l'ensemble des gabarits de la ville (gabarits de la ülle R+2).

* Emergence

Un volume central totalement transparent (üde) qui se

démarre verticalement, en créant un contraste avec l'horizontalité
(Landmark de la ville).

Ce volume représente la nature, ou il abrite les différentes

fonctions de l'agriculture moderne (l'hydroponie, l'aquaponie,

1'élevage urbain ... ).

* Embrassement (expression dela protection)

La volonté de protéger la nature se traduit par un volume

plein adjacent au volume vide, avec un espacement de 5m (le

patio du projet) entre les deux, afin d'assurer la lumière naturelle

et l'aération.

Réinventer la üe à l'intérieur des bâtiments (témoin de

l'identité architecturale algérienne) pour des raisons sociologue

et pour le respect de la vie prive des habitants (exemple la
Casbah, Beni Mezab ...etc).

.t Fragmentation

La création du üde par une fragnentation génerale du

volume adjacent, pour équilibrer le rapport plein /üde
(homme /nature).

Ce vide ne crée pas un obstacle devant les vents, dont il
contribue à la stabilité du projet (effet aérodynamique) et à la
fois deüent un lieu de renforcement du lien social par ses

actiütés (ardin potager, espace de jeux pour enfants, espace de

rencontre entre voisins ...).

Figure IV.27: Integration du projet.
Source : Auteurs.

Figure IV.28: f,mergence du projet,

Source : Auteurs.

r
_I-

Figure IV.29 : Embrâssement du projet
Source : Auteurs .

Figure IY.30: Fragmentâtion du projet.

Source : Autcurs.
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f I Chapitre IV: Conception et évaluation de la tour nourriciàe

X'igure IV.3l: les accès du projet
Source : Auteurs.

IV - 3 - 3 - 4 Concept du programme

.:. Affectation spatiale des fonctions mères

Restaurant + GYM
salle +salle de jeux

Serre agricole
(hydroponie+ élevage

urbain)

Habitation et
jardin potager

Commerce et bureau

Figurc IV.32: Affectation spatiale.
Sour.ce : Auteurs.
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f- Chapine IV: Conception et évaluation de la tour notrriciàe

* Aqencement des esDaces

ÿ

Service

Sanitaires

Circulation verticale

Circul ation horizontale

Commerce (hyper marché+

pépinière).

Service

Sanitaires

Circulation verticale

Circulation horizontale

Boutiques

Cafétéria

Sanitaires

Circulation verticale

Circulation horizontale

r
n

n

n

tlii

Figure IV33: Plan du RDC.
Source : Auteurs.

X'igure IV.34: Planl étage.
Source : Auteurs.

tr'igure IV.35: Plan2 étage.
Source: Auteurs.

n

n Bureaux
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fI Chapitre IV: Conception et évaluation de la totr notrriciàe

Circulation horizontale

Circulation verticale

Patio (contact avec le ciel)

Locaux technique (compostage)

Jardin potager (1 parcelle/log)

Serre agricole (Hydroponie +

élevage urbain)

Patio (contact avec le ciel)

Circulation horizontale

Figure IV.36: Plan étage courant jardin potager.
Source : Auteurs.

X'igurc IV.37: Plan étage courant habitation
Source : Auteurs.

Figure IV.38: Plan étage de récréation.
Source : Auteurs.

:

n
I

Circulation verticale

Serre agricole (Hydroponie +

élevage urbain)

Appartement F3

Appartement F4

Appartement F5

Patio (contact avec le ciel)

Circulation horizontale

Circulation verticale

Sanitaires

Serre agricole (Hydroponie +

élevage urbain)

Salle de GYM

Salle de jeux

Restaurant
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fI Chapine [V: Conception et évaluation de la tour notrrriciere

* Tvpolosie architecfural

Ce projet pionnier de l'agriculture urbaine üse à créer une nouvelle typologie

architecturale, une typologie qui regroupe les caractéristiques de l'habitat collectif et de

l'habitat individuel, ou on remarque que chaque appartement possède un jardin privé, un

accès privé, un escalier privé...

D'un autre côté la richesse du programme nous permet d'assurer un trait d'union entre

la compagne et la ülle, sorte qu'on rapatrie la compagne à la ville, sous forme d'une

compagne verticale dans la ville.

Ce bâtiment sera dédié au logement, au travail, au loisir et à l'agriculture à la fois, parmi

les objectifs phares de ce projet c'est qu'il diminuer l'empreinte écologique valorisant la

consommation locale par son autonomie alimentaire et pil la réduction des moyens de

transports, le recyclage en boucle courte et fermée des déchets organiques par compostage

,réduisant la déforestation ,et l'oxygénation des centres villes pollués .

PIan d'organlaatiou des pièces

Âgricult ue hydroponlquo

Agricultue hyùoponlpe

Tableau IV.3: Type de logements.
Source : Auteurs.

Surâces(m2)Typologies Fonction Espaces Surfaees(m')

Seiour 30

Cuisfue l4
Cellia 3-7

2.4lvc
Clnnbre enlaut l4
SDB 4.8

Bmderie il,6

Suite pueatale 23

§DB + drasiq lnrentalr 4.8

Circulation r3

Habitation 110

Yide ordue 0.25

Jardir potager 80

II

Eaü stardiq
F3

Âgriculture 140
Àgricultu:e lrydroponklue 60

Séiour 30

Cuirine m
3.7Cellier

\vc 2,1

Chambre eufant I5-l4
SDB 4.E

Buuderie 4.6

Suite prentale 25

SDB * dreæiug puentale 4.6

Cbculation 20

Habitation 140

Vide ordue 0.26

Judin potager 80

F4
Eard rtadirs

Àgriculture I50
Agricult[e hydroponique 70 udia pqta

Séjou r 30

Crrisine m
Cellier t,7
§c 2.4

Cbaubre enfut 1t1415
SDB 4.8

Bumderie LE
Süte pueutale 26

§DB + dregring pæentak 46
ChculatioB 30

Ilabitation 170

ÿide ordwe 0.25

Jardin potager EO

Agricultue §droponfuur 71t

Jùdir potager

F5
Eôü ltaDditr8

Àgriculture 150
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fI Chapitre fV: Conception et évaluation de la tour nourriciàe

IV - 3 - 3 - 5 Concept d'architecture
{. Expression de la façade

tt Lessis more tt

Le projet se distingue pff sa

verticalité et par sa façade fluide, dont il
suit l'idée primaire.

Le traitement de la fiaçade est basé

sur la simplicité, la continuité et sur la
couleur blanche (Alger la blanche).

Le choix de la végétation qui sera

apparaitre dans la façade pour I'objectifde
créer une façade en mouvement, en

reflétant le changement de saison (par ex :

une allure dans l'automne pas comme le
printemps).

La lecture de la façade exprime
l'égalité entre l'homme et la nature par un

rapport harmonieux et équilibré entre
plein/ vide.

* Volumétrie

" La forme suit la fiction, et pas la
fonction"

Le design du projet est

l'interaction fascinante entre la nature et

l'architecfure.

La nature est enveloppée par

l'architecture est l'idée de base derrière

cette forme, ou on a utilisé un module
d'une base rectangulaire, ce module
crée un rythme verticale avec le vide
alin d'alléger au maximum le projet

dans son implantation sur site.

X'igure W.39: f,'açade principale.
Source : Auteurs.

Figurc [V.40: Volumétrie du projet.
Source : Auteurs
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fI Chapitre IV: Conception et évaluation de la tour nourriciàe

IV - 3 - 3 - 6 Conceot structurels et techniques

Concevoir et construire sont les phases essentielles et complémentaires de l'acte de

bâtir. Ils se font avec des matériaux et chacun d'enfe eux a ses spécificités tant sur le plan

conceptuel que technique, mécanique et formel. Matériau de structure, mais aussi de plancher,

de façade, de couverture, de cloisonnement, d'aménagement.

L'acier peut être partout présent dans un édifice, et ce, à des degrés très divers, en gros

Guvre comme en second æuvre, suivant le désir des concepteurs et des clients.

Il représente un choix déterminant dès la conception, structurelle notamment, qui exige

rigueur e@récision mais qui donne maîtrise du projet, liberté de création et choix de solutions

adaptées.

Nous avons opté pour une structure métallique car dans notre cas elle est favorable vu

les avantages qu'elle présente :

o Un matériau durable avec une durée de vie de plus de 50 ans ;

o Durée de construction plus rapide ;

o Sans déchets de construction ;

o Résistance aux efforts de compression

{. Choixdespotea@

&*È
pkopbæ

i6.la.
Lmê

pot!il

PaÙc

ï
HEÂ

Fjn!Ê

Poteau
HEA 5OO

Poutre
tPE 500

Solive
tPE 200

cmiÊÉ
sedÉ al'Erc

ga$e(

perspective vue de face

rt Plancher

Le type de plancher utilisé dans notre
projet est un plancher collaborant, ce type de

dalle consiste à associer deux matériaux pour
qu'ils participent ensemble, par leur «

collaboration »>, à la résistance à la flexion. Ces
planchers associent une dalle de compression en

béton armé à des bacs nervurés en acier
galvanisé favaillant en traction comme une

armature.

Figure IV.41: Plancher collaborant
Source:

http:ûkww. prof ilage. mu/pdf/produ cts/6 d7 I I fa8b54
92643f aæ282a0736 7b6e. pdf
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fI Chapitre IV: Conception et évaluation de la tor:r notrricière

IV - 4 Evaluation de la sécurité alimentaire de la tour
Nous avons évaluer la tour à l'aide d'une grille d'évaluation du dégrée de prise en

charge de l'agriculture urbaine dans l'aménagement de l'habitat. (Voir annexe tableau 2).

Cibled'évatuation Domained'évaluation Total
des
points
obtenus

Total
des
points
possible
S

Score Coefde
obtenu o/o pondér-

ationYo

Score
partielo/o

A. Proposition du
projet
(volet de
l'écosystème
trbain)
B. Faisabilité du
projet (IN-PUT)

C. Rentabilité du
projet (OUT-PUT)

Al.Base d'intégration

A2.Programme
d'intégration

Bl.Condition
environnementales
d'intégration
B2.Condition
socioéconomique
d'intégration
Cl.lmpacts
environnementaux
escomptés

C2.Effets

socioeconomiques

escomptés

t2

l4

28

l0

u

t2

l6

100%

87.5%

Coef.Al

Coef.A2

t2%

t4%

7

34 82.35% Coef.Bl 28%

12 83.33% Coef.B2 lÜ/o

12 91.66 Coef.Cl ll%

14 5ü/o Cæf.C2

100 Scoretotal projet 82%

7%

Décision: certificat de sécurité alimentaire

Rejet du projet : < 40
Octroi d'avantages : >70

Octroi du CSA et intégration dans le PAUD : > 40

Tableau IV.4: Evaluation de notre bâtiment.
Source : Auteurs.

A travers l'évaluation établie précédemment nous avons pu atteindre le score 82oÂ, c'est

à dire qu'on peut avoir le "certificat de sécurité alimentaire».

Conclusion:

L'analyse urbaine, de la ville et de I'aire d'intervention nous a permis s'opter pour un site

d'intervention adéquat à I'implantation de notre projet. Ensuite nous avons établi les étapes les

actions qu'il faut suiwe dans notre aménagement qui ont abouti à la genèse de note forme.

Dans cette partie opérationnelle, nous avons essayé d'intégrer I'AU dans la conception

de notre proJet, dans le but d'obtenir un bâtiment autonome en nouriture.

A la fin nous avons évalué notre projet et nous avons pu conf,irmer nos hypothèses.

79
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Conclusion générale

Au niveau de notre recherche, nous avons essâyer de proposer une agriculture, qui

repends aux objectifs du développement urbain durable, tout en assurant la sécurité

alimentaire.

Pour atteindre cet objectif, nous avons proposer l'agriculture urbaine qui partage les

même piliers du développement durable. On les a cerné à travers des phénomènes tel que

l'étalement urbain comme conséquence de l'urbanisation, I'accroissement démographique et le

défi alimentaire comme phénomène social, la securite alimentaire comme phénomène

économique et I'effet de l'agriculture sur le changement climatique comme phénomène de

l'environnement. Nous avons pu démontrer que l'agriculture urbaine peut répondre

parfaitement aux piliers du développement durable.

L'autre objectif était de proposer une tour nourricière qui assure la sécurité

alimentaire durable, en utilisant une agriculture dépendante des saisons et des aléas

climatiques.

A travers l'évaluation qui est basée sur I'approche multicritères nous pouvons dire
que nous avons obtenu le " Certificat de Securite Alimentaire "et cela à I'atténuation le

score de 82%.

Vérification des hypothèses :

A travers cette recherche nous avons confirmé notre hypothèse ; I'agliculture urbaine

peut assurer la sécurité alimentaire d'une façon, durable.

Contraintes et limites du travail:

Durant la période de l'élaboration de ce mémoire de recherche, nous sommes confrontés
à des difficultés tel que :

Le sujet de la conception d'une tour nourricière, n'a fait aucun objet de

recherche et la documentation au-dessus n'est pas disponible saufle cas de la
Toure vivante.

Les documents que nous avons pu les obtenir sont majoritairement en anglais,

ce qui demande de consacrer plus de temps à la traduction des documents.

La grille de l'évaluation pour obtenir le "Certificat de Sécurité Alimentaire "
est juste proposée de Saci Houda lors de sa recherche a I'EPAU-

a
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Conclusion sénérale:

Pour la deuxième hypothèse, La conception des bâtiments nourriciers pounait

satisfaire durablement les besoins quotidiens en termes de nourriture des habitants des

quartiers de Ain-Benian. Et cela par la possibilité d'obtention du certificat de sécurité

alimentaire.



Conclusion ganérale

a

Puisqu'il s'agrt d'un sujet qui a été développé récemment et son applicatioû

reste limité, nous ne savons pas encore ses inconvenants.

Nous avons pas pu avoir des infonnations sur la ülle de Ain-Benian ,

comme la qualité de I'air .

Perspectives de la recherche :

Ce mémoire de recherche a englobé un sujet vaste et encore novateur, il nous ouwe

les pistes de recherche suivantes :

o Les inconvenants de l'agriculture urbaine.

o Les limites de l'agriculture urbaine.
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rI

Echelon

-2

-1

0

1

.,

Amexe 1

Qualitatif

Mauvais, absent, non conforme, non (systeme binane)

Mediocre, insuffsant

Non conforme / niveau minimum reqüs

Moyen, sufftsant

Bon, confonne, oui (système binaire)

Tableau I : Tableau des echelons avec interpretation

Source: Saci,20l5.
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;I
sciémr hiqrchique de l. structuration de

la grille d'évaluotion

û û
Cihle d'évaluation

Domsitres d'évaluation Critères d'éYrlustlon
Indlcateurs d'évaluatiotr

Base d'inægration

Prcgme
d'intégration

Conditions

enviromemefiiles
d'intéglation

Seuil de populaüon bméIiciaire

Surface aÊricole urüaine proDosée

Ty2c dc I'witi ubaim cmie

Iaille dhogmghiqæ

T6u de cwqtw âgricole (sol4Éti)

tohl rstÉine

Culm daB læ clim8 drlitimæ
(ffi6

Divmiæ de culæs Dar sisq

Divæité ès culffi B pérel@

Düpdibiüté dê Gqüpdnd dc basè

Dbponibiüté d$ éqüp4d
d'â@ùlpsgrrfl qrE cmplémmtaift s

Système « æh&c dirccb »

Sy3tèm6 irformatiæ

Fxu r*eeu prbüdphrvial€fiË]clæ

Enugie réseau pr:blio'oagi*
mowolablq

Tmihflt d6 §ol, @nminé!

Intffiité d'Bsge â$i@le du sol
fmcia

ÎM d6 rcûililaü@ ds dæhd
qtmiqrs

TM d'itrqntiül t6 ûIiFdDËrB
proûqifr/mæiu

Cepacitédd inûBM
tæhniqm qishûb à srppffi le

prcg,emc

Tmrupar spécifiqu dæ b sne

JdégÉtid eupslrôBr

Idatmtim dê la F!ôdio
alim@biÉ ddr 16log@æ

Irlégntio dc la poduiæ
âtimdirc dds h b&i

Fmdi@ù\métiw

Flêxibilité dé 6ps@ publics por
o@Çil d'évêImE[s en rclsüon À I'AU

Dismibiliæ et imovâüo tocki@e

hcÊæti6 d6 tæ âgricole

Tau de pmicipxim dæs la prodrctim
d.l'â@ie l@le

Dim inutin d6 éeiseicm d6 GES

Réôdi@ de I'ICU

Temde @wtud6bcoiû
olimæirBI@u

Impscts rE 16 dépcrB dcs mangæ

Lnpûd M lÉ inportrim alim*iro

Imp.ô s 16 iDporlatiG alimæiË

lmpe{rr su t€. imporffii@ alimqlats

IrnFca fr lc. impr6nD dim@iE

Impd ry16 ittpoffii@ alimmiro

\

Propositims du

prqiel
(æosystème

ubsin)

Imjet
In-pu

I

N

\
\
\

I
\

\

(

E
o

!

Conditions

wioéconomiques
d'inté$ttion

lvlilieu climatique d'intégt.üm

Derées alimentaire prduites
loceloment

foüpement de proximité de l'ALr
intégrés au proja

Organisation du système

d'éænomie de pnrximilÉ

Equipanen§ inÊestuctrrÊs et
nivoru de service

Typologies arshitecûtrales el

e,§ptce nm bâti

Savoir el uvoir-fairc

naturelles

Impacts su le climat /

Utilistim rwæible dc dpaB n@
bâti

RkLdqrstio d4 m@bg§
fi!@iè(6PP

Soùti@ @ progmm6 BpéciN

Insortion wiale * DilpGirifs pq! p.rticip6ti6 da PMR

(

(
Rmtâbiliré du

OuÈpuÎ

proj et

(
Effets sioéconomique

altadus

Renlabilité economique du projet

Impæts sociux

û 1

Impscts environnernÊntaux

esomDtes
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II
Cibl6 d'évaluti@

Domainegd'évaluatio CritcHd'évaluaions

A l Bæe d'itrtégntim

Indiqton

Types de I'mité urbaiae Illol LrB, UV, qurtiu
cmc@æ

Taille démogaphiqw

,{nnqc I

Tau dc ouutrre agriole
(!o/bâti) bral uôüisé Polllmt gp (%)

Cu[ûe dâtu lE cli@t Mtuel

Refémticl standrd (unite dc Notatim 2-2
meurelgrmdeu)

o-2

Nomlrre d'hâbit.ntÿfmillcs &2
prcfiaob ds la ræolùe

Cæf<!opmdérdim
d6 qiê§ (7o)

A hopcitim du
prcjee (volct dc

l'éarystèmc uüah)

a

Al.2.SuËe agriæle uôaine
prcpoéa

C\rlhrrc dm m milieu
cmditimé€(sffi)

A2.I Deréc alimtairo pro&ita
tHlcætt

Divoitârl§olurcpr
sim

OuiÀlm

Oui ,Noa

x.Al

ûuits ct tégma

Nmke da apac oltivérpu
tuitr ci légrrno

Tau d'utiliBtionpouririg*im o 0-2
o/o

Tau d'utilisation pour irigatim m &2
o/o

Tox d'utlisation m ù2

Trod'ùlilisationa% O-2

ç2

0-2

12 poin§ poæiblc

A2.Prcgme
d'inrégraüm

16 point possible

Bl.Cmditms
Envirmomatale
dintegratim rlu projet

F4uipsmqt3 de proximitr de
I'AU itlegrés au projet

Divæites des cultues pÉme

Disponibilité des equipemerts
d'accmpagnemcnts dç bâso dË

la productim agricole :

M2

12

2

2

)

2

,

-Pointe de vmûe lo€u
Oui,Non

-Unitc de ræyetage Oui/Non

-Unité dc ællecls de ce ûri/Non
pluüale et traitemts ds eu
uséer

Dilpmibiliré d'équip€m€nts Oui,Non
Si oui indiquo l{s) typ(s)
squipemqt(§)

syrtàne Systàne« échuge diËt » avæ Oui,Non Zl -2
irpqition pÉriodique Si oü idiqæ Hr) rcym (s)
forfaitairc d'échagds)
Swtàne « infomtisé >> ryæ Oui,Non V-2
impôt su tEffactim intégré Si oui indiqu lds) noym (s)

d'échmg!(s)

A2.3.Orguisatim ôt
d'éænmie de puimité

B1.1. Disponibilité ds msouÈ
(eau mugie,foncia)

Eau potable resæu public

Eau pluvirlo €t ræyclée

Enegie reau pubüe

Enegia raouvelablo

x.A2
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Al.l.Soi! de populaüu
boéficiaire

Al.3.Milio climtique
d'itrtégratim



Amexe I

B 1.2 Eguip€ment inûastuctures
et niveau dê s€rvic€s.

B l.3Typologies ucâit€cturalês des

bâtis e1 nm bâtis

B2.l.Politique læale d'iÀvesü8*mal

82.2.Insertim sociale

B2.3.Savoir - faire

'füitem6t de sols ontaminés
pou «ploitatm

InteNité d'§age aglicole du
fonciq.

Taux d'inte$atiotr des déchete
organiquer iseu de la
productm agricole loqlmat
(conpost).
Tas d'intégrâtion d6
équipmats produclifs.

Tâux d'intégmtion des

fuuipemmts æmmaciaux.

-réseaux én€rgétique

-déchrges publiques

Intégration de moyens de
lransport spécifiqEs ffi le
sile de productiur
Integration au paysge

Règlementation des
montsges financiers PPP

Soutien aux progrmmes
spæi&ux

Dispositifs pour fæilirer la
participstim des PNfR

Fomations aux métiers

Ftexibilité des espaæs
publics pou l'accuoil
d'évènements instructifs en
relatim avæ I'AIJ

Disponibilité et ionovation
tælmique

Oui ,/ non

Rildemmt

Pourcentage des déchets
utilisês

distaw par rapport au surface
de production m Km

0_2

0-2

-2

2

2

2

Capacité des infrastucüres techniques exislmtes à supptrt€r le pogrmme

.Éseaux de voirie existant Oui/non

Oui/non

Grÿnon

Oui./non

Oui/non

Cmfme/ nm ourtbme

Oui inon

-réwux hydraulique

Intégration de la populatim
alimentrire dans le logmmt
(cours aniàe pour maison
individuelles, Balcons pour
logement ællectifl, Toits
accessibles pol[ Iogement
mllectif)
Prise m charge des espaces
techniques spæifi ques dms
les pmgrammes de logeman1

Utilistion reversibles des
espoces non bâti slm bmin

Distanæ
surfam de

pu rtpport ux
production en Km

Oui /non

Oui /non

Gri /non

Oui hron

Oui rnon

Oui /non

Oui /non

ûri /non

o.2

o-2

2J-2

2/-2

0-2

2J-2

1l _)

2

2

2

2

-2

2

2

34 pokrts pæslbles

82.Condilfr»r
socloéconodque3
d'intégatlon

12 polnts posslblcs

2

-2

za

-2

2

a

2

z

2

10
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Cl.Inptctr Cl.l.Eonmie ds ressouc*
avircmmmtaur naturelle
e@mptâ

C I .2. Impact sur le cl imat

12 points poisibles

C2EftI
æbalmilE

daôs

C22. Inpa<ts ffiàq

Annqe I

Diminutim da âniuirms d6
GES

Réùction de l'ICU

Améliomtim du nivm
alimontaiE et d'équité s@i.le

N{aitrise de resoum

agrimles Tux dæ tcrm agricols mswé6
sw siè m 016
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0-2

0-2

0-2
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Amélionti,on du æn1brt de vie OuiNm

14 poiûl posible x.c2
100 point pcrible

Tabl€au 2 : Crille d'tivaluüon du dégree de prise m charge <h l'agriculture urbainc dms I'aménagement d€ I'habitat.

§ouræ: Saci,20l5
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Annexe Ilr

Tableau 3 : Tableau de calcul du score final et prise de décision pour octroi/non du CSA
Source: Saci,2015
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Cible d'évaluaûon

A. Proposition du projet
(volet de l'écosystème

urbain)

B.Faisabiliæ du projet (IN-
PLrr)

C.Rentabiliæ du projet
(our-PUT)

Domaine d'évaluation

Al.Base d'intégration

A2. Programme d' inté gration

B I . Condition environnementales
d'integration

82. Condition socioéconomique
d'intégration

C LLnpacts enviroûrementaux
escomPtes

Total des
points

obtenus

x.Al

x.A2

x.B1

Total des
points

possibles

t2

Score obtenu
70

Coef de
pondér-ation

o//o

Score partiel
o//o

o//o

%

%

%

o/o

%

r00%

t6

34

t2

t2

14

100

X.82

x.cl

x.At/12

x.A2/16

x.BtR4

x.Bzt12

x.ct/12

Coef.Al

CoeC.A2

Coef.Bl

Coef.82

Coef.Cl

C2.Effetssocioéconomiquesescomptés X.A X.C2ll4 Coef.C2

Score total projet

Decision

Rejet du projet : < 40 Octroi du CSA et intégration dans le PAUD : > 40 Octroi d'avantages : >70
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Annexe 1

Echelon

I

I insuffisant

suffisant

Tableau 1 : Tableau des échelons avec interprétation

Source: Saci,2015.

87

-2 (système binaire)

Non conforme / niveau minimum

Bon, conforme, oui (système binaire)

0

2



t A-nnexe I

Schéma hiérarchique de la
Structuration de la glille d'évaluation

û 1' 1
Cible d'évaluation

û
Critères d'évaluation Indicateurs d'évaluation

Bsse d'intégrs.tion

Conditions

environnemmtâles

d'inté$âtion

Condilions

socioéconomiques

d'intégratiotr

Impsts ilvirmmmtaux
escomotés

Effets sæioéco[omique

attendus

Sail de population bénéficiaire

Surface agicole uôaine prcpoæe

Denrées alimentaire produiÈs

loalement

É4uipomenr de proximilé de l'ÀU
integrés au projet

Orgnistion du système

d'ecoclomie de poximile

Disponibilité des resmuroes

Equipemen§ inûastrucùires et
niveau de savicc

Typologies ûchit€cturalÊs et

espece non bâti

Savoir et sovoir-faire

naturells

Impacts su le climel

Rmtabilite economique du projet

Impscts socisux
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r
Cibles
d'évaluation

A. Propositions
du projets (volet
de l'écosystème
urbain)

Annexe 1

Domaines
d'évaluation

A l. Base
d'intégration

t2 points possible

A2.Programme
d'intégration

Critàes d'évaluations

A l. l.Seuil de population
benéficiairE

Al.2.Surfsce agricole
uôaine proposées

41. 3.Milieu climatique
d'intégration

A2. I Denrees alimentaires
produites localement

Indicateurs

Types de l'unité
urbaine concemée

Taille dernographique

Taux de couverture
agricole (soYbâti) total
urbanise

Culture dans le climat Oui Â.{on
natuel

Oü Â,ion
Culture dans un milieu
conditiormée (serres)

Diversités des cultures
par saison

Référentiel standard (unité Notation 2-2
de mesure/grandeur)

Illot, UB, UV, quartier

Nombre
d'hâbitantÿfamilles
profitants de la récolte

Pourceirtage (%)

C)ui/Non

Coef de
pondération des

criteres (%)

Coef.Al

Coef.A2

o-2

0-2

0-2

2l-2

42.2 Equipements de
proximité de l'AU intégrés
au prqet

A2.3.Organisaüon du
système d'economie de
proximité

Diversités des cultures
prcnnes

Disponibilité des
équipements
d'accompagnements de
base de la production
agricole :

-Points de vente ltxruri

-Unité de recyclage

-Unité de collecte des
eaux pluüales et
traitemenLs des eaux
usées

Disponibilité
d'équipements

Nombre des

espaces cultives pour
fruits et légumes

Nombre des
espaces cultivés pour
fnrits et légumes

Oui/Non
Oui,tlon

0-2

o-2

x.At

2/-2

u-2

2/-2

) t_')

x.A2
o-2

o-2

0-2

0-2

Système« échange
direct » avec imposition
périodique fodaitaire

0ui,/Non
Si oui indiquer

le(s) type(s) éqüpement(s)

Système « informatiÉ »

avec impôt sur
transacüon intéeré

Oui/Non
Si oui indique

le(s) moyen (s)
d'echange(s)

OuiA{on
Si oü indiquerle(s) moyen
(s) d'échange(s)

l6 point possible
Bl.Conditions Bl.l. Disponibilité
Environnementale ressources
dintegration du energie,tbncier)
projet

des Eau potable réseau Taux d'utilisation pour
(eau, public irrigation en %

Eau pluviale et recyclée Taux d'utilisation pour
irrigation en o/o

Ilnergie réseau public Taux d'utilisation en %

Energies renouvelables Taux d'utilisation en %
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il

A. Propositions
du P,rojets (volet
de l'écosystè,me
urbain)

Annexe I

A 1. Base
d'inægration

l2 points possible

A2.Programme
d'intégration

A1.2.Surface agricole
urbaine proposees

A1.3.Miheu climaüque
d'intégration

A2. I Denrees alimentaires
produites localement

A2.2 Equipements de
proximité de l'AU intégrés
au projet

Taille dânographiçe

Taur de couverture
agricole (sol/bâti) total
urbanise

Cultre dans le climat
naturel

gu11u.6 rtans un milieu
conditionnée (serres)

Diversités des cultures
par saison

Diversités des cultures
prénnes

Disponibilité des

équipements
d'accompagnements de
ba-se de 1a production
agricole :

Nombre
d'habitantÿfamilles
profitants de la recolte

Pourcentage (%)

Oui /Non

Oui /Non

Nombre des
espaces cultivés pour
fruits et légumes

Nombre des

espaces cultivés pour
fruits et légumes

Oüôion
OuiÀton

OuiNon

OuiÀIon
Si oui indiquer

le(s) §pe(s) équipement(s)

Al.l.Seuil de population Types de I'unité lllot, UB, UV, quartio
benéficiaire urbaine concemée 0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

x.A1

2t-2
a-2

Coef.Ai

-Points de vente locaux

-Unité de recyclage

-Unité de collecte des

eaux pluviales et
haitemeots des eaux
usées

Disponibilité
d'équipements

A2.3.Organisation du Système« échange
s-vstème d'économie de direct » avec imposition
proximité periodique forfaitaire

Système « informatise »

Oui/f{on
Si oui

le(s) moyen
d'echange(s)

OuiÀion

indique
(s)

avec impôt sur Siouiindiquerle(s)moyen
transaction intégre (s) d'échange(s)

i6 point possible
Bl.Conditions 81.1. Disponibililé des Eau potable Éseau Tatx d'utilisation pour
Environnementale resÿ)urces (eaq public irrigationen%o
dintegraüon du energie,foncier) Eau pluviale et recyclée Taux d'utilisaüon pour
projet irrigation en oZ

Energie réseau public Taux d'utilisation en ÿo

Energies renouvelables Taux d'utilisation en 7o

Coef .42
B.Faisabilité du
projet
(IN.PUT)
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I Annexe I

C.Rentabilité
du projet (OUT-PUT)

C 1.2.impact sur le climat

Ci-Impacts C1.l.Frconemie des
environnementaux ressources naturelles
escomptés

Protection des terres
agricoles

Maitrise des ressources
en énergie

Maitrise des ressources
en eau

Taux de participation
darrs la producüon des
énergies électrique
locales
Diminutim des
émissions des GES

Taux des terres agricoles
conservées sur site en %o 2

Taux de diminution de la
consommation énergéü que
(du réseau public) en %
Taux de diminution de la
consommation d'eau
potable (du réseau public)
enYo

Quantité d'énergie
électrique produite en

KW/an

Ed CG:réduit
pourcentage(%) de

dimiaution
Nombre de'C reduits
pourcentage (%) de

diminution

Porucentage (7o)

Si oui,
pourcentage (%) de la
réduction des dépenses

Neutre/Positif

Si oui,
pourcentage (%) de la
réduction des dépenses

Taux d'emploi cree en
rappoft avec I'existant

Oui À{on

Oui /lJon

Oui ô{on

0-2

l2 points possibles

C2.Effet
socioeconomique
attendus

C2.l.Rentabilité
économique du projet

Reduction de I'ICU

Taux de couvertrne des

besoins locarx en

alimentation

lmpact sur les dépenses

des menages

Impact sur les

importatons alimentates

Création d'emploi

Amélioraüon du

niveau alime[taire et

d'équité sociâle

Cohésion

sociale et citoyenneté

Amélioraüon du
conforl de üe

0-2

o-2

0-2

2t-2

2l-2

l4 point possible

100 point possible
x.c2

Tableau 2 : Grille d'évaluation du dégrée de prise en charge de l'agriculture urbaine dans I'aménagement de l'habitat.

Source: Saci,2015

9l

0-2

0-2

0-2

Coef.Cl

Coef.C2

100%

C2.2. Lnpacts sociaux



]I Annexe 1

Cibled'évaluation Domained'évaluation Score
partiel oÂ

A. Proposition du
projet
(volet de
l'écosystème urbain)

B.Faisabilité du
proJet (IN-PUT)

C.Rentabilité du

projet (OUT-PUï)

Décision :

Rejet du projet : < 40
>70

Al.Base d'intégration

A2. Programme d'intégration

Bl.Condition
environnementales
d'intégration
82.Condition
socioéconomique
d'intégration
Cl.Impacts
environnementaux escomptés

C2.Effets

socioéconomi ques escomptés

Score Coef de

obtenu o/o pondér-
ationoÂ

X.Alllz Coef.Al o/o

X.A2|I6 Coef.A2 %

X.B1/34 Coef.Bl o/o

X.B2l12 Coef.B2

X.Cll12 Coef.Cl

X.C2l14 Coef.C2

s

X.AI

x.A2

X.B1

X.B2

x.c1

x.c2 %

Tableau 3 . Tableau de calcul du score flrnal et prise de décision pour octroi/non du CSA
Source : Saci,2015

Scoretotalprojet 100%

Octroi du CSA et intégration dans le PAUD : > 40 Octroi d'avantages :

92

Total des
points
obtenus

16

34

t2

12

t4

100

%

o/o
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