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Résumé  

 Les centralités urbaines sont un élément ordonnateur majeur de la structure urbaine. Elles 

agissent essentiellement dans la fabrication de la ville et l'organisation de ses différentes 

composantes. Cependant, leur formation spontanée a souvent engendré des organisations sans 

richesse spatiale et architecturale 

Face à cette situation, le renouvellement urbain, comme action principale du projet urbain, 

s'impose avec l'action de reconstruire la ville sur elle-même visant particulièrement à traiter 

les problèmes urbanistiques et architecturaux engendrés par l'étalement urbain tout en 

focalisant sur la structure générale de la ville, la revalorisation de ses espaces publics ainsi 

que le renforcement de ses centralités. C’est dans ce contexte de renouvellement urbain des 

centralités que s'inscrit notre thème de recherche 

      Notre travail de recherche se focalise principalement sur le renouvellement urbain du 

quartier de la gare à l'intersection de deux centralités urbaines de la ville de Blida par le biais 

d’un remembrement urbain des parcelles privées a usage résidentiel. 

Nous avons privilégié dans notre intervention urbaine et urbanistique une approche basée sur 

une utilisation revisitée de l’ilot (ilot ouvert, macro-lot) comme composante de base de notre 

intervention pour créer et générer de nouvelles ambiances dans le quartier à travers un 

programme riche et diversifié, valorisant les axes structurants. 

Ce travail se présente sous forme de trois chapitres précédés d’une introduction générale Le 

premier chapitre est basé essentiellement sur la présentation de la problématique générale et 

spécifique lié à notre thème de recherche 

Le 2eme chapitre « état de l'Art » développe la littérature autour du thème des centralités 

urbaines et du projet urbain ainsi qu’une lecture des projets développant des intentions et 

problématiques similaires à notre thème. 

Le 3eme chapitre présente la ville objet de notre étude, le site d'intervention ainsi que la 

démarche du projet urbain et d'architecture urbaine. 

Enfin, on conclut notre travail avec une conclusion générale qui présentera des pistes de 

réflexion et d'actions qui pourraient être des lignes de force pour l'élaboration des recherches 

ultérieures. 

 

Mots clés : centralités urbaines, renouvellement urbain, quartier de la gare, 

remembrement Urbain, macro-lot 
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Abstract  

Urban centralities are a major component of urban structure. They act essentially in the 

manufacture of the city and the organization of its various components. However, their 

spontaneous formation often gave rise to organizations without spatial and architectural 

richness. 

Faced with this situation, urban renewal, as the main action of the urban project, is necessary 

with the action of rebuilding the city on it-even with a particular aim of addressing urban and 

architectural problems caused by urban sprawl while focusing on the general structure of the 

city, the upgrading of its public spaces and the strengthening of its centralities. It is in this 

context of urban renewal of the centralities that our research theme fits. 

Our research focuses mainly on the urban renewal of the station district at the intersection of 

two urban centralities of the city of Blida through an urban consolidation of private plots for 

residential use. 

We have favoured in our urban and urban intervention an approach based on a revisited use of 

the island (open island, macro-lot) as a basic component of our intervention to create and 

generate new atmospheres in the neighbourhood through a rich and diversified program, 

enhancing the structuring axes. 

This work is presented in three chapters preceded by a general introduction The first chapter 

is essentially based on the presentation of the general and specific problem related to our 

research theme. 

The 2nd chapter «state of the art» develops the literature around the theme of urban 

centralities and urban project as well as a reading of projects developing intentions and 

problems similar to our theme. 

The 3rd chapter presents the city of our study, the site of intervention as well as the approach 

of the urban project and urban architecture. 

Finally, we conclude our work with a general conclusion which will present lines of reflection 

and actions which could be the main lines of force for the elaboration of future research 

Keywords: urban centres, urban renewal, station district, urban consolidation, macro-

lot 
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 ملخص

تشكل المراكز الحضرية عنصرا رئيسيا في الهيكل الحضري. وهي تعمل أساسا في صناعة المدينة 

ظهور منظمات بدون ثراء وتنظيم مختلف مكوناتها. ومع ذلك، فإن تكوينها التلقائي غالبًا ما أدى إلى 

 مكاني ومعماري 

في مواجهة هذا الوضع، التجديد الحضري، باعتباره الإجراء الرئيسي للمشروع الحضري، مع العمل 

ولو بهدف خاص هو معالجة المشاكل الحضرية والمعمارية الناجمة عن   -على إعادة بناء المدينة عليها 

م للمدينة، وتحسين الأماكن العامة وتعزيز مركزياتها. في الزحف العمراني مع التركيز على الهيكل العا

 هذا السياق للتجديد الحضري للمركزية يناسب موضوع بحثنا 

يركز بحثنا بشكل أساسي على التجديد الحضري لمنطقة المحطة عند تقاطع مركزيتين حضريتين لمدينة  

 .البليدة من خلال توحيد حضري للأراضي الخاصة للاستخدام السكني

  كتلة)ال كتلةلقد فضلنا في تدخلنا الحضري والحضري نهجًا قائمًا على إعادة النظر في استخدام ال

المفتوحة، القطعة الكلية( كعنصر أساسي في تدخلنا لخلق وتوليد أجواء جديدة في الحي من خلال برنامج  

 .غني ومتنوع، تعزيز محاور الهيكلة

مة عامة. ويستند الفصل الأول أساسا إلى عرض المشكلة ويعرض هذا العمل في ثلاثة فصول تسبقه مقد 

 .العامة والمحددة المتصلة بموضوع بحثنا

يطور الفصل الثاني »أحدث الفنون« الأدب حول موضوع المراكز الحضرية والمشروع الحضري 

 بالإضافة إلى قراءة المشاريع التي تطور النوايا والمشاكل المماثلة لموضوعنا 

لث مدينة دراستنا وموقع التدخل بالإضافة إلى نهج المشروع الحضري والعمارة  يقدم الفصل الثا

 .الحضرية

وأخيرا، نختتم أعمالنا باستنتاج عام يقدم خطوط تفكير وإجراءات يمكن أن تكون خطوط القوة الرئيسية 

 .لإعداد البحوث في المستقبل

 

، التوحيد الحضري، القطعة ةقة المحطالمراكز الحضرية، والتجديد الحضري، منط الكلمات الرئيسية:

 الكلية
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Introduction à la thématique générale du master 

ARCHITECTURE URBAINE 

‘L’ARCHITECTURE DES CENTRALITES’ 

              La problématique générale du master ‘Architecture Urbaine’ s’inscrit dans le cadre des 

études concernant le contrôle des transformations de la forme urbaine, au sein de l’approche 

morphologique à la ville et au territoire. 

Elle s’insère dans le large corpus des recherches urbanistiques critiques sur le contrôle et la 

production des formes urbaines en réaction à l’approche fonctionnaliste de production de la 

ville des années 1950-70 qui recourrait aux modèles de l’urbanisme moderne. 

Elle privilégie le fonds territorial comme fondement de la planification des ensembles urbains 

et support (réservoir, matrice affectée par des structures multiples) pour définir et orienter leur 

aménagement : les forces naturelles qui ont assuré par le passé le développement organique des 

villes seront mises en évidence pour constituer le cadre nécessaire à la compréhension des rap-

ports qu’entretiennent ces villes avec leur territoire. 

 

S’appuyant sur le considérable capital de connaissances produit et accumulé au cours du temps 

par la recherche urbaine, la recherche urbanistique investit actuellement, d’une manière parti-

culière, le domaine des pratiques nouvelles et des instruments nouveaux de projet ainsi que les 

nouveaux moyens de contrôle de l’urbanisation et de ses formes.  

Dans ce vaste domaine (de contrôle de l’urbanisation et de ses formes), le master ‘Architecture 

Urbaine’ soulève tout particulièrement la problématique spécifique de la capacité des instru-

ments d’urbanisme normatifs et réglementaires en vigueur à formuler et produire des réponses 

urbaines adéquates aux transformations que connaissent les villes dans leurs centres et centra-

lités. 

 

Les pratiques de l’urbanisme opérationnel (à finalité strictement programmatique et fonction-

naliste) nécessitent une attitude critique de la part des intervenants sur la ville : c’est le projet 

urbain qui constituera l’apport spécifique de l’architecte dans la pratique plurielle de 
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l’aménagement de la ville, correspondant à une nouvelle manière de penser l’urbanisme. Le 

projet urbain devient alors un élément de réponse possible pour la reconquête de la fabrication 

de la ville face à la crise de l’objet architectural et à la crise de l’urbanisme, devenu trop régle-

mentaire. 

Plus qu’un concept ou qu’une grille de lecture historique des phénomènes urbains, la notion de 

projet urbain sera dans les années 70 l’expression qui « cristallisera les divers aspects de la 

critique de l’urbanisme fonctionnaliste, et simultanément, celle qui exprimera la revendication 

par les architectes d’un retour dans le champ de l’urbanisme opérationnel »1. 

 

Au cours de la décennie qui suivra, parmi les différents auteurs et théoriciens du projet urbain, 

Christian Devillers se distinguera sur la scène architecturale comme auteur – et acteur- dont la 

contribution épistémologique sur le thème du projet urbain sera la plus conséquente2.  

Il rappellera les principales qualités qui font la ville : sédimentation, complexité, perdurance 

des formes pour de nouveaux usages, etc. 

C’est l’alternative à l’urbanisme au travers de la notion de ‘Projet Urbain’, qui se définit en 

filigrane de l’ensemble de ces propos qui nous permettront de construire une démarche de subs-

titution au sein de laquelle l’histoire et le territoire constitueront les dimensions essentielles.  

Au courant de l’année universitaire 2021/2022 et parmi les différentes optiques à partir des-

quelles la problématique de l’architecture urbaine a été abordée et développée, deux questions 

(échelles) complémentaires ont été privilégiées : 

1. La question du renouvellement dans les centralités urbaines et plus spécifiquement 

la revalorisation des espaces publics dans les centralités en formation et en transforma-

tion. 

 
1. Bonillo J. L., Contribution à une histoire critique du projet architectural et urbain, Thèse d’H.D.R., Laboratoire INAMA, E.N.S.A.Marseille, 

(Mars 2011) 
2    Devillers, Ch., « Le projet urbain », in Architecture : recherche et action, Actes du colloques des 12 et 13  mars 1979 à  Marseille/Palais  

        des Congrès, Paris, Ministère de l'Environnement et du cadre de vie,  CERA/ENSBA. Concernant cet  auteur, voir également: Devillers,  

        Ch., Pour un urbanisme de projet,  mai 1983 ; et Conférences paris d’architectes,  pavillon de l’arsenal 1994 – Christian  Devillers, Le  

        projet urbain, et Pierre Riboulet, La ville comme œuvre, Paris, éd.  du Pavillon de l’arsenal, 1994. 
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Provoqué essentiellement par l’étalement urbain du au déplacement successif des limites d’urbanisation 

(pratique privilégiée par le PDAU), la ségrégation (zoning) et l’éparpillement des activités urbaines ont 

contribué significativement à la dévalorisation des centralités historiques : le retour à la ville devient 

une nécessité. Il s’agit de réinvestir les espaces (public et/ou privé) situés au sein du tissu urbain et 

convoités par la spéculation foncière, dans une perspective de contribution à la revalorisation des es-

paces publics par les différentes actions du renouvellement urbain : restructuration, réhabilitation, réa-

ménagement, requalification et autres démolition-reconstruction / remembrement urbain. 

 

2. La question de l’ilot, remis en cause par l’avènement de l’urbanisme moderne puis 

réhabilité par la pratique urbaine contemporaine sous différentes formes et appella-

tions.3 

A travers la recherche de formes urbaines conciliant entre la prise en compte des modes de vie actuels 

et le maintien ou la poursuite des dispositions traditionnelles, c’est la question de l’ilot qui est au cœur 

du débat sur la conception urbaine, y soulevant des fondamentaux tels que l’alignement sur rue, l’ho-

mogénéité architecturale et jusqu’à l’existence même de la parcelle qui est en cause. 

Présentant l’ilot « comme organisation spatiale qui a parfois pu apparaitre comme le garant facile d’une 

urbanité retrouvée »  P. Panerai (1977)4 écrira que l’analyse de son éclatement devrait inciter à plus de 

précaution. La lecture renouvelée des débats qui ont jalonné sa transformation ouvre de nouvelles pers-

pectives ». 

Mots-clés : Architecture urbaine, projet urbain, centralités, ilot, renouvellement urbain. 

 

Dr. Arch. M. Zerarka 

Atelier master 2 ‘Architecture Urbaine’ 

Janvier 2022 

 
 

 
3 Jacques LUCAN,  Ou va la ville aujourd’hui ? Formes urbaines et mixité, Editions la villette 2012 
4 Philippe PANERAI, De l’’ilot à la barre, Editions Parenthèses, 1977 
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I. Problématique générale : 

Notre recherche s'insère dans la thématique spécifique de l’architecture des centralités, in-

vestie sous l’optique de l’architecture des espaces publics.  

 La centralité a été définie par plusieurs chercheurs urbanistes en différentes circonstances, 

cela nous a initié à consulter plusieurs références qui traitent cette notion en carence dans les 

instruments d’urbanisme.  

La centralité est la propriété conférée à une ville d'offrir des biens et des services a une popula-

tion extérieure, définition que w. Christallier propose en 1933 dans La théorie des lieux cen-

traux.5   

Le Centre Français d'études sur les réseaux, les transports, et l'urbanisme (CERTU) définit la 

centralité comme « un lieu où le mouvement est présent, un lieu qui diffuse, qui rayonne, qui 

provoque des échanges, qui permet une communication, visuelle, de parole ou de mouvement. 

Il ne peut pas y avoir d’activités sans les individus et pas de centralité sans concentration d’in-

dividus dans un espace précis »6.  

Selon H. Lefèvre la centralité "résulterait d 'une forte concentration du pouvoir, des richesses, 

de la culture, de L'information et de la connaissance, elle serait une forme, celle du rassemble-

ment, de la rencontre, de la simultanéité »7, elle renferme donc une dynamique qui la fait évo-

luer. 

La tendance aujourd'hui est à l'interpénétration et l'imbrication entre le centre, dans son accep-

tation traditionnelle et sa périphérie.  

Les centralités apparaissent aujourd'hui comme une problématique majeure dans la ville 

vue qu’elles constituent une des composantes de sa structure alors que la dispersion et le 

dysfonctionnement de la centralité affecte l’image urbaine.  

Dans ce contexte, le renouvellement urbain est apparu comme une réponse aux pro-

blèmes sociaux, économiques, urbanistiques. Il est une forme d’évolution de la ville qui 

 
5  w. Christallier, 1933, La théorie des lieux centraux   
6  CERTU : Centre Français d'études sur les réseaux, les transports, et l'urbanisme 
7  H. Lefèvre, aménagement du territoire 



   
   

 

 
 

 CHAPITRE I : INTRODUCTIF 

5 

désigne l'action de reconstruire la ville sur elle-même et de recyclages de ses ressources bâties 

et il participe à l'évolution de l'espace urbain et sa transformation.  

L'objectif de ce dernier est de récupérer les parties les plus abandonnés afin d'y développer des 

réalisations répondant aux besoins actuels des villes.    

Le renouvellement urbain vise également à limiter en surface l'étalement urbain et la périur-

banisation en valorisant l'espace publique et en favorisant un dynamisme nouveau dans une 

centralité en perte de vitesse.  

Il s’agit alors pour nous de procéder à des interventions de renouvellement urbain : revalori-

sation, reconversion, restructuration, rénovation …etc. Ainsi que de prendre la centralité ur-

baine comme étant un élément structurant de la ville et un outil de redynamisation et réuni-

fication de fragment de la ville causé par l’étalement urbain8.  

Dans notre cas de figure, nous nous sommes penchés sur la ville de Blida, une ville du 16eme 

siècle, qui s'est développé au fil du temps par des extensions qui l'ont fait déborder de son site 

primitif mais sa structure urbaine (ses centralités) porte la marque durable des conditions phy-

siques de son installation9 .  

Aujourd'hui , Blida représente un exemple de la problématique majeure de dysfonctionnement 

et dispersion des centralités à cause de l'échec de la démarche de planification urbaine  quelle 

a adopté ( à travers les instruments d'urbanisme ) , ces derniers se basent sur le développement 

sectorielle des différents parties de la ville sans prendre en considération leurs spécificités , 

leurs formes,  leurs structures et leurs histoires , ce qui a engendré la perte de l'unité de la ville 

, notamment la dispersion entres ses centralités.  

, De ce fait Ces réflexions nous amènent à poser les questions suivantes :  

✓ Quelles sont les actions d’intervention urbaine à mener susceptibles de faire face à 

l’étalement urbain, renouveler la ville sur elle-même et renforcer ses centralités ?  

 

 
 
 
9 Deluz, urbanisation en Algérie  
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II. PRESENTATION DU CAS D’ETUDE (ville de Blida) :               

« Blida est une ville du XVIe siècle, implanté, a l’origine, au pieds de l'Atlas sur le haut 

cône de déjection de l'oued el Kébir débordé largement de son site primitif mais sa 

structure urbaine porte la marque durable des conditions physiques de son installa-

tion »10         

a) Situation territoriale de la ville de Blida : 

   

Située à 50Km au Sud-ouest du capital, à 41 Km  

 Au Nord de Médéa et à 30 KM de la côte maritime, 

 Elle constitue par sa position un carrefour reliant 

 Le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest du pays.   

 

b) Les centralités urbaines de la ville :  

Les centralités urbaines de la ville  

Représentent des Composantes héritées  

Des périodes précédentes. On retrouve 

 Plusieurs catégories de centralités, 

 Différentes en termes d'existence dans 

 le temps Et en termes de disponibilité  

Foncières. Citons :  

 

✓  Le centre historique qui est entièrement consolidé. 

✓ Des centralités consolidées telles que : avenue Amara Youcef,  

✓ Boulevard Med Boudiaf, avenue Ben Boulaid. 

✓ Des centralités en formations tel que l'avenue 11 décembre. 

✓ Des centralités futures. 

 

 

 

 

 

 
10 Deluz , urbanisation en Algérie 

Figure 01 : carte de situation de la ville de blida  

Source :  livre urbanisation en Algérie, Joëlle Deluz  

 

Figure I 02 : carte des centralités urbaines de la ville de blida  
 Source :  google earth traité par auteurs  
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c) Présentation de L’aire d'étude : 

 Notre aire d'étude est l'intersection de deux centralités urbaines qui sont : la centralité histo-

rique, l'avenue de la gare avec le boulevard Med Boudiaf.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Présentation de L’aire d'intervention : 

   Notre aire d'intervention est une partie de la centralité choisie occupant une situation straté-

gique, à l'intersection de deux centralités urbaines.  

   Elle se caractérise par la présence du quartier de la gare qui représente un potentiel foncier 

particulier. 

   Notre aire d'intervention est une portion particulière de la ville. L'animation de cette dernière 

nécessite de recevoir des projets a grandes échelles pour la réalisation d’une mixité fonction-

nelle nécessaire au quartier de la gare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I 03 : carte de la centralité d’étude   
                 Source :  google earth traité par auteurs  
 

Figure 04 : carte de l’aire d’intervention  
                Source :  google earth traité par auteurs  
 

L'Aire d'intervention  
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III.Problématique spécifique (renouvellement des quartiers de la gare) : 

    Depuis l'apparition des instruments d’urbanisme, les villes ont perdu leurs identités et souf-

frent d'urbanisation mal contrôlée, causant ainsi l'étalement urbain, ce dernier doit être solu-

tionné par un projet urbain global visant à encourager la planification urbaine des villes autour 

de leurs centralités.  

     En effet, la ville de Blida souffre également d’un étalement urbain accéléré dû à sa crois-

sance démographique après l'indépendance ainsi qu’à l'échec des instruments d'urbanisme à 

gérer et contrôler son urbanisation. 

En conséquence, l’étalement urbain a contribué à la perte du caractère urbain de la ville et de 

ses éléments structurants (centralités). 

    Dans ce contexte, Nous focalisons sur deux centralités anciennes de la ville, il s'agit du bou-

levard Med Boudiaf qui occupe une situation stratégique, à proximité du centre historique de la 

ville et la centralité Amara Youcef.   

Notre centre d'intérêt est à l'intersection de ces deux dernières :  la gare et son quartier qui 

représente un potentiel urbain particulier.  

 Les gares ferroviaires représentent un équipement structurant complexe ainsi qu’une porte pri-

vilégiée et un élément de repère à la ville.  

Leurs quartiers sont des lieux stratégiques, des lieux d’échanges ou s'implantent une diversité 

de fonctions (du commerce, de bureaux, de loisirs, de logements). Ces derniers accompagnent 

la gare et participent à rendre cette dernière un lieu de vie, de travail et de loisirs.  

    En effet, Les quartiers de la gare doivent répondre à certains critères afin d'assurer leur bon 

fonctionnement avec la gare ainsi que leurs contributions à l'animation des villes citons :  

Critères en termes de programmation et composition urbaine : la qualité des cheminements et 

espaces publics, la porosité des circulations, la traversée du faisceau ferroviaire, la mixité des 

fonctions (habitat, commerces et services, bureaux, artisanat, industrie), la maîtrise des prix de 

sortie des logements, la prise en compte des populations présentes et futures et les usages du 

lieu.11 

    Or dans notre cas de figure, le quartier de la gare de la ville de blida est devenu un lieu 

délaissé qui souffre d’un manque de mixité fonctionnelle ainsi que d’un manque des espaces 

publiques ce qui a guidé à la perte de sa valeur dû à l'absence d'animation et d'attractivité  

La gare également est devenue un lieu délaissé dépourvu de tout traitement ou entretien causant 

ainsi des fléaux sociaux, un flux de moins en moins important.  

 
11 Articulation entre gares et quartiers de gare : la méthode node-place.com 

https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1420/NR_762_web.pdf
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 Ces deux éléments importants sont symbolisés par la dominance des habitations individuelles 

a statut privé le long de Amara Youcef et Med Boudiaf.  

Cette dominance de vocation résidentielle a statut privé feigne La création de nouveaux projets 

d'espaces publics ainsi la projection de nouvelles fonctions d'animation ce qui est inadéquat 

avec l'importance de ces deux axes structurants majeurs.   

    De ce fait, le renouvellement urbain vise à limiter en surface l'étalement urbain et la périur-

banisation en valorisant l'espace publique en favorisant un dynamisme nouveau dans une cen-

tralité en perte de vitesse, ce dernier s'impose avec plusieurs actions d'interventions : la restruc-

turation, la reconversion, le réaménagement, le remembrement, la densification, etc.  

    Dans notre cas de figure le remembrement urbain présente un véritable outil de remodelage 

de l'espace afin de redynamiser le quartier de la gare.  

Ce dernier, se définit comme « la recomposition planifiée du parcellaire à l’intérieur d’un 

périmètre, par effacement des limites séparatives anciennes et détermination des parcelles au 

dessin nouveau ».12  

    De ce fait on dégage les questions suivantes : 

✓ Comment peut-on revaloriser le quartier de la gare et le transformer d’un 

lieu de passage a un lieu de vie et d'animation ? 

✓  Quelles sont les démarches à adopter afin de procéder à un remembrement 

urbain susceptibles de développer une mixité urbaine nécessaire au quartier de la 

gare de Blida ?  

 

IV.Objectifs de la recherche : 

✓ Offrir au quartier de la gare une certaine attractivité notamment en termes 

d’activités économiques et commerciales.  

✓ Récupération du foncier au niveau du quartier de la gare par un remem-

brement des parcelles.  

✓ Porter l'action sur l'espace publique . 

 

 

 
12 Gauthiez, B., 2003, p. 298-299.  
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1. Hypothèses :  

Partant du problématique posé, notre développons notre hypothèse principale 

ainsi que les actions secondaires comme suit : 

2. Hypothèse principale :  

✓ Le dysfonctionnement du quartier de la gare a détourné l'intention sur l'ac-

tion du remembrement urbain qui peut être une voie à suivre afin de revaloriser 

et réanimer ce quartier. 

3. Actions secondaires :   

✓ Créer un pôle d'échange au niveau de quartier de la gare afin de le trans-

former d'un lieu délaissé a un lieu de vie tout en intervenant avec le remembre-

ment urbain sur parcelles à statut privé. 

✓ La mise en valeur de l'espace public, la mixité urbaine, sociale et fonction-

nelle peuvent constituer un levier à l'attractivité de la gare et son quartier.  

 

V. Démarches méthodologiques :  

Afin de répondre à nos questions de recherche nous avons utilisé plusieurs outils et méthodes 

de recherche afin d’entreprendre ce travail :  

➢ La recherche bibliographique :  

A. La récolte des donnés écrits : 

 Il s'agit d’une lecture de certains ouvrages, livres, revues, articles, etc. Afin d'avoir le support 

théorique nécessaire et utile pour la compréhension du thème et des concepts clé utilisés tels 

que : la centralité, le renouvellement urbain, le projet urbain de l'ilot a la barre, forme urbaines 

et mixité, ou va la ville aujourd’hui, l'architecture de la ville, sont des ouvrages qui ont contri-

bué à assimiler notre thématique.  

Afin d'enrichir de plus nos connaissances et nos notions sur le thème de recherche on s'est ré-

féré par des exemples internationaux qui traitent le même sujet. 
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B. La récolte des donnés graphiques :  

Dans un 2eme temps on s'est dirigé vers la recherche et la récoltes de documents graphiques 

(POS, PDAU, cartes historiques, règlementations) lié à notre cas d'étude auprès organismes 

lié à l'urbanisme (L’URBAB / la DUAC/Le cadastre,) cette étape est essentielle car elle nous a 

aider à ressortir les potentialités et d'identifier les problématiques de notre cas d'étude.  

 

➢ L’analyse historique de la ville d'étude : 

Dans cette étape on a essayé de comprendre la forme et la structure de la ville par la reconsti-

tution de sa genèse et de ses différentes phases de formation et de transformation, ce qui nous 

permet d'identifier les différentes centralités de la ville et de clarifier les différents problèmes 

auxquelles ces dernières elles font face avant de sélectionner celle qui constituera notre spéci-

men d’étude.  

➢ L'enquête de terrain : 

Cette dernière est consacrée principalement sur l'étude de l'aire d'intervention choisie, la cen-

tralité Med Boudiaf qui représente une centralité ancienne consolidée mais en perpétuelle 

transformation.  

L'étude se base sur des observations et des analyses des différentes parties de la centralité en 

procédant à des synthèses sur le tissu urbain, la typologie de ses édifices, l‘état de conserva-

tion du bâti, le statut de ses parcelles ainsi que la qualité de ses espaces publics.  

Cette étape nous mène à cerner des actions et des recommandations autour du périmètre 

d'étude. 
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VI.Structure du mémoire :  

Ce mémoire est structuré sous forme de trois chapitres suivis d'une conclusion générale. 

➢ LE CHAPITRE 1 : CHAPITRE INTRODUCTIF 

     Il s'agit d'une partie où se développe une introduction à notre thématique générale " l'archi-

tecture des centralités urbaines «, une problématique générale et une problématique spécifique 

ou s'inscrit notre objet d'étude suivi par nos différents hypothèses et objectifs, Clôturant au final 

cette partie par notre méthodologie de recherche adoptée ainsi la structure du présent mémoire. 

 

➢ LE CHAPITRE 2 : ETAT DES CONNAISSANCES  

    Appelée aussi état des savoirs, ce dernier est le support théorique sur lequel est basé notre 

thème de recherche, il permet justement d'enrichir notre travail ainsi de clarifier toutes les no-

tions et les concepts liés à notre thématique générale Il comporte également une lecture théma-

tique des projets similaires à nos cas d'étude afin de tirer des orientations et des recommanda-

tions utiles pour nos projets d'intervention. 

➢ LE CHAPITRE 3 : CAS D’ETUDE  

   Ce chapitre est la dernière partie du travail vasé essentiellement sur trois échelles d’analyses :  

La 1ère échelle est l’échelle territoriale qui met l’accent sur la ville d’étude « blida » et sa crois-

sance historique afin d’identifier ses différentes centralités urbaines. 

La 2eme échelle s’agit de l’échelle urbaine ou figure l’analyse de la centralité d’étude choisis 

(Med Boudiaf et Amara Youcef) afin de ressortir ses différentes potentialités à exploiter et les 

différents problématiques à résoudre. Cette échelle est illustrée par un schéma de principe, de 

structure et enfin d’un plan d’aménagement, la dernière échelle est le projet d’architecture ur-

baine Qui vise à solutionner les problématiques posées auparavant Le résultat de cette échelle 

se présente sous forme de documents graphiques contentant essentiellement un plan de masse 

du projet, les plans architecturaux les coupes et les façades. 

Au final ce mémoire sera clôturé par une conclusion générale afin de récapituler les résultats 

obtenus, en ouvrant des perspectives pour d'éventuelles recherches d'approfondissement sur le 

thème.  
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Figure 05 : organigramme méthodologique  
              Source :  google earth traité par auteurs  
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I.Introduction 

Pour toute thématique abordée, la connaissance des concepts et des différentes notions relatives 

au sujet est primordiale, Le chapitre ci-dessous « état des connaissances », a pour but de pré-

senter un certain nombre de concepts relatifs à notre problématique citons : centralité urbaine, 

aménagement urbain, renouvellement urbain, remembrement urbain,  

En vue de les définir tout en s'appuyant sur la consultation des ouvrages, des livres, revues et 

articles, qui permettrons d'aboutir à une meilleure compréhension tout en suivant notre dé-

marche méthodologique   

Ce chapitre aborde également une analyse thématique de différents exemples a plusieurs 

échelles, toucheront plusieurs problématiques liée à notre aire d'intervention 

Le but de cette analyse est d'étudier des solutions de cas similaires à notre cas d’étude et de s’en 

inspirer. 

II.Littérature :   

    Notre thème de recherche s'étale sur deux champs principaux, le premier champ est lié à la 

question de l'ilot et son rôle dans la forme urbaine, le deuxième est basé sur le renouvellement 

urbain au sein des centralités urbaines  

    Afin de comprendre et de développer la question de l’ilot, nous nous intéresserons principa-

lement à l'ouvrage de Philipe pannerai « formes urbaines : de l'ilot a la barre » , ce dernier 

explique les différentes raisons des mutations de l’ilot ainsi que ses différentes formes et évo-

lution  dans plusieurs époques historiques  

    Pannerai aborde en 1er lieu l'exemple de paris, le cas le plus ancien, en présentant la dé-

marche urbanistique et hygiénique que Haussmann a suivi dans l'urbanisation de la ville (les 

réseaux de percées droits), et les caractéris-

tiques de l'ilot résultant de cette dernière qui 

se résument ainsi :  

    L'ilot haussmannien est produit par 

 Le découpage des mailles en Etoile  

Des réseaux haussmanniens, il est  

Presque obligatoirement triangulaire  
Figure II 01 : photo représentant les ilots haussmanniens   

   Source :   (chroniques-architecture.com) 
 

https://chroniques-architecture.com/paris-haussmann-modele-de-ville/
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✓  Son découpage en parcelle doit obéir 

 a des règles précises  

Le tracé de la parcelle doit être  

Perpendiculaire à la voie, 

✓ La ligne du partage à l'intérieur de l'ilot 

est la bissectrice de l'angle des rues et Une 

ligne médiane qui encaisse les Irrégularités 

géométriques 

✓ Le découpage du parcellaire est déterminé par la configuration future du bâti et non l'inverse  

✓ L’îlot haussmannien est un bâtiment unique, un bloc dans lequel ont été évidées des cours, 

une grande cour commune désignant un lieu de rencontre et deux autres petites à usage 

d'aérations.  

    Dans un second temps pannerai développe l’exemple des cités jardins à londrès conçu par  

HAWORD, C’est une manière de penser la ville 

Qui s'oppose à la ville industrielle Polluée, Ce 

dernier a essayé de lier La ville a la compagne 

par une conception D’ilots ayant même prin-

cipes des ilots Traditionnel sauf qu’il se diffè-

rent Dans le vu et le non vue, La cité-jardin de 

Howard est définie par les principaux points sui-

vants :  

✓ Les ilots au cités jardins suivent les mêmes 

principes des ilots traditionnels « ilots haussmanniens ». 

✓ La différence est marquée entre le vue et le non vue.   

✓ Les maisons sont regroupées autour d’une impasse « le close » cette dernière débouche sur 

une rue. 

      Dans l'exemple d’Amsterdam, pannerai à présenter l'intervention d'extension de la ville 

conçu par Berlage, ou se dernier a prévu un plan basé sur certains principes qui sont : une 

autonomie des quartiers, une hiérarchisation des voies ainsi que la symétrie et l’alignement   

 

Figure II 02 : photo représentant la forme de l’ilot haussmannien    
  Source :  (chroniques-architecture.com) 
  
 

      Figure II 03 : photo représentant les cités jardins     
                 Source :  Cités jardins 01 (slideshare.net) 
 

https://chroniques-architecture.com/paris-haussmann-modele-de-ville/
https://fr.slideshare.net/Saamysaami/cits-jardins-01
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    Cette intervention a permis de créer l'ilot amstellodamien avec des caractéristiques particu-

lières approprié : 

✓ Une bordure continue de bâtiment  

Entourant un espace central non bâti   

✓ Une forme généralement rectangulaire  

✓ Une largeur de 40 à 45  

✓ Hauteur de 4niv/3 niveau  

✓ L'ilot joue sur deux oppositions :     

• Bordure/ centre  

• Long côtés/ angles 

     Aussi, pannerai à développer le cas du l'ilot du francfort qui est née à partir l'intervention 

des bâtiments du Ernest May à cause du besoin de logement. 

 L’ilot de francfort est issu de l'ilot classique dense et compact, proche de l’îlot haussmannien 

ensuite il y a l’évidement du centre, le fractionnement de la maille, l’organisation de la bordure    

enfin, on assiste à l’ouverture des extrémités et l’abaissement de la densité, l’îlot se résume 

donc à une combinaison dos à dos de deux rangées de maisons encadrant des jardins  

Dans le dernier exemple, panerai à traiter le cas de Le Corbusier ou il a eu le bouleversement 

de la logique des ilots et le passage d’une logique horizontale a une logique verticale, donc l'ilot 

horizontale est réduit en étages Dans une barre su-

rélevée du sol par des Pilotis abritant une rue à 

l'intérieur c’est l'îlot vertical, Ce dernier est Carac-

térisé par des Bâtiments autonomes, l’absence 

d’alignement et par conséquence  

L’absence de rue, « le concept de répétition » 

  Ainsi que l’apparition du secteur qui représente 

le module principal de la conception d’une ville   

Enfin, l'ouvrage de Pannerai nous a permis de 

constater que la notion d'ilots a subi plusieurs 

transformations selon plusieurs facteurs, partant 

de la première typologie traditionnel d Hauss-

mann vers une série de transformations, réduc-

tion En close, évidement du centre, ouverture des 

Figure II 04 : photo représentant les ilots amstellodamiens  
Source :  Philippe PANERAI, De l’’ilot à la barre, Editions Paren-

thèses, 1977 

Figure II 05 : photo représentant l’unité d’habitation de Le Corbusier    
Source : (chroniques-architecture.com) 

Figure II 06 : photo représentant l’unité d’habitation de Le Corbusier    

Source : (chroniques-architecture.com) 
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extrémités, jusqu’au la disparition d'ilot et sa réduction en une seule unité d'habitation1  

    Apres le rejet de l'ilot comme unité de forme urbaine et l’apparition de l’ilot vertical, ce 

dernier a connu plusieurs critiques concernant l'abondons de l'espace publique dans la concep-

tion de la ville, ce qui a conduit a un retour vers la notion d'ilot avec des nouvelles perspectives 

sous le nom d’ilot ouvert initié par Christian de Portzamparc.  

    L'ilot ouvert a bien été traité et illustré par Jaque Lucan dans l’ouvrage « forme et mixité 

urbaine : « Où va la ville aujourd’hui ? » ainsi que dans sa conférence de club ville et aména-

gement.  

    Selon Lucan, l'ilot ouvert est un rassemblement des bâtiments autonomes, non identiques 

autour d’une rue, il se caractérise par sa diversité et sa variété. 

    On désigne par la diversité que chaque partie d’ilot doit être différencier des autres ilots en 

termes d’architecture, matériau, couleur, c'est-à-dire chaque élément est devenu une entité auto-

nome.  

     La variété d’ilot ouvert signifie que la hauteur des édifices est variée, cet aspect qui a con-

duit à l'apparition de la notion d'isolat (ne pas avoir aucun rapport avec les bâtiments). 

 

 

 

 

 

 

 

  Dans le même ouvrage jaques Lucan a abordé une autre typologie d’ilot, le concept des macro-

lots, il se définit comme un ilot dans lequel sont imbriqués des programmes différents formant un 

ensemble. Chaque élément faisant partie intégrante du tout. » 

     Le macro lot constitue en effet un îlot d'un nouveau type qui intègre et traite les probléma-

tiques de la ville contemporaine, densité urbaine, mixité programmatique et sociale, dévelop-

pement durable, qualité d'usage, mutualisation d’espaces, sont des aspects apparu ainsi de 

 
1  P. PHILIPPE, J. CASTEX, J. CHARLES DEPAULE, 1977, Formes urbaines : De l’ilot à la barre, J. MARSEILLE, Parenthèses, Chapitre 

3 : Les extensions d'Amsterdam : 1913-1934  

 

Figure II 07 : photo représentant le quartier Masséna à paris     
Source : (chroniques-architecture.com) 
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nouveaux paysages urbains sur la base de cette entité contrairement aux grands ensembles et à 

l'urbanisme sur dalle des années 1950-1970 (urbanisme verticale). 

     Le macro-lot peut se définir comme un îlot-lot formé de plusieurs entités fonctionnelles et 

formelles associant plusieurs maîtres d’ouvrage dont l’un est généralement le leader, avec 

(ou non) plusieurs architectes dont l’un est le coordinateur.    

Le macro lot obéit à un certain nombre de principes qui se résument en :  

➢ La diversité : 

La diversité architecturale est du a la contribution de plusieurs architectes dont chacun est 

chargé d’une opération dans le macro lot  

➢ La globalité : 

Est la conception globale des projets guidée par l'architecte coordinateur afin de ne pas perdre 

l'identité des villes  

➢ La mixité :   

Une mixité des programmes du a l’imbrication des différentes fonctions   

➢ La rapidité : 

Dans la réalisation des projets à cause de l'achèvement de plusieurs opérations dans un même 

temps  

➢ La porosité :  

Est matérialisé par la collectivité des espaces publique à l'intérieur des ilots 

➢ L’Economie d'échelle : 

Est dû à la superposition de différentes fonctions et la mutualisation des espaces  2 

 

III.CONCEPTS ET DEFINITIONS : 

1) Urbanisme et Centralité : 

Donner une définition de la notion de centralité en urbanisme est un exercice difficile car le 

concept de centralité diffère selon l'angle d'approche et le contexte. 

 
2 J. LUCANJ, 2012, Ou va la ville aujourd’hui ? Formes urbains et mixités : La Villette Paris.  
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1-1/ Le concept de centralité et son évolution dans l’histoire de l’urbanisa-

tion : 

Durant notre étude de l’évolution historique des villes et des centres urbains nous avons pu 

déceler deux notions : 

➢ Mono-centralité : Cette notion est commune aux villes de l’antiquité, du moyen âge et 

de la renaissance, les pouvoirs de décision et les équipements publics sont concentrés au 

sein de la ville dans un même périmètre spatial et une même unité physique où on re-

marque la superposition des notions de centre et de centralité dans la ville traditionnelle3. 

➢ Poly-centralité : Contrairement à la fin du XIXème siècle, la construction des gares  

En périphérie de la ville, crée un nouveau centre d'attraction et d'échanges de personnes, qui se 

développe autour du quartier de la gare en liaison avec le centre-ville. L'avenue de la gare, la 

place de la gare, les boulevards, les cours, les esplanades seront les espaces publics majeurs de 

sociabilité et de représentation de cette centralité. L'étalement des constructions, Phénomène de 

métropolisation et la « crise des centres », la dispersion des pôles fonctionnels et la montée 

structurelle de la mobilité traduisent une mutation des espaces urbanisés. 

  Aujourd’hui, ce sont des formes urbaines étalées faisant naitre cette notion la poly centralité 

4. De l’évolution de la notion de la centralité à travers le temps, on peut dire que chaque pé-

riode où chaque époque, a suscité sa propre centralité qu’elle soit politique, religieuse ou 

commercial, …etc. Actuellement, la centralisation se veut totale et globale. Elle constitue le 

pouvoir et la puissance, la richesse, les moyens de transports, l’information, la culture 5…etc.  

1-2/ La définition de la centralité : 

   La centralité est un concept universel compte plusieurs facettes d’interprétations qui la rend 

difficile à conceptualiser dans une seule définition restrictive, c’est la clé de bon nombre de 

disciplines. Elle est un instrument de mesure et d’analyse au niveau d’une agglomération ur-

baine. On peut considérer cette notion à plusieurs échelles : régionale à celle de la ville s'ajou-

tent les niveaux inter et intra-urbains. 

   Il nous semble alors intéressant de rappeler le concept de centralité tel qu'il a été développé 

par l'allemand Walter Christaller en 1933 dans la théorie des "lieux centraux" ou "des places 

 
3 : Mémoire le polycentrisme comme réponse aux enjeux de la ville contemporaine ; Le cas de l’agglo-

mération du Pays 

de Montbéliard page 45. 
4 : Idem 
5 : Idem 
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centrales" : « la propriété conférée à une ville d'offrir des biens et des services à une popula-

tion extérieure »6.    

        Cette théorie repose sur l'idée qu'un centre 

dispose d'une capacité d'attraction et de rayonne-

ment sur une périphérie plus ou moins étendue, 

capacité produite par une concentration de fonc-

tions. Le principe de la théorie détermine qu’une 

Hiérarchie s'établit entre les centres : les plus im-

portants recouvrant l'influence des centres moins 

puissants.   

En 1972, Manuel Castels définit la centra-

lité comme étant la « … combinaison à un moment 

donné d'activités économiques, de fonctions politiques et administratives, de pratique sociale, 

de représentation collective, qui concourent au contrôle et à la régulation de l'ensemble de la 

structure de la ville. »7  

        Dans la même question de la centralité F. Choay et P. Merlin 8 où ils l’ont définies de fa-

çon concise : « La centralité qualifie l’action d’un élément central sur sa périphérie. Elle dé-

pend du pouvoir d’attraction ou de diffusion de cet élément qui repose à la fois sur l’efficacité 

du pôle central et sur son accessibilité. L’élément peut être un centre urbain, un équipement 

polarisant plus spécialisé (centre commercial, culturel, financier, administratif...). Elle varie 

en fonction des changements techniques, économiques ou politiques. » 

            D’autre part, comme le signale J.C. Gallety 9. « La centralité doit s'appuyer sur de 

bonnes fonctionnalités mais aussi sur l'image, le bien-être et le plaisir visuel. Faire centralité, 

c'est travailler sur l'agencement harmonieux des espaces et le respect de l'environnement. Cela 

passe par la qualité de l'architecture, de l'espace public et du paysage. La « logique de scène » 

doit devenir une préoccupation majeure des maîtres d'ouvrage, pour que la centralité soit sy-

nonyme d'art urbain ». 

 
6 La théorie des lieux centraux. Antoine Bailly. L'organisation urbaine, théorie et modèles. CRU, 1975, 

page 132. 
7 : Cité in centralité .Planche extraite du « Vocabulaire illustré de l’Art urbain Mars 2015. En ligne sur 

: www.arturbain.fr/vocabulaire/francais /fiches/centralité/fiche_interactive. Htm 
8 : Choay. F et Merlin. P, « Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement », Paris, PUP, 1996. 
9 : http://docplayer.fr/14342849-Vocabulaire-francais-de-l-art-urbain.html 

Figure II 08 : : La théorie des lieux centraux Christaller 1933 

Source :  Le livre de la théorie 

http://docplayer.fr/14342849-Vocabulaire-francais-de-l-art-urbain.html
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            Selon les sociologues, la centralité est un lieu de rencontre et de réunion entre les diffé-

rences sociales. A cet effet, elle constitue un instrument important pour la construction du lien 

social et du développement de la vie sociale. Contrairement au centre, la centralité n’est pas 

définie directement par un seul lieu que traduit le caractère unique du centre, la centralité ur-

baine peut se répéter un certain nombre de fois au sein d’une même ville. Selon les spécifici-

tés de ces dernières, plusieurs centralités peuvent cohabiter sur un même territoire urbain. 

1-3/ Les catégories de centralité : 

Alain Bourdin 10 propose de différencier les différents types de centralité selon deux grandes 

catégories : les centralités de flux (liées à des lieux d'échange) ; et les centralités de scène 

avec les centres historiques. 

➢ Les centralités de flux : 

Ce sont des lieux qui favorisent le mélange social et le mouvement, qui jouissent d’un pouvoir 

d'attraction et de diffusion sociale. Ils sont reliés au reste du territoire par un réseau de des-

sertes. Le critère majeur pour définir la centralité de flux est donc le mouvement (les centres 

commerciaux, les gares …). 

➢ Les centralités de scène : 

Les centralités de scène sont par définition celles que l'on regarde ou que l'on montre. Elles 

participent à la construction de l'identité urbaine. Elles sont construites notamment autour des 

espaces patrimoniaux, les monuments historiques assurent un rôle prépondérant pour ce type 

de centralité. Si cette catégorisation se révèle commode pour identifier les centralités à 

l'échelle de la ville, elle s'avère quelque peu réductrice. En effet ne faut-il pas des flux pour 

faire fonctionner la scène et toute centralité de flux ne peut-elle engendrer une centralité de 

scène ? 

    A titre d’exemple, la gare de Madrid Attoucha qui a transformé son hall en grand jardin tro-

pical illustre la manière dont il est possible de mettre en scène une centralité basée, par défini-

tion, sur les flux. De même, les centres commerciaux renforcent de plus en plus fréquemment 

leur attractivité par un travail de mise en scène. 

 

 
10 : Urbaniste et sociologue français, Centralité dans la ville en mutation, Chap. Villes nouvelles, vers 

une nouvelle urbanité ?, Certu, 2003. 
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1-4/ Les dimensions symboliques de la centralité : 

  Pour cette description, nous nous sommes appuyées sur les thèses traitant de la question et 

les quelques ouvrages répertoriant de façon synthétique différents types de centralité. Il existe 

divers types de centralités : « Centralité lié au centre-ville ; centralité du marché ou des 

centres commerciaux qui permet les échanges économiques ; centralité du pouvoir qui con-

trôle et institue des règles de coexistence entre les groupes sociaux ; centralité des dispositifs 

qui organisent la division technique et sociale du travail ; centralité, aussi, des lieux de 

cultes, de loisirs, et plus généralement de tous les services offerts par la ville. »11 

Les centralités différenciables proposées par Jérôme Monet 12sont : 

➢ La centralité politique : 

 Correspond à la localisation des principaux centres de décision politiques et les sièges admi-

nistrations centrales. Ce sont les équipements porteurs de centralité à vocation politique. 

➢ La centralité économique : 

    Se mesure volontiers à la localisation des sièges décisionnels des entreprises, étend fonction 

de la concentration des quartiers des activités tertiaire et d’affaires. Les CBD (Central Busi-

ness District définis par Murphy et Vance dès 1954). CBD ce sont un bon exemple de centra-

lité économique. 

➢ La centralité commerciale :  

   Le processus de dispersion de « fonctions centrales » du centre vers la périphérie des agglo-

mérations urbaines est manifeste dans le domaine de la centralité commerciale. 

Cette centralité matérialisée par les centres commerciaux qui se sont généralement construits 

autour d’une activité bien spécialisée (la grande distribution) ses activités ont été évalué en 

raison de leur attractivité. Ce type représente la catégorie des centralités des flux. 

➢ La centralité d’accessibilité : 

   L’accessibilité est la condition majeure qui permet de relier le centre la périphérie. L’évolu-

tion de la centralité commerciale a beaucoup à voir avec celle de la centralité d’accessibilité. 

 
11 : Cité par Jamal Es samri. Crise de la centralité. 24 décembre 2015. [En ligne]. Disponible sur : 

http://www.airsdeparis.centrepompidou.fr/viewtopic.php?t=224 
12 : Les dimensions symboliques de la centralité » Jérôme Monnet Cahiers de géographie du Québec, 

vol. 44, n° 123, 2000, p. 399-418. 
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A l’état actuel plusieurs centralités développées autour des lieux de correspondance et des 

modes de transport soit de transport routier, ferroviaire et aérien appelés aussi "pôles 

d'échange" ou "centres d'intermodales". Ils se caractérisent par une grande fréquentation du 

fait qu’ils vont rassembler au fil du temps d'autres fonctions urbaines comme les commerces 

ou services. 

➢ La centralité sociale : 

 Est caractérisée par le croisement de deux mesures principales : 

D’une part, en observant les pratiques spatialisées et en identifiant les lieux les plus fréquen-

tés, d’autre part, en analysant les représentations de l’espace et en identifiant les lieux les plus 

présents dans le corpus des images et discours socialement mobilisés. 

Il y a des lieux fréquentés par un grand public (gares, cités administratives et zones d’acti-

vité). D’autres lieux au contraire sont « centraux » mais leur fréquentation effective est mi-

nime (zones de monuments historiques, des grands monuments, de perspectives, d’espla-

nades). La combinaison des hiérarchies de la fréquentation et de la représentation détermine 

donc la centralité sociale d’un lieu13. 

➢ La centralité d’équipements publics : 

   La présence d’équipements publics de proximité et leur distribution dans l’espace est éga-

lement régie par une logique d’équité dans l’accès de la population aux services de base, à 

l’enseignement, à la culture ou aux soins, même si la question de la bonne gestion de l’ar-

gent public reste très importante. Autant les autorités publiques peuvent-elles décider de 

l’installation d’équipements publics et d’infrastructures qui vont concourir à renforcer l’at-

tractivité d’un lieu, autant elles ne peuvent garantir le maintien d’une activité économique 

dans une commune, même si celle-ci apporte une plus-value sociale très importante. 14  

Alain Bourdin 15 propose aussi d’autres centralités parmi elles : 

➢ Les micros centralités ou les centralités de quartiers :  

 
13 :« Les dimensions symboliques de la centralité » Jérôme Monnet Cahiers de géographie du Québec, 

vol. 44, n° 123, 2000, p. 399-418. 
14 : La centralité urbaine au Luxembourg : analyse et perspectives page 12 
15  : Centralité dans la ville en mutation, Chap. Villes nouvelles, vers une nouvelle urbanité ?, Certu, 

2003 
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  Se rencontrent souvent dans le prolongement de l'habitat, elles expriment une réponse à la 

demande de proximité (de services ou de commerces). Elles sont clairement identifiées 

comme le petit centre commerçant dans les quartiers périphériques. Elles se construisent au-

tour d'un espace public ou d'une trame commerciale et elles peuvent aussi se développer au-

tour des stations de transport en commun comme les gares. Elles donnent au quartier un ca-

ractère de centralité plus ou moins affirmé. 

2) La centralité autour du quartier de gare : 

 La relation entre le mode ferroviaire et la ville fait intervenir un jeu de distances et de proxi-

mités dans lequel la gare sert d‘interface : à la fois phase initiale et finale d‘un mouvement, elle 

articule les mobilités « Porte de la ville » 16 

  2-1/ Définition d’un quartier de gare : 

     La genèse du quartier de la Gare est étroitement liée à l’arrivée du chemin de fer dans la 

deuxième moitié du XIXe siècle. La gare, implantée loin des remparts des villes, a connu un 

développement économique considérable suite au développement de plusieurs Réseaux de 

transports (tramway, LGV, Taxi, métro…), le quartier de la gare se rend comme un pôle d’in-

terconnexions de différents réseaux. Il correspond à un territoire compris dans un rayon de 

400 à 800 m autour de l’emplacement de la gare ce qui correspond sensiblement à 10 minutes 

à pied. La question du quartier de gare n’est pas seulement celle de ses limites et des décou-

pages qui l’instaurent comme forme urbaine, elle porte aussi sur la réalité sociale et fonction-

nelle Le quartier de gare est un « Concept pertinent pour les uns, qui viendrait renouveler la 

réflexion sur l'aménagement des gares, il est mis en question par d'autres, au regard de la 

pluralité des formes urbaines et des projets d'images auxquels il renvoie » 17 

3) L’aménagement Urbain : 

Outil fondamental pour le développement et la gestion des villes. Il vise à faciliter la crois-

sance harmonieuse des villes à travers : 

✓ Maîtrise de l’extension urbaine. 

✓ Distribution efficiente des services. 

 
16 : Naidja.A-2014- La croissance urbaine, et son influence sur la continuité, et la discontinuité typo 

morphologique Cas des tissus urbains de la ville de Biskra-magister en architecture -BISKRA 

http://thesis.univ-biskra.dz/148/1/archi_m3_2014.pdf 
17 : KHALFALLAH, M, 2016, « L’impact de la valeur du foncier urbain sur l’usage des sols Cas d’étude : la 

commune de Tébessa », Option : Architecture, ville et patrimoine, Université Larbi Tébessi - Tébessa - P50 
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✓ Plus grande qualité de vie dans les zones urbaines, périurbaines et rurales. 

✓ Protection des ressources naturelles à travers une participation de la population  

L'aménagement urbain est une approche spécifique de l'aménagement du territoire, propre 

aux espaces marqués par certaines concentrations démographiques et orientés vers des activi-

tés non agricoles. Il est destiné à structurer et à organiser l'espace concerné de manière opti-

male et durable, il assure un traçage ordonné et fonctionnel.
 18

 

4) Remembrement urbain 

     Opération d’urbanisme qui consiste à regrouper des parcelles de terrain, les aménager puis 

les redistribuer à la proportion des propriétés initiales, en vue d’une utilisation conforme aux 

dispositions des plans d’urbanisme. Il est défini par Virginie Chabrol comme « La recomposi-

tion planifiée du parcellaire à l’intérieur d’un périmètre, par effacement des limites sépara-

tives anciennes et détermination des parcelles au dessin nouveau ».19 

On utilise cette opération pour avoir de grandes parcelles afin de retravailler les parois de l’es-

pace public. Les remembrements urbains dans les villes nous permettent de proposer des solu-

tions techniques pertinentes pour envisager le foncier urbain de « reconstruire la ville sur la 

ville ».20  

Le remembrement se définit comme « la recomposition planifiée du parcellaire à l’intérieur 

d’un périmètre, par effacement des limites séparatives anciennes et détermination des par-

celles au dessin nouveau ». 21 

5) Le renouvellement urbain : construire la ville sur la ville  

➢ Rappel historique :  

Avant L’arrivée du renouvellement urbain, la ville rencontrait plusieurs types de difficultés 

citons principalement :   

❖ L’extension de la ville par étalement :  

 
18 :  
19 : Gauthier, B., 2003, p. 298-299. 
20 : Mettre le projet de renouvellement urbain au service du projet social-mémoire magister –page15 
21 : Mettre le projet de renouvellement urbain au service du projet social-mémoire magister –page15 
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  La ville se développe sur périphérie, proche voire lointaine, en fonction de l’accessibilité et 

de la valeur du foncier, du foncier, Elle s’étale de façon mal organisée, consommant toujours 

plus d’espace et générant des temps de déplacement de plus en plus longs  

❖ La spécialisation croissante des fonctions 

La mono-fonctionnalité des quartiers s’affirmait toujours plus, faisant perdre à la ville sa 

principale fonction de capacité d’échange, voiture, aussi bien qu’elle perd sa identité perd au 

fur et à mesure de la banalisation des formes urbaines.  

❖ Une tendance au marquage social des quartiers 

Les quartiers « d’habitat social » des années 50 /70 sont progressivement devenus des en-

claves au sein des agglomérations, Ces quartiers tendent à concentrer les populations les plus 

en difficulté, et n’ayant pu accéder aux modes « d’habitat résidentiels » qui se sont largement 

développés depuis les années 60 ainsi que La rupture brutale de la forme urbaine accentue 

l’effet de marginalisation sociale 

❖ L'avènement de la loi solidarité et renouvellement urbain (13 déc. 2000) 

Cette loi est venue étant une réponse aux contraintes que rencontrait la ville, elle se base es-

sentiellement sur trois principes citons :  

✓ Appréhender la problématique urbaine plus globalement, en privilégiant « le fond à la 

forme ». 

✓ Poursuivre la logique de décentralisation en cohérence avec les dispositions des lois « 

Voynet et » Chevènement ». 

✓ Renforcer le « Dialogue Social » en développant la concertation à tous les niveaux. 

La démarche de la loi SRU est une planification celons trois axes :  

❖ Favoriser une plus grande mixité sociale :  

Qui porte sur L’obligation de réaliser des logements sociaux (taux de 20%)  

Des mesures en faveur de l’habitat locatif privé 

❖ Réintégrer la dimension « déplacement » au cœur des politiques territoriales :  

Portant sur des mesures pour affirmer le rôle des PDU des mesures pour favoriser la complé-

mentarité entre les différents modes de transport / déplacement. 
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❖ Favoriser l’émergence de projets de territoire :  

   Portant sur une rénovation profonde des outils de planification (SCoT et PLU)  

 Une adaptation de ces outils aux nouvelles échelles territoriales  

« Le renouvellement urbain désigne l’ensemble des interventions mise en œuvre dans les 

quartiers en crise, en vue d’améliorer leur fonctionnement et favoriser leur insertion dans la 

ville. Ces interventions empreintes plusieurs voies et vont de la restructuration des immeubles 

de logements, l’amélioration de la desserte du transport, la création de nouveaux service pu-

blique a l’implantation d’entreprise et l’accompagnement social des habitants. Car en réalité, 

il s’agit bien de changer la ville, de la renouveler, de modifier fondamentalement et durable-

ment la physionomie des quartiers en difficultés, c’est pour changer la vie des habitants ».19 

   Le renouvellement urbain est en urbanisme « une forme d'évolution de la ville qui désigne 

l'action de reconstruction de la ville sur elle-même et de recyclage de ses ressources bâties et 

foncières. Celle-ci vise en particulier à traiter les problèmes sociaux, économiques, urbanis-

tiques, architecturaux de certains quartiers anciens ou dégradés », donc le renouvellement 

est un outil d’urbanisme qui traite les tissus existants,  

Il ramène des solutions aux dysfonctionnements et faiblesses des quartiers anciens ou en mau-

vais état par ses différents interventions urbaines. 

 Dans ce contexte une autre définition affirme la première ,selon A.ZUCCHELI , le renouvè-

lement urbain« C’est l’ensemble des dispositions et des actions administratives, juridiques, 

financières, techniques arrêtées en vue de réaliser la remise en état, la requalification et le 

réaménagement du cadre bâti spatial d’une zone ancienne ou d’une zone dégradée sans mo-

difications majeurs du caractères de l’espace social et du tissu urbain et de la qualité archi-

tecturale de l’environnement » (ZUCCHELI .A,1984 , P306). 

    5-1/ Les Enjeux Du Renouvellement Urbain 

Selon M. SAFRI Saïd, La problématique du renouvellement urbain est tout entière dans la 

conjonction de trois enjeux sur un même territoire urbain : la cohésion sociale et territoriale, 

le développement social et économique, le développement durable. 

• Cohésion sociale et territoriale : 

 L’enjeu de la cohésion sociale et territoriale suppose des attitudes d'anticipation, de répara-

tion, d'intervention lourde destinée à la recomposition de tissus urbains, mais aussi la mise 
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en place des conditions d'un accès optimum aux services urbains. Développement social et 

économique : 

   L’enjeu du développement social et économique suppose de débloquer les situations pour 

organiser la mutabilité des espaces, de créer des opportunités foncières, d’instaurer des mé-

canismes de marché tout en conciliant le droit au logement et le droit à la ville dans la pers-

pective de mobiliser les ressources du droit commun. 

• Développement durable : 

     L’enjeu du développement durable suppose une recherche de l’efficacité économique en 

intégrant la concurrence entre les territoires mais en prenant en compte correctement les 15 

Thèse de magister -renouvellement urbain d’un centre ancien en déclin Cas du centre-ville 

de l’impacts (coûts, économies, plus–values) externes, sociaux et environnementaux, une re-

cherche de l’équité sociale, la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté, le développe-

ment des services, l’adoption d’une attitude raisonnée dans le domaine de l’environnement 

(urbain et social) en veillant à le préserver de dommages graves et irréversibles.(Safri . 

S,2008 p :155) 

5-2/ Les différents types d’interventions : 

✓ Création ou valorisation des nouvelles centralités. 

✓ Aménagement des espaces publics. 

✓ Le traitement des friches urbaines. 

✓ La requalification de grands ensembles. 

✓ Reconquête des fronts de mer et des berges fluviales. 

✓ Amélioration du cadre de vie urbain. 

5-3/ Les différentes échelles : 

✓ L’échelle territoriale.  

✓ L’échelle de l’agglomération.  

✓ L’échelle du quartier.  

✓ L’échelle de l’ilot.  

5-4/ Les opérations de renouvellement urbain  

         Le renouvellement urbain englobe toutes les opérations projetées sur le tissu existant 

comme : la reconversion, la restauration, la réaffectation, la rénovation, la restructura-

tion, la requalification, la revalorisation, la réhabilitation, la régénération, le recyclage. 
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Alors on a sélectionné les opérations les plus utilisées dans le monde pour les définir :  

➢ La réhabilitation :  

M. SAÏDOUNI défini la réhabilitation « cette action, assez récent dans le discours et la 

pratique urbanistique, a pour objectif l’intégration de secteurs urbains marginaux au reste 

de la ville, par des interventions aussi bien sur le cadre physique que sur le cadre social ». 

L’intervention de réhabilitation concerne soit un quartier, ou un immeuble vétuste, afin de 

les remettre en bon état. En fait, la réhabilitation est la valorisation d’un patrimoine archi-

tectural ou urbain afin d’améliorer les conditions de vie de ses habitants. 

 (BOUDRA .M,2013)  

➢ La reconversion :  

   Selon la définition de : « la reconversion désigne toute modification introduite par rapport 

à l’affectation initiale ». (VALDA ET WESTERMANN, 2004.P3), cette opération est utili-

sée quand on est devant un bâtiment ou monument historique, dans ce cas on le garde et on 

change sa fonction ou son affectation initiale.  

➢ La rénovation : 

     On appelle l’intervention de rénovation quand un nouveau bâti est édifié en lieu et place de 

celui qui lui préexistait. La rénovation « adapte une entité donnée à de nouvelles conditions 

d’hygiène, de confort, de fonctionnement, de qualité architecturale et urbanistique... » 

(Saïdouni.M,2000, P128) donc cette opération vise à améliorer les conditions de vie des habi-

tants et aussi de répondre aux besoins essentiels d’esthétique et d’hygiène.  

➢ La restauration :  

   La restauration est considérée comme la sauvegarde ou la réfection d'un cas de figure 

d’une entité à identité culturelle et /ou architecturale menacée, qui réclame des mesures de 

sauvegarde. Selon l’art de la charte de Venise, elle est « une opération qui doit garder un 

caractère exceptionnel. Elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et 

historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne et de docu-

ments authentiques… la restauration sera toujours précédée et accompagnée d’une étude 

archéologique et historique du monument ».  

➢ La requalification urbaine :  

    La requalification est une opération d’urbanisme récemment apparue, son objectif est de 

valoriser, redéfinir, affecter et donner une identité à un site précis.  
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    Par requalification, on entend un processus d’intervention sur l’espace, intervention qui peut 

s’inscrire aussi bien dans la durée qu’être l’action de gestes ponctuels et éphémères. Cette in-

tervention permette non seulement de transformer le regard porté sur le lieu, de détourner les 

fonctions premières, mais également de créer de nouveaux usages et espaces de vie. 

IV. Analyse Thématique :  

Afin de réaliser notre projet urbain et apporter des solutions a la problématique posée, il est 

important de se référencier des exemples dans différents villes de mondes, ces derniers traitent 

des situations similaires à notre situation ainsi qu’ils présentent les mêmes caractéristiques  

Notre analyse d'exemples est portée sur deux échelles, a échelle de la ville qui traitent les pro-

blématiques des centralités urbaines et à l'échelle du quartier qui traitent des problématiques 

liés aux quartiers de la gare  

Le but de nos analyses et d’en ressortir des principes, des concepts et des solutions qui peuvent 

être des supports de base de nos scenarios d'aménagements 

Critères de choix des exemples :  

➢ La situation :  

Est le premier critère de choix car nous avons sélectionné des exemples de projet urbain afin 

de renforcer une centralité urbaine précisément dans un quartier de gare.  

➢ L’échelle : 

 La taille des projets urbains des exemples étudiés s’approche à celle de notre zone d’inter-

vention (échelle d'un quartier). 

➢ La pertinence (problématique) :  

Les exemples abordent des problématiques urbaines semblables au problématique de notre 

aire d’intervention.  

➢ La crédibilité :  

Les exemples sont de "bons projets" évidents, des modèles qui répondent aux principes du 

projet urbain durable. 
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I. Conclusion : 

 Ce chapitre a été la base théorique de notre travail, nous avons essayé d’apporter des connais-

sances qui touchent de près notre thème de recherche « l’architecture des centralités urbaines 

»et plus précisément notre problématique spécifique abordée dans le chapitre précèdent et qui 

se porte sur le renouvellement urbain des quartiers de la gare  

En se basant sur la recherche bibliographique établis par la consultation des différents ouvrages 

et documents, nous sommes arrivés a développer les constats suivants :  

•  L’intérêt d’un retour vers la composante urbaine l'ilot grâce aux avantages qu'elle apporte 

à la forme et la structure de la ville  

•  La nécessité de refaire la ville sur elle-même en prenant les spécificités de la ville concerné 

afin de limiter le phénomène de l'étalement urbain   

•  La redynamisation du quartier de la gare sera une réponse ainsi une réelle opportunité a 

redonner l’image a la ville  

Citons aussi, les analyses des exemples a différentes échelles qui nous a guider a trouver des 

solutions aux problématiques déjà soulevés et justifier notre champs d'intervention   

Tout ceci nous a permis d’enrichir notre savoir et nos connaissances afin d’avoir une matière 

d’appuis qui nous survirera a bien mener notre travail et de choisir des opérations d’aména-

gements adéquates a notre site d'intervention (le quartier de la gare)    
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I.Introduction 

       Dans ce chapitre, nous allons présenter la phase opérationnelle ou sera appliqué les diffé-

rents enseignements tirés des précédents chapitres sur notre aire d’intervention urbaines et ar-

chitecturales. 

Nous allons tout d’abord élaborer une étude approfondie de notre ville d'étude : blida, cette 

dernière est basée sur une analyse diachronique (historique) et une analyse urbaine (morpholo-

gie, typologie, gabarits,). 

     Le but de ses analyses est de comprendre le rapport de la ville et son territoire immédiat a 

travers le temps et d’effectuer notre choix d'aire d'étude et d'intervention.   

       Apres avoir établis ce choix nous allons essayer de définir leurs potentialités et probléma-

tiques à travers une analyse des éléments qui les composent, afin de proposer des actions et des 

solutions pour assurer une bonne intégration de notre projet dans son environnement et de pou-

voir passer à la phase de proposition et de conception du projet d'architecture urbaine.  

    Au final, nous établirons une intervention « le projet architectural » sur un site qui sera une 

réponse au problématiques soulevés tout au long du travail et nous permettra d'aboutir un amé-

nagement qui sera en harmonie avec la ville et qui crée des liens avec les tissues existants  

Enfin, nous conclurons par une synthèse générale de ce travail. 
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II. Présentation du cas d’étude : 

 

a) Situation géographique :   

Blida, chef-lieu de wilaya, est située au sud-ouest d'Alger à 50 

km de la capitale. 

Elle est située à la bordure de la plaine de la Mitidja à 22 km de 

la mer  

 

b) Situation territoriale :  

Située à 50Km au Sud-ouest du capital, à 41 Km au  

Nord de Médéa et à 30 KM de la côte maritime, elle 

 Constitue par sa position un carrefour reliant le Nord 

 Et le Sud, l’Est et l’Ouest du pays.  

 

c) Situation régionale : 

La wilaya s'étend sur une superficie de 1478,62 km ²  

Dans la zone géographique du tell central elle est limitée :  

• Au nord par la wilaya de Tipaza et d’Alger  

• Au sud par la wilaya de Médéa 

• A lest par les wilayas de Boumerdes et Bouira   

• A l’ouest par la wilaya d'Ain defla  

 

d) Limites de la ville :  

Limité au Sud par la grande chaîne de montagne de 

l'Atlas Blidéen ainsi que par la wilaya de Médéa et la 

commune de Chréa. Au Nord par les communes d’Oued 

El Alleug et de Béni-Tamou, à l'Ouest par la commune 

de la Chiffa et à l'Est par les trois communes de Boufa-

rik, Guerrouaou et Soumàa. 

 

 

Figure III 01 : : carte de situation géographique de Blida  

Source : (decoupageadministratifalgerie.blogspot.com) 

Figure III 02 : : carte de situation territoriale de Blida  

Source : (decoupageadministratifalgerie.blogspot.com) 

Figure III 03 : : carte de situation régionale de Blida  

Source : (decoupageadministratifalgerie.blogspot.com) 

Figure III 04 : : carte de délimitation de la ville de blida  

Source : (decoupageadministratifalgerie.blogspot.com) 

https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
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e) Contexte naturel de la ville de Blida :  

1-Pluviométrie :  

✓ La saison pluvieuse est de décembre à février. 

✓ La saison sèche : de juin jusqu’à septembre.   

✓ Une pluviométrie annuelle forte de 600 à 700mm.  

✓ La saison moyenne : de mars à mai et d’octobre  

à novembre. 

Blida bénéfice d’un potentiel de pluie qui nous permet d’introduire dans notre projet un système 

de récupération des eaux pluviales.   

        2-Température :  

✓ Une saison chaude s’étalant du mois de 

juin au mois d’octobre avec un minimum de 18°et 

un maximum de 38°c.  

✓ Une saison froide qui s’étalant du mois de 

novembre au mois de mai avec un minimum de 

4°c et un maximum de 12°c. 

  Protéger le projet des conditions climatiques indésirables, les hautes et les basses tem-

pératures en utilisant des solutions techniques tel que le double vitrage à pour but assu-

rer le confort thermique et consommer moins d’énergie.   

      3-Climat et vents :  

  Blida subit, de par sa position géographique, 

la double influence de la mer qui est distante de 

22 km et de la montagne qui domine la ville,  

  Cette situation lui donne un climat particulier 

qui se caractérise essentiellement par deux sai-

sons :  

- une saison chaude et sèche. 

- une saison pluvieuse et froide. 

Le climat donc est de type méditerranéen chaud et tempéré. 

 

Figure III 05 : : diagramme de pluviométrie blida   

Source : Climat Blida: Pluviométrie et Température moyenne Blida, 

diagramme ombrothermique pour Blida - Climate-Data.org 

Figure III 06 : diagramme de température blida   

Source : Climat Blida: Pluviométrie et Température moyenne Blida, 

diagramme ombrothermique pour Blida - Climate-Data.org 

Figure III 07 : carte de climat de la ville de blida    

Source : Climat Blida: Pluviométrie et Température moyenne Blida, 

diagramme ombrothermique pour Blida - Climate-Data.org 

https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html


   
   

 

 
 

 CHAPITRE III : CAS D’ETUDE  

40 

     4-Sismicité : 

 La région de Blida est classée en zone 2 

d’après le règlement parasismique Algérien 

(RPA99 Version 2007). 

C’est une région à forte activité simique.  

 

 

f) Lecture Diachronique De La Ville De Blida : 

La connaissance historique de la ville permet de réintégrer au sein de la ville tous les plis de la 

connaissance du passé. (Perspective des dynamiques et des transformations) 

Elle permet de comprendre la forme urbaine actuelle dans ce qu’elle exprime de son héritage 

historique.  

Cette partie est consacré à l'étude et l’interprétation historique (Analyse historique) du proces-

sus de formation et de transformation de la ville de blida, c'est-à-dire, étudier la ville de BLIDA 

dans le temps. 

Cette étude est conclue par une synthèse de la croissance urbaine qui se résume en une identi-

fication des centralités urbaine de la ville   

La croissance de la ville de blida a passée de quatre périodes principales citons :  

➢ La 1ere période est la période précoloniale, elle englobe la naissance du premier noyau 

et les éléments de la ville  

➢ La deuxième période est la période coloniale, caractérisé par la présence des français, 

cette dernière englobe deux sous périodes dévolution une période intramuros et une pé-

riode extramuros  

➢  La dernière période est la période post coloniale, caractérisé par la réalisation du 

plan déménagent directeur   

 

 

 

Figure III 08 : : carte de sismicité blida   

Source : https://www.researchgate.net/figure/Map-of-seismic-zoning-

of-the-national-territory 

https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
https://decoupageadministratifalgerie.blogspot.com/2015/01/reseau-hydrographique-BLIDA.html
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g) Lecture critique du PDAU et POS :  

  Le boulevard Mohamed Boudiaf existait depuis la période de la colonisation française. Pen-

dant les années 1950s, il a vécu l’implantation des lotissements à l’intersection des voies de 

desserte du centre-ville à ce boulevard (les séguias). Ces atouts le donnent une importance his-

torique et le rend un axe structurant de la ville qui a commencé à porter une centralité linéaire, 

mais elle est mal exprimée sous l’autorité des instruments d’urbanisme.  

  A travers les recherches concernant l’évolution de l’urbanisme en Algérie et l’étude de plan 

directeur d’aménagement et d’urbanisme et le plan d’occupation des sols, la centralité urbaine 

comme une potentialité de chaque ville n’a jamais était prise en considération dans l’élaboration 

et l’approbation des instruments d’urbanisme. Ces derniers restent un règlement procédurier et 

un dossier graphique loin d’une étude qualitative urbaine. L’occupation des sols exerce dans le 

respect strict des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’occupation et l’utilisa-

tion des sols.  Aucune spécificité n’est faite pour les centralités urbaines de la ville. Autrement 

dit, le POS délimité par un axe de centralité urbaine possède le même règlement pour les cons-

tructions qui donne sur cet axe que les constructions qui ne le font. Parfois, un axe peut être 

ignoré entièrement pour sa situation en périphérie sans prendre en considération que cette si-

tuation changera dans une future proche grâce à l’extension de ville. 

  Le PDAU du grande Blida divise le boulevard Mohamed Boudiaf en sept (07) plans d’occu-

pation des sols. La limite physique de ces sept POS est ce boulevard, mais aucune continuité 

n’est imposée pour cet axe. Son problème primordial réside dans le fait qu’il a été traité et 

aménagé par sept architectes différents. Sa qualité dépend des capacités personnelles du bureau 

d’étude chargé de son aménagement. Le boulevard souffre d’autres problèmes comme le 

manque de stationnement, d’espace public, des façades urbaines, de cohérence et continuité. 

Les deux façades du boulevard sont complètement différentes à causes de ce découpage. Des 

ruptures urbaines sont lisibles entre chaque POS. Ces problèmes sont causés par la planification 

urbaine et la manière d’occuper les sols. 

  La politique de planification était basée sur l’organisation sectorielle a provoqué des déséqui-

libres conséquents tel que l'étalement urbain. L’Algérie adopte les instruments d’urbanisme 

(PDAU et POS) comme les seuls outils de la dernière échelle de la planification urbaine sachant 

que la réalisation et L’acquiescement du PDAU et du POS sont des étapes et règles à respecter 

et non pas des études à élaborer à partir des analyses urbaines de chaque aire concernée en 

concentrant sur les statiques sur la densité humaine, l’état juridique…etc. 
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g) Démarches d'interventions urbaine du projet urbain : 

 Notre intervention urbaine consiste a réanimer le quartier de la gare pour renforcer les deux 

axes urbains qui le cernent  

 De ce fait nous avons opter d'établir un remembrement urbain des parcelles du quartier afin de 

pouvoir projeter de nouvelles fonctions urbaines  

 D'après l'analyse précédente du quartier, on se situe dans le cas des terrains d'intervention a 

statut privé qui nécessitent à être transformé et assembler  

De ce fait, il était nécessaire d'élaborer un cahier des charges pour la prise en charge de ces 

parcelles ainsi pour contrôler les constructions futures dont le souci est de créer l'espace pu-

blique et assurer la faisabilité des actions proposés  

→ Etape 01 : L'étude d'états des bâtis de l'entité d'intervention    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure III 26 : : carte d’état des bâtis de la zone d’intervention    

Source : travail auteurs 2022  
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→ Etape 02 : élaboration du Cahier des charges  

 Afin de résoudre la contrainte du statut des parcelles, nous avons élaboré un cahier des 

charges qui se compose des éléments suivants :  

1- Objet     

2- Objectif    

3- Cas d'études  

 

➢ Objet :  

L'élaboration d'un cahier des charges Dans le cadre de la prise en charge de l'habitat individuel 

a statut privé afin de créer l'espace publique et l'améliorer en termes de contribution au boule-

vard ainsi de projeter de nouveaux programmes avec une diversité d'activité pour réanimer le 

quartier de la gare.  

➢ Objectif : 

 Le quartier de la gare représente un potentiel particulier du a sa position stratégique * à l’inter-

section de 02 centralités urbaines * ainsi à son apport à l'animation des 02 centralités et à la 

ville entière.  

Notre but est de résoudre le problème de la dominance de la vocation résidentielle a statut privé 

par un remembrement des parcelles afin de les utiliser dans la réanimation du quartier. 

 

➢ Cas d'études : 

On a opté plusieurs actions au niveau de notre aire d'étude en se basant sur des critères essen-

tiels dans l'intervention citons :  

✓  L’Etat des édifices  

✓  Leurs surfaces  

✓  Leurs vocations  

✓  Leurs gabarits  

 

 

 
Figure III 27 : : carte des ilots d’étude 

Source : travail auteurs 2022  
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De ce fait nous élaborons nos interventions sur le quartier de la gare suivant deux scenarios :  

• Cas de désaccord avec les habitants :  

Ce scenario est le cas ou les habitants et les propriétaires n’adhèrent pas le remembre-

ment urbain  

Dans ce cas de figure. On procède à l’élaboration d’un cahier des charges pour 

chaque parcelle, qui impose des prescriptions urbaines précises tel que : le recul, le 

gabarit, l’alignement, le style architecturale des façades donnant sur les centralités 

..etc. Qui correspondent avec l’intention de la revalorisation de notre centralité  

D’étude.  

 

• Cas d’un accord avec les habitants : 

C’est le cas où les habitants adhérent le remembrement urbain et donc acceptent de 

libérer leurs édifices. 

Selon ce dernier scenario nous avons pu libérer la majorité des édifices et projeter des   

Des projets qui vise à réanimer le quartier de la gare. 

Schéma du processus suivit lors l’élaboration du deuxième scenario  
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Présentation du projet : 

  Le projet que nous avons choisi se distingue par son caractère conceptuel de sa volumétrie 

ainsi de son architecture, il vient ponctuer une séquence urbaine importante au niveau de l'inter-

section des deux centralités urbaines ‘ Amara Youcef et Med Boudiaf  

  Notre projet est un équipement qui intègre trois activités majeures ; un hôtel d’affaires, un 

centre cinématographique et un centre multifonctionnel 

a) L'idée du projet :  

  Notre projet est une réinterprétation d’une nouvelle typologie d’ilot qui va renforcer juste-

ment le caractère de l'intersection de deux centralités urbaines par une imbrication de diverses 

fonctions dans une seule enveloppe  

 Le projet est un macro lot qui se distingue par des traversées piétonnes qui permettent de 

l'inscrire dans le contexte immédiat citons :  

✓ Une traversé qui continue l'axe de la gare 

✓ Une diagonale pour mettre en évidence de l'intersection des deux axes urbains  

 

b) Principes du projet : 

1. La porosité : la volonté de créer la porosité dans la densité bâtie suivant la logique d'ouvrir 

le projet sur la ville   

2. La continuité : matérialisé par le prolongement de l'axe de la gare a l'intérieur du projet  

3. L'alignement : la priorité de s'aligner suivants les deux axes urbains afin de les revaloriser 

4. L'évidement du centre : l'essai de faire un travail sur le vide au centre du projet pour le 

rendre signifiant   

5. Renforcement de deux axes urbains  

6. L'imbrication des fonctions : dans le but d’établir une mixité fonctionnelle 

7. La compacité au niveau du RDC “ animation “  
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I. Concepts structurels : 

Dans le but d'assurer la stabilité du projet nous avons opté deux types de système structurel :  

1-poteau-poutre en béton armé avec plancher a corps creux pour l'hôtel d'affaires et le centre 

multifonctionnel avec un système de contreventement.  

2-une structure métallique avec un plancher collaborant dans le complexe cinématographique 

 Et les salles de conférences de l'hôtel d’affaires, du a sa grande capacité portante ainsi que sa 

résistance à la traction et la compression.  

1. Joints et systèmes de contreventement : 

➢ L'utilisation des joints permet d'éviter les tassements entre les entités au sein du même ilot 

et de régler les problèmes structurels de ce fait nous avons prévu deux types de joints : joints 

de rupture et joints de dilatation. 

➢ Les voiles sont reparties symétriquement sur la distance qui assure l'équilibre de l'ensemble 

du projet.   

 

 

 

 

 

Figure III 49 : : trame de structure du projet  

Source : travail auteurs 2022  
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Figure III 51 : : vues de projet architectural 

Source : travail auteurs 2022  
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Conclusion générale 

 
         La problématique des centralités nécessite un intérêt majeur a la recherche urbaine par 

leur complexité, leurs diversités et par leur rôle dans l’organisation de la structure urbaine de la 

ville  

 

   Aujourd'hui les centralités sont perçues comme un moyen de transformation et de formation 

de la ville, en effet, elles se développent selon plusieurs facteurs : soit par la planification ur-

baine des autorités publiques et le suivie des instruments de gestion urbaine  

  Dans Ce dernier cas les centralités se développent spontanément et rapidement avec une orga-

nisation anarchique, sans richesse spatiale ni architecturale, causant ainsi un dysfonctionnement 

dans le milieu urbain  

 

  C’est dans cette vision que nous avons conjugué nos efforts pour approfondir dans cette re-

cherche liée aux centralités afin de revaloriser l’image de la ville, a travers une étude de cas 

« l'intersection de deux centralités Amara Youcef et bv Med Boudiaf » caractérisé par la pré-

sence du quartier de la gare qui constitue un enjeu majeur pour le développement des fonctions 

de centralité de la ville   

 

  Dans ce cadre, nous avons élaboré certaines analyses qui nous ont conduit à constater que cette 

centralité urbaine souffre d'énormes problèmes relatifs à l’accessibilité, au statut foncier, pro-

blèmes de mixités fonctionnelles et sociales ces derniers ont confirmer l'échec des instruments 

d'urbanismes  

 

  Dans la planification urbaine de la ville de ce fait, pour résoudre ces problèmes nous avons 

fait appel à des recherches théoriques sur des nouveaux concepts de reconstruire la ville sur 

elle-même ainsi à des expériences mondiales traitant des situations similaires  

D’une autre part, nous avons effectué une lecture de croissance de la ville de blida à travers le 

temps afin de comprendre son évolution et inscrire cette histoire dans notre logique d'interven-

tion  

 

  En se servant de cette base, nous élaborons notre projet urbain qui vient en réponse à cette 

problématique et qui se porte principalement à concevoir un quartier d'affaires basé sur la mixité 
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fonctionnelle d’équipement et la mixité sociale par la projection des espaces publiques de qua-

lité qui renforce la convivialité et le rencontre  

De plus, nous avons agrandir notre échelle d'intervention en se focalisant sur une assiette du 

quartier ou nous avons développé le concept des macro lot par la projection d'un projet multi-

fonctionnel qui contient : un hôtel d’affaires, un centre cinématographique et un centre multi-

fonctionnel.  

 

    Au final, au terme de ce parcours on peut affirmer que l'hypothèse de renouvellement urbain 

dans notre centralité d’étude par le biais du remembrement urbain des parcelles privés est pos-

sible, tout en sachant qu’il existe d'autres pistes afin de stopper le phénomène d'étalement urbain 

et de renforcer les centralités urbaines. 

 

    Enfin, ce travail nous a permis d’exploiter nos capacités d’analyse et de synthèse afin d’in-

tervenir dans un milieu urbain et comprendre le phénomène de la ville qui se transforme a tra-

vers le temps ainsi de rendre la valeur à l'espace publique dans cette dernière et plus précisément 

dans le cadre des centralités urbaines. 
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                              Fiche bibliographiques 

 

- L’architecture de la ville – 

1/ Références bibliographiques : 

- Titre du livre (sous titre) : L’ARCHITECTURE DE LA VILLE 

- Auteur : Aldo Rossi 

- Editeur : Infolio ; Collection : Archigraphy 

- Date d’édition : 1ère édition 1966 ; Nombre de pages : 256 pages 

- (Traduit de quelle langue ?) : Langue italienne 

 

2/ Renseignements complémentaires : 

→ L’auteur : 

✓ Aldo Rossi, né au 3 mai 1931à Milan, En 1959, il est diplômé de l’Ecole 

polytechnique de Milan. 

✓ Dès 1955, il collabore à Casabella Continuita, revue critique dont il est rédacteur 

jusqu'en 1964. 

✓ Son traité théorique l’Architecture de la ville (l’Architettura della città) publié en 1966 

devient rapidement une référence internationale. 

✓ De 1972 à 1975, il est professeur de design à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. 

✓ En 1975, il enseigne la Composition architecturale à l'Institut universitaire 

d'architecture de Venise. 

✓ A partir de1983, il est professeur à Harvard. 

✓ Aldo Rossi remporte le Pritzker Price en 1990. 

✓ Le 4 septembre 1997, il meurt à Milan, suite à un accident de la route. 

 

→ Le genre : 

✓ Histoire urbaine 

✓ Architecture  

3/  Résumé et appréciation personnelle. 

→ Résumé : 

  Dans le 1er chapitre Rossi offre une lecture différente de la ville et aborde essentiellement 

les problèmes de l'architecture typologique Après avoir présenté une forte critique du 

fonctionnalisme naïf - selon Rossi n'est pas une ville façonnée par des fonctions. L'analyse de 

la ville doit donc commencer en premier lieu par les faits catalyseurs urbains, en seconds de la 



classification du réseau routier : les rues sont, en fait, qui contribuent à créer une hiérarchie 

pour les espaces urbains. Enfin Rossi pour lui le processus d'évolution dynamique d'une ville 

tend à l'évolution et non la conservation. Dans le 2ème chapitre, il définit la structure de la 

ville. La zone est définie comme étant une partie de l'espace urbain catalysée autour d'un 

élément primaire ou à des caractéristiques communes (types ou social). Les domaines, en 

particulier ceux qui se consacrent à la vie, sont formés selon des lois économiques. À cet 

égard, Rossi mène comme la ville de Berlin, Stockholm et même utopiques Garden Cities et 

Cité Radieuse. Les principaux éléments décrits dans le chapitre précédent, sont fixes et ne 

dépendent pas de lois économiques, mais seulement par leur forme. Enfin, l'interaction de ces 

facteurs détermine l'évolution de la ville. Dans le 3ème Rossi ajoute le concept de lieu, définie 

comme la relation spéciale et continue qui est établi entre le bâtiment d'architecture et de son 

contexte, puis Rossi parle aussi de la ville en tant que lieu de mémoire collective. Dans le 4ème 

chapitre Rossi fait une analyse de la dynamique qui affectent les villes à l'avenir. Les facteurs 

qui comptent le plus seront ceux économiques et politiques. Les moyens sont les lois sur 

l'expropriation et la valeur élevée ou moins qui assurera la propriété privée. Pour parvenir à 

ces conclusions Rossi analyse les trois périodes historiques déduit où il y a eu certains 

changements dans la société et ainsi le coût / architecture : 

✓ Moyen Âge : à ce moment-là est l'abandon progressif par les artisans des ateliers: ainsi 

a commencé la séparation entre lieu de travail et lieu de résidence. 

✓ Période industrielle : Durant cette période, il y avait une scission totale entre le lieu de 

travail et le lieu de résidence. 

✓ Le transport : la vitesse à couvrir certaines distances conduit à la fragmentation de la 

ville sur la base des zones résidentielles, administratives, travail, etc. 

 

→ Extrait : 

« Il manque en vérité a l’architecture le modèle forme par la nature, mais elle en a une autre 

forme parles hommes, qui ont suivi l’industrie de la nature pour construire leurs premières 

habitations ». Page 20 

« Quand nous décrivons une ville, nous nous occupons principalement de sa forme ; cette 

forme est une donnée concrète qui se réfère a une expérience concrète : Athènes, Rome, Paris. 

Elle se résume dans l’architecture de la ville et c’est a partir de cette architecture que je 

traiterai les problèmes de la ville ». Page 23 

→ Appréciation personnelle : 

A mon avis ce livre est intéressant car il traite une étude de l'espace urbain à partir des aspects 

architecturaux ainsi qu’il se base sur le domaine de notre thématique d’où il met l’accent sur 

la ville et ses différentes structures et composants  

 

 

 



-Ou va la ville aujourd’hui ? Formes urbaines et mixités – 

 

1/ Références bibliographiques : 

- Titre du livre (sous titre) : Ou va la ville aujourd’hui ? Formes urbaines et mixités. 

- Auteur : Jacques Lucan. 

- Editeur : La Villette.  

-Collection : Marne.  

- Date d’édition : 7 juin 2012. 

- Nombre de pages : 205 pages. 

 

2/  Résumé et appréciation personnelle. 

→ Résumé : 

L’ouvrage traite la question en matière des opérations d'aménagement urbain 

dans la ville de paris, les nouvelles formes de fabriquer la ville. La recherche d'un nouveau 

type 

d’ilot, à travers l’analyse des différents projets et opérations en s’intéressant aux inflexions de 

l’ilot et son développement à travers le temps. Lucan traite les grandes opérations urbaines qui 

font de la mixité leur objectif manifestent la place de plus en plus grande, sinon 

prépondérante, 

prise par les maitres d'ouvrage privés. Par voie de conséquence, de nouvelles relations et de 

nouveaux Equilibres s‘établissent entre des acteurs qui peuvent avoir des buts différents : 

collectivités locales, maitres d'ouvrage privés et publics, urbanistes et architectes. Il décrit 

l‘évolution récente des conceptions urbaines, de façon à la fois pragmatique, réaliste et 

prospective en parlant des mutations qui nous mène à un nouveau type d’ilot nommé le macro 

lot.. 

→ Extrait : 

« La règle du jeu est alors basée sur ce qui sera nommé ‘‘échange de hauteurs’’, ‘’principe de 

compensation’’ ou ‘’coordination dimensionnelle’’ » page 153  

 



→ Appréciation personnelle : 

 L’ouvrage nous permet de comprendre les opérations architecturales et les inflexions 

historique contribué à la fabrication de la ville et sa nouvelle façon.il s’intéresse àl’ilot comme 

unité d’intervention et nous faire comprendre la forme et la composition des villes à travers 

l’ilot. L’auteur nous aide à avoir et comprendre sa vision sur les actes urbains et la future 

vision de fabriquer la ville. 

 

 -Les dimensions symboliques de la centralité - 

1/ Références bibliographiques : 

- Titre du livre (sous-titre) : Les dimensions symboliques de la centralité  

- Auteur : Jérôme Monnet 

- Editeur : Cahiers de géographie du Québec ; Collection : Centralités métropolitaines 

- Date d’édition : Décembre 2000 ; Nombre de pages : 21 pages 

- Type de document : Article 

 

2/ Renseignements complémentaires : 

→ L’auteur : 

✓ Agrégation (1986) ; Doctorat (1992); Habilitation à diriger les recherches (1999). 

✓ Mexico, chercheur (1988-1991) et directeur (2001-2005) du Centre d’études 

mexicaines et centraméricaines (CEMCA). 

✓ Maître de conférences (1992-1999) puis Professeur (1999-2001) au Département de 

Géographie et au Groupe de Recherche sur l’Amérique latine.  

✓ En 2005 Professeur à l’Institut Français d’Urbanisme (IFU) puis à l’Ecole 

d’Urbanisme de Paris ; depuis janvier 2021, directeur de l’IFU et codirecteur de 

l’EUP.  

✓ Chercheur au Laboratoire Théorie des Mutations Urbaines (2005-2009), Lab’Urba 

(2009-2017) et au LVMT (depuis 2018). 

→ Le genre : 

Architecture / urbanisme 

3/ - Résumé et appréciation personnelle. 

→ Résumé : 

Jérôme Monnet essaye de découvrir la dimension souvent “cachée” de la centralité : sa 

symbolique et le rôle de cette symbolique dans la valorisation, essentielle, de ses autres 

dimensions plus “concrètes” ou “fonctionnelles”. D’une part cet article discute la notion de 



centralité et d’autre part la notion de symbole, et tente d’analyser le processus d’établissement 

de la centralité symbolique dans la ville. La symbolisation vient du pouvoir d’acteurs sociaux 

identifiables de mettre volontairement du sens dans des lieux spécifiques. Ce pouvoir 

contribue au développement des espaces urbains et à la construction ou la régénération de la 

centralité. Jérôme Monnet, en parcourant les cas de Los Angeles et de Mexico, reprend le 

postulat que la centralité est le résultat d’un système de valeur qui hiérarchise les lieux les uns 

par rapport aux autres, pour conclure que la dimension symbolique est intrinsèque à 

l’établissement de la centralité. 

→ Extrait : 

« La centralité est une qualité attribuée à un espace, une valeur établie selon une certaine 

échelle et attachée à un lieu ou à un type de lieu. » page 406 

«Une centralisation proprement symbolique intervient dès lors que l'on symbolise un espace 

plus grand  

dans un espace plus petit, qui devient un point représentant symboliquement une surface.» 

page 408 

→ Appréciation personnelle : 

  L'objectif de cet article est d'analyser le lien entre la dimension symbolique de la centralité 

urbaine et d'autres dimensions, et d'éclaircir davantage les autres modalités des centralités 

métropolitaines. 

 

                          -Formes urbaines : de l’ilot à la barre- 

1/  Références bibliographiques : 

- Titre du livre (sous titre) : Formes urbaines : de l’ilot à la barre 

- Auteur : Philippe PANERAI, Jean CASTEX, Jean Charles DEPAULE 

- Editeur : parenthèses .  

 Collection : Eupalinos. 

- Date d’édition : 1977.  

 Nombre de pages : 196 pages 

2/  Résumé et appréciation personnelle. 

→ Résumé : 

L’ouvrage exprime l’urbanisme qui a su abolir les anciennes formes des villes Bouleverser 

leurs visages, et séparer leurs bâtiments. En accentué sur le tissu urbain, il définit la relation 

entre architecte et urbaniste et l’union de ces 2 acteurs à travers l’urbanisme . 



Ainsi ; il traite la production architecturale et urbanistique, ces inflexions dés le point de 

départ à paris avec l’ilot haussmannien, les closes de la cité jardin jusqu’à l’apparition de la 

barre (la ville radieuse et l’urbanisme moderne ) avec tout les caractéristiques de l’ilot et son 

développement 

→ Extrait : 

  «…l’ilot est bâti par parcelles une à une, quelquefois grouppées à quelques unité…l’ilot 

haussmannien relève d’une organisation d’ensemble, puis d’une certaine rationalisation, et 

même d’une certaine régularité. » (P33)  

 «…réduire l’ilot au close peut paraitre arbitraire… mais le close introduit une nouvelle 

hiérarchie par rapport à l’ilot traditionnel…l’ilot est la combinaison de parcelle individuelle 

est de close… Elle obéit aux règles générales : de densité et cheminement… » p69 

« L’architecture urbaine est d’abord celle qui résout les problèmes de la ville et respecte sa 

logique qu’elle qu’en soit la traduction formelle » Page 186. 

→ Appréciation personnelle : 

 L’ouvrage est un support pour mieux comprendre l’urbanisme à travers l’histoire et les 

anciennes interventions et les changements dans la forme urbain et l’unité de l’ilot L’auteur 

nous aide avec ces explications et illustrations sur les interventions sur l’ilot comme unité 

fondamentales dans la composition de la ville.  

 

 

 



• Synthèse de l’analyse thématique :  

L’analyse des exemples étrangers nous a aider a ressortir certains constats et principes   

relatifs aux différents aspects du projet urbain et du renouvellement urbain au seins des 

centralités urbaines  

• Revalorisation des espaces publiques  

• Introduction des macro lots dans la réflexion d’aménagement   

•  Favoriser la porosité et la perméabilité aux cœurs des ilots crées  

•  Favoriser la mixité fonctionnelle  

• Favoriser la continuité des circulations douces à l'intérieur des ilots  

•  Alignement et adressage sur le boulevard  

•  Favoriser la mixité fonctionnelle verticale 

•  Favoriser la mutualisation des parkings  

 

• Coupe urbaine du quartier de la gare :  

 

 

 



• Programme architecturale « pole d’échange »  

Niveau Composante Fonction Espace Nombre Surface 

Sous- sol 1 Hôtel d affaire Stationnement Parking hôtel 1  

(48 place) 

1925m² 

Service et 

Locaux 

Factotum 2 115-127 m² 

 Cuisine 

centrale 

1 90 m² 

Coin de 

Préparation 

3 28-50 m² 

Plonge 2 42-50 m² 

Reserve du 

jour 

2 20 m² 

Stockage 

cuisine 

6 20-70 m² 

Office 2 50 m² 

Chef 

cuisinier 

1 14 m² 

Magasinier 1 13 m² 

Laverie 2 60 m² 

Lingerie 

principe 

1 75 m² 

Lingerie 1 22 m² 

Sanitaires 2 15 m² 

Vestiaires 3 15 m² 

  



Sous-sol 2 Centre 

multifonctionnel 

+cinéma   

Stationnement Parking 76 3348.95 

m² 

 Réserves eau 

incendie 

2 40-50 m² 

Réserves eau 2 75 m² 

Locaux 

techniques 

4 25-50 m² 

factotum 1 68 m² 

RDC Hôtel d affaires Accueil Hall d entrés 2 107-167 

m² 

Réception 2 10-14 m² 

Salon 1 18 m² 

Restauration  

 

 

 

restaurant 1 322m²  

cafète 1 215 m²  

Office  2 45 m²  

Sanitaires  2 14 m²  

Services  

 

 

Agence de 

voyage  

1 25 m²  

Agence 

bancaire 

1 25 m²  

Cinéma  Accueil  

 

Hall  1 130m²  

Billetterie  1 10 m²  

Services  Local  

Technique  

1 42 m²  

 Sanitaire  

cinéma  

2 230 m²  

  



 Centre  

Multifonctionnel  

Accueil  Hall + 

réception 

2 25-30 m²  

Commerce  Boutique  3 45 m²  

Boutique 

habillement  

1 230 m²  

 Fonction loisirs  Salle de sport  1 75 m² 

Salle de jeux  1 75 m²  

R+1  Hôtel d affaires  Echange  Hall  1 150 m² 

Salon + 

cafète 

1 180 m²  

Salle de 

réunion  

1 180 m²  

Salle 

polyvalente  

1 240 m²  

Salle de 

projection 

1 140 m²  

Salle de 

conférence  

1 140m² 

Sanitaires 

H/F 

1 13 m² 

Office 1 40 m² 

  Administration  Bureaux  3 20 m² 

Secrétariat  1 25 m² 



Bureaux de 

directeur  

1 20m² 

Salle de 

réunion  

1 25 m² 

Salle d 

attente  

1 10 m² 

Sanitaire H/F 2 10 m² 

Service  1 25 m² 

Centre 

multifonctionnel  

 

 

 

 

 

 

Accueil  Hall+ 

réception  

2 36 m²  

Exposition  Salle 

exposition  

1 230 m²  

bureaux 2 12 m²  

Sanitaire  2 10 m²  

Médiathèque  1 233 m²  

Stockage  1 11 m²  

Cinéma   Salle de 

cinéma  

2 236 m²  

R+2  Hôtel d affaires Restauration 

(clients) 

Rentrante 

hôtel 

1 170 m² 

Cafète hôtel 1 245 m² 

Espace petit 

déjeuner 

1 170 m² 

Office 1 20 m² 

  



  Salle des fêtes Réception+ 

hall 

1 150 m² 

Salon 1 56 m² 

La salle 1 430 m² 

Chambre de la 

mariée 

1 23 m² 

Chambre 1 22 m² 

Stockage 1 30 m² 

Office 1 42 m² 

 Centre 

multifonctionnel 

Sion de beauté Institut de 

beauté 

1 240 m² 

Hall+réception 1 36 m² 

Bureaux 2 15 m² 

Stockage 1 12 m² 

Sanitaire F/H 1 10 m² 

Remise 

enforme 

Hall + 

réception 

1 50 m² 

Sanitaire 1 12 m² 

vestiaire 1 12 m² 

Douche 1 25 m² 

Hammam 1 40 m² 

Salle de 

repose 

1 42 m² 

Sauna 2 13 m² 

S  rééducation 1 97 m² 



Salle de 

massage 

1 14 m² 

R+3  Hôtel d affaires Hébergement Salon d étage  1 110 m²   

chambres 36 15 m²  

suites 3 32-40 m² 

Lingerie  1 15 m² 

Centre 

multifonctionnel 

Bureaux Bureaux 

paysagera 

2 133-215m²  

Coin de détente 2 10 m² 

Hall réception  2  36m² 

Salle de 

conférence  

1  80 m² 

Salle de réunion  2 30-50m² 

Sanitaires  2 10m² 

Bureaux de 

gestion 

3 20-25 m²c 

R+4 

R+5 

R+6 

Hôtel d’affaire L’ébergement Salon d’étage 1 110m² 

Chambers 16 15 m² 

Suites 3 32-42 m² 

lingerie 1 15 m² 

Centre 

multifonctionnel 

Bureaux Bureaux 

paysager 

2 133-215 

m² 

Coin de 

détente 

2 10 m² 

  



   Hall + 

réception 

2 36 m² 

Bureaux de 

gestion 

3 20-25m² 

Salle de 

conférence 

1 80 

Salle de 

réunion 

2 30-50m² 

Sanitaires 2 10 m² 

R+7 Hôtel d affaires Restauration Restaurant 1 245m² 

Centre 

multifonctionnel 

Bureaux Bureaux 

paysagers 

1 280 m² 

Bureaux 

gestion 

2 20 m² 

Hall réception 2 36 m² 

 

 


