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Introduction généra]e

INTRODUCTI0N GENERALE

1-Préambule :

La  croissance  urbaine  de  ces  demières  décennies  est  marquée  par  une  accélération

particulière d'extension des espaces urbanisés et par une modification profonde des  structures

ubaines   sans   tenir   compte   de   leur   impact   sur   la  vie   (humaine,   animale,   végétale)   et

l'environnement. Ce phénomène d'extension spatial n'est pas nouveau, mais il revêt aujoud'hui

une allue différente où les populations adaptent leurs comportements économiques et sociaux à

me crise devenue chronique. Depuis quelques décennies, nous prenons conscience   des risques

qui pèsent su notre environnement, que les ressources dans lesquelles nous avons puisé sams  trop

réfléchir jusqu'ici ne sont pas inépuisables et qu'il est parfàitement légitime de s'en préoccuper.

Dans ce contexte général, l'écologie et le développement duable sont des maîtres-mots du

discous modeme  qui vient  pour essayer de trouver  d'autres voies que celle de la dilapidation de

nos  ressources,  de  favoriser  une  production  plus  respectueuse  des  nomes  sociales  et  de

l' environnement, de décroître notre impact enviromemental et de nous orienter vers une politique

de consommation  duable.

A   l'échelle   du   quartier,   il   est   désormais   urgent   de   développer   une   croissmce

urbaine  duable  et  des  quartiers  innovants,  répondant  à  une  volonté  forte  en  faveu  de

développement  durable.  Le  quartier  est  en  effet  l'espace  idéal  pou  la  mise  en  œuvre  du

développement duable.  C'est à cette  échelle  que  d'une part le  développement ubain doit se

concentrerpouéviterlemitageduterritoire,toutenfàisantfaceàl'accroissementdelapopulation

et de la migration, et que d'autre part de bonnes conditions de vie, sociales et environnementales,

doivent être préservées et favorisées .Le quartier duable s'inscrit dans cette logique.

Eneffet,1'objectifdecemémoireestdedéfinirlesdéfisàaffronter,lesobjectifsàatteindre,

ainsiconnaissancesthéoriques,techniquesettechnologiquesquipourraientêtremisenœuvrepou

une transfomation duable d'un quartier.

2-Choix et intérêt du thème :

Le  constat  de  la  responsabilité  humaine  sur  le  changement  climatique  est  largement

partagé , et ui besoin de plus en plus ugent se fait sentir quant à la mise en place de stratégies
d'aménagement du territoire et d'intégration de tous les enjeux de développement duable  dans

chacm  des projet ubains, notamment à l'échelle du quartier où la création d'un quartier duable

est  l'uie  des  approches  susceptibles  de  concourir  au  développement  de  collectivités  viables.

Malheueusement dans notre pays, cette tendmce est loin d'être exploitée ce qui provoque un

certain écart entre l'Algérie et d'autres pays du même rang, pou cela on a opté pou ce thème afin
1
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de   fédérer   un   grand   nombre   de   problématiques   sociales,   fonctionnelles,   économiques,

environnementales  autou d'un retou aux fondamentaux de l'ubanisme et de l'architecture  :

mieux vivre  avec  les ressources  localement disponibles  et mieux vivre ensemble.  Le quartier

durable  met en place des dispositifs pemettamt le développement social et culturel de la vie dans

le quartier.

Concrètement, un quartier  duable veille à :

•       Une  prise  de  conscience  de  l'importance  de  préserver  les  paysages  et  les

espaces natuels pour en faire une valeu ajoutée à l'ubanité et sauvegarder la

biodiversité.

•    Favoriser les échanges entre les différents acteurs par  une politique de mixité

et d'intégration sociale et générationnelle.

•    Améliorer la  qualité esthétique et paysagère du cadre ubain.

•    Assuer la sécuité, la santé et le bien être des habitants.

•    Faire des choix énergétiques raisonnés, et rétablir un métabolisme circulaire

des ressources (gestion des déchets, compostages, cycle de l'eau, récupération

des eaux de pluie).

Si le mouvement des quartiers duable est intemational, il est important qu'il trouve sa

spécificité et sa force dans notre pays. 11 constitue une opportunité originale et pertinente pami les

réponses possibles à apporter aux graves difficultés urbaines et sociales que nous connaissons.  De

ce fait, ce travail   s'inscrit dans le cadre d'une réflexion globale qui vise à expliquer les voies

d'adaptation à ce nouveau mode de développement propre.

3-Problématique :

Un climat malade, des pollutions tenaces, des ressources trop exploitées, des espèces en

danger, la prospérité réservée à 20% des habitants de la planète. . . Le constat n'est pas brillamt, la

situation, et à ne pas en douter, est alarmante à plus d'm égard dans m contexte, où l'atteinte à

l'environnement est devenue un phénomène qu'on ne dénonce que du bout des lèvres.

Le  mode  de  croissance  économique  planétaire  suit,  depuis  des  décennies  une  forte

croissance urbaine s'étalant su de large espaces périphériques ayant ainsi des impacts néfastes su

l'enviromement qui se situent aujoud'hui au cœu des préoccupations de notre société, cela nous

invitent  à  réfléchir  su  son  avenir  et  surtout  sur  le  capital  naturel  que  nous  léguerons  aux

générations fiJtures.

Après la sensibilisation de l'homme à tous ces problèmes enviromementaux et aux dégâts

de ses activités économiques su son environnement, le passage aux actions correctives s'est avéré

2
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nécessaire. Malheureusement, la ville de Jijel et ses quartiers avec leur caché architecturale, non

hamonieux et dysfonctionnel a connu une croissance urbaine très rapide et massive qui ne tient

pas  en  compte  le  respect  de  notre  environnement  écologique  et  les  éléments  naturels  qui  le

constituent (air, eau, terre...). Malgré les diverses études et interventions de la part des acteurs du

cadre bâti pou trouver des solutions adéquates pou la dégradation ubaine de nos villes, beaucoup

de questions restent non répondus entre autres :

-Comment  et  avec  quels  moyens  peut-on  introduire  la  dimension  écologique  pour    une

transformation durable des quartiers de la ville de Jijel ?
- Quelles sont ]es pratiques de développement durable à mettre en œuvre pour  remédier les

failles des quartiers de la ville de Jijel  vis-à-vis la dimension écologique et durabilité ?
-  Quelle  image  de  quartier  durab]e  peut-on  donner  à  notre  site ?  Et comment  peut-on

valoriser ce dernier ?

Pou répondre aux problèmes posés, nous avons judicieusement  choisi 2 quartiers type de la ville

de Jijel comme cas d'étude à savoir : quartier CASINO et quartier centre-ville (triangle historique).

4-Hypothéses de recherche :

Ce sujet vaste et  complexe nous pousse  à émettre certaines  hypothèses afin de pouvoir mieux le

comprendre et le cemer. Pour cela, nous visons à confimer les  hypothèses suivantes :

-  La  bonne  maîtrise  des  é]éments  suivants :  la  densité  en  milieu  urbain   « durab]e »,  la

mobi]ité  durab]e  et  les  transports  non  pol]uant,  l'habitat  durable,  la  mixité  urbaine  et

architecturale,  la  construction  écologique,  les  énergies  renouvelables,  le  mieux  vivre  en

mi]ieu urbain durab]e, etc. . .peut contribuer à rendre les quartiers de la ville de Jijel écologiques

et duables.
-La  lutte contre la pollution atmosphérique et sonore, l'utilisation des modes de transports doux,

en mettant en œuvre une politique de gestion des déchets, l'amélioration de la qualité de vie des

habitants,  tout  en  réduisant  les  impacts  négatifs  de  la  ville  et  de  son  développement  sur

1' environnement et le patrimoine écologique local sont des pratiques qui peuvent être mis en œuvre

afin de remédier les failles des quartiers de la ville de Jijel vis-à-vis de la dimension écologique.

5-Objectifs de I'étude :

En liaison toujours avec les hypothèses posées, nous avons fixé les objectifs suivants:

/   Etablir un état des lieux des quartiers de la ville de Jijel   vis-à-vis les enjeux de

développement durable.

/   Déduire les moyens  et les mécanismes  qui peuvent permettre de  réussir le projet

d'un quariier écologique durable dans la ville de Jijel.
3
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/   Connaitre les paramètres primordiaux qui assurent la transformation écologique

durable d'un quartier de la ville de Jijel.

/   Introduire la démarche d'éco conception dans les projets de renouvèlement urbain à

l'échelle du quartier afin d'améliorer la qualité du paysage urbain et participer, en

particulier, au développement de la ville.

6-Méthodologie d'approche :

APproche théorique :  Une phase exploratoire basée sur un état de 1'art exhaustive et une

recherchebibliographiqueetdocumentairedediverssourcesaétémenéepoutirerdesleçons,des

concepts et des théories  dans le cadre du  quartier écologique  durable , et mettre en évidence les

différents critères et démarches de ce label.

Approche opérationnelle : comprenant :

•    Un diagnostic basé sur m état des lieux des deux quartiers type de la ville de Jijel (Quariier

CASN0 et quaftier du centre-ville), à partir de l'observation in situ, la consultation des

instrments d'urbanisme (POS), et renforce cette observation par la simulation (utilisation

de logiciel Sketch up)

•    Ces observations seront renforcées par une enquête sous fome de questionnaire destiné

aux résidents de ces quartiers.

•    Analyse et interprétation des résultats à l'aide des graphes, logiciels...

7-Structure du mémoire :
Le  présent  mémoire  comporte  deux  parties  avec  cinq  chapitres  précédés  par  une

introduction générale et succédé par une conclusion générale.

Dans l'introduction générale, le sujet dans sa forme problématique est présenté. Les objectifs de

l' étude, les hypothèses sont judicieusement introduits.la première partie aborde le cadre théorique

de 1'étude liée au thème de 1'écologie ubaine. Elle comporte trois chapitres. Le premier chapitre

explique des notions générales, Concepts et temes liés au thème. Le deuxième chapitre aborde   le

passage du développement duable  au quartier duable  dans  le  monde.  Le troisième  chapitre

présente la notion du projet ubain comme outil d'amélioration urbaine.
La deuxième partie se compose de de" chapitres. Le quatrième  chapitre conceme les cas

d'études  et  les  méthodes  utilisé  dans  l'investigation  et  le  recueille  des  domées  à partir  des

échantillons choisis. Le dernier chapitre présente une interprétation des résultats obtenus à travers

le chapitre précédent.

Dans  la  conclusion  générale  le  bilan  des  résultats  est  dressé.  Des  recommandations,

perspectives, et limites de l'étude sont présentés.
4
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CHAPITRE 1 : PROJET URBAIN COMME 0UTIL D'AMELI0RATION URBAINE

Introduction :
La  recherche théorique, est  une étape importante  dans  le processus  d'élaboration  du projet

afin d'atteindre une certaine qualité d'information et de trouver les meilleurs concepts liés au

sujet. Le but de ce chapitre est de découvrir  des notions générales, les idées fortes, les avis et

les critiques existantes sur le sujet.

1.l-Concepts et termes liés au thème :

l.1.2-Notion générale sur I'environnement

a-L'écosystème :

Un écosystème, est un ensemble dynamique constitué d'un milieu naturel ou biotope (eau, sol,

climat, lmière. . .), caractérisé par de conditions écologiques particulières et des êtres vivants

ou biocénose (mimaux, plantes, microorganismes) qui l'occupent.

b- La biosphère et la biodiversité :

La biosphère est l'une des couches géochimiques de la terre avec la barysphère, la lithosphère,

l'hydrosphère   et   l'atmosphère.    Elle   est   constituée   de   l'ensemble   des   êtres   vivamts.

La biodiversité est un terme  générique  pou  désigner  la diversité  et  la richesse  en  espèces

vivantes qui  peuplent  la  terre,  un territoire ou  un écosystème.  Cette  notion  s'applique  aux

différentes   espèces végétales   et   amimales,   allant   des   organismes   monocellulaires   aux

organismes les plus complexes.

c-L'environnement :

L'environnement est l'ensemble des éléments qui constituent le voisinage d'un être vivant ou

d'un groupe d'origine humaine, animale ou végétale et qui sont susceptibles d'interagir avec lui

directement ou indirectement. C'est ce qui entoure, ce qui est aux environs.
"Plus nous utilisons ou nous subissons malgré nous, y compris sans les utiliser dams notre

propre "enviromement" immédiat, des objets, des outils, des signaux élaborés par l'industrie,

plus notre perception sensible se trouve modifiée dans le sens d'un appauvrissement nomatif
inhérent au mode de reproduction à l'identique de ces artefacts." [

d- L'écologie :

L'écologie est la science qui étudie les milieux et les conditions d'existence des êtres vivants et

les rapports qui s'établissent entre eux et leu environnement, ou plus généralement avec la

\ ]ean~C+a;nde Besson-Giraid. (200S), Decrescendo cantabile : Petit manuel pour une décroissance harmonique ,

Parangon, France.P105
5
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CHAPITRE 1 : PROJET URBAIN COMME OUTIL D'AMELIORATION URBAINE

nature.  "L'écologie tend  à  combler  le  fossé  que  l'industrie  a  creusé  entre  l'homme  et  les

animaux." Emmanuel Berl -Le Virage -1972.

•    L'écologie urbaine :

Étude de l'ensemble des questions environnementales dans le milieu ubain, pami lesquelles

figures l'eau, l'énergie, l'air, 1es déchets, le bruit, le paysage, les moyens de transport. Ce champ

de réflexion vise à améliorer le cadre de vie des populations ubaine. L'écologie urbaine pemet

de frire face au}c défis du Xxle siècle, pour assurer le bien-être des habitants, dans le respect

de celui des générations futues.

1.1.3-l'étalement urbain :

L'étalement  ubain   est  une  fome  de  croissance  urbaine  désignant  le  phénomène  de

développement  des  surfaces ubanisées en  périphérie  des  villes ;  ce  phénomène  est  lié  au

développement démographique des agglomérations, entraînant de profondes modifications des

structures ubaines et des déséquilibres sociaux et environnementaux.

1.1.4-Renouvellement urbain :

Concept désignant  des actions d'ubanisme avec une grande diversité des situations en ville.

Intervenir  sur  la ville  existante  « fabriquer  la ville  su  la ville   »  il  a  comme  objectifs de

récupérer les parties délaissées ou obsolètes pou les développer et leu redonner un sens  et de

ralentir  la croissance urbaine.

Le renouvellement ubain de la ville est donc synonyme de la mise en place de la « ville durable

», du fait que l'ubanisation extensive est inefficace, l'étalement ubain gaspille le sol, dégrade

l'environnement et les paysages,  encourage l'utilisation des tramsports privés,  avec tous les

impacts négatifs su l'enviromement [CHARLOT-VALDIEU C., (2000)].

1.1.5-Architecture durable :

Architecture duable ou architectue écologique : est un mode de conception et de réalisation

ayant pou préoccupation de concevoir une architectue respectueuse de l'environnement et de

l'écologie. On peut distinguer plusieus orientations: le choix des matériaux, de dispositif pou

favoriser les économies d'énergie en réduisant les besoins énergétiques, choix des méthodes

d'apports énergétiques, le choix d'un cadre de vie .Le but primordial de l'architecture duable

est l;efficacité énergétique de la totalité du cycle de vie du bâtiment. Les architectes utilisent de

nombreuses techniques différentes pou réduire les besoins énergétiques de bâtiments, et ils

augmentent leu capacité à capturer ou générer leu propre énergie.
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CHAPITRE 1 : PROJET URBAIN COMME OUTIL D'AMELI0RATION URBAINE

1.1.6-L'architecture bioclimatique :

Estunedisciplinedel'architecture,l'aftetlesavoir-fairedetirerlemeilleupartidesconditions

d'ui site et de son environnement, pour une architectue natuellement la plus confortable pou

ses utilisateus. Les principes de base de l'architecture  bioclimatique sont comme suit :

-Capter / se protéger de la chaleur

-Transfomer, diffiiser la chaleur

-Conserver la chaleur ou la fraicheu

1.1.7-Ville durable :

Est m projet politique, m objectif global qui doit guider les politiques d'aménagement et de

développement  ubains,  mais  aussi  l'ensemble  du  politique  d'une  collectivité :  éducationg

fomation, solidarité, emploi...Etc.2

1.1.8-Eco conception :

«  L'éco-conception  consiste  à  intégrer 1'environnement  dès  la  conception  d'un produit  ou

service, et lors de toutes les étapes de son cycle de vie »  (AFNOR, 2004)

1.1.9-Habitat écologique :

L'habitat écologique serait donc plus qu'un simple logement qui préserverait l'enviromement.
"Habiter écologique", c'est vivre dans un endroit en prenamt en compte les exigences du milieu,

de soi et des autres dans un équilibre réciproque.

a- Maison passive :

Une maison passive est une maison, une habitation suffisamment bien conçue qui assure un

confort  intérieu en été comme en hiver. Les pertes de chaleur sont  minimisées de manière

optimaleafinderéduirevotrefactueénergétiqueetpouvoirsepasserdusystèmedechauffage

ainsi diminuer votre  empreinte enviromementale. .Pou être passive une maison doit réduire

d'environ 80% ses dépenses d'énergie.

b- Maison active :

C'est une maison qui délivre plus d'énergie qu'elle n'en reçoit. Pou atteindre ce stade, on opte

pou l'ajout de pameaux photovolta.i.ques qui pemet  de produire de l'électricité ainsi l'ajout
de pameaux  solaires  thermiques pou  le chauffage central  et  pou  chauffer  l'eau  chaude

sanitaire. Le surplus d'énergie produit peut être revendu au réseau électrique.

2 Catherine Charlot-Valdieu, Ph Outrequin. (2009), Ecoqwarfj.er mode d'emp/oj., Eyrolles, France.P90
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c- Bâtiment à énergie positive ŒEPOS) :

Est un bâtiment qui produit plus d'énergie (électricité, chaleur) à qu'il n'en consomme pou

son fonctionnement. Cette différence de consommation est généralement considérée sur une

période lissée dans un an. Si la période est très courte, on parle plutôt de bâtiment autonome.

d- Bâtiment autonome :

Est un bâtiment énergétiquement indépendant, il produit lui-même sa totalité de l'énergie

dont il a besoin.

1.1.10-Démarches environnementa]es :

a- HQE :

« La démarche HQE correspond à une mise en œuvre du développement duable dans le

secteu du bâtiment »3. Elle n'est une nome, ni un label, ni une réglementation, la Haute

Qualité Enviromementale (HQE®)  est une démarche volontaire pour maîtriser les impacts
su l'environnement générés par un bâtiment tout en assurant à ses occupants des conditions

de vie saines et confortables tout au long de la vie de l'ouvrage.

Les travaux de l'ATEQUE ont permis de dégager une définition de la qualité enviromementale

publiée  en  novembre  1997 : «   la  qualité  environnementale  d'un  bâtiment  correspond  aux

caractéristique  du bâtiment,  de  ses  équipements  (en produits  et  services)  et  du reste  de  la

parcelle de l'opération de construction ou d'adaptation du bâtiment qui lui confere l'aptitude à
satisfrire les besoins de maitrise des impacts su l'environnement extérieu et de création d'un

environnement intérieu confortable et sain. »4

b- HQE2R :

HQE2R  est une  démarche  complémentaire  de  la  démarche  HQE.  Elle  aborde  l'échelle  du

quartier et va jusqu'aux cahiers des charges des bâtiments et des éléments non bâti.

« La démarche HQE2R, comme la méthode HQDIL, est structurée su un système d'objectifs

de développement duable complétés par des indicateus mesuables pou lesquels des valeus

objectifs ont été définies »5

3 ] HetEel. (2013),  Bâtiments HQE et développement durable, 2é"e Edï+ïon, ALfiùor, Fra;nce.p71
4 idem, p75
5 Catherine Charlot-Valdieu, Ph Outrequin. (2009), Ecoq#cirfi.er mode d'emp/oj., Eyrolles, France.p l 12
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1.1.11-Les énergies renouvelables :

« Mis à part les formes traditionnelles d'utilisation de la biomasse, de l'énergie du vent et de

l'eau,  on  assiste  depuis  le  milieu  des  années  1970  à une  utilisation croissante  des  souces

d'énergies renouvelables suite à l'augmentation des prix des combustible fossiles »6

Comme leu nom l'indique, il s'agit de sources qui se renouvellent et ne s'épuiseront donc

jamais à l'échelle du temps humain   .Elles   se constituent ou se reconstitue plus rapidement

qu'elle n'est utilisée et  participent à la lutte contre l'effet de serre et les rejets de C02 dans

l'atmosphère, facilitent la gestion raisonnée des ressources locales, génèrent des emplois„.

Les souces non renouvelables sont les énergies fossiles comme le  pétrole, le charbon et le gaz

dont les gisements limités peuvent être épuisés.  Les souces  renouvelables sont :

a- L'énergie solaire :

Ce terme désigne l'énergie foumie par les rayons du soleil. Le  soleil est la source d'énergie la

plus puissante, On distingue donc deux types de traitement de l'énergie solaire:
- La thermique : les capteurs solaires chauffent de l'eau qui alimente les chauffe-eau ou le

chauffage central du local.

-La  photovoltaïque  :  dans  ce  cas,  l'énergie  récupérée  par  les  capteurs  est  directement

transfomée en électricité

b- L'énergie éo]ienne :

L'énergie éolieme est l'énergie du vent. Cette énergie est produite par la force exercée par le

vent su les pales d'une hélice. La force éolienne est connue et exploitée depuis des milliers

d'années à travers des moulins à vent et de la navigation Les éoliennes sont installées su terre

et en mer dans des endroits où le vent atteint une vitesse élevée et constante.

c- Energie hydraulique :

L'eau est également une source renouvelable puisqu'elle se régénère grâce au cycle

d'évaporation et des précipitations. Sa force est connue et exploitée depuis des milliers

d'amées au travers des barrages, des moulins à eau et des systèmes d'irrigation. L'énergie

hydraulique est le plus souvent foumie par les chutes d'eau provoquées par 1'ouvertue des

vames d'un barrage fermant un réservoir d'eau. L'eau descend jusqu'à l'usine le long de

conduites forcées : à sa sortie elle possède une grande énergie, due à sa perte d'altitude, qui

6 M Hegger , M Fuchs , Th Stark , Ma Zeumer. (201 1 ), Co#sfrwcfj.o# e/ e'#ergJ.e .. ArcÆJ./ecf#re ef déve/ozzpeme#/

dwrcïb/e, PPUR, Suisse.p45

9
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CHAPITRE 1 : PROJET URBAIN COMME OUTIL D'AMELIORATION URBAINE

fàit tourner l'immense roue d'une turbine. Celle-ci entraîne un altemateur, qui produit du

courant électrique.

d- L'én€rgie géothermique :

L'énergie  géothermique  désigne  l'énergie  créée  et  emmagasinée  dans  la terre  sous  fome

themique. Elle est parfois libérée à la surface par des volcans ou des geysers, mais elle peut

aussi être accessible à tout moment, comme dans les sources d'eau chaude. La géothermie peut

servir à produire de l'électricité ou à chauffer et reffoidir

e- La biomasse :

11  s'agit de l'énergie contenue dams les plantes et les matières orgmiques.  La biomasse des

plantes provient du soleil, quand la plante, grâce à la photosynthèse, absorbe l'énergie solaire.

Ensuite, les animaux absorbent à leur tour ces plantes ! La biomasse provient de divers sectetms

et  matières  comme  le  bois,  les  récoltes,  les  résidus  agricoles  et  forestiers,  les  déchets

alimentaires et les matières organiques issues des déchets  municipaux et industriels.

f- L'énergie des mers ou énergie marin€ :

C'est me énergie renouvelable très peu exploitée jusqu'ici. Elle  désigne l'énergie produite par

les vagues et les marées, ainsi   que l'énergie themique de 1'océam chauffé par les rayons du

soleil. Les océans, qui couvrent presque 70 % de la surface du globe, pounaient constituer la

source d'énergie renouvelable du fl]tur, même si, pou l'instant, leu exploitation pour produire

de l'électricité n'est pas rentable.

Conc]usion :

D'après ce  qu'on a   cité  comme  concepts  et temes  liée  au thème  ,  nous pouvons

conclue   que   le   processus   du   projet   urbain   qui   inclut   la   dimension   écologique   et

environnementale est fondé su plusieus concepts et fondations, et à travers laquelle nous

pouvons accéder à un projet ubain qui contribue à améliorer le domaine ubain, en tenant
compte des caractéristiques ,de l'emplacement et de la configuration  de l'environnement pour

assurer une meilleur qualité de vie.

10
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CHAPITRE 2 : DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUARTIER DURABLE

Introduction :
La terre souffie actuellement du phénomène de l'échauffement climatique, qui est le

résultat  des  actions  humaines.  Ainsi  La  population  su  terre  a  presque  triplé  et  tous  ces

personnes ont besoin d'un endroit ou habiter, nourrir. . .et plus de la moitié d'entre elle a choisi

de  vivre  dans  les villes.  Alors  on est tous  concemé pour protéger la terre  ou  au moins y

participer.

La  forte  croissance  ubaine  et  ses  impacts  néfastes  su  l'environnement  se  situent

aujourd'hui au cœur des préoccupations de notre société. La moitié de la population mondiale

vit dans les zones ubaines, et ce nombre continue à s'accroître. . Ces tendances non duables

sont autant de signaux auxquels il devient urgent de réagir. C'est ainsi que la prise en compte

du concept de développement duable s'est de plus en plus accru. Les domaines de l'ubanisme

et  de  l'architectue  n'échappent pas  à  cette  nouvelle  donne  car  les  enjeux  énergétiques  et

climatiques mondiaux nous rappellent l 'urgence d'une utilisation raisonnée des ressources.

Enfm la réflexion d'un développement plus respectueux de 1'enviromement se pose

dans une vision intergénérationnelle.  La notion du de've/oppemc#f cJwrcr6Je prend fome.  La

volonté politique d'adoption d'une démarche du développement duable s'exprime de plus en

plus  fortes  dans  la  plupart  des  pays  du  monde.  Cependant,  comment  traduisons-nous  les
discous formulés du niveau intemational et national aux actions concrètes ?

2.1-Le concept du développement :

2.1.1-La notion du déve]oppement €t de progrès :

A  l'origine,  le  développement  duable  est  un  objectif macroscopique  à  mettre  en

relation avec celui de « développement », lequel repose su la notion de progrès, tant quantitatif

que quàLitatif.

L'économiste suédois Gunnar Myrdal a défini en 19741e développement comme « le

mouvement vers le haut du système social dams son entier, mouvement ou l'on observe une

relation   de   causalité   circulaire   entre   conditions   et   chamgements   accompagnée   d'effet

cumulatif ». Se pose alors le problème de l'évaluation (ou de la mesue) du développement.

Le développement et par conséquent « un phénomène complexe   à la fois quantitatif,

qualitatif et multidimensionnel  respectant les mécanismes régulateurs des sphères humaines et
natuelles dans lesquelles il s'accomplit ».Par définition, il est donc durable. Mais comme le

11
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CHAPITRE 2 : DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUARTIER DURABLE

développement duable, le développement réel a rarement été tel qu'il définit ici, ce qui entraine

de ce frit un rejet de ce concept par certains, qui lui préfèrent la décroissamce.7

2.2-Le développement durab]e

2.2.1-Définition :

Le  teme  de  développement  duable  est  cité  pou  la  première  fois  par  l'union

intemationale  de  la conservation  de  la nature  dans  son ouvrage  «stratégie  mondiale  de  la

conservation.  Le  rapport  Brundtland  rédigé  par  G.H.  Brundtlamd  en  1987,  propose  une

définition du concept de  développement duable,  La définition la plus  répandue  et  la plus

officielle  est  la  suivante   :"un  développement  qui  répond  aux  besoins  du  présent  sans

compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins".

La notion de développement, implique une évolution, une amélioration par rappoft à un

état de référence. La notion durable provoque l'idée de la possibilité de duer dans le temps.

L'association de deux mots peut être ainsi comprise comme une amélioration continuelle su le

long te-e.8

Le développement duable,  dans notre vision, est un processus de l'amélioration de

l' état existant, équilibré et continuel de trois dimensions environnemental-social-économique,

ce processus de l'amélioration doit être mené dans une vision su le long terme, en assurant

l' équité intergénérationnelle et en articulant les différentes échelles.

11  existe  aussi  d'autres  définitions  du  développement  duable,  ou  des  politiques  de

développement duable. On dira par exemple qu'il s'agit d'un développement qui intègre, les

aspects économiques, sociaux, et environnementaux, d'autres fomulations disent, qui équilibre

ces   aspects   économiques,   sociaux,   environnementaux,   ou   des   aspects   institutionnels

aussi,    ou   encore    cultuels.    Différentes   variations    donc,    mais    des   fomules   dont

la vérification reste toujours peu aisée. Autrement dit  Le concept de développement duable

met l'accent sur la valeur du respect des équilibres écologiques et sur la valeur des équilibres

socioéconomiques, en particulier su la valeur de la solidarité entre les groupes sociaux et entre

les générations (Da Cunha, 2003).

7 Catherine Charlot-Valdieu, Ph Outrequin. (2009), £ 'wr6cz7]i.s7#e dwr¢6/e .. Co#cevoj.r w# e'cogw¢r/J.er, Le

Moniteur Editions, France.p l 4

8 Brii to Uven. (5 .]riille` 201Z), I'intégration de développement durable dans les projets de quartiers : Ie cas de la

v/.//e d'Hono/., thèse pour l'obtention de doctorat de l'université de Toulouse, p2.
12
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CHAplTRE 2 : Du DEVELoppEnŒNT DURABLE Au QUARTIER DURABLE

2.2.2- Une démarche encadrée par des régulations socia]es et environnementales :

Nous pouvons défrir le développement duable comme une démarche qui vise au

progrès sociàl et à la qualité de vie dans le respect des générations fi]tures et des contraintes

économiques.

Comme le souligne René Passet,  «   le développement durable ne constitue pæ une

théorie mais m objectif ».l'objectif d'une politique de développement duable et de favoriser

la mise en place d'un mode de production et de développement compatible avec le long teme

et centré su l'homme.

2.2.3- Dimensions de déve]oppement durab]e

L'avancéelaplussignificativedeceftenouvelleconceptiondelacroissanceestcequ'on

appelle la théorie des Trois Piliers, qui exprime l'idée que pou que le développement soit

durable,  il  faut faire progresser ensemble  ses trois composantes principales,  l'économique,

l'enviromemental et le social de telle mmière qu'elles se potentialisent réciproquement.

Figue [2.1 ] Dimensions de développement durable (Somce : =±_üFs_:Æma£±±±._gggig±Ê±dz±

Ce schéma traditiomel est parfois complété avec m quatrième pilier : la démocratie

pafticipative (ou la gouvemance), celle-ci pouvant aussi être un thème ou « chapeau » commun
a"troispiliers.Enfincertainsajoutentencored'autrespilierscommelacultureet1'éducation.

Cette  représentation  traditionnelle  du  concept     de  développement  duable     est

intéressante dans la mesure où elle rappelle l'origine de la problématique du développement,

qui doit prendre en compte l'économique, le social et l'environnement.

13
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cllApnRE 2 : DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUARTIER DURABLE

D'autre part, elle indique qu'une action va vers le développement duable si elle est à la

fois   rentable   économiquement,   équitable   socialement   et   viable   d'un   point   de   vue

environnemental.  11  reste  alors  à  expliciter  les  temes  « équitable », « viable », et  surtout

« rentable ».

Enfm, cette présentation en trois piliers a l'inconvénient majeu d'être lue comme un

problèmeàtroisdimensionsoùl'onchercheàpromouvoirdesactionsayantdesimpactspositifs
su deux ou trois piliers.9

2.2.4- Historique :

| ï3î!,ï  :  .'èmï.iïï.lÉlt

t]É?   !'3   ,,lû!f,çi     f3itrb

1972 : Sommet de la terre 2002 : Sommet mondiale

Conférence des nations unies sur                  .ïisï   rümmis.gië`q                                      du developpement
i'environnement, Stockholm                           tï.!d{!and                                          durable, Johannesbur8

1¥"|                         1ïsÜ                      |"Ë9Ü                                ZËüS|

EvolutiondesconceptsÊ,fjiiJt,Îiën=€Ê-.1=Ï€J-Jrs

r
Halte à la croissance et

ïïL.;   ï`.`;Jïïjpï}tïiu++nt  ii{j ïtii}itï

Protection de I'environnement

Écodéveloppement Perfûrmance économique,

S€ientifique et ONG

Sociale et environnementale

+--r.r=-  ---    -  -r--`ïï, =  ----.  --,-     r   --  --  -,-.    -  .   .  --   -  -                      , ; _.    -      , ,      -          -   ---; --== --_  .__--

GÊwerrtgrï-]ent5,r!,3ïian5

Col!ectivités, entreprisesJh

Figure [2.2] Historique de développement durable (Source : httDs://www.gooÊle.dz)

2.2.5- Principes de développement durable :

Les principes énoncés ci-après   fondent une partie du socle de la déclaration de Rio,

adoptée lors du sommet de la terre à Rjo en  1992 et illustrent les valeurs partagées par les

nations s'engageant su la voie d'un développement durable :

9 Catherine Charlot-Valdieu, Ph Outrequin (2009), £ 'wrba#isme dær¢6/e .. Concevoi.r #n e'cogwŒfi.er, Le
Moniteu Editions, France.p 18
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CHAPITRE 2 : DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUARTIER DURABLE

/   Principe de précaution

/   Principe de prévention

/   Principe de responsabilité

/   Principe pollueur-payeur

/   Droit à ]'information

/   Principe d'équité

2.2.6- Le développement durable aux différentes échelles de territoire :

Le développement durable est une démarche qui  se décline à toutes  les échelles de

territoire. 11 doit être défini pou chacune de ces échelles, les objectifs étant différents selon le

niveau concemé. On ne peut pas traiter de la même façon un projet d'aménagement concemant

une région et un lotissement. Ni les enjeux ni les objectifs ne peuvent être similaires, et des

méthodes et des outils différents doivent donc être élaborés pou chaque type de projet, pour

chaque échelle de territoire.  Les indicateurs euopéens ou nationaux ne sont pas adaptés  à

l'échelle régionale ou départementale, ni à celle de la ville et des agglomérations.

a- Le développement durab]e à ]'échelle de la ville :

•   Lavilledurable :

« Une ville qui réussit su le plan du développement duable est une ville dont les

nombreux et divers objectifs des habitants et des entreprises sont atteint sans que le cout en soit

supporté par d'autres personnes ou d'autre région ». Une autre fomulation de la même idée

s'attache à la ville qui respecte le territoire su lequel elle est.

Une ville duable est une ville dans laquelle les habitants et les activités économiques

s'efforcent continuellement d'améliorer leur environnement naturel, bâti et cultuel au niveau

de voisinage et au niveau régional, tout en travaillant de manière à défendre toujous l'objectif

d'un développement durable globale ». L°

b-Déve]oppement durable à ]'échel]e du quartier :

•   Le  quartier:

L'échelle  du  quartier  est  au  centre  de  la politique  de  la ville.  En  effet,  le  quartier

s'avère être un territoire d'action pou les pouvoirs publics, à la fois pou la mise en œuvre de

la mixité ubaine, pour la lutte contre les ségrégations, pou la revitalisation de la vie sociale

ï° Catherine Charlot-Valdieu, Ph Outrequin (2009), £ 'wrbajîj.§me dwr¢6/e .. Cowcevoi.r w# e'cogwarfJ.er, Le

Moniteur Editions, France.p24
15
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CHAPITRE 2 : DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUARTIER DURABLE

locale.  Le quartier serait devenu à la fois  l'espace du diagnostic mais aussi  le territoire de

l'action, cherchamt à agir «  au plus près  » du terrain.  Ce constat est particulièrement vrai à

propos de la politique de la ville.

En effet, le quartier représente un échantillon de la ville, dispose en soi un ensemble

structuré des éléments ubains nécessaires. 11 constitue un ensemble de vie cohérent regroupant

dms une zone  géographique délimitée des habitations, des réseaux de transports, des espaces

verts, des lieux publics, des commerces, du tertiaire, etc.  Son mode de fonctionnement, son

histoire, ses habitants relativement homogènes construisent un lieu de vie où l'on peut cemer

des attentes et des objectifs plus ou moins communs lors des opérations d'aménagement.

Le quartier représente une communauté importante pou le développement durable, en

dépit de son poids politique très modeste. Dans l'optique du développement duable, le

quaftier a par conséquent besoin de structures spécifiques avec accès direct aux autorités

politiques. Le développement duable et sa mise en œuvre à cet échelon permettent de récolter

des expériences et de familiariser la population avec la nouvelle manière d`aborder les choses.

De plus, grâce à sa dimension, il offie une plus grande facilité de concertation entre les

autorités, les associations, les habitants et les entreprises. C'est ainsi que l'échelle du quartier

est choisie comme adéquate pou les collectivités locales.

•   Ie quartier durable :

11 peut se définir également comme un concept visant une opération d'aménagement

duable exemplaire, un aménagement ubain concemant un morceau de ville ou de village

conçu,  organisé  et  géré  dans  un  souci  d'intégrer  les  principes  généralement  reconnus  du

développement durable (environnement - économie - société), pou pouvoir créer une nouvelle

conception des lieux à vivre déclenchée par la conscience de plus en plus vive de l'impact de

nos modes de vie su l'environnement.

L'éco quartier a la particularité de s'appuyer sur les ressources locales, qu'elles soient

paysagères, ubaines, humaines ou environnementales. . 11 contribue à la duabilité de la ville

et il prend en compte, à son niveau, les enjeux de la planète.

Définition de catherine charlot-valdieu ] ]

« Les quartiers duables sont des quartiers qui mettent en avant simultanément la gestion

des  ressources  et  de  l'espace,  la  qualité  de  vie  et  la participation  des  habitants.  Outre  les

objectifs environnementaux, les éco-quartiers doivent aussi répondre atK exigences de lutte

L t Economiste ftançaise engagé dans le développement durable

16
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CHAPITRE 2 : DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUARTIER DURABLE

contre les exclusions sociales et les discriminations, de mixité des fonctions ubaines et de

limitation de l'étalement ubain, de valorisation du patrimoine ou de respect de la diversité

cultuelle ».

« Un quartier durable est une zone de mixité fonctionnelle développant un esprit de

quartier ; c'est ui endroit où les personnes veulent vivre et travailler, maintenant et dans le
fi]tur. Les quartiers durables répondent aux divers besoins de ses habitants actuels et fi]turs, ils

sont sensibles à l'enviromement et contribuent à une haute qualité de vie.  Ils  sont sûrs et

globaux, bien planifiés, construits et gérés, et offrent des opportunités égales et des services de

qualité à tous. » (Accords de Bristol, 6-7 décembre 2005)

« Un quartier durable est ui territoire dont la création ou la réhabilitation et la gestion

intègrent de manière   volontariste  :  la gestion de l'enviromement; m développement social

urbain équilibré fondé sur la valorisation des  habitants, de la mixité sociale et la présence de

lieux de vie collective; des objectifs de développement  économique, de création d'activités et

d'emplois locaux; les principes de la gouvemance que sont la transparence,   la solidarité, la

participation et le partenariat. » (Charte des quartiers durables des éco-maires)

Quartier duable ou éco quartier, il semble difficile de donner une définition unique à cette
notion particulière de quartier. Le développement duable est au cœu du caractère « durable »

de l'éco quartier qui ne doit pas être un assemblage de bâtiments perfomants d'un point de vue

énergétique, ni même un quartier réservé à une seule catégorie de population.

2.3- Quartier durable et Eco quartier :

Avant toute chose,  il  semble nécessaire  de définir ce que nous  entendons par éco-

quartier.  11   s'agit principalement d'm projet liant autant que possible les différents enjeux
enviromementaux dams le but de réduire l'impact du bâti su l' environnement.11 se particularise

« avant tout par la réflexion intégrée des différentes thématiques inhérentes à  sa construction,

prérequis indispensable à sa planification et à une réalisation cohérente.  C'est m processus

global appliqué à un périmètre domé, possédant la taille critique   pemettant de combiner
l'ensemble  des  activités hmaines et  de  letms  impacts,  dans un objectif de développement

duable. Ce type de quartier, véritable projet de société, vise à redomer du sens au progrès en

mariant subtilement la mise en place de dispositifs de gouvemance participative à l'ensemble

des    thématiques    liées    au    développement    duable,    qu'il    s'agisse    des    techniques

enviromementales, de la consolidation du lien social ou de la relocalisation d'une économie

responsable et solidaire »

En bref, nous pouvons donc dire qu'un éco-quartier est un quartier ubain conçu de

17
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CHAPITRE 2 : DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUARTIER DURABLE

façon  à  minimiser  son  empreinte  écologique  su  la  portion  de  surface  qu'il  occupe.  Par

comparaison,  un  quaftier  duable  se  caŒ.actérise  avant  tout  par  une  mixité  fonctionnelle

répondant   aux   trois   principes    de    duabilité    que    sont   le    social,    l'économique   et

l'enviromementa|.]2

Au sens propre, le quartier duable se caractérise par son échelle, son élaboration à

travers de nouvelles fomes de démocratie ubaine et par le respect des trois préceptes: intégrité

environnementale,  développement  économique  et  équité  sociale,  contrairement  aux  « éco

quartiers » qui relèvent davantage de l'écologie et qui privilégient, aux premiers abords, les

approches environnementales et énergétiques.

La confiision est relativement importante et fréquente, mais le compte rendu de la

réunion  thématique  «     éco  quartier »  du  Comité  opératiomel  ubamisme  du  Grenelle  de

l'environnement  stipule  que  « l'éco  quartier  est  un  quartier  duable  englobant  des  notions

environnementales, sociales et économiques».

Aujoud'hui les temes d'éco quartier et de quartier duable sont utilisés sans distinction.

Ainsi, on applique le terme éco quartier indifféremment dans les deux sens. C'est devenu un

teme universel.

2.4-Pourquoi travailler à I'échelle du quartier ?

Cette question a été approfondie au début du projet HQE2R. En 1997, quand les partenaires

français ont commencé à travailler su ce sujet, il leu était répondu le plus souvent que le

quartier n'était pas une échelle intéressante et qu'il fàllait travailler su l'agglomération parce

que c'est là que se prennent les décisions. Nous étions cependant convaincus que ces deux

approches sont complémentaires et que le quartier est une échelle importante car c 'est celle des

habitants ainsi que celle des procédures ubaines (et donc aussi de décisions).

Le quartier est le lieu de vie des habitants. Si on veut les intéresser au devenir de la Commune,

cela  cornmence  par  leu  trottoir,  leu  quartier,  leur  école,  leus  bâtiments.  Ensuite,  le

développement duable nécessite un changement de comportement et cela doit se manifester

aussi dans la vie quotidienne et dans les modes de vie comme dans les méthodes de travail.

C'est pouquoi L'éducation et l'infomation sont au cœu de la démarche  HQE2R

(comme de l'association SUDEN) et jouent un  rôle fondamental. Enfin de nombreux projets

d'aménagement ou de Renouvellement ubain porte sur le quartier.

[2h"://www2.unine.ch/files/content/sites/ecofoc/files/documents/Vieux°/o20Ch°/oC3%A2tel_Synth%C3%Asse

%20EcoFoc.pdf
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CHAPITRE 2 : DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUARTIER DURABLE

2.5- Les objectifs de quartier durab]e :
Comme le dit Pooran   Desai, concepteu du site de Bedzed et du programme One

Planet Living : « L'enjeu est de mettre les  gemes de la duabilité dans l'ADN du projet,

des habitants et des décideurs»

•    obtenir ou conserver une labellisation énergétique.

•    multiplier les quartiers duables et créer un réseau entre eux.

•    donner l'image d'une ville innovamte et positive

•    attirer des entreprises

•    attirer des habitants

•    augmenter l'attractivité de la ville

•    dynamiser l'économie régionale ou locale

•    multifonctionnalité du quartier

•    améliorer la qualité de vie du quartier

•    garder l'identité du quartier

•    mixité social et fonctionnelle

2.6- Les enjeux du projet de quartier durab]e :

Une opération qui fédère différents acteurs de la ville autou des enjeux suivants :

•    Diminuer son empreinte écologique (c'est-à-dire réduire l'impact de l'activité humaine

su  l'environnement et plus globalement su la planète).

•    Tendre   à   une   autonomie   énergétique   (en   développant   des   bâtiments   moins

consommateurs d'énergie, en réduisant l'utilisation de la voitue pou ses déplacements,

en produisant localement de l'énergie si possible renouvelable).

•    Minimiser l'impact du quartier su son environnement.

•    La préservation ou l'amélioration de la biodiversité.

•    Induire   un   comportement   éco-citoyen.   Toute   réalisation   de   quartier   duable

s'accompagne aussi d'actions de sensibilisation et de fomation auprès des habitants, des

gestiomaires).
•    Promouvoir la mixité.

•    Réaliser une ville pour tous.

19
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CHAPITRE 2 : DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUARTIER DURABLE

2.7-Types de projet d'éco quartier

2.7.1- Le projet de type « création » :

Su  un  périmètre  facilement  identifiable,  la  création  de  nouveau  quartier  ubain  fomé

principalement d 'un ensemble de nouvelles constructions.

11s'agitd'unnouveauprojetd'ubanisationquirépondàunedensitéetunetaillesuffisantepour

viabiliser les services de proximité et de transports en commun et pou atteindre les critères de

définition d'un éco quaftier.

2.7.2- Le projet de type « consolidation » :

Part d'un projet neuf de taille significative mais qui n'atteint cependamt pas la taille critique de

l'éco quartier. 11 est qualifié de consolidation dans la mesure où il représente une opportunité

de levier pou renforcer et engager la tramsfomation du quartier dans lequel il s'inscrit en éco

quartier.

2.7.3- Le projet de type « transformation » :

Désigne  quant à lui  m projet d'éco  transition d'm quartier.  Ce  type  de projet comprend

différentes interventions ponctuelles de rénovation principalement,  mais  aussi  lorsque c'est

nécessaire de reconstruction ou de construction neuve, des aménagements d'espaces publics et

différentes mesures d'organisation des réseaux et de mutualisation des ressources.

2.8-Les principaux composants d'un quartier durable :

•    Habitations :

-     Construire des logements économiques en énergie, utilisant des énergies renouvelables

(Solaire, éolien, etc.).

•    Déplacement :

-     Marche à pied, vélo, transport en commun doivent être privilégiés et les voitures garées

à 1'extérieu du quartier.

•    Gestion des Déchets :

-     Réduire  les  quantités  de  déchets  par  le  réemploi,  le  recyclage  et  la  valorisation,

apprendre les techniques de compostage.

•    PropretéetEau:

-     Améliorer la propreté des lieux de façon permanente et récupérer les eaux de pluie.

•    Végétaux:

-     Améliorer les espaces naturels et le patrimoine végétal qui consomme du C02 (Gaz à

effet de serre).
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CIIAPITRE 2 : DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUARTIER DURABLE

FigLm [2.3] bs piliers d'u éco quartier (SouiŒ : ËP://_Vrw..topquirzÉ£Qm}

2.9- Les  critères pour concevoir un quartier durable :

•    L'utilisation de matériaux locatK et écologiques pour la construction  (Écoconception,

écoconstruction, éco-matériaux)

•     Le respect des critères de la HQE.

•    Orientation des bâtiments en fonction de l'orientation par rapport au soleil.

•     La mise en place de systèmes de déplacements propres (transport en commun,

transpori doux...) Parking collectif qui favorise de covoiturage Critères à intégrer en

amont de sa conception.

•     Une politique de mixité et d'intégration sociale.

•     La participation des citoyens à la vie du quaftier.

•     La création d'équipements, de commerces, d'inftastructures accessibles à tous.

•    Créer me ville vivamte et diversifiée par la création d'activités économiques et

commerciales Éléments à coordonner dans me même dynamique.

•     Promouvoir de courtes distances (covoituage, déplacements doux, transports en

CormLm...)

•    Faire des choix énergétiques raisonnés et recourir aux énergies renouvelables

•     Utiliser des techniques et des matériatK propres à l'éco-aménagement et

l'écoconstruction.
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CHAPITRE 2 : DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUARTIER DURABLE

•    Intégrer la prévention des risques et la lutte contre les nuisamces comme éléments

constitutifs de l'optimisation du cadre de vie.

•    Protéger les paysages et les espaces naturels pou en ffire une valeu ajoutée à

l'urbanité et sauvegarder la biodiversité.

•     Favoriser les échanges entre les diffirents acteus pou pemettre aux citoyens de

comprendre et d'intégrer les principes et innovations de l'éco-quartier dans les gestes et

pratiques quotidiens.

•    Promouvoir les espaces publics plutôt que les espaces privatifs.

2.10-Un éco Quartier en 10 étapes :

•    choisir un site central de préférence

•    irriguer le quartier de cheminements doux et de transports en commun

•    associer habitat, services, équipements dans une offre variée

•    concevoir des fomes ubaines plus denses, garamtes d'intimité

•    bien orienter, bien isoler avant d'envisager le mode de chauffage

•    jouer sur une gamme étendue d'espaces publics

•    composer avec l'eau comme un élément structuramt du projet

•    prolonger la trame verte

•    penser la gestion des déchets, de l'individuel au collectif

•    confionter tous les acteurs du projet

2.11-Les contraintes d'un quartier durable

Le développement duable d`un quartier est difficile pour deux raisons. Primo: bien que

le quartier soit un lieu où les gens logent, travaillent et s'amusent, il ne constitue pas, en règle

générale, une entité capable d`agir elle-même su le plan politique; le quartier fàit partie de

la ville, il est soumis à ses besoins et à ses possibilités. Secundo: la duabilité reste une notion

plutôt théorique. Elle désigne une combinaison équilibrée des trois sphères de l'économie, de

l'écologie et de la société. Depuis quelque temps, le terme appan.aît dans les propos des députés,

des chercheus, des patrons, etc., mais les concepts d`application éprouvés font encore défaut.
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CHAPITRE 2 : DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUARTIER DURABLE

2.12- Etat de ]'art :

•   Recherche:

Les  études  actuelles  sur  les  quartiers  durables  se  construisent  principalement  sur  la

description et l'malyse critique des projets en tant qu'opérationnalisation du développement

durable, cornme par exemple les études de H. Barton, C. Valdieu et P. Outrequin ; P. Lefèvre,

T.  Souami,  C.  Emelianoff,  L.  Adolphe,  B.  Peuportier ,...  Les  références  aux  enjeux  de  la

durabilité urbaine sont plus souvent posées à une échelle plus large que celle du quartier. Mais

le  fondement  des  connaissances  méthodologiques  propres  à  l'élaboration  des  projets  de

quartiers duables est encore peu présent. De ce fàit, cette piste de recherche nous apparait

nécessaire à approfondir.

•   Réalisations :

Bedzed ui Eco quaftiers issu d'une création ex-nihilo. Bedzed d'abord, pou Beddington

Zéro (fossil) Energy Development, est le premier îlot résidentiel construit de toute pièce à

grande échelle au Royaume-Uni, dans le but premier est un apport nul en Carbonne. 11 est situé

sur m ancien site houiller. La ville de Sutton qui accueille le quartier Bedzed s'est-elle engagée

dès  1986  dans m développement ubain duable  grâce  à la publication d'me  Déclaration

enviromementale. 11 est intéressant de noter que dms me démarche dite de développement

durable,ils'agitd'unedéclarationnemettantenplacequedesobjectifsenvironnementa"...Ce

n'estd'ailleursqu'en1994quelaréflexionsumAgenda21localpropose5thèmesdifférents,

dans lequel au moins un ne traite pas d'environnement, mais d'économie local.

Le quartier Vaubam à Friboug   est issu d'une politique de rénovation ubaine. Vaubm  se

situe su ui ancien site de casemes fimçaises. On peut parler de reconversion d'un site. C'est

aussi  et  peut-  être  surtout  la  ville  de  Fribourg,  aujoud'hui  considérée  comme  capitale

écologique de l'Allemagne., en raison d'une politique environnementale forte et notamment en

termes de transport urbain. De plus, il faut noter que la ville accueille près de 10000 emplois

directement liés aux activités environnementales, selon l'étude de l'ARENE « Les quartiers

durables, guide des expériences européennes.
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CHAPITRE 2 : DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUARTIER DURABLE

Conclusion :

Après avoir exposé les bases théoriques générales et les définitions de développement,

de développement durable, des quartiers durables, des Eco quartiers, nous pouvons dire que :

Le concept de développement duable met l'accent su la valeu du respect des équilibres

écologiques et su la valeu des équilibres socioéconomiques, en particulier su la valeu de la

solidarité entre les groupes sociaux et entre les générations.

Un quartier duable est un  quartier évolutif qualitatif et quel que soit la terminologie utilisée

pou le   désigner, les grands principes restent les mêmes. 11 s'agit   de promouvoir une autre

manière de faire la ville en tenant compte de trois dimensions:

- Un quartier qui répond aux principes du développement duable

- Une opération qui fédère différents acteurs de la ville autou d'objectifs communs

- Une opération d'aménagement qui se développe avec les outils de l'urbanisme opérationnel

actuels tout en les  revisitant.
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CHAPITRE 3 : LE PROJET URBAIN COMME 0UTIL D'AMELI0RATI0N URBAINE

Introduction :

Face aux faiblesses du plan traditionnel qui semblent souvent inefficaces, les projets

ubains  se multiplient à des  échelles multiples,  avec  des contenus  et sous  des  fomes,  des

procédues et des techniques d'intervention diverses et retrouve aujoud'hui une réelle place en
matière d'aménagement du territoire comme une nouvelle démaffche de fàire l'ubain. Donc on

peut affimer que le projet ubain d'aujourd'hui est me stratégie pensée et dessinée de la ville,
11 se définit aussi coinme pratique renouvelée sans cesse ou  comme un l'outil avec lequel il est

possible d'établir des relations entre les différents éléments ubains.

3.1 Historique :

Le Terme de « projet ubain » apparaît à la fin des années 60 dans la période de l'après-

guerrequiyaétémarquéeparunefortepousséedémographiqueetunredémamgeéconomique

qui ont entra^i^né une accélération de l'exode rural vers les villes. Ces différents facteurs vont

entraîner une conception fonctionnaliste de l'aménagement du territoire dont les objectifs sont

alors de répartir ratiomellement les populations, les activités et les fonctions et de prévoir, de

planifier un développement perçu comme exponentiel.

3.2 Conditions d'émergence :

Le projet ubain est une notion historique récente apparue en ITALIE dès les années

soixante par les travaux de quelques historiens d'architecture et par la politique urbaine, mais

l'identification spécifique ne s'est fait qu'en FRANCE à partir de la fin des amées 70 à cette

époque le projet ubain se présente comme altemative opposée à un urbanisme coupé de l'art

urbain ,après la deuxième guerre mondiale ; pour cela, le projet urbain revendique contre le

plan ,parce que ce dernier est nécessaire, mais il est insuffisamt en ce qui conceme la forme de
la ville, mais dans l'ubanisme fonctionnel  (zoning), les villes ont fait l'objectif des plans ;

organisés les infrastructues , distribuer les lieux, Ce qui ne va pas produire l'espace et la fome

ubaine alors le plan avait supprimé le projet.

3.3 Différences entre le projet architectural, l'urbanisme et le projet urbain :

Si le projet architectural désigne la production d'un bâtiment en se basant su l'art de

bâtir, l'ubanisme qui est une création récente est apparue pou désigner un champ d'action

pluridisciplinaire et un champ professionnel nouveau, recouvrant l'étude d'urbain, en se basant

su un ensemble théorique et pratique pou produire une discipline cohérente, organisée à partir

de connaissances et de techniques propres.
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CHAPITRE 3 : LE PROJET URBAIN COMME 0UTIL D'AMELI0RATION URBAINE

La notion du projet ubain est apparue pou porter une double critique par rapport à

l'architecture et à l'urbanisme car : L'incapacité de l'architectue par rapport à son échelle de

produire de l'urbain par elle-même, c'est-à-dire l'articulation entre les démarches ubaines et la

création architectuale, ainsi la discipline «urbanisme» qui semble impuissante à accompagner

cette complexité ubaine n'a pas su domer une fome lisible et une lecture propre à nos villes.

Le projet urbain fi]t adopté suite à l'échec de l'urbanisme déterministe, celui du plan,

afin  que  l'tmbanisme  incarne  de  nouveau  sa  raison  d'être  comme  discipline  opératiomelle

d'analyse  et  de  transfomation  de  l'espace  ubain.  En  d'autres  temes la problématique  de

l'urbain   trouve   dams   les   composantes   du   projet   ubain   les   fomes   conceptuelles   et

méthodologiques susceptibles d'asseoir   les stratégies   et   les   modes   de   planification  pou

aboutir.

Par sa double dimension, de « projet » et « d'urbain », le concept bientôt quinquagénaire

de projet ubain, prête à confi]sion et dans tous les cas une des deux dimensions l'emporte su

l'autre. Le projet renverrait au « processus technique du ressort de l'architecte » ou à ses outils

conceptuels, et l'emporterait sur 1'« urbain » qui renvoie à des compétences multiples et non

pas miquement à des problèmes d'organisation spatiale
Le projet ubain est une altemative à 1'urbamisme fonctiomaliste, et se définit comme

unscénario,unedémarcheplutôtqu'unmodèle.Lescénarioconsisteenmprocessusendevenir

permettant de  £rire émerger des  idées,  de poser des questions plutôt que de chercher à les

résoudre à tout prix  : c'est en d'autres termes, une nouvelle conduite des opérations qui est

soulignée,conduitedontlesrèglesdujeusontclairementposéesetcompréhensiblespoutous.

Leprojeturbainsupposaitdonclaparticipationactivedetouslesacteursubains,ycomprisles

habitants, non pas seulement pou les informer au terme des études mais dms l'élaboration

mêmeduprojetd'aménagement.Permettantainsiàchacundeserepérerfacilement.'3

3.4-Phases d'un projet urbain

3.4.1-La phase de décision :

Correspond à l'émergence des problèmes dms un quartier  jusqu'à   ce qu'me décision soit

prise.  11  s'agit  bien  évidemment  de  la  décision  du  maire  ou  /  et  du  bailleu  social  ou  de

1'aménageu de lancer une action correctrice, par exemple me opération de renouvellement

T3 BOUDRA Messaoud, renowellement du centre originel de la ville de Guelma par la démarche du proüet

wrbaJ.#,poul'obtentiondudiplômedemagistèreenubanismeoption:villeetprojetubaind'UNIVERSITE
MENTouRI DE coNSTANTrNE, p2o.
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CHAPITRE 3 : LE PROJET URBAIN COMME 0UTIL D'AMELIORATI0N URBAINE

•    11 essaye également de renforcer les procédés de planification ubaine et d'assurer le

passage vers les grandes actions urbaines.
•    Enfin, il entreprend la reconquête de la ville par m processus citoyen de concertation et

d'engagement qui essaye d'intégrer à la fois les différents acteurs de la ville.

3.6-Les principes du projet urbain:

1.  Le projet ubain est pensé avec la ville existante et non contre elle ou en dehors d'elle,

comme reproduction de la ville sur elle-même non comme croissance ou étalement de la ville

(construire la ville su la ville, en prenant compte de l'espace public).

2. 11 se réfere à me multiplicité de techniques dont la maitrise ne peut être confiée aux seuls

architectes  ou  ingénieus,  mais  demamde  d'autres  compétences   spécifiques   (y  compris

financière).

3.Leprojeturbainestpenséenrapportaveclatotalitédesacteursdelaville(dontleshabitants).

4. Le projet ubain est pensé dans un équilibre du court teme et du long teme et non dans

l'urgence ou 1'utopie (saisir les opportunités du moment sans compromettre les ressources du

présent pou les besoins de l'avenir « le développement duable »)

3.7- Les échelles du projet urbain :

La question des échelles du projet urbain renvoie directement à celles de la planification,

c'est-à-dire les niveaux où se décident les politiques d'aménagement.

3.7.1-Le projet urbain politique ou projet de ville

« Le projet urbain politique est un projet pou la ville, en tant que cité ; il propose des

imagescollectivesdel'avenir».Leprojetdoitpemettre«detoucherlesdécideusetd'emporter

l'adhésion de la population du quartier ou de la commune autou de l'affimiation d'une identité

collective et d'une conception partagée de l'avenir collectif ». En effet, le projet urbain veut

mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'une image future.

Le projet de ville est donc une «vision» stratégique portée par des élus, donc un projet

politique  dans lequel les habitants, les institutions publiques et les partenaires économiques se

recomaissent, parce qu'ils participent à son élaboration

3.7.2- Le projet urbain opérationnel :

Le projet mbain opératiomel est représenté par des « opérations ubaines d'une certaine

ampleu, durant au moins une dizaine d'amées, généralement multifonctiomelles, associant

desacteusprivésetpublicsnombreuxetnécessitantuneconceptionetunegestiond'ensemble.
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CHAPITRE 3 : LE PROJET URBAIN COMME OUTIL D'AMELIORATI0N URBAINE

3.8.4-  Réorganisation urbaine:

C'est  l'action  dont  le  contenu  est  lié  aux  soucis  de  l'amélioration  des  conditions

d'organisation et de fonctionnement de l'espace urbain.

3. 8.5- Restructuration urbaine :

11 s'agit d'une opération plus large que la précédente dans la mesure où elle est relative à

une intervention su les voiries et réseaux divers et l'implantation de nouveaux équipements.

Elle   peut   comporter   une   destruction   partielle   d'îlots   ainsi   que   la   modification   des

caractéristiques du quartier, notamment par des transferts d'activités et des réaffectations des

bâtiments.

3.8.6- Réhabilitation urbaine:

Elle consiste à modifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou d'équipement en vue

de leu donner les commodités essentielles et nécessaires aux besoins de base des locataires ou

utilisateurs, alimentation en eau potable, électricité, remise à neuf des sanitaires.

3.8.7-Le renouvellement urbain:

L'objectif est de transformer les quartiers en difficulté, dans le cadre d'un projet ubain. Le

renouvellement ubain permet de : - reconquérir des terrains laissés en friche - restructurer des

quartiers d'habitat social - rétablir l'équilibre de la ville La rénovation ubaine, concept qui a

succédé  au  renouvellement  urbain,  concentre  son action  su  les  Zones  Urbaines  Sensibles

(ZUS).

Conclusion :

Le projet ubain est une action globale et négociée. 11 correspond à une nouvelle manière

de penser l'ubanisme,  il  implique,  soit comme facteur de réalisation,  soit comme objectif

pousuivi, la prise en considération du support économique, social, culturel de ses opérations à

toutes les échelles ubaines, par contre la dimension écologique ou environnemental et toujous

absente, malheueusement c'est le cas pou les instruments d'ubanismes en Algérie qui sont

dépassés et qui ne sont pas en confomité avec les exigences d'une meilleure qualité de vie

respectueuse de l'environnement.
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CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATI0NS

Introduction:

A partir d'tme analyse urbaine de l'état actuel des quartiers types de la ville de Jijel, aKée

notamment   su   ses   caractéristiques   d'accessibilité,   de   morphologie   urbaine   ,   sociale

économique  et  environnemental,  notre  étude  met  en  évidence  un  diagnostic  exhaustif

pemettamt de  déterminer l'ensemble  des problématiques  et enjeux ubains,  que  ce  soit à
l'échelle de sa partie sociale ou de sa relation avec son enviromement général. S'appuyamt su

la définition précise des avantages et faiblesses de ces quartiers. Plus que ça dans ce chapitre

nous essayons de présenter la méthodologie de travail, suivie des techniques de recherches

employées.

4.1- Présentation de la willaya de Jijel :

4.1.1-Situation:

S'étalant  su me  superficie  de  2.396,63  km2,  avec  une  façade maritime  de  120  Kms,  la

wilaya de Jijel est située au Nord - Est

de l'Algérie, entre les méridiens 5° 25

et 6°30 Est de Greenwich, et entre les

parallèles 36°10 et 36°50, hémisphère

Nord   (1).   La   région   appartient   au

domaine     Nord     atlamtique     connu

localement sous le nom de la cha^me

des Babors. Elle est délimitée:

-Au Nord par la Mer Méditerranée.

-Au Sud par les wilayas de Mila,

Constantine   et   Sétif.

-À l'Est par la wilaya de Skikda.

-À l'ouest par la wilaya de Bejai.a.

Figure [4.1] : Carte de situation de Jijel. Source: SRAT Nord Est
Source: SRAT Nord Est

4.1.2-Historique:

L'histoire de la ville de Jijel remonte à quelques 2000 ans. Le nom même de la cité n'est pas

éclairci. Son nom chez les phéniciens était « igilgili », ce qui domera par la suite igilgili puis

« djidjel »  et « djidjeli ».Selon certaines versions, Jijel tirerait  son nom du berbère  « ighil-

ighil », signifiant de colline en colline ou en se référant à l'antiquité romaine on a « igilgili »
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CIIAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METIIODES D'INVESTIGATIONS

de « Jijel », cercle de pierre su lequel, la cité s'est construite pou échapper aux invasions

venamt du Nord. Elle porta aussi le nom de Giger au 17eme siècle En effet par ces immenses

plages de sable fin, la richesse de son site stratégique surtout pour le commerce, les exigences
militaires et la doucetHr de  son climat, JIJEL a attiré au cours des  siècles, tous  les peuples

colonialistes de la Méditerrané.

4.1.3-Relief :

La rilaya de Jijel est située dans la partie

Est      de   l'Atlas   tellien,   me   chaîne   de

montagnes  qui  s'étend  d'Ouest  en  Est  sur

l'ensemble du territoire nord du pays.  (82%

du Territoire de la wilaya), marqué par des

àltitudes relativement élevée (1800 m).
Figure [4.2] : Carte de la topographie de Jijel Source: PATW

4.1.4-Climato]ogie:

LarégiondeJijelprésente,parsasituationauborddulittoràl,latotalitédesCaractéristiques

climatologiques des régions méditerranéemes maritimes. Elle appartient au climat

méditenanéen, pluvieux et doux en hiver, chaud et humide en été.

4.1.5-La pluviométrie:

La  région  de  Jijel  est  considérée  parmi  les  régions  les  plus  pluvieuses  en  Algérie,  la

précipitation moyeme annuelle enregistrée dans la wilaya se situe entre 800 et 1200 mm/an.

4.1.6-La température :

Les  moyennes  de  janvier  et  février  sont  de

13,3°C       Des   étés   assez   chauds   avec   des

températures de l'ordre de 25,9°C en moyenne

en août et un maxima de 30,3°C.

Figure [4.3] : Graphe de température  Source : ONM

32



I
I
I

I

I

1

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATIONS

4.1.7-Les vents:

•     les vents dominants ont deux directions

•     Vents du Nord-ouest : plus ftéquents d'octobre à avril.

•     Vents du Nord-est : de mai à septembre.

•      La  force de ces vents est 2.5 à 4.2 su l'échelle de Beaufort, c'est-à-dire   « léger » à

« modéré ».

4.2-Présentation des cas d'étude :

4.2.1|Cas d'étude N°1 : Quartier de CASINO :

Le site   constitue l'extension immédiate de la ville vers l'Est et w sa situation su la mer

contenant l'esplanade de  la bande  littorale  Est de  la ville de Jijel,  il  est d'une très  gramde

importance notamment de par les équipements touristiques et balnéaires dont il dispose. 11 est

ainsi considéré comme la principale source d'animation et d'attraction pou l'ensemble de la

population locale ainsi que pou les touistes de l'extérieu de la wilaya.

4.2.2- Cas d'étude N°2 : Quartier de centre-ville :

Le  site  constitue  le  noyau  originel  et  historique  de  la ville  de  Jijel  autou  duquel  se  sont

greffées toutes les extensions ubaines. 11 évoque une affchitecture et une occupation humaine

ancieme  où  la  tradition  de  vie  «  locale  »  demeure  très  marquée.  De  par  la  gamme  de

commerces et services très diversifiés qu'il offre, le centre-ville de Jijel constitue le principal

centre d'animation et d'attraction pou l'ensemble de la population locale et environnante.

4.3-Méthodes lnvestigation:

4.3.l-Observation in situ :

L'observation est une technique directe d'investigation scientifique, qui pemet d'observer un

groupe de façon non directive pou faire un prélèvement qualitatif en vue de comprendre les
attitudes  et  les  comportements  (Farhi.  A,  2012).  Plusieus  types  d'observation  qu'on peut

distinguer : observation exploratoire, participante, désengagée, ouverte et dissimulée,

<< Observer est un processus incluant l'attention volontaire et l'intelligence, orienté par un

objectif pou en recueillir des informations>> (DE KETELE, 1980, P, 27).

Pou  notre  recherche,  l'observation  exploratoire  est  la  plus  utilisée.  Elle  a  pou  but  de

découvrirnotiecasd'étudesetpourmieuxcemerlesaKesàaborderrDecefait,nousavons

faitdesvisitessurterrainsetprisdesphotosafind'analyserl'étatactuerdecesquaftiers.T
_-
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CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATIONS

4.3.2- Le questionnaire:

C'est une technique directe d'investigation scientifique utilisée auprès d'individus, qui pemet

de les interroger de façon directive et de faire un prélèvement quantitatif. (Farhi.A, 2012). 11

est composé d'un ensemble de questions liées de manière structurée. 11 vise à la vérification

de l'hypothèse théorique.  11 pemet d'obtenir des domées précises et exploitables,  souvent

présentées sous forme de tableaux ou graphiques Œedjai, 2013).

a- Le formulaire des questions:

Le  fomulaire de questions est constitué d'm nombre  de  questions posées,  qui  a été  sous

fome d'une enquête approfondie, est structurée essentiellement selon :

>  La  question  fermée :  C'est une question qui oblige l'enquêté à effectuer m choix

pami un certain nombre de réponses possibles foumies. On peut distinguer deux sorts de

question fermée : la question dichotomique et la question à choix multiple.
•    La question dichotomique : C'est celle qui oblige l'enquêté à choisir entre deux

réponses, entre vrai et faux ou oui et non.

•    La question à choix multiple : C'est celle qui offie un éventail de réponses possibles à

l'enquêté.

>   La question ouverte: Elle peut être utilisée dans un questiomaire, mais de façon limitée.

Ce modèle n'impose aucme contrainte à l'enquêté quant à l'élaboration de sa réponse. On

peut en distinguer deux variantes:
•    La question ouverte à réponse élaborée : Par exemple : domez les principales qualités

d'un esprit scientifique ?

•    La  question  ouverte à  réponse  courte :  C'est  le  cas  d'une  question  qui  demamde  à

l'enquêté  de  préciser  un  fait  ou  d'indiquer  un  de  ses  particularités  sans  proposer  de

réponses.

b-L `échantillon sélectionné : D'après Singly (2003), l'échantillon ou le « qui interroger ? »

n'est pas une étape indépendante des autres.  L'échantillon ne doit être précisé que lorsque

l'objet   de   l'enquête   est   suffisamment   défini   et   construit.   L'échantillomage   consiste

essentiellement à tirer des infomations d'me fraction d'un grand groupe ou d'me population,

de façon à en tirer des conclusions au sujet de 1'ensemble de la population. Son objet est donc

de fournir un échantillon qui représentera la population et reproduira aussi fidèlement que

possible les principales caractéristiques de la population étudiée.
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CHAPITRE 4: CAS D.ETUDE ET METHODES D'mnrESTIGATIONS

4.3.3- La simu]ation numérique (Sketch Up):

La modélisation est la représentation d'm système par un autre, plus facile à appréhender. La

simulation  numérique  pemet  de  reproduire  su  m  ordinateur  un  phénomène  physique

complexe dont on soühaite comprendre, analyser et simuler, et consiste à foumir me solution

approchée du comportement réel de ce phénomène physique. L'intérêt de cette simulation est

d'étudier  l'effet  de  l'ombrage  su  l'amélioration  du  Confort  dans  les  espaces  publics

extériems de quaftier  (la rue de la plage quartier CASNO) et de comaitre le rôle important

quejouelavégétation,àtraverslasimulationnumériqueparleLogicielSketchUp.

4.4-Analyse d'état des lieux :

4.4.1- Cas N°l : Quartier de CASINO :

a)présentation du quartier

a.1-Situation et limites : le quartier se situe à l'EST de la ville de Jijel limites par :

Au Nord par la mer méditerranée.

Au Sud par la RN 43 .

A l'Est par des terrains agricoles.

A l'Ouest par le POS N° 01 (la ville de Jijel).

Figure [4.4] : La situation de quartier casino : Google Earth, 2016

a.2- Accessibilité:

le  site  est  accéssible  depuis :  le  centre  ville ,  la  gare et  l'entré  Est  avec  une  possiblité

d'accessiblité maritime .
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cHAplTRE 4: cAS D'ETUDE ET METHODEs D'IrwESTIGATloNS

Figue [4.5] : Vue aérieme qui montre l'accessibilité de quartier casino Source : Google Earth, 2016

a.3-Population:
-Le nombre total de la population de site est  3413h

-Les catégories d'âges vivant au Quartier  sont

relativement  équilibrées. Le centre est excrément

adulte.

-90% des habitants sont d'origine de CASINO, un

très fort attachement de terre.

Figure [4.6] : population du quartier par tranche d'âges

b-Diagnostic urbaine :

b.1- Trame bâtie et non bâtie : Le cadre bâti de site est homogène, il occupe une  petite

partie de la  surface totale. Le cadre non bâti : généralement rçprésenté par : les parkings, les
aires de jeux, les espaces vert et les voies.
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CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'II`WESTIGATI0NS

Figure [4.7] : trame bâtie et non bâtie

b.2-Le système viaire : le quartier  est desservi par un réseau viaire varié  et hiérarchisé,

/   Les voies primaires : présentées pæ :

•    L'avenue Ben Boulaid, Axe principal et important; parallèle à la mer et  prend origine de

la route RN43 à la limite Est du quartier  et se rencontrent au niveau de la ville en

formant un carrefou très important au niveau de la placefte de Baba Arroudj.

•    La RN 43  qui contoume le site en le délimitant dans la partie Sud et Ouest, constitue la

route structurante  du  quartier surtout par l'existence  d'équipements le long de cette voie

ainsi que par son échelle et sa dimension importante.

/   Les voies secondaires: l'ensemble des voies secondaires traversant le quartier  a des

caractéristiques physiques qui sont moins importantes que celles des voies classées

comme primaires.

/   Les voies  tertiaires:  formées principalement par des  voies  de  desserte,  généralement

perpendiculaire aux voies secondaires et qui ont des vues en perspective sm la mer. Ces
routes tertiaires prennent naissance des diffërentes voies secondaires.
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CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATIONS

Figue [4.8] : les défërents  composants de système viaire

b.3- L'espace pub]ic :

Le périmètre de site souffie d'un déséquilibre flagrant, et accuse un besoin énome en matière

d'aires de jeux, placettes et lieux publics, dont on note seulement :
-Un jardin public se trouvamt à côté du lycée mal entretenu, mal aménagé avec le manque de

mobilier ubain, il est inutilisable, il est réservé pou m équipement éducatif.
-Esplanade de ffont de mer, espace structurant de site par son emplacement à côté de la mer,

elle est d'me ambiance très remaDquable dmamt les périodes estivàles surtout par la présence

d'équipements balnéaires tels que  buvettes Pizzeria, restaurant et hôtels®

Figue [4.9] Esplanade de ffont de mer source : Google
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CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATIONS

b.4-Point de repère :

Ils  sont  généralement  représentés  par  des  éléments  construits,  bâtiments  exceptiomels,

monuments ou partie de monuments, doués d'une fome et/ou d'une fonction particulière qui

peut  faciliter  leu  identification.  Mais  les  places,  les  camefous,  les  squares,  les  ponts

constituent aussi des repères ; ils peuvent jalonner un parcours, marquer un nœud caractérisé

par m secteur, ou aussi bien être isolée ou à l'écart des zones identifiées. Dans le cadre de
notre étude, les éléments de repères sont représentés par:

*la gare intemodale qui assure la liaison de la ville avec l'ensemble des communes de l'Est de

la wilaya ainsi que certaines villes de l'Est algérien.

*Le stade communal qui longe la RN 43.

*Le  lycée qui  assure  la scolarisation des  élèves  de  l'enseignement  secondaire  de plusieus

quartiers de la ville.

*Hôtel Kotama seul hôtel classé de la ville et qui est de grande importance vu sa situation

privilégiée à côté de la mer.

b.4- Les nœuds et carrefours:

Ce  sont  des  points  stratégiques  dans  le  paysage,  soit  de  convergence  ou  de  rencontre  de

plusieurs parcours, soit ui point de rupture ou point singulier du tissu. Leur identification ne
recoupe pas obligatoirement la recomaissance d'éléments morphologiques simples, d'espaces

clairement définis, elles ne sont pas confondues, non plus avec le repérage d'un lieu qui serait

défini  à  partir  des  critères  d'usage  ou  de  données  symboliques.  A  cet  effet,  les  nœuds

d'articulation du site sont représentés par:

*Le nœud d'articulation avec  le  centre-ville représenté par l'intersection de plusieurs voies

structurant le site à savoir la RN43, et la rue Ben Boulaid qui se rencontrent au niveau de la

place Baba Aroudj et constituent l'accès du site à partir du centre-ville.

*Le deuxième nœud d'articulation est représenté par l'intersection de la RN43, et la rue Ben

Boulaid  au  niveau  du  pont  du  chemin  de  fer  et  qui  constitue  l'accès  du  site  à  partir  de

l'autoroute.
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CHApiTRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODEs D'nwESTiGATioNS

b.5 -Paysage et espace vert:

D'ui  point  de  vue  général,  le  paysage  ubain  du  quartier  casino  appaffait  non

homogène, incohérent et déséquilibré par le fait de la j"taposition de tissu ubain nouveau

avec le tracé coloniàl ancien sans prendre en considération l' image ubaine du quartier.

On remarque la présence de quelques espaces vefts dans le quartier, malheueusement

ce sont des espaces privés annexés à des habitations ou équipements  et me absence totale des

espaces verts publics. Les espaces vert existamts nécessitent un réaménagement et une mise en

valeur.

Figure [4.10] : paysage et espace vert dans le quartier de casino

c-Analyse typo morpho]ogique :

c.1- Les équipements:

Malgré l'activité dominante du site qui est l'activité résidentielle, il y a la présence d'm

ensemble d'équipements dont le rayon d'influence dépasse largement celui de la ville ou de la

commune  ;  ces  différents  équiperients,  d'me  superficie totale de    137329.85  m2,  soit m

poucentage de 26.15 %, constituent à leu tou une composante urbaine très importante de

par aussi lems activités et de par letms gabarits importants, à cet effet on note la présence de
1 ' équipement suivamt :

-Les équipements de transports: Gare intemodale.

-Les équip€ments sanitaires: Polyclinique EI Alia.
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CIIAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATIONS

-Les équipements éducatifs: Lycée, CEM et  école fondamentale.

-Les équipements administratifs et services: la CNR.la CASNOS et la DAS

-Les équipements sportifs: Le stade communal.

-Les équipements hôte]iers et touristiques : hôtel kotama.

Figue [4.11] : Carte des équipements: POS7

c.2-L'habitat :

D'me superficie totale de 84672,63 m2, et d'm poucentage de  16.12%,   L'habitat constitue

une ossature principale et une composante ubaine non négligeable de l'occupation spatiale et

fonctiomelle du site.

Figure [4.12] : typologie d'habitat
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CHAPITRE 4: CAS D.ETUDE ET METHODES D'II`nrESTIGATIONS

c.3- Activités :

Représenté  par  les  corrmerces  de  première  nécessité  intégrés  au  rez  de  chaussée  des

constructions individuelles et collectives, créant à diffërents nivea" des rues commerçantes,

se développant su  le long des blocs EPLF ainsi que les commerces intégrés aux gradins du

stade communal le long de la route nationale.

Eii--iï-=ÏË:::::--i--i--ËÏÎ
Figue [4.13] : concentration d'activité dans le quartier

c.4- Transport et déplacement:
-Forte accessibilité mécanique.

-Problème de l'embouteillage.

-Usage foft d' automobile.

-Absence de déplacement doux.
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CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATI0NS

d-Analyse environnemental:

d.1 Impact de climat:

d.1.1-Brise mer Ærise terre :

Dans le cadre du nricroclimat ,la proximité de la mer est responsable d'un phénomène de brise

(brise de mer pendant le jou ,et brise de terre pendant la nuit );donc me bome aération du
site  dms le sens du Nord vers le Sud pendamt le jou ,et du Sud vers Nord pendant le nuit.

-Brise mer :

L'air chauffë au niveau du sol s'élève et est remplacé paff l'air océanique plus fioid. 11 se met

alors en place au niveau du sol un vent qui souffle de la mer en direction de la terre.

-Brise terre :

La nuit le sol se reffoidit rapidement alors que la température de l'océan varie peu du fait de

son inertie thermique. La température de l'océan devierft donc supérieue à celle de la terre. 11

se met alors en place un vent qui souffle de la terre en direction de la mer.

Figure [4.15] : schéma explicatif de phénomène brise  mermrise terre  source : vollibre.wikia.com

d.1.2- Les vents dominants:

Les vents dominmts proviennent généralement du Nord Est et Nord-Ouest, tandis que les

vents £ribles sont ceux qui proviennent du Sud. L'étude de la direction du vent est primordiale

pour  l'organisation des constructions et leu orientation, l'orientation des voies pou éviter les
comants d' air hivemal ainsi que les ouvertures pou éviter les déperditions thermiques.

d.1.3-L'ensolei]]ement:

-En été:

Duant la saison estivàle le site est totalement exposé aux rayons solaires directs sans aucune

protection.
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CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATI0NS

-En hiver: Duant la saison hivemale on remarque qu'il Ya m problème du masque solaire.

Figue [4.16] : étude  d'ensoleillement

4.4.2 Cas N°2 : Quartier de centre-ville.

a- Présentation du quartier :

a.1-Situation et ]imites:

Le quartier  occupe la partie centrale de l'agglomération chef-1ieu Jijel. Physiquement, il

est limité:

•     AU Nord par la Mer Méditerranée.

•      Au sudpaŒ. larue colonel Lotfi.

•     A l'Ouest par l'avenue Emir Abdelkader.

•     A l'Est par le quartier de la plage.

g=ËË±Ë±ËÎÎ¥¥ËÎËÎ:_=-Î:=_Î::iî-Î=_Î±È_==:ËÏ[

•..-_--S

-:--i-?:

Figme [4.17] : La situation de centre-ville : source Google Earth
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CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METIIODES D'INVESTIGATIONS

a.2-Accessibilité :

Le centre-ville a une bonne accessibilité à partir de trois grands voies  qui sont : l'Avenu de

l'EMIR  ABDELKDER,  l'Avenu  AABDELHAMID  BENBADIS  et  Boulevard  HOCHŒ

RUIBAH.

Figure [4.18] : L'accessibilité  du centre-ville

a.3-Population:

Au cours des deux dernières décemies, le volume de population du centre-ville de Jijel (l'aire

du POS 1) est passé de 7.331 habitants en 1977 à 4.481 habitants en 1987 et à 3.988 habitants

en 1998, et à 6.567 habitamts en 2006, exprimamt un solde migratoire négatif.

Figue [4.19] : Graphe de population    Souce : ANAT 2008
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CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATIONS

b-Diagnostic urbaine

b.1 - La structure urbaine :

Le centre colonial présente une production ubanistique en damier, avec un système de rues

orthogonales  ceinturées  de  façon  triangulaire  (épousant  la  fome  de  la  plaine)  par  trois

grandes avenues dont leurs intersections fome des espaces camefours :

-Avenue Emir Abdelkader : sépare la ville coloniale de sa partie ouest.

-Avenue ler Novembre : 1imitrophe au ftont de mer.

-Avenue Abdelhamid Ben Badis: sépare la ville coloniale de sa partie Sud-ouest (faubourg).

Tissu dense, régulier, se constitue principalement par :

•    Voies hiérarchisées ®rimaire, secondaire et tertiaire).

•     Placesetnœuds.

•    Ilots de formes et de dimensions presque semblables.

•    Parcelles qui diffèrent de tailles et d'activités.

b.2- Trame non bâtie :

b.2.1-Le système viaire :

•     Lcs voies primaires:    Le réseau des voies primaires est constitué par les grandes artères

(les avenues Emir Abd EI Kader, Abdelhamid Ben Badis,  1er novembre 54 et le boulevard

Hocine Rouibah)  qui présentent de  bonnes caractéristiques physiques et  Constituent les

principaux couloirs de circulation pénétrant et traversant la ville.

•    Les  voies  secondaires  :  Le  réseau  secondaire  est  constitué  par  des  voies  à  sens

Unique caractérisées par une animation due à la présence des commerces et services.

Celles-ci  s'articulent  avec  les  voies  primaires,  traversent  le  périmètre  d'étude  et

Pemettent une bonne distribution dans le centre-ville.

•    Les   voies   tertiaires   :   Le   réseau   tertiaire   est   fomé   généralement   par   les   rues

pependiculaires  à  l'avenue   ler  Novembre   54.   Ces  voies  obstruées  par  les  clôtures

enclavant le port, n'offrent plus les percées visuelles sur la mer comme avant.   L'emprise

moyenne de ces voies est de 10 mètres.
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CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATIONS

Figue [4.20] : Système viaire centre-ville

b.2.2 -L'espace public :

Constitués par les places et jardins. Les espaces publics aménagés sont des pôles d'attraction

et des lieux de détente très appréciés par les citadins.

-La place de la république  :  La place de la république est située à proximité d'un nœud

lmportant : le giratoire de la mairie. Elle matérialise l'accès au vieux port et se caractérise par

ses mouvements de circulation.
-Les places de la partie centrale : La place Abme Ramdane et la place Khemisti sont situées

su  une  même  ligne  dite  d'animation  vu  la  concentration des  équipements  publics  et  les

activités commerciales à ce niveau.
-La place Baba Aroudj : La place Baba Aroudj est située à proximité d'un Carrefour

lmportant à l'Est du centre-ville. Malgré qu'elle présente me belle perspective, la densité de

fiéquentation dans cette place est très faible vu qu'elle est cemée par un trafic mécanique

lourd.

-Le jardin de ]'Horloge Solair€ : Le Jardin est situé à proximité de la place Baba Aroudj, 1a

densité  de  fféquentation  dans  cette  place  est  faible  bien  qu'elle  présente  de  nombreuses

potentialités: situation en croisement de deux boulevaffds (Hocine Rouibah et ler Novembre
1954), vue panoramique su la mer et le port. . . etc.
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Figue [4.21] : les places publiques dans le site

b.2.3-L'espace vert :
Du frii t que le quartier du centre-ville se caractérise par me forte densité du tissu ubain, les

espaces  verts  aujourd'hui  ne  présentent pas me  priorité  pom  les  résidents  d'où les  seuls

espaces vefts existants dans ce quartier se sont des jardins publics qui se trouve su le long du

boulevard  Hocine  Rouibah.  Malgré  leur  situation  au  front  de  mer,  ces  jardins  publics

présentent me fàible animation par le frit qu'ils soient non aménagés, délaissés et parfois
considérés comme un lieu de non sécurité.

c-Analyse typo morphologique :

c.1- Les équipements :

Après  1'habitat,  ce  sont  les  équipements  qui  occupent  la  seconde  place  en  matière  de

consommation de sol,  soit  16 % de la surface totale de site. Néanmoins,  si la plupart des

équipements,  hérités  de  la colonisation,  ont pu maintenir leu cadre  et fonction originels,

d'autres par contre, ont subi me reconversion ou sont dans un état dégradé. Par conséquent,

l'animation   ubaine   est   réduite   à   me   simple   animation   commerciale,   amplifiamt   la

convergence  vers  ui  centre  saturé  beaucoup  plus  que  le  renforcement  qualitatif de  sa

centralité.

- Les équipements scolaires :  Le site   regroupe sept établissements scolaires : trois écoles

primaires, trois établissements d'enseignement moyen et un lycée
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CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATIONS

- Les équipements culturels : Le centre-ville offre des équipements culturels qui rayoment à

l'échelle  de  toute  l'Agglomération  voire  la  commune  et  la  wilaya,  mais  ceux-ci  restent

insuffisants et nécessitent même des travaux de restauation, comme c'est le cas des salles de

cinéma héritées de l'époque coloniale.

- Les équipements sportifs : On compte, en plus d'un mini parc commmal de sports et de

loisirs,  situé  dams  la partie Nord du centre-ville  et couvrant plusieus disciplines  sportives

(Judo, Basket, Tennis, Football), une salle omnisports au niveau de l'avenue du ler novembre

54 et une salle de judo au niveau de la place Abane Ramdane. Le niveau d'équipement dans

ce secteu reste en dessous des besoins réels.

- les équipements cultuels : Au niveau du centre-ville et dams cette catégorie d'équipements,

on  a  :  -  1a mosquée  Djamaa  EI  Kebir,  la première  et  la plus  ancienne,  une  deuxième,  la

mosquée Bilal Ben Rabah, de faible capacité récemment réalisée au niveau de l'avenue Emir

Abd EI Kader, et en demier lieu un centre culturel islamique   à Proximité de la mosquée EI

Ansar.

c.2-- Le parc du logement:

Les résultats de l'enquête terrain réalisée durant la période Mai-Juin 2000, doment pour le

périmètre du POS  1  un nombre global de 871  logements pour une suface globale de 23,83

hectares et une population de 3820 habitants.

Le   rapport   logements   disponibles,   volume   de   population   résidente   donne   un   taux

d'occupation  par  logement  (T.O.L)  de  4,38  persomes  par  logement.  Quant  à  la  densité

moyenne nombre de logements par hectare, elle est de 38 logements à l'hectare.

11 ressort que le périmètre du centre-ville, présente un T.O.L inférieur à la moyenne et à

l'objectif national de 6 personnes par logement.

c.3-Activités :

Le centre-ville présente une fonction économique tertiaire visible surtout au niveau des

commerces et des services et une fonction sociale grâce aux échanges, communications et

rencontres, portés essentiellement par les espaces publics. De plus sa proximité de la mer lui

dome une vocation touristique mais qui tarde à s'affirmer.

-L'activité commerciale :

La vocation commerciale du centre-ville de Jijel est indéniable. Ce demier associe commerce

de  détail  multiple  (alimentation  générale,  habillement  et  articles  domestiques,  commerces
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CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATI0NS

spécialisés. . . ), activités artisanales (boulangerie, pâtisserie, couture, menuiserie, plomberie. . .)

et  services   à  la  consommation  (cafés,  restaurants,   douches,  taxiphones,   cybercafés...).

Cependant, l'inexistence de commerces haut de gamme constitue une tare pour la promotion

d'un touisme urbain au niveau du centre.
-L'activité touristique :

En matière de services d'accueil touristique et malgré une forte demande qui  se fàit sentir

essentiellement pendant la haute saison, un manque est enregistré au niveau de la ville et son

centre. Ce déficit est aussi bien d'ordre quantitatif que qualitatif.

- L'administration et les bureaux :

Le centre-ville de Jijel constitue un véritable pôle administratif grâce à la concentration de

bureaux et services administratifs le long des avenues et des grandes artères. On y trouve : le

siège  de  la  Da.i.ra,  la  mairie  et  les  services  communaux,  la  Chambre  de  L'agriculture,  la

Chambre de  Commerce  et de l'Artisanat, la cou de justice,   des antemes administratives

diverses, la brigade de Gendamierie Nationale, la Sûreté Urbaine, la caseme de la Protection

Civile, le centre de rééducation et le siège de la Garde Communale.

c.4- Transport et déplacements :

Le  centre-ville  dispose  d'un  réseau  de  voirie  bien  structuré  et  assurant  une  assez  bonne

fluidité de la circulation mécanique. Mais, un grand problème se pose toujous, du fàit que la

ville correspond à une zone de tramsit, avec la RN 43 cornme pénétrante Est ouest traversamt le

centre,  créant  des  situations  de  congestionnèrent  et  augmentant  le  flux  de  la  circulation

routière y compris ui trafic loud, dangereux et nuisible. La circulation piétonne est assuée

uniquement  par  des  trottoirs  généralement  assez  larges  et  confortables,  d'où  le  mamque

flagramt en matière d'espaces qualitatifs aménagés exclusivement pou le plaisir des piétons

tels que les parcotms boisés, les rues piétonnières. Concemamt le transport urbain, le réseau de

transport en commui de la ville compte 159 minicars assurant la liaison entre le centre et les

différents quartiers de la ville par une dizaine des lignes.
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CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATIONS

Figue [4.22] : schéma de la mobilité ubaine

Conclusion :

Dans ce chapitre dédié à la présentation des cas d'étude et investigation, on présente

m  état des lieux des deux quartiers (quartier casino +center ville), pour définir me synthèse

de notre malyse  de la ville de Jijel et son territoire ; nous  déteminons  les potentiel et les

fragilités  des  lieux  -  à  une  échelle  urbaine  et  d'une  dimension  économique ,  social  et

enviromemental  et nous  essayons  de montrer  la situation des  quartiers actuelles,  afm de

détemriner les grands problèmes concemamt l'aménagement écologique durable des quartiers .

Ce  chapitre  a  abordé  également  les  techniques  de  recherche  au[quelles  on  a  fàit

recous qui sont trois techniques suffisamtes pom mieux cemer la problématique et répondre

aux questions de recherche. La première technique qui est l'observation in situ. Une méthode

quiviseàrecueillirdesdoméesrelativesaudéroulementdel'activitéensituationnatuellede
travail. Elle pemet également de mietK comaitre les failles et le dysfonctiomement de ces

quartiers.Cettetechniquenouspermetd'anàlyserlesairesd'étudesinsituàtraversdesvisites
su terrain et la prise des photos.

La detKième technique qui est le questiomaire. Un instn]ment fondamental de notre

recherche  dont  l'instrument  utilisé  pou  l'acquisition  des  données  est  le  fomulaire  de

questions. Ce demier pemet d'entamer m processus de participation visant à déteminer un

51



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

]

1

1

1

1

1

1

i

CHAPITRE 4: CAS D'ETUDE ET METHODES D'INVESTIGATIONS

consensus  sur  la  situation  existante,  il  vise  à  la  vérification  des  hypothèses  théoriques  et

l'obtention d'un résultat précis et subjectif.

La troisième  technique  concemant  la  simulation  numérique  par  le  logiciel  (Sketch

Up). Un outil complémentaire pou notre recherche visant à ressortir l'importance de l'étude

de l'ombre pou l'amélioration de la qualité des espaces publics extérieus par la végétation,

l'aménagement, le mobilier, les matériaux .... etc.
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CHAPITRE 5: RESULTATS ET INTERPRETATION

lntroduction :
Le travail su terrain permet de mieux comprendre   le comportement des usagers et   leur

pratiques ainsi de cemer les problèmes dont souffre leur quartier  vis-à-vis le temps et l'espace.
L'observation, l'étude et l'évaluation des failles du quartier de la ville de Jijel sont effectués

su deux supports spatiaux judicieusement choisi : le quartier CASINO et le quartier du centre-

ville  (trimgle  historique).  Le  but est  de  confimer ou  infimer les  hypothèses  annoncées

auparavant  :  Le  réaménagement  écologique  qui  inclut  des  pratiques  de  duabilité  et  de

l'écologie ubaine peut contribuer à une transfomation duable des quartiers de la ville de

JIJEL.  Le présent chapitre présente la syntiièse des résultats récoltés de l'enquête dans ses

diffërentes étapes et de faire une lecture des données recueillis par les outils de collecte.

Cas D'étude N° 01 : quartier CASINO

5.1-l'analyse et I'interprétation des résultats du formulaire de questions :

5.l.1-L'analyse uni-variée :

>  L'aspect formel :

-La taille du quartier par rapport à d'autres quartiers de la ville :

-A partir de la (figure), on observe que les résidents

de ce quartier  jugent que ce dernier a une taille

importante par rapport à d'autres  quartiers  de  la

ville.

Figure [5.1 ] : estimation de la taille du quartier
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CHAPITRE 5: RESULTATS ET INTERPRETATION

- Le mobilier urbain dans ce quartier

Plus  de  55  %  de  la  population  de  ce  quartier

affirment  que  le  mobilier  de  ce  quartier  est  un

mobilier   adéquat   tandis   que   40%   de   cette

population trouvent que ce demier est dans un état
dégradé.

-La densité du quartier

A partir de la (figure), on observe que presque

80% des résidents de ce quartier préferent un

quartier  de  fàible  densité.  Ils  justifient  leurs
choix  par  une  volonté  de  vivre  dans  un  lieu

calme    et        tranquille.    Tandis    que    20%

(notamment   des   commerçamts)   préfèrent   un

quartier de forte densité.

La  conviviaüté  et  l'animation  d'un  quartier

contribuent à la perception positive de la densité

Figue [5.2] : état de mobilier ubain

80,00%70,00%6o,oo%   /50,00%40,00%30,00%ïfJfJf"/o,10'009'o0,00%forte      fadensitéde

•-:.--,

ü femme

•---,-:-;-:-,-

ËË homme

ible
nsit

Figure [5.3] : La densité du quartier
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CIIAPITRE 5: RESULTATS ET "TERPRETATI0N

>  L'aspect fonctionnel

- La satisfaction aux activités pratiquées :

A  partir  de  la  (figure),  on  observe  que  les

résidents de ce quartier  jugent que les activités

pratiquées  sont  plus  ou  moins  adéquates.  La

plupart des activités sont de type de restauration
et consoinmation notamment duamt la période

estivale.

- Convivialité du quartier :

-Presque 60% affirment que ce quartier et m lieu

convivial.  Plus  de  12%  croient  qu'il  n'est  pas

convivial. Tandis que 25 % voient qu'il est plus ou

moins convivial.

-Le  partage  équivalent  des  espaces,  la  mixité

sociale    et    fonctionnelle        la    fiéquentation

importante de toutes les catégories de la société

contribuent à la création d'un espace convivial.

6o,oo%   ,

50,00%

Ë femme

40,00%

30,00%

20,00%10,00%0,00%      0 EE homme

i     non   pluaumoi

Figue [5.4] : La satisfaction au activités pratiquées

70,00%

60,00%50,00%40,00%30,00%20,00%10,00%0,00%     •

Hfemme

æ homme-
î595Z,

....

Figure [5.5] : convivialité du quaftier
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CHAPITRE 5: RESULTATS ET INTERPRETATION

-Les éléments gênant dans ce

quartier :

La figure Montre une variété de

motivation concemamt les éléments

gênamt Dams le quartier :
-35% sont gênées par le bruit

- 20% des personnes questionnées sont

Gênées par l' encombrement
- 15% sont gênées par le manque de

mobilier
-Plus de 14% sont gênées par le manque

d'espaces verts.
-10% sont gênées par le manque de

propreté.

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%    ,10,00%5,00%0,00%,.`'`,.``,,',,

E femmeËæhomme

-.;;,:_`.;:

5-

.!.`'`,,`,,i,`',i'`.`,,

Figue [5.6] : Les éléments gênants dans le quartier

- 5% sont gênées par la chaleur.
1

- Satisfaction aux espaces de stationnement :

-Plus de 73% affirme qu'il n'y a pas des
espaces de stationnement dans ce quaftier

-Plus de 27%affirme qu'il y a des espaces

de stationnement dans ce quartier.

11 est recommandé  la réalisation des

parkings à étages.

Figure [5.7] : IÆ satisfaction aux espaces de stationnement
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CHAPITRE 5: RESULTATS ET "TERPRETATI0N

- Les espaces publics dans ]e quartier

-25% affiment l'existence  des  espaces publics

dans lem quartier.

-presque  35  % affiment 1'absence  des espaces

publics au sein de leu quartier.

- 40% disent que les espaces publics sont plus ou

moins présents dans leur quartier.

11   est  envisagé   l'amélioration  de   l'existant  et

l'aménagement de nouveaux espaces là où c'est

possible.

Figue [5.8] : L'existence d'espace public

>  L'aspect écologique

-Les moyens de transport utilisés dans ]a vi]le

-7% se déplacent  par vélo

-24% se déplacent  pæ bus

-35% se déplacent par voitue

-34% se déplacent par la  marche à pied

-On remarque une forte utilisation des moyens

de tramsports individuels (voiture) en paràLlèle

avec   une   volonté   de   se   déplacer   à   pied

(déplacement doux).

Figure [5.9] : utilisation des moyens de transpofts
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CHAPITRE 5: RESULTATS ET INTERPRETATION

-Trie de  déchets

-35% des résidents de ce quartier affiment qu'ils

trient les déchets au contraire de 65% qu'ils n'ont

jamais trié  les déchets et qu'il trouve que ce n'est

pas leu travail.

-Présence des  jardins dans ]es

habitations

- 65% des résidents affirment que leu habitation

dispose d'm jardin.

-35%  des  résidents  affirment  qu'il  ne  dispose

d' aucun jardin dans leurs habitations.

Figure [5.10] : trie de déchet

7ooo%    ,

6ooo%  /               ,
50 00%

4o oo%                                   Î

30,00% i

_     ______-

Ë

20,00%
gB-Ê

10,00%

0,00%
nonEEfemmeOuiËhomme

Figure [5.11] : présence de jardin dans la maison
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CHAPITRE 5: RESULTATS ET "TERPRETATION

- contribution de la végétation à rendre un quartier écologique

-Plusde75%despersonnesinterrogéescroientque

la nature peut contribuer au plaisir et au bien-être

des   citoyens   (figure).   La  nature   devenue   un

élément    incontoumable    pou    satisftire    les

exigences humaines et environnementales.

-Cout de  la facture énergétique

-Plus de  70% des personnes interrogées estiment

que la facture énergétique est couteuse.

-L'utilisation    des    énergies    renouvelables    est

devenue une nécessité pou diminuer le cout de la

facture énergétique.

80 00%

70,00%

60,00%

50,00%
4o,oo%  /
30,00%
20,00%

10,00% -
0,00%    llh

Peut         non
être

me       E femme

Figure [5.12]: la contribution de la végétation
pou rendre un quartier écologique

80,00%

60,00%

40,00%

2o,oo%   ,
::-.,:,`,Ï-,Îç

o,oo%     ,Ëffiho
-`.   ---:  -J..                                               ,=  =-----+1.

1        Peut       non
être

me    EEfemme

Figue [5.13] : la facture énergétique
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CIIAPITRE 5: RESULTATS ET "TERPRETATION

-Cas d'étude 2 : quartier centre-ville

>  L'aspect formel :

-La taille du quartier par rapport à d'autre quartier de la ville :

A partir de la (figure), on observe que la moitié

des  personnes interrogées de ce quartier jugent

que ce demier a une taille importante par rapport
à  d'autres  quartiers  de  la  ville.  Ainsi  l'autre

moitié considère   que ce quartier   et vraiment

petit par rapport à d'autres quartiers de la ville.

- le mobilier urbain dans ce quartier

A partir de la (figme), on observe que la moitié des

personnes interrogées de ce quartier jugent que le
mobilier  urbain  de  ce  quartier  est  un  mobilier

adéquat.  Ainsi  l'autre  moitié  considère    que  ce

mobilier est dans un état dégradé.

Figue [5.14] : estimation de la taille du quartier

Figue [5.15] : état de mobilier ubain
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CHAPITRE 5: RESULTATS ET INTERPRETATI0N

-La densité du quartier

A partir de la (figure), on observe que plus de

85%  des résidents  de ce  quartier préfèrent un

quartier  de  faible  densité.  Ils  justifient  leurs
choixparunevolontédevivredansunlieucalme

et   tranquille. Tandis que  15% (notamment des

commerçants)  préfèrent  un  quartier  de  forte

densité.

>  L'aspect fonctionnel

- La satisfaction aux activités

pratiquées :

A partir de la (figure), on observe que les

résidents de ce quartier jugent que les

activités pratiquées sont plus ou moins

adéquates. La  plupart des activités sont de

type culturel, éducatif, sportif,

commercial...Etc.

Figure [5.16] : La densité du quartier

60,00%

50,00%40,00%30,00%20,00%10,00%0,00%     .

E femme

Ëæ hommeI
-

`i.

Figue [5.17] : La satisfàction aux activités pratiquées
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CHAPITRE S: RESULTATS ET INTERPRETATION

- Convivialité du quartier :

Presque 25% affiment que ce quartier et m

lieu convivial. Plus de 20% croient qu'il n'est

pas convivial. Tamdis que 55 % voient qu'il

est plus ou moirLs conviviàl.

Le partage équivalent des espaces, la mixité

sociale et fonctionnelle  la fléquentation

importante de toutes les catégories de la

société contribuent à la création d'un espace

convivial.

Figue [5.18] : convivialité du quartier

-Les éléments gênants dans ce quartier :

La figure Montre une variété de

motivation concernant les éléments

gênants
Dans le quartier :
- plus de 20% sont gênées par le

bruit
-  Plus de 25% des personnes

questionnées sont Gênées par
l'encombrement.
- 15% sont gênées par le manque

de mobilier.

- Plus de 23% sont gênées par le

manque d'espaces verts.

- 9% sont gênées paŒ` le manque de

propreté.

- 4% sont gênées par la chalem.

Figue [5.19] : les éléments gênants dans ]e quartier        62
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CHAPITRE 5: RESULTATS ET INTERPRETATI0N

- Satisfaction aux espaces de stationnement :

Plus de 80%  confiment que l'espace de

stationnement est insuffisant. La densité du bâti

empêche d'avoir des espaces de stationnement.

-les espaces pub]ics dans le quartier

-12% affiment l'existence des espaces publics

dans leu quartier.

-presque 60 % affirment l'absence des espaces

publics au sein de leu quartier.

- 28% disent que les espaces publics sont plus

ou moins présents dans leu quartier.

-On peut dire que ce quartier est fortement

marqué par une absence partielle des espaces

publics.

Figue [5.20] : La satisfaction aux espaces de stationnement

70,00%

60,00%

5o,oo%    ,

40,00%

30,00% 1 femme
20'00% ËË homme-
10,00%      E
0,00%      _

.•.`.

Figue [5.21] : L'existence des espaces publics
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CHAPITRE 5: RESULTATS ET INTERPRETATION

>  L'aspect écologique

-Les moyens de transport uti]isés dans la ville

-4% se déplacent  par vélo

-9% se déplacent  par bus-48% se déplacent

pæ voiture -39% se déplacent par la
mamche à pied

On remarque une fofte utilisation des

moyens de trmsports individuels (voiture)

en parallèle avec une volonté de se déplacé

à pied (déplacement doux).

-Trie de dechet

-35% des résidents de ce quartier affirment

qu'ils trient les déchets au contraire de 65%

qu'ils n'ontjamais trié  les déchets.

50,00%45,00%40,00%35,00%30,00%25,00%

/

;..;--.
' -Ï--.:i

20,00%15,00%   ,10,00%        I5,00%ËE0,00%•`...   i, ffi femme

Ë homme

Li..,.

Figue [5.22] : utilisation des moyens de transports

70,00%

60,00%

I femme

50,00%

40,00%

30,00% iË homme

20,00%

10,00%

00'00yo         oui         non

Figue [5.23] : trie de déchet
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CHAPITRE 5: RESULTATS ET INTERPRETATI0N

-Présence des jardins dans les  habitations

- 43% des résidents affirment que leu

habitation se dispose d'un jardin.

-57% des résidents affiment qu'il ne

disposent d' aucun jamdin dans leus

habitations par manque d' espace.

60,00%

50,00%

i femme
4o,oo%  /

30,00%
E5 homme/

20,00%

10,00%

0,00%
non

Figue [5.24] : présence de jardin dans la

-La contribution de la végétation à rendre un quartier écologique

- 90% des personnes interrogées croient que la

naturepeutcontribuerauplaisiretaubien-être

des citoyens (figure). La nature est devenue un

élément  incontoumable  pou  satisfrire  les

exigences humaines et environnementales.

Une  petite  minorité  de  2%  estiment  que  la

nature n'ajoute  rien à l'écologie du quartier.

100,00%

90,00%80,00%70,00%60,00%50,00%40,00%30,00%20,00%10,00%0,00%       0

ü femme

Ë homme

.J_``.'

F5ÆFzr           rgÆgjzr

i     Peut    non
être

Figure [5.25]: la contribution de la végétation
pou rendre un quartier écologique
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CHAPITRE 5: RESULTATS ET "TERPRETATION

-Cout de la facture énergétique

-Plus   de   80%   des   personnes   interrogées

estiment   que   la   facture   énergétique   est

couteuse.

-10% des personnes interrogées estiment que

la  facture  énergétique  est    plus  ou  moins

couteuse.

-L'utilisation  des  énergies  renouvelables  est

devenueLmenécessitépourdiminuerlecoutde

la factue énergétique.

90,00%80,00%70,00%60,00%50,00%40,00%30,00%2o,oo%   ,10,00%0,00%0

u

E femmeEhomme

1--î5ijizF--      î5Ëjjizf

Peut    non
être

Figure [5.26] : la facture énergétique

5.2-L'analyse et l'interprétation des résultats découlant du logiciel Sketch-Up:

5.2.1- Etude de l'ombre :

L'ombre est ui facteu essentiel à étudier surtout dans un contexte urbain. Dams notre cas,

concemant le quartier CAS"O, on a penché su l'étude de l'ombre afm d'évaluer l'impact de

la végétation, choix des matériaux, couleus, aménagement extérieu sur le confort thermique

et visuel.

Figure [5.27]  Projection de l'ombre ; le matin, à midi et le soir au mois de décembre.
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CHAPITRE 5: RESuLTATS ET INTEmRETATloN

Figure [5.28]  Projection de l'ombre ; le matin, à midi et le soir au mois dejuin

1

1

1

1

1

1

I

I

On constate que la rue de la plage quartier casino  est plus ombragé duamt lajoumée au mois

de décembre  que dans les mois de juin, Ce qui résulte un mamque d'ensoleillement en hiver

ainsi le cas pou les jardins et les espaces extérieus des habitations du aux arbres persistants

qui constituent m écran devant les rayons solaire d'hiver. 11 faut favoriser l'ensoleillement
duant la période hivemale à travers l'implamtation des arbres caducs pou mie" profitçr des

rayons solaires.

En été, on constate que la température surfacique augmente due à l'absence d'ombre et à cause

du faible albédo des sufaces bitumées. Ce qui entraine une forme de désertification de la rue

et de l'inconfort des usagers. Ainsi les façades des habitations orientées plein sud qui sont

totalement exposés aux rayons solaires directes d'été sans aucune protection  Cependant, il est

impératif de penser à introduire des arbres de types caduc afin de constituer un cran devant les

rayons  solaires  d'été mais toujous faciliter la pénétration de ces derniers  duant l'hiver..

D'autres éléments artificiels  peuvent être utilisés  pou améliorer le microclimat soit pou les

jamdins et les espaces extérieus ®ergola. . .) ou pou les habitations (brise solaire).

Synthèse :
-La perception du degré de densité peut ainsi êtne très diffërente de celui que l'on mesure .En

outre,  La densité peut contribuer à augmenter la qmlité de vie ; pou qu'elle soit acceptée, il

faut des contreparties. Cela passe par un traitement qualitatif des espaces, une attention portée

a" espaces de transition et au prolongements des logements, des espaces végétàlisés, une

gestion des vis-à-vis de sorte à préserver l'intimité, la présence de mixité de fomes et me
mobilité facilitée.
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CHAPITRE 5: RESULTATS ET INTERPRETATI0N

- Tenant compte de la  faible capacité des aires de stationnement  de l'impossibilité d'en créer

d'autresetdanslebutderéduirelapressionsulesvoiesdecirculation,ilestprévularéalisation
`'    des parkings à étages.

-11 est possible d'améliorer les conditions de confort d'un espace extérieur en tenant compte de

l'aménagementurbain.Lavégétationadiverseffetssul'enviromementubain,au-delàdurôle

esthétique et de la sensation plaisante (L'éblouissement dans un espace ombré est réduit, ce qui

montre l'appréciation visuelle), faire écran au bruit et améliorer la qualité de l'air. La présence

des arbres permet de modifier le microclimat et peut améliorer les conditions de confort.

- L'adoption des modes de transports doux comporte de nombreux avantages : ils contribuent à

la réduction de la pollution de l'air et à la lutte contre le réchauffement climatique, favorisent

l'activité physique et contribuent à vivre la ville autrement.

Conclusion :

Les  résultats  obtenus  à  travers    les  observations,  questionnaires  ou  par  la  simulation

numérique découlant du logiciel Sketch-Up avaient comme but d'atteindre les objectifs visés

au départ de la recherche, tout en essayant à répondre aux hypothèses déjà établies. A travers

ce chapitre, on a pu  évaluer le taux de satisfaction ou d'insatisfaction des usagers vis-à-vis leur

quartier  et  les  éléments  qu'il  le  compose.  Les  résultats  obtenus  d'après  le  questiomaire

montrent que les quartiers de la ville de Jijel est dans une situation critique. Le manque d'un

aménagement extérieur adéquat (les espaces verts, le mobilier ubain ,... ) manque des espaces

de statiomement... influe négativement  su l'image du quartier et su la sensation du confort.

Quant  à  la  simulation  numérique,  elle  nous  a pemis  de  faire  une  analyse  climatique  en
soulevant l'importamce de la végétation, de l'aménagement extérieu ainsi le bon choix des

matériaux dans la satisfaction, le confort  et le bien être des usagers.
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CONCLUSION GENERALE

Conclusion générale :

Face  à la situation alamiante   de  l'environnement et de  notre planète  nous  somme

aujoud'hui devant une nécessité  d'agir à temps et surtout d'opter pou une nouvelle stratégie

de développement ; un développement soucieux de l'environnement, de la quàlité de vie et qui

concilie l'écologique, l'économique et le social

Le développement duable avec ces multiples fomes n'est pas un concept ou s'ajoutent

des thèmes d'action (énergie, eau, etc.) ; se présente comme une démarche volontaire et globale

avec des engagements très variés en matière de protection de l'environnement  qui sont menées

dans le respect de la planète. C'est aussi l'émergence d'un processus autamt qu'un concept.

Le problème écologique est à l'échelle mondiale, mais les solutions ne peuvent qu'être

locàles par  le principe du " penser globalement et agir   localement " c'est ainsi que le quartier

durable s'inscrit   dans une démarche de développement duable, un quartier dont les habitants

et les usagers veulent réduire l'empreinte écologique  dans la vie duquel ils veulent s'impliquer,

un quartier  où la  qualité de vie rime avec mixité sociale et fonctionnelle , qualité et densité ,

d'énergie  propre  ,  mobilité  duable,  gestion  de  l'eau  et  déchets  ,  respect  de  la  nature  et

biodiversité . . .etc.

Située entre l'échelle de la ville et celle du bâtiment, l'aménagement à l'échelle du

quartier  doit se frire par l'application d'un ensemble de techniques, d'outils et principes, au-
delà de ces aspects le quartier duable est une nouvelle manière d'appréhender la ville.

L'examen  de  la  politique  algérienne  en  matière  de  développement  duable  révèle

l'existence  d'une  réelle  volonté  de  fàire  face   aux  défis  environnementaux,   sociaux  et

économiques  auxquels  le pays  souffie  depuis  longtemps,  c'est de  la que  notre  objectif de

recherche et de mieux   comprendre la thématique du quartier duable qui s'inscrit dans une

perspective d'amélioration ubaine et porte su l'aménagement ubain et architectural duable
afin d'améliorer la qualité du paysage ubain et participer, en particulier, au développement de

la ville et de faire face aux problématiques liée aux failles de la politique de l'aménagement

ubain de ces demières décennies.
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ANNEXE 01 : QUESTI0NNAIRE EN FRANÇAIS

Lieu de questionnaire :

Le formulaire de questionnaire :

Ce questiomaire est établi dans le cadre de préparation d'un mémoire de Master 2

( Option : Architecture et environnement ubain), intitulé :

Vers un quartier écologique durable

Cas de la ville de Jijel

Réalisé par :

•             ROULA    Fouad

•            MEHASSOUEL   Adel

Encadré par :

Pr. BOUCHAIR. A

L'objectif de ce questiomaire est de vérifier les hypothèses proposées dans la première

partie de notre mémoire.

Ce questiomaire contient des questions sur les espaces publics à la ville de Jijel (CASINO,

quartier centre-ville).

Nous rappelons que :

/            Ce questiomaire ne sera utilisé que pour la préparation de notre mémoire.

/            Cochez la réponse que vous sélectionnez.

Nous vous remercions de bien vouloir participer à cette enquête. L'aboutissement de ce travail

dépend de votre aide et coopération. Nous espérons avoir des questions claires et authentiques.

Toutes vos réponses seront prises avec anonymat,

Délais de réponse : 24h.
Merci

Le:..................
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Informations généra]es :

1.       A8e:

Moins de 15ans |  Entre 15et30ans D Entre 30 et 50ans |  Plus de 50 ans D

2.       Sexe:

MascuiinE      Féminin  H

3.     Niveau d'instmction :

Primaire       E     Moyen   H Secondaire  E

Universitaire  |     Sans     |
4.    Lieuderésidence:       Jijel        E Communeslimitrophes  H  Ailleurs E

5.     Voushabitez :   Danscequartier H           Loindecequartier  E

•         L'aspect formel :

6.      Pensez-vous que votre quartier est petit par rapport à d'autres quartiers de la ville?

oui E                         Non E
7.      Est-ce que vous pouvez accéder à ce quartier facilement? :

Ouil                       Non l
8.      Ce quartier  prend-il une situation stratégique dans la ville?

Oui l                      Non l
9.      Je trouve le mobilier ubain dans ce quartier  un mobilier adéquat :

oui]                     Non ]
10.    Je préfere  ce quartier grâce à son image et sa forme :

oui ]                     Non ]
1 1 .   Vous préférez un quartier de ?

forte densité H

Pouquoi

faible densité
iii
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•   Aspect fonctionnel :

12.   Quel type d'activité se déroule dans ce quartier ?

Résidentielle  H     culturelle        E    éducatif    E    sportif  E

]ndustrîeï]e    E    communîcatîon E    commerce   H

13.   Je pense que les activités pratiqué sont adéquate :

ouî  E    p[usoumoînsE     Non  H
14.    Je vois que ce quartier est un lieu convivial :

oui  E    PlusoumoinsE     Non  H

Si non, pouquoi

15.  Quelles sont les éléments qui vous gênent dans ce quaftier ?

Lemanquedemobilier   E Lachaleur E  L'encombrement     E

Lemanque d'espacevertD  Lebruit    |  Manque depropreté  D Autres|
Lesquels ? ...................

16.   Est ce qu'il y  a des espaces dans ce quartier qui foumissent suffisamment d'ombre en été ?

oui  E                         NonE
17.   Est-ce que les activités de ce quartier répondent à   tous vos besoins :

Oui  |    p|usoumoins H     NonH
18.   Est-ce que les activités de ce quartier sont proches de votre domicile ?

oui ]                      Non]
19.   Est-ce que l'espace de stationnements est suffisant  ?

oui  ]                      Non]
20.   Est-ce qu'il existe des espaces publics dans votre quartier ?

ouî   E  pïusoumoîns  H      NonE
21.   Comment trouvez-vous l'état physique        de l'espace public dans ce quartier?

Bon  |      Moyen    |Détérioré|
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•   Aspect écologique :

22.  Quel type de transport vous utiliser pou le déplacement dans la ville ?

VéloH   Bus E   Voiture H  Marcheàpieds H  AutresE
Lesquels

23.   Utilisez-vous  le plus possible un moyen de transport non polluant (la marche,

vélo ,... )?  Jamais   |     Souvent   D         Toujours    D
24.   Triez-vouslesdéchets!       Oui  |                 Non  D

Pouquoi ?

25.    Participez-vous  à  des  manifestations  pour  dénoncer  des  pratiques  qui  détruisent

l ' enviromement ?

Jamais |    Souvent   |       Toujours  |
26.   Participer au nettoyage de certains espaces publics pollués dans le quartier ?

Jamais  H     Souvent    H         Toujous  H
27.   Pensez-vous que la nature peut contribuer au plaisir et au bienêtre des citoyens ?

oui    E   Peutêtre   E         Non   E
28.   Est -e que vous avez unjardin dans votre habitations ?

Oui    I       Non  H
Si non pouquoi

29.  souhaitez-vous avoir unjardin dans votre domicilie ?

Oui   I       Non  I
30.   Pensez-vous que la végétation peut contribuer à rendre un quartier écologique ?

ouî    E    Peutêtre   H         Non   E
3 1 .  Pensez- vous que la facture énergétique est couteuse ?

oui    E    peutêtre   E         Non    H
32.   pensez-vous que  l'utilisation de  l'énergie  renouvelable peut contribuer à rendre un

quartier écologique ?

Oui   E     peutêtre   E Non1
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ANNEXES 02 : QUESTI0NNAIRE EN ARABE
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RESUME :
Les nombreuses crises environnementales de ces demières décennies ont contribué à une

nouvelleperceptionparl'hommedesonenvironnement,desrisquesquilemenacentetuneprise

de con'science sur la ffagilité des écosystèmes. L'objectif de ce travail de recherche est d'étam

un  état  des  lieux des  quartiers  de  la ville de  Jijel  et connaitre  les  paramètres primordiaux qui

assurent leurs transformation écologique durable vis-à-vis les enjeux de développement durable,

tout en  s'appuyant sur la participation des habitants. Pour cela nous avons choisi des supporœ

spatiaux  ou  cas  d'étude      s'agissant  des  quartiers  de  Casino  et  le  centre-ville.  Les  résultati

obtenus  à  travers  une    analyse  d'état  des  lieux,  avec  une    enquête  menée  sur  place  et  des

simulations 3D par sketchup montrent qu'on peut introduire la dimension écologique pour une

transfomation durable des quartiers de la ville de Jijel à partir de   la conception écologique, la

végétation  urbaine,   la  densité  positive  du  bâti,   la  mobilité  douce.   Tout  en  valorisant  les

potentialitésnaturellesdeslieux,ens'appuyantsurlespratiquesdedéveloppementdurablepour

la lutte contre la pollution atmosphérique et sonore ainsi 1'amélioration de   la qualité de vie des

habitants.

Mots clés : Ecologie, environnement,  écosystèmes, urbain, quartier, Jijel, développement

durable

ABSTRACT:

The  numerous  environmental   crises  of  recent  decades  have  contributed  to  a  new

perceptionbymanofhisenvironment,therisksandawarenessofthefragilityofecosystems.The

objectiveofthisresearchistoestablishaninventoryofthedistrictsofthecityofJijelandknow

the  main  parameters  that  ensure  their  sustainable  ecological  transfomation  regarding  the

challengesofsustainabledevelopment,basedontheparticipationofinhabitants.Forthiswehave

chosen some case  studies such as  Casino district and the old city center.  The results obtained

from the actual  situation, together with the use of 3D  Sketchup  simulations show that we can

introduce the environmental dimension for sustainable transformation of districts of the city of

Jijel  ftom  ecological  design,  urban  vegetation,  positive  building  density,  soft mobility.  While

appraisingthenaturalpotentialitiesoftheplace,relyingonsustainabledevelopmentpracticesin

thefightagainstairandnoisepollutionandimprovingthequalityoflifeofinhabitants

Keywords:Ecology,environment,ecosystems,urban,neighborhood,Jijel,sustainable

development
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