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RŽsumŽ 

 

LÕurbanisme transitoire par sa conceptualisation particuli•re prend de plus en plus dÕampleur 

dans la fabrication de la ville contemporaine. Son caract•re de transition rev•t un ŽlŽment 

important dans lÕagencement et dans la pratique de la ville. VŽritable concept issue de 

lÕurbanisme temporaires, interstitiels, tactique, ŽphŽm•re, etc. Il am•ne aujourdÕhui un rŽel 

ŽlŽment de rŽponse ˆ la vacance des lieux dans les territoires, une vacance qui tire en partie de 

son origine du phŽnom•ne de dŽsindustrialisation des annŽes 1980 en France. Face au regain 

dÕintŽr•t du concept dÕurbanisme transitoire en France, les institutions sÕemparent du sujet, et 

le formalise de plus en plus, au dŽpart proche du squat selon C. Diguet (2019, p.4), il se 

dŽmocratise et sÕinstitutionnalise depuis 2010, notamment dans le cadre de la vacance des 

friches. Au dŽbut des annŽes 2000, lÕAnru dans le cadre de la loi SRU, crŽŽe des programmes 

de renouvellement urbain (PRU en 2004, et NPNRU en 2015) en accord avec les principes de 

la politique de la ville sur les quartiers prioritaires de la ville. Ces programmes de 

renouvellement urbains transforment et bouleversent en profondeur les quartiers prioritaires de 

la ville en renouvellement urbain ˆ travers de grandes opŽrations de dŽmolitions et de 

reconstructions. Face ˆ lÕŽclatement des temporalitŽs des projets de rŽnovation urbaine et ˆ 

lÕapparition des friches dans les quartiers de renouvellement urbain, lÕurbanisme transitoire 

appara”t comme un levier dans les temps dÕattentes des projets de rŽnovation urbaine. Ainsi, de 

nombreuses questions apparaissent lŽgitimes ˆ poser : Quelle nouvelle fabrique de la ville 

am•ne lÕurbanisme transitoire ? mais aussi est-ce que cÕest un levier opportun mais peu mobilisŽ 

ˆ la vacance des lieux dans les quartiers prioritaires ? 
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Glossaire 

 

 

NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 

 

PRU : Programme de Renouvellement Urbain 

 

QPV : Quartier Prioritaire de la Ville  

 

MAMP : MŽtropole Aix Marseille Provence 

 

SRU : SolidaritŽ et renouvellement urbain 

 

EPCI : Etablissement public de coopŽration intercommunale 
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Introduction  

 

 

LÕurbanisme transitoire, un concept ancien formalisŽ rŽcemment  

 

A la fin des annŽes 1980, la France conna”t un phŽnom•ne important de 

dŽsindustrialisation de son territoire. Ce processus permet dÕexpliquer en partie lÕorganisation 

spatiale de certains territoires et notamment ceux marquŽs par la dŽlocalisation de leurs activitŽs 

industrielles dans les pays Žmergents. Ces dŽparts dÕactivitŽs dans les rŽgions les plus touchŽes 

met en exergue lÕapparition de friches industrielles (2 500 ha en France selon lÕAdeme en 2016). 

Les friches ne sont pas que dÕorigines industrielles, elles peuvent •tre militaires, portuaires ou 

encore commerciales. Ainsi, de nombreuses friches et b‰timents sont rŽinvestis pour des usages 

culturels. A lÕimage de la cartoucherie du bois de Vincennes (ancien lieu de fabrication 

dÕarmement devenu dans les annŽes 1970 un lieu dÕaccueil pour une troupe de thŽ‰tre et premier 

haut lieu de lÕurbanisme transitoire en France), les Grands Voisins ˆ Paris, la Friche Belle de 

Mai ˆ Marseille tŽmoignent de lÕutilisation de la vacance de certains lieux issue de lÕabandon 

dÕactivitŽ. Ces legs postfordistes tŽmoignent souvent dÕune inadaptation de leurs usages 

(Thomas, 2003).  En France, lÕutilisation de ces espaces vacants rŽpond dans un premier temps 

ˆ des besoins sociaux non satisfaits (Diguet 2019), souvent pratiquŽs par les acteurs de la 

contre-culture via des squats, des occupations temporaires ˆ usages artistiques. Ç LÕurbanisme 

transitoire tire ses origines au sein m•me des sites vacants È (Base, 2019).  

LÕorigine de lÕurbanisme transitoire et de sa conceptualisation permettent de le dŽfinir 

comme une multitude dÕamŽnagement qui se rŽalisent sur une pŽriode de transition dÕun site en 

vue dÕun projet urbain futur ce qui lui donne inŽvitablement son caract•re de prŽfiguration (IAU 

Ile de France, 2017). Ç Le terme dÕurbanisme transitoire renvoie ˆ toutes les initiatives qui 

visent, sur des terrains ou b‰timents inoccupŽs, ˆ rŽactiver la vie locale de fa•on provisoire, 

lorsque lÕusage du site nÕest pas dŽcidŽ, ou le temps quÕun projet se rŽalise È (IAU, 2018, p.4). 

Le choix sŽmantique de prendre le terme transitoire, plut™t que celui de temporaire, 

dÕŽphŽm•re, dÕinterstitiel, ou de tactique rŽside dans le caract•re de continuitŽ avec le projet 

urbain. DÕailleurs CŽcile Diguet (IAU, 2018, P.4) met en avant que Ç lÕadjectif transitoire 

sugg•re, lui, que lÕinitiative sÕinscrit dans une histoire connectŽe, pas seulement une 

juxtaposition sans lien avec lÕavenir du territoire È.  MalgrŽ leurs temporalitŽs et leurs finalitŽs 

variables, ces termes (transitoire, temporaire, ŽphŽm•re, interstitiel, et tactique) revendiquent 
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tous lÕusage de la ville comme un laboratoire dÕexpŽrimentation, une mani•re dÕessayer des 

idŽes et des activitŽs sur des lieux particuliers et ainsi Žviter les erreurs pour les opŽrations 

futures. Par sa dimension temporelle courte, lÕurbanisme transitoire acte de son utilitŽ dans le 

projet opŽrationnel, notamment par la complexitŽ de gestion des temporalitŽs des projets 

urbains actuels. L. Chabot en 2012 qualifie dÕailleurs ces projets urbains de Ç projets XXL È ou 

les opŽrations peuvent durer jusqu'ˆ 15 ans. CÕest dÕailleurs le cas des Ç projets de 

renouvellement urbain en particulier qui int•grent des Ç temps morts È de plusieurs mois ou 

annŽes, qui peuvent •tre vecteurs de tensions et de dŽsŽquilibres urbains et sociaux È (Union 

Sociale pour lÕHabitat, 2018, p. 2). 

 

 

LÕurbanisme transitoire, une nouvelle mani•re de fabriquer la ville ? 

 

Face aux nouveaux dŽfis des allongements et de la superposition du projet, de gestion 

des friches temporelles, des blocages provoquŽs par un paysage Žconomique et politique 

incertain (Ginez, 2018), les urbanistes et acteurs institutionnels doivent rŽagir et proposer des 

solutions innovantes, lÕurbanisme transitoire para”t y trouver sa place. Depuis la mise en place 

de la phase PRU 1 (2004) et du NPNRU (2015), les quartiers prioritaires de la ville en 

renouvellement urbain connaissent une refonte en profondeur de leurs cadres de vie, de leurs 

logements et de leurs espaces, entrainant des temps longs liŽs ˆ la dŽconstruction et 

reconstruction de b‰timents inadaptŽs. AurŽlie de Smet parle dÕune longue phase de 

planification, ou certains sites de (re)dŽveloppement urbain apparaissent souvent comme 

inutiles pendant une certaine pŽriode. Ou une influence nŽgative peut appara”tre sur les lieux, 

dÕautant que lÕexistence Ç dÕespaces inutiles È est difficilement percevable alors quÕil existe une 

demande de lieux ouverts et publics (De Smet, 2013).  

 

Un des enjeux consiste ˆ Ç Anticiper aujourdÕhui ce que sera la ville de demain È (Nebout, 

2012). Ainsi, une multiplicitŽ de nouvelles formes apparaissent dans la ville (parking day, do it 

yourself, etc.), dÕapr•s pascale NŽdŽlec en 2017, elles sont Ç le fait dÕun processus dÕinitiatives 

spontanŽes qui visent ˆ la transformation des espaces publics urbains È. Ces initiatives sous-
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tendent lÕidŽe de nouvelles formes de fabrique de la ville1, ˆ lÕimage de lÕurbanisme transitoire. 

CŽcile Diguet en 2018, estime que lÕurbanisme transitoire regroupe trois catŽgories de projet, 

les occupations pop-up (Žv•nementiel et optimisation fonci•re), opportuniste (initiatives et 

logiques de transformations urbaines) et projets transitoire long terme (int•gre le projet). Ces 

projets font part dÕenjeux importants dans la fabrique de la ville. Tout dÕabord il y a un enjeu 

de lien social notamment ˆ travers la mixitŽ urbaine, la crŽation dÕactivitŽs non planifiŽes et le 

renouvellement de la fabrique de la ville (Diguet, 2018). LÕurbanisme transitoire permet donc 

dÕapporter de nouvelles pratiques et de nouvelles formes dans la ville, il crŽe du lien social, 

permet la discussion entre les habitants mais surtout la conception de projet transitoire est 

souvent issue dÕinitiatives citoyennes et associatives. Cela peut amener une vision alternative 

de la ville avec un mouvement dit bottom-up cÕest ˆ dire une force de propositions citoyennes. 

DÕailleurs cÕest ̂  travers ces inspirations que prend naissance la notion Ç dÕurbanisme tactique È 

dŽfinie par Lydon et Garcia en 2016, qui Ç exprime la volontŽ de capitaliser sur la force de 

proposition des citadins pour influencer lÕaction des gouvernements locaux en mati•re 

dÕamŽnagement È.  

 

   

Du renouvellement urbain ˆ lÕurbanisme transitoire  

 

LÕurbanisme transitoire, nouvelle forme de lÕamŽnagement de lieu et dÕespace, exprime une 

vŽritable piste de rŽponse ˆ lÕoccupation de lieux vacants. Par son caract•re court et transitoire 

mais aussi par ses applications locales et sociales. Ç LÕadjectif transitoire sugg•re, lui, que 

lÕinitiative sÕinscrit dans une histoire connectŽe, pas seulement une juxtaposition dÕusages sans 

lien avec lÕavenir du territoire È (Diguet, 2018, p.4). Les logiques de dŽmolition et de 

reconstruction propres aux projets de rŽnovation urbaine (PRU) crŽent de nouveaux espaces 

vacants entre le moment de dŽmolition dÕun immeuble et celui de la construction dÕun nouveau 

programme (Agence Lille MŽtropole, 2019). LÕurbanisme transitoire et le renouvellement 

urbain se rencontrent ici par la volontŽ dÕinscrire le projet dans une histoire commune en lien 

avec le territoire, et non dans lÕidŽe dÕinscrire ponctuellement dans un temps limite une action 

                                                
1 Fabrique de la ville : dŽsigne le processus social par lequel le tissu urbain se transforme, en insistant 

principalement sur trois caractŽristiques : l'Žvolution morphologique y compris ˆ l'Žchelle fine, l'Žpaisseur 

temporelle et son importance pour fixer des formes urbaines Žmergentes, et le r™le des acteurs, en particulier des 

pouvoirs politiques et Žconomiques dans la transformation du foncier. (GŽoconfluences, 2017)  
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sans rŽpercussion. LÕurbanisme transitoire Ç renvoie ˆ toutes les initiatives qui visent, sur des 

terrains ou b‰timents inoccupŽs, ˆ rŽactiver la vie locale de fa•on provisoire, lorsque lÕusage 

du site nÕest pas dŽcidŽ, ou le temps quÕun projet se rŽalise È (Diguet, 2018, p.4). Ainsi, 

lÕurbanisme transitoire et les quartiers prioritaires en renouvellement urbain partagent un but 

commun, Žviter la dŽprise du quartier par lÕapparition de friche durant les opŽrations de 

rŽnovation urbaine sur les quartiers prioritaires de la ville 

 

Dans les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain, ou lÕambiance urbaine peut-

•tre parfois dŽgradŽe et par les mutations ˆ venir dans le cadre du NPNRU, lÕurbanisme 

transitoire peut appara”tre comme une rŽponse, et un levier de dŽveloppement Žconomique pour 

les habitants. Cela peut •tre une opportunitŽ par la mise en place de nouvelles perspectives 

Žconomiques, sociales, culturelles pour les habitants. LÕapplication de lÕurbanisme transitoire 

interroge donc son apport sur la vacance des lieux, mais aussi sur la nouvelle fabrique de la 

ville quÕil engendre ? La question porte Žgalement sur lÕintŽr•t de le mobiliser dans les quartiers 

prioritaires de la ville en renouvellement urbain.   

 

 

LÕurbanisme transitoire constitue-t-il un levier opportun pour faire face ˆ la vacance 

des lieux dans les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain ? 

 

 

VisŽe du mŽmoire :  

 

La premi•re hypoth•se de ce travail doit permettre de dŽmontrer que lÕurbanisme transitoire a 

de lÕintŽr•t et une rŽelle valeur ajoutŽe quant ˆ la vacance des lieux mais aussi que ces lieux 

vacants sont des leviers pour les collectivitŽs publiques dans les projets de rŽnovation urbaine. 

La seconde hypoth•se vise ˆ vŽrifier si lÕurbanisme transitoire est encore peu mobilisŽ dans les 

quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain.  Ce mŽmoire propose dÕapporter une 

contribution ˆ lÕanalyse de la mise en place de lÕurbanisme transitoire sur les lieux vacants dans 

les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain et par lÕintŽr•t de son inscription 

dans le projet rŽnovation urbaine. 
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MŽthodologie :  

 

La mŽthodologie choisie repose ˆ la fois sur une recherche thŽorique et pratique. Dans un 

premier temps, il sÕagit dÕapprŽhender ˆ partir de la littŽrature, les propriŽtŽs et la signification 

des lieux vacants et de lÕurbanisme transitoire, ainsi que leurs applications aux quartiers 

prioritaires de la ville en renouvellement urbain. Pour cela, il a ŽtŽ nŽcessaire dÕanalyser des 

documents, de rŽaliser des interviews et de rŽaliser des visites de terrains, afin de rŽpondre ˆ ce 

questionnement. Aussi, lÕutilisation de documents et guides pratiques rŽalisŽs par des acteurs 

de lÕamŽnagement, tels que les collectivitŽs territoriales et les associations ont ŽtŽ mobilisŽs 

(Guide pratique de Cabanon Vertical, les Žtudes rŽalisŽes par lÕAgence Lille MŽtropole).  

 

Dans un second temps, lÕŽtude de lÕurbanisme transitoire sur le territoire mŽtropolitain dÕAix 

Marseille Provence permet dÕestimer le r™le et lÕatout de lÕurbanisme transitoire au sein des 

quartiers prioritaires de la ville. Le but Žtant de mettre en avant le r™le que pourrait jouer 

lÕoccupation transitoire dans la gestion des lieux vacants, mais aussi sa diffusion sur la 

MŽtropole. Pour rŽpondre ˆ ces interrogations, il Žtait nŽcessaire de rŽaliser des entretiens avec 

des acteurs de lÕamŽnagement et de lÕurbanisme sur la mŽtropole. Ainsi, cinq entretiens ont ŽtŽ 

rŽalisŽs de mani•re semi-directive. Les entretiens se sont dŽroulŽs de la mani•re suivante pour 

tous les acteurs : prŽsentation du sujet du mŽmoire et avancŽe de la rŽflexion, explication du 

dŽroulŽ de lÕentretien, prŽsentation des questions (annexes 1), et discussion. LÕutilisation de 

lÕentretien semi-directif prenait sens car cela permettait aux acteurs interrogŽs de se sentir libre 

de leurs rŽponses et surtout de parler des perspectives quÕils envisageaient.  

 

Afin dÕobtenir des rŽponses cohŽrentes et diversifiŽes, il ŽtŽ nŽcessaire de mobiliser des acteurs 

de diffŽrentes structures. Ainsi, deux acteurs du milieu associatif ont ŽtŽ contactŽs :  

 

! ! Olivier Bedu, directeur de lÕassociation Cabanon Vertical qui intervient principalement 

sur lÕespace urbain en conjuguant les arts appliquŽs et visuels ˆ lÕamŽnagement. 

 

! ! Benjamin Denjean : Co-CEO2  ˆ lÕassociation Ç le Paysan urbain È. Association qui 

intervient dans les quartiers dŽfavorisŽs en proposant des jardins urbains partagŽs, la 

                                                
2 CO-CEO est lÕabrŽviation de co-chief executive officer, cela signifie, co-directeur gŽnŽral 
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vente de fruits et lŽgumes de lÕexploitation, mais aussi en proposant des emplois aux 

habitants du quartier sortant du milieu carcŽral.  

 

Ces acteurs ont permis au travail de prendre une visŽe dite Ç bottom up È, notamment par lÕidŽe 

de faire de lÕamŽnagement par et avec les habitants, cela a aussi permis dÕavoir une vision 

Žmanant des associations et des usagers concernant la crŽation dÕopŽration transitoire. 

 

Aussi, pour complŽter le discours des acteurs associatifs, il Žtait opportun et Žvident de 

sÕentretenir avec des professionnels de lÕamŽnagement, et notamment de lÕamŽnagement 

transitoire dans le projet urbain. Ainsi, suite ˆ des rŽunions et ˆ lÕaide apportŽe par le service 

politique de la ville du territoire Pays dÕAix, deux contacts sont apparus comme essentiels pour 

comprendre lÕapplication institutionnelle de lÕurbanisme transitoire, mais aussi pour se rendre 

compte des rŽpercussions de lÕurbanisme transitoire sur la mŽtropole Aix-Marseille-Provence :  

 

! ! Pierrick Migliaccio, (chef du service dŽveloppement, direction gŽnŽrale adjointe 

valorisation et dŽveloppement urbain, MŽtropole Aix-Marseille-Provence) a apportŽ 

une contribution importante ̂  la rŽalisation de ce mŽmoire, notamment par le travail 

quÕil rŽalise au sein de la politique de la ville et sa volontŽ dÕinstitutionnaliser 

lÕurbanisme transitoire dans les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement 

urbain, mais aussi par ses contributions extŽrieures notamment par la corŽalisation avec 

cabanon vertical dÕun guide pratique de lÕamŽnagement transitoire.  

 

! ! Salaheddine Mebarki (chargŽ de projet renouvellement urbain, service politique de la 

ville CT3, MŽtropole Aix-Marseille-Provence) a permis dÕapporter sa vision et son 

expŽrience quant ˆ la rŽalisation dÕamŽnagement transitoire sur le territoire de Salon de 

Provence dans le cadre du renouvellement urbain.  

 

Enfin, lors des lectures de recherche, CŽcile Ginez paraissait •tre un contact intŽressant ˆ 

mobiliser, notamment pour ses Žcrits concernant lÕurbanisme transitoire et son 

institutionnalisation : 

 

! !  CŽcile Ginez (ChargŽe de mission renouvellement urbain, projet Ç Cantepau demain È, 

NPNRU, communautŽ dÕagglomŽration de lÕAlbigeois), a Žcrit un mŽmoire en 2017 sur 

la dŽfinition de lÕurbanisme temporaire au sein du projet urbain. ContactŽe par 
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LinkedIn, elle a permis dÕidentifier des points de vigilances sur les applications de 

lÕurbanisme transitoire tout en apportant son expŽrience et son savoir-faire concernant 

lÕapplication de projets transitoires dans le processus institutionnel.  

 

Par ailleurs, parall•lement aux entretiens, il Žtait opportun de construire un rŽfŽrencement des 

principaux lieux dÕurbanisme transitoire sur le territoire mŽtropolitain dÕAix-Marseille-

Provence, afin de dŽterminer, les stratŽgies et les intentions programmatiques des projets sur la 

mŽtropole.  

 

En conclusion, nous confrontons les rŽsultats tirŽs de lÕanalyse des projets dÕurbanisme sur le 

territoire de la mŽtropole dÕAix-Marseille-Provence notamment par le biais des Žtudes de 

terrains mais aussi des Žtudes rŽalisŽes par le Club ANRU+, du guide rŽalisŽ par Cabanon 

vertical, et des entretiens menŽs. Nous dŽterminons alors les apports de lÕurbanisme transitoire 

sur la vacance des lieux dans les quartiers prioritaires de la ville.  

 

Terrains dÕŽtude :  

Les Žtudes portent sur la mise en place dÕamŽnagement transitoire sur des lieux vacants dans le 

cadre des opŽrations 

de renouvellement 

urbain sur les 

quartiers prioritaires 

de la ville. LÕanalyse 

sÕattache plus 

particuli•rement aux 

opŽrations portŽes 

par la mŽtropole Aix-

Marseille-Provence 

(MAMP) et 

notamment par le 

conseil de territoire 

du Pays Salonnais et le conseil du territoire Marseille-Provence, qui sont inscrites dans le 

Programme de Renouvellement Urbain (PRU) menŽ par lÕAgence Nationale de RŽnovation 

Urbaine (Anru). Il y actuellement 21 sites inscrits au programme NPNRU de lÕAnru.   

 

Figure 2: Carte des terrains d'Žtude, Alexandre Bachimon, 2020 
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Ces projets tŽmoignent des premi•res et plus importantes rŽalisations dÕamŽnagements sur le 

territoire de la MAMP. Leurs Žtudes donnent un apport multiple ˆ la rŽalisation de ce mŽmoire, 

tant par la dŽmarche des acteurs locaux pour faire accepter ces projets, que par les processus 

dÕinscription des projets dans les opŽrations de renouvellement urbain. Pour analyser les 

dispositifs mis en place, des entretiens ont ŽtŽs rŽalisŽs avec les acteurs des diffŽrents projets, 

mais il a aussi ŽtŽ nŽcessaire de sÕappuyer sur les documents ŽlaborŽs pour les projets (guide 

de projet, protocole de prŽfiguration, contrat de ville,  etc ),  par une sŽrie dÕentretien effectuŽs 

aupr•s des diffŽrents acteurs impliquŽs dans les projets de renouvellement urbains, et par des 

donnŽes dÕobservations in situ (uniquement pour lÕarchipel des Canourgues ˆ Salon de 

Provence, le projet de MalpassŽ nÕŽtant plus accessible aujourdÕhui)  

 

¥! LÕarchipel des Canourgues ˆ Salon de Provence   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¥! Projet dÕamŽnagement transitoire de MalpassŽ ˆ Marseille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: L'archipel des Canourgues ˆ Salon de Provence, Alexandre Bachimon 

Figure 4: La Vallon de MalpassŽ, 13•me arrondissements de Marseille, Cabanon Vertical 
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1.!LÕurbanisme transitoire, une nouvelle fabrique de la ville qui 

profite aux quartiers prioritaires  de la ville en renouvellement 

urbain  

 

Le cabinet dÕurbanisme APPROCHES en 2019 estime que la thŽorie de la complexitŽ3 

(Silva, 2016) a ŽmergŽ et que par ce biais, elle reconna”t que la ville nÕest pas le fruit des 

amŽnagements mais de la fa•on dont les citoyens se lÕapproprient. Inez Ramiez Cobo parlera 

de logiques dites de Ç bottom up È, cÕest ˆ dire dÕimpulsion et dÕinterventions dans lÕespace 

urbain par les usagers, les citoyens. LÕurbanisme transitoire par son origine artistique et par sa 

construction informelle, rŽpond ˆ un Ç principe de faire È par les citoyens. Par ailleurs, 

aujourdÕhui lÕurbanisme transitoire, par la notion de transition quÕil apporte permet aux projets 

ŽphŽm•res, temporaires, interstitiels dÕavoir une continuitŽ dans le temps et dans lÕaction. Ce 

temps de transition est important notamment dans le cadre des politiques de renouvellement 

urbain quÕentrainent les nouvelles lois comme la SRU4 et des dispositifs comme le PNRU 

(Programme Nationale pour la RŽnovation Urbaine) et le NPNRU (Nouveau Programme 

National pour la rŽnovation urbaine)5. Ces politiques de rŽnovation urbaine entra”nent des 

grands chamboulements dans les quartiers prioritaires de la ville notamment des destructions 

dÕimmeubles, laissant pour place ˆ des lieux vacants au sein de quartiers dŽfavorisŽs. Ainsi ˆ 

travers la mise en place de projet dÕamŽnagement transitoire dans ces espaces vacants des 

quartiers prioritaires de la ville, on peut se demander quelle fabrique de la ville apporte ce type 

dÕamŽnagement ? mais aussi quels sont les bŽnŽfices pour ces quartiers en difficultŽs ? 

 

 

 

                                                
3 La thŽorie de la complexitŽ dŽfinit par Silva en 2016, dans le rapport de lÕOCDE : dŽbattre des enjeux : 

complexitŽ et action publique, consid•re Ç une ville comme une myriade dÕinteractions entre ses habitants, ses 

infrastructures et affordances, son environnement naturel et ses organisations publiques, privŽes et civiques È. 
4 Loi N¡2000-1208 du 13 dŽcembre 2000 relative ˆ la SolidaritŽ et Renouvellement au Urbains, est un texte qui 

modifie en profondeur le droit de lÕurbanisme et du logement en France. (Minist•re de la cohŽsion des territoires 

et des relations avec les collectivitŽs territoriales)  
5 LÕANRU (LÕagence nationale pour la rŽnovation urbaine) est un Žtablissement public crŽe par lÕarticle 10 de la 

loi dÕorientation et de programmation pour la ville et la rŽnovation urbaine du 1er aožt 2003, afin de rŽaliser son 

intervention, elle va mettre en place le plan de financement appelŽ PNRU en 2003 et NPNRU en 2015 
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1.1!LÕurbanisme transitoire comme nouvelle fabrique de la ville 

 

LÕurbanisme transitoire par son application am•ne, une modification de lÕespace urbain 

dans sa globalitŽ, notamment par son intervention est dans des espaces urbains souvent 

dŽlaissŽs (Ramirez-Cobo, 2013). Il modifie, fais vivre, et crŽe du lien social dans lÕespace 

urbain, ses amŽnagements modifient en profondeur la mani•re de vivre et de pratiquer lÕurbain. 

LÕurbanisme transitoire peut donc amener une nouvelle fabrique de la ville.  

 

1.1.1! Les lieux vacants, processus de lÕŽmergence de lÕurbanisme transitoire  

 

LÕintŽr•t des lieux vacants, repose sur leur temporalitŽ, vŽritables ŽlŽments issus du passŽ, 

ils tŽmoignent souvent dÕune activitŽ oubliŽe et laissent place ˆ lÕimaginaire de leur devenir. 

Aussi, le temps est un facteur essentiel ˆ la vacance des lieux, Il y a un Ç avant ou le lieu remplit 

une fonction sociale active et vivante. Vient ensuite un Žtat de friche, soit de dŽprise [É] Elle 

exprime ˆ la fois un cycle dÕusages finissants et lÕincubation dÕun renouvellement, dÕun apr•s È 

(Bachimon, 2013). Entre temporalitŽ et situation gŽographique, la vacance des lieux prŽsente 

un ŽlŽment indissociable ˆ la structuration contemporaine de la ville.  Ç LÕapr•s È de ces lieux 

vacants pose aussi lÕidŽe de continuitŽ contemporaine de ces espaces ˆ double vitesse dans la 

ville. Ç LÕapr•s È met aussi la condition de lÕavenir de ces lieux et de leurs usages futurs. Ainsi, 

la fable contemporaine de lÕurbanisme transitoire peut apporter une solution innovante. 

 

La vacance des lieux, un vide urbain  

LÕADEME recense 2 500 friches industrielles en France en 2016. Symptomatiques des maux 

de la ville dÕaujourdÕhui, les friches et les lieux vacants reprŽsentent le dŽlaisser urbain, qui est 

une forme incertaine entre rŽappropriations et abandons (Bachimon, 2014). Ç La vacance cÕest 

un Žtat de ce qui est vide, inoccupŽ È (DŽfinition du CNRTL).  

 

Il Žtait difficile de choisir entre lÕappellation de lieux vacants et celle dÕespaces vacants. 

LÕespace Žtant une Žtendue indŽfinie qui contient et entoure tous les objets (Larousse). Cette 

Žtendue ne co•ncide pas avec la prŽsence de lieux en friche, vacants dans la ville qui sont 

souvent dŽfinis par la parcelle qui les englobe. Ainsi, le lieu vacant prenait son sens car il est 

dŽfini par sa superficie dans le projet au dŽtriment de lÕespace vacant qui poss•de un caract•re 

illimitŽ de son emprise urbanistique.  



    18 

Histoire commune entre vacances des lieux et urbanisme transitoire  

 

A partir des annŽes 1970, la France conna”t une dŽcroissance industrielle, et une mutation de 

ses activitŽs Žconomiques ainsi Ç de nombreux b‰timents dÕactivitŽs industrielles ou militaires 

sont rŽinvestis pour des usages culturels È (Diguet, 2019). Monnot et Berri estiment que 

lÕurbanisme transitoire puise sa source dans lÕoccupation de terrains vagues et dÕusines, souvent 

issus dÕun mouvement de la contre-culture. Une multitude dÕexemples en tŽmoignent sur la 

sc•ne de lÕurbanisme transitoire en France, cÕest le cas de la cartoucherie situŽe dans le bois de 

Vincennes et anciennement une place militaire consacrŽe ̂  la fabrication dÕarmes et de poudre, 

reconvertie aujourdÕhui en lieu off de la sc•ne artistique avec la prŽsence dÕune troupe de thŽ‰tre 

sŽdentarisŽe. CÕest le cas aussi du magasin des horizons ˆ Grenoble, historiquement des ateliers 

de chaudronnerie des Žtablissements Bouchayer-Viallet devenus au milieu des annŽes 1980 un 

lieu dŽdiŽ ˆ lÕexposition temporaire dÕart contemporain. Ces exemples permettent de mettre en 

Žvidence la requalification de ces lieux vacants en activitŽs artistiques, sociales et culturelles. 

 

Taxinomie des lieux vacants dans la ville (les amŽnagements urbains transitoires de 

cabanon vertical)  

 

LÕappellation de Ç lieux vacants È est relativement rŽcente dans la littŽrature moderne, dÕapr•s 

la mŽtropole lilloise dans une Žtude dÕavril 2019, on commence ˆ aborder le terme de vacance 

des lieux ˆ la fin des annŽes 1990 quand la question de rŽhabilitation des friches industrielles 

se pose. CÕest aussi une notion encore peu utilisŽe aujourdÕhui, Philippe Bachimon commencera 

ˆ traiter le sujet et ˆ le dŽfinir dans les annales de gŽographie de 2014. Ainsi, face ˆ lÕŽtat actuel 

de la littŽrature, il Žtait opportun dÕutiliser les dŽfinitions existantes, mais aussi de mobiliser 

des guides pratiques rŽalisŽes par des acteurs associatifs et institutionnels tel que le guide 

pratique pour les amŽnagements urbains transitoires de cabanon vertical pour formaliser la 

vacance des lieux dans le cadre des projets dÕurbanisme transitoire.  

 

Afin de comprendre comment les lieux vacants ont permis le dŽveloppement de lÕurbanisme 

transitoire, il est important de dŽfinir une typologie de ces lieux vacants. LÕŽtude rŽalisŽe par 

Cabanon Vertical dans le cadre dÕun guide pratique pour les amŽnagements urbains transitoires 

croisŽ avec le guide de lÕurbanisme transitoire mis en place par lÕinstitut dÕamŽnagement et 

dÕurbanisme dÕ”le de France, permet de classifier ces lieux vacants par types de lieux et les 

types dÕamŽnagements transitoires possible sur site.  
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Classification des lieux vacants en corrŽlation avec les lieux pouvant accueillir des 

occupations transitoires 

 

 Espaces Urbains 

peu qualifiŽs  

Site nouvellement 

UrbanisŽ 

Espace en attente 

de requalification 

Espaces en 

Friches  

AmŽnagement 

transitoire dans 

du b‰ti  

  X X 

AmŽnagement 

transitoire dans 

du non b‰ti 

X X X X 

AmŽnagement 

transitoire dans 

du b‰ti et du 

non b‰ti 

(mixte)  

  X X 

Tableau 1: Taxinomie des lieux vacants et des amŽnagements transitoires, Alexandre BACHIMON d'apr•s Cabanon Vertical 
et IAU ”le de France 

 

 

 

" ! Espaces urbains peu 

qualifiŽs, sans projets en 

cours : Ces lieux vacants 

peuvent •tre occupŽ dÕune 

mani•re (non b‰ti). Ce sont 

des sites possŽdant un 

potentiel intŽressant quant 

ˆ  une nouvelle occupation.  

Ils peuvent •tre sous la 

forme de dents creuses, 

dÕinterstices urbains sans usages, de friches urbaines, et dÕespaces publics.  

Figure 5: Espaces urbains peu qualifiŽs, guide pratique pour les amŽnagements 
urbains transitoires, Cabanon Vertical, 2017 
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" ! Site nouvellement urbanisŽ : Ce 

sont des espaces nouvellement b‰ti, qui 

permettent par leurs prŽfigurations 

nouvelles dÕintŽgrer des projets dans les 

espaces communs pouvant favoriser de 

lÕintŽgration et de la communication entre 

les habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" ! Espaces en attente de 

requalification, situation de 

rŽnovation urbaine : Ce sont des 

lieux en phase de transformation 

(dans le cadre du renouvellement 

urbain), les opŽrations 

dÕamŽnagements transitoires 

peuvent •tre rŽalisŽs dans des 

espaces b‰tis (inoccupŽs), des 

espaces non b‰tis et sur des espaces 

mixtes (b‰tis, et non b‰tis).  

 

 

 

 

Figure 6: Site nouvellement urbanisŽ, guide pratique 
pour les amŽnagements urbains transitoires, Cabanon 
Vertical, 2017 

Figure 7: Espaces en attente de requalification, guide pratique pour 
les amŽnagements urbains transitoires, Cabanon Vertical, 2017 
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" ! Espaces en friches : ils sont 

assimilŽs ˆ des interstices urbains 

capables dÕaccueillir toutes 

diversitŽs de projets et pratiques 

culturelles novateurs (Ambrosino et 

Andres). Ces lieux peuvent •tre 

publics ou privŽs, Žtendus ou non, 

b‰tis ou non. Ils prŽsentent les 

caractŽristiques communes de 

sembler nÕavoir que peu ou pas de 

fonction parce quÕils ne servent plus 

ˆ leurs usages initiaux. Ils peuvent accueillir des opŽrations transitoires dans du b‰ti, du 

non b‰ti et du mixte.  

 

Cette taxinomie des lieux vacants dans le processus de projet dÕurbanisme transitoire une fois 

formalisŽe permet de comprendre le type de lieu existant et pouvant accueillir des projets 

dÕurbanisme transitoire. Cela permet aussi, dÕavoir un regard extŽrieur quant ˆ la disponibilitŽ 

de terrain et les usages possibles sur sites pour les institutionnels, comme une ressource face ˆ 

la pression fonci•re actuelle.  

 

LÕimportance des lieux vacants pour lÕurbanisme transitoire  

 

Ç La friche est par essence un stade transitoire, m•me si cette pŽriode charni•re peut durer dans 

certains cas plusieurs dizaines dÕannŽes. [..]Initialement accolŽe ˆ la crise et ˆ la 

dŽsindustrialisation, la vision de la friche passe de chancre ˆ ressource È (Ambrosino et Andres, 

2008) 

 

De Smet en 2013 avec Ç le r™le de lÕusage dans le redŽveloppement urbain È, explique que Ç les 

lieux vacants offrent un chantier intŽressant parce quÕils permettent de fa•on pragmatique, des 

activitŽs originales et surprenantes et augmentent ainsi lÕattractivitŽ de la ville È.  Cette th•se 

met en avant le possible de ces lieux vacants, lÕimaginaire envisageable de ces lieux-dits en 

Ç pause È par leurs Žtats temporels Ç hors-services È (Graaf et Bomas, 2005). LÕenvisageable 

Figure 8:  Espaces en friches, guide pratique pour les 
amŽnagements urbains transitoires, Cabanon Vertical, 2017 
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sur ces lieux vacants, peut se qualifier Ç dÕintermittent city È6, notamment par lÕinsertion 

temporaire des lieux en pause (Farone et Sartie, 2008).  

 

Ces lieux vacants permettent ˆ lÕurbanisme transitoire de trouver sa place mais surtout de se 

dŽvelopper. Les lieux vacants se formalisent par leurs formes, quÕils soient ˆ lÕimage de la 

friche, ou ˆ lÕŽtape de dŽmolition du projet urbain, ils crŽent de lÕespace non utilisŽ. Sous la 

forme de terrains vagues, de friches industrielles, et bien dÕautres. Ces lieux parfois dŽjˆ 

dŽgradŽs et abandonnŽs peuvent constituer ce que lÕADEME qualifie de Ç verrues È dans le 

paysage urbain, nuisant ˆ la valeur du foncier et reprŽsentant un risque en mati•re de sŽcuritŽ. 

Ainsi, lÕutilisation de ces lieux vacants peut redonner une nouvelle attractivitŽ et une rŽelle 

valeur dÕusage, cÕest aussi une opportunitŽ pour les propriŽtaires, car cela peut leur permettre 

dÕŽviter les dŽgradations de leurs terrains, de sŽcuriser le site et de rŽduire les frais de portage 

(gardiennage et sŽcurisation du site, pouvant attendre 15 000 euros par mois ˆ Paris selon 

lÕIAU).  

 

Entre imaginaire et opportunitŽ, la vacance des lieux dans les territoires, permet dÕenvisager 

de multiples projets. Changer lÕimage dÕun lieu, donner la possibilitŽ aux associations de 

sÕinstaller, permettre de la mixitŽ urbaine, facteur clŽ dÕun changement ˆ venir. Les lieux 

vacants offrent un chantier intŽressant parce quÕils permettent de fa•on pragmatique, des 

activitŽs originales et surprenantes et donc dÕaugmenter lÕattractivitŽ de la ville ( De Smet, 

2013). Ainsi, ces lieux en pause peuvent •tre opportuns car ils proposent une contribution 

prŽcieuse ˆ lÕapparition de lÕurbanisme transitoire tant par la multitude de formes quÕils 

proposent que par les applications possibles sur leurs sites.  

 

La vacance des lieux, une mise en place parfois difficile  des amŽnagements transitoires  

 

La vacance des lieux dans son intŽgralitŽ peut amener des problŽmatiques administratives, cÕest 

notamment le cas des questions du foncier et des propriŽtaires sur les parcelles privŽes, o• les 

propriŽtaires dŽcident ou non dÕavoir recours ˆ des interventions dÕurbanisme transitoire, 

souvent per•us aujourdÕhui comme porteuses de nombreuses problŽmatiques. DÕailleurs 

                                                
6 Ç Intermittent city È : par intermittent city Farone et Sartie parlent dÕune ville parall•le ou lÕutilisation 

temporaire donne la possibilitŽ de lÕŽmergence dÕun rŽseau toujours changeant dÕespaces urbains. 
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Monnot et Berri en 2018, estiment que lÕoccupation de lieux vacants peut reprŽsenter Ç une 

menace ˆ la tranquillitŽ publiques È, ces usagers Žtant souvent qualifiŽs de squatteurs.  

 

LÕŽtat de la friche et/ou de la vacance dÕun lieu joue aussi un r™le dans lÕimplantation 

dÕopŽrations dÕurbanisme transitoire, car ces lieux peuvent nŽcessiter des travaux, les terrains 

ne sont pas forcŽment tous sŽcurisable et nŽcessitŽ parfois de trop gros travaux pour les 

propriŽtaires (manne financi•re importante). Cela peut se traduire notamment par des friches 

industrielles ˆ caract•re polluant, cÕest le cas par exemple aux alentours de Grenoble, fleurons 

de lÕindustrie papeti•re fran•aise, ou de nombreuses usines de fabrication de papier ont fermŽ 

et ou la mise en place dÕaction transitoire nÕŽtait pas rŽalisable en attendant la rŽhabilitation de 

ces usines car celles-ci reprŽsentaient un danger dž ˆ la prŽsence de produits chimiques.7 

 

Aussi, la volontŽ politique locale peut reprŽsenter un frein ˆ la diffusion de ces opŽrations, cÕest 

le cas dÕAix-en-Provence dans le quartier dÕEncagnane, o• des terrains laissŽs vacants suite ˆ 

des travaux ont laissŽ libre cours ˆ lÕinstallation dÕune communautŽ des gens du voyage, et ou 

la ville nÕa pas pu continuer ses travaux de rŽhabilitation.  

 

Les lieux vacants, par la disponibilitŽ remarquable de leurs espaces, ne permettant pas tous 

lÕinstallation dÕactions transitoires sur leurs sites, chaque lieu vacant se dŽfinit par ce qui 

caractŽrise son site, mais aussi par son histoire. Entre volontŽ politique et possibilitŽ 

dÕamŽnagement transitoire, il est nŽcessaire dÕŽtudier, lÕimpact et la faisabilitŽ du projet avant 

lÕaction transitoire sur des lieux vacants.  

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Cas dÕŽtudes analysŽs lors du stage de 3•mes annŽes de licence GŽographie et AmŽnagement dans le 

Groupement dÕintŽr•t gŽnŽrale territoires 38 ˆ Grenoble.  
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1.1.2! Un Contexte institutionnel  favorable ̂  lÕapparition des projets transitoires : 

une nouvelle fabrique de la ville 

 

Les prŽmices de lÕinstitutionnalisation de lÕurbanisme transitoire  

 

Depuis 2010, les projets dÕurbanisme transitoire se dŽveloppent de mani•re plus institutionnelle 

(IAU, 2017). Tout dÕabord, lÕamŽnagement en France fait face ˆ un allongement des projets 

considŽrables, LÕIAU estime que la durŽe dÕun projet est en moyenne de dix ˆ quinze ans, 

induisant ainsi une multitude de terrains inutilisŽs, insŽcurisŽs et surtout en attente dÕusages. 

DÕautant que face ˆ la pression fonci•re actuelle, les lieux vacants reprŽsentent une opportunitŽ 

non nŽgligeable pour lÕapplication des prŽceptes de lÕurbanisme transitoire.  

 

Face ˆ cela, et aux problŽmatiques de vacances des lieux (cf 1.1.1), les instances politiques 

territoriales sÕemparent du sujet et lÕurbanisme Ç alternatif È (transitoire, temporaire et 

ŽphŽm•re) devient un instrument de lŽgitimation de lÕaction publique, notamment en amenant 

une offre culturelle et ŽvŽnementielle dans une logique de marketing urbain (Monnot, Berri, 

2018). Par ailleurs, les collectivitŽs locales attendent des occupations transitoires, Ç quÕelles 

soient un vecteur dÕanimation urbaine, dÕamŽlioration de la perception des riverains associŽs ˆ 

une attractivitŽ nouvelle dÕun site ou m•me dÕun quartier. Elles sont Žgalement lÕoccasion de 

tester des usages et des programmations urbaines en prŽfiguration dÕun projet ˆ venir È (IAU, 

2018). Ainsi, les opŽrations dÕurbanisme transitoire prennent leur place dans un cadre juridique 

contractuel, notamment ˆ travers leurs rŽgularisations (exemple du Parc Foresta de Marseille). 

CŽcile Diguet en 2018, expliquait que Ç les projets transitoires deviennent en effet des leviers 

dÕexpŽrimentation È pour les projets urbains futurs.  

 

Monnot et Berri en 2018 estiment que Ç pour les collectivitŽs et les amŽnageurs ces espaces 

constituent un vŽritable levier dÕattractivitŽ et de valorisation de lÕimage du site et/ou du 

quartier È, cÕest notamment le cas de quartiers, parfois abandonnŽs, dŽlaissŽs ˆ lÕimage de 

quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain.  
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Pour quelle nouvelle fabrique de la ville : Selon lÕŽtude de Cabanon vertical en 2017  

 

Le guide des amŽnagements urbains transitoires de cabanon vertical publiŽ en 2017, sÕappuie 

sur une multitude dÕacteurs (associatif, institutionnel, usagers, etc.) qui ont travaillŽ sur les 

enjeux et les amŽnagements dans les espaces publics partagŽs. LÕanalyse du guide est tr•s 

intŽressante car elle estime en cinq points les apports potentiels pour une nouvelle fabrique de 

la ville.  

 

! ! RŽanimer : les espaces oubliŽs, cÕest re mettre et rŽ actionner des lieux en Ç pause È, 

cÕest mettre du mouvement dans la ville. Suite ̂  la dŽsindustrialisation des centres-villes 

(cf. introduction), de 

nombreux espaces 

sont restŽs vacants et 

oubliŽs dans la ville, 

leurs rŽanimations ˆ 

lÕimage de Grenoble 

et de lÕancienne usine 

de chaudronnerie 

dans le quartier de 

Bouchayer-Viallet 

reconverti en centre 

dÕart, et Žco-quartier avec une mixitŽ dÕusage entre bureau et logement. Cette 

revitalisation permet de re faire vivre un quartier oubliŽ et de crŽer une nouvelle vie 

dans la ville.  

 

! ! Valoriser : ˆ travers la valorisation, il y a lÕidŽe Ç dÕinterroger un espace urbain È, cÕest 

ˆ dire comprendre le fonctionnement dÕun quartier, dÕune art•re urbaine, dans le but 

final dÕen modifier son image. La valorisation est dans la continuitŽ de la rŽanimation 

par son caract•re dynamique dÕamŽlioration de lÕespace.  

 

Figure 9: Le magasin, Centre d'art, Copyright Daniela Petrel 2015 
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! ! Prototyper : Essayer, tester, 

questionner, cÕest lÕidŽe m•me 

de lÕurbanisme transitoire. 

ExpŽrimenter des pratiques, 

des usages et des 

fonctionnements afin de prŽfigurer des amŽnagements futurs. Prototyper 

cÕest essayer une nouvelle mani•re de vivre et penser la ville avec les usagers.  

 

! ! Ajuster  : Repenser quand ce nÕest pas fonctionnel, rŽajuster quand ce nÕest pas utilisŽ, 

am•ne lÕidŽe du transitoire comme sans cesse requestionner pour rŽpondre aux besoins 

et aux attentes. Il y a la volontŽ par le transitoire de faire Žvoluer le quartier, la ville, 

lÕurbain dans leurs ensembles.  

 

! ! Communiquer : Finalement une des Žtapes incontournables dans le processus 

transitoire, cÕest ˆ dire communiquer sur ce quÕil sÕest passŽ, sur ce qui a changŽ tant 

dans lÕatmosph•re urbaine que dans les comportements des usagers, non comme une 

application reproductible mais plut™t comme un prŽcepte sur le fonctionnement dÕune 

action transitoire. 

 

 

Ces cinq points mettent en avant lÕimportance dÕune action transitoire dans la fabrique de la 

ville, ce quÕelle apporte, ce quÕelle change et ce quÕelle permet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç LÕurbanisme transitoire permet de tester des 

choses et de valoriser des sites qui sont 

dŽvalorisŽs È Salaheddine MEBARKI Ð ChargŽ de 

mission renouvellement urbain ˆ la MAMP Ð CT3 
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Tableau rŽcapitulatif de lÕurbanisme transitoire dans la nouvelle fabrique de la ville 

 

 

 

 
Tableau 2: L'urbanisme transitoire dans la nouvelle fabrique de la ville, Alexandre Bachimon, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¥La vacance des lieux ˆ l'origine de l'urbanisme transitoire 
¥Des lieux en ÇpauseÈ sous des multitudes de formes et avec une diversitŽ 
dÕusages possibles 

¥Nouvelle attractivitŽ et rŽelle valeurs dÕusages 

LÕimportance de la 
vacance des lieux pour 
lÕurbanisme transitoire 

¥Un concept de plus en plus institutionnalisŽ depuis 2010
¥LÕurbanisme transitoire devient un instrument de lŽgitimation de lÕaction 
publique

¥Permet de tester et dÕexpŽrimenter dans le projets urbains

Un contexte 
institutionnel favorable 

ˆ lÕŽmergence de 
lÕurbanisme transitoire   

¥RŽanimer les lieux vacants
¥Valoriser les espaces urbains 
¥Prototyper les projets urbains 
¥Ajuster les projet et les rŽinterpr•te
¥Communiquer sur les actions et les changements

LÕurbanisme transitoire 
comme nouvelle 

fabrique de la ville
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1.2!LÕurbanisme transitoire appliquŽ aux Quartiers Prioritaires de la 

Ville en renouvellement urbain : opportunitŽs et limites  

 

En 2014, appara”t la loi de programmation pour la ville et la cohŽsion urbaine8, ce qui a redŽfini 

la gŽographie prioritaire de la politique de la ville, notamment en prenant en compte des 

territoires faisant part de difficultŽs et ayant pour crit•re unique les quartiers ou la part de la 

population a un revenu infŽrieur ˆ 11 250 euros par an. Ainsi, 1514 quartiers dans 859 

communes ont ŽtŽ retenue (Minist•re de la cohŽsion des territoires et des relations avec les 

collectivitŽs territoriales, 2019). Par ailleurs ces quartiers prioritaires de la ville 9, sont affiliŽs 

au service de la politique de la ville dans les collectivitŽs territoriales par le biais des contrats 

de ville. Ainsi, et dans le cadre du renouvellement urbain initiŽ par la politique de la ville, 

lÕAnru (Agence Nationale de renouvellement urbain) apporte des subventions pour la 

rŽnovation urbaine des quartiers. Cela, se justifie ˆ travers les piliers du contrat de ville pour 

apporter de la cohŽsion urbaine et de la solidaritŽ, de restaurer lÕŽgalitŽ et lÕamŽlioration des 

conditions de vie des habitants. La politique de la ville initie donc des processus de 

renouvellement urbain en partenariat avec lÕANRU et les programmes de type PRU 

(Programme de renouvellement urbain, 2004-2020) et NPNRU (Nouveau programme de 

renouvellement urbain, 2014- 2030). Ces programmes ont pour objectif de rŽduire les Žcarts de 

dŽveloppement entre les quartiers en difficultŽs et leurs unitŽs urbaines, et dÕamŽliorer les 

conditions de vie des habitants par la transformation de leur cadre de vie (Vie publique, 2018)  

 

Il Žtait intŽressant de se baser sur une Žtude rŽalisŽe par lÕAgence Lille MŽtropole dans son 

dossier thŽmatique n¡6 sur la dŽmarche de dŽveloppement de lÔŽconomie et de lÕemploi pour 

les quartiers en renouvellement urbain, afin de comprendre la formalisation de lÕurbanisme 

transitoires dans les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain.  

 

 

 

                                                
8 Loi de programmation pour la ville et la cohŽsion urbaine n¡2014-174 du 21 fŽvrier 2014 
9 Les pŽrim•tres des QPV sont fixŽs par le dŽcret n¡2014-1750 du 30 dŽcembre 2014 pour la mŽtropole et par le 

dŽcret n¡2014-1751 du 30 dŽcembre 201 pour les dŽpartement et collectivitŽs dÕoutre-mer.  
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1.2.1! La formalisation de lÕurbanisme transitoire par le projet urbain dans les 

quartiers prioritaires de la ville  en renouvellement urbain : selon lÕAgence Lille 

MŽtropole dans son dossier thŽmatique n¡6, dŽveloppement Žconomique et 

emploi pour les quartiers en renouvellement urbain 

 

Les effets nŽfastes de la vacance des lieux dans les quartiers prioritaires de la ville en 

renouvellement urbain  

 

La politique de la ville dans le cadre du contrat de ville initie une politique de rŽnovation urbaine 

sur les territoires dŽlimitŽs en quartiers prioritaires de la ville et o• lÕAnru intervient avec les 

programmes de rŽnovations urbaines (PRU, NPNRU). Ce renouvellement urbain, par son 

intervention crŽŽe de nombreux lieux vacants, notamment car il y a un processus de destruction 

et de reconstruction de plusieurs sites, certains projets pouvant •tre ŽtalŽs sur plus de 10 ans. 

Lors de lÕŽtude rŽalisŽe par lÕAgence Lille MŽtropole, un constat appara”t, il y a environ 13% 

de terrains en friche qui se situent en quartier prioritaire de la ville en renouvellement urbain. 

Ces quartiers ont aussi la problŽmatique de possŽder environ un tiers des logements vacants de 

cette m•me mŽtropole. DÕapr•s lÕŽtude de lÕAgence Lille MŽtropole, les quartiers prioritaires 

de la ville en renouvellement urbain, ont en moyenne 2 fois plus de chance dÕ•tre vacant que 

sur le reste du territoire. Aussi, ces quartiers lillois ont la particularitŽ dÕ•tre pour nombre 

dÕentre eux adossŽs ˆ des grandes fiches industrielles issues de la dŽsindustrialisation, 

entrainent un regain de la vacance sur leurs territoires.  

 

Les enjeux de lÕurbanisme transitoire dans les quartiers prioritaires de la ville  en 

renouvellement urbain 

 

Les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain sont caractŽrisŽs par une 

ambiance urbaine dŽgradŽe (Agence Lille MŽtropole, 2019), des faibles revenus (cf. chapeau 

introductif 1.2). LÕapplication dÕamŽnagements transitoires peut dÕapr•s LÕagence Lille 

MŽtropole rŽpondre ˆ des besoins dÕun quartier populaire en renouvellement urbain. Tout 

dÕabord, il sÕagit dÕinterrompre lÕeffet dŽgradant provoquŽ par la vacance des lieux dans des 

quartiers dŽjˆ affaiblis par un cadre de vie compliquŽ. Ensuite, de sŽcuriser les lieux et 

dÕŽconomiser les frais de portage. Enfin, de crŽer de la valeur immobili•re sur un site dŽmoli.  
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Une fois ces enjeux identifiŽs, il est intŽressant dÕŽtudier un projet dÕurbanisme transitoire sur 

un quartier en renouvellement urbain afin de voir comment un projet dÕurbanisme transitoire se 

formalise et ce quÕil peut apporter dans le cadre des quartiers prioritaires de la ville en 

renouvellement urbain.  

 

La formalisation de lÕurbanisme transitoire sur les quartiers prioritaires de la ville  en 

renouvellement urbain : le cas du quartier des GrŽsilles de Dijon.  

 

Le quartier des GrŽsille comporte 4 000 logements pour environ 6 467 habitants, cÕest un des 

plus anciens grands ensembles de Dijon, il est ˆ proximitŽ du centre-ville (cabinet dÕurbanisme 

APPROCHE.S !, 2019). En 2003, 

le projet de la coursive Boutaric 

appara”t avec la mise en place du 

premier programme de lÕAnru 

(PRU). En attente du 

commencement du programme de 

renouvellement urbain, des 

associations sÕinstallent dans des 

locaux vacants notamment avec la 

volontŽ de la ville dÕaccompagner 

les habitants dans le processus de 

dŽmolition entrainer par la 

rŽnovation urbaine des quartiers 

prioritaires de la ville. LÕoffice 

public HLM (OPH10) propose aux 

usagers du quartier des activitŽs et 

productions culturelles, 

notamment pour que les habitants puissent sÕexprimer sur les changements dans leur quartier 

(Agence Lille MŽtropole). En 2007 suite ˆ la rŽhabilitation de lÕimmeuble Boutaric, les locaux 

utilisŽs par les associations sont rŽintroduits dans le programme de rŽhabilitation. En 2014 

                                                
10 Office public de lÕhabitat, est un office public intervenant dans le domaine du logement social et dans la 

construction (Grand Dijon Habitat)  

Figure 10: Coursive Boutaric ˆ Dijon,  @zutique productions 
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dÕapr•s le cabinet dÕurbanisme APPROCHE.S !, la Coursive Boutaric obtient le label de P™le 

territorial de coopŽration Žconomique. Le cas de Dijon tŽmoigne ainsi de la formalisation dÕun 

amŽnagement temporaire en amŽnagement transitoire par lÕoccupation de lieux vacants dans 

les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain. Bien que toutes les situations 

dÕamŽnagements transitoires ne se rŽpliquent pas ˆ lÕidentique, il y a la volontŽ par le cas 

dijonnais de montrer quÕavec lÕappui institutionnel, la volontŽ des habitants (dans une logique 

bottom-up) et le portage associatif, lÕurbanisme transitoire est un levier ˆ la vacance des lieux.  

 

Par ailleurs, APPROCHE.S ! estime que suite ˆ la rŽalisation de ce projet, il y a eu un vŽritable 

changement dÕimage du quartier, notamment ˆ travers lÕoffre artistique et populaire, que les 

habitants au dŽpart Žtaient passifs dans lÕanimation du quartier et sont finalement devenus actifs 

et impliquŽs dans le rayonnement de celui-ci. Tout cela permettant lÕancrage dÕun p™le 

Žconomique culturel ˆ exposition rŽgional.  

 

Ainsi, la formalisation de lÕurbanisme transitoire dans les quartiers prioritaires de la ville en 

renouvellement urbain nÕa pas de forme prŽdŽfinie mais peut prendre son sens et sa place avec 

lÕappui du triptyque idŽal ˆ la rŽalisation de projet transitoire : Institutions, associations, 

habitants. MalgrŽ ces possibilitŽs, il est difficile dÕestimer un mod•le parfait, notamment car 

tous les quartiers prioritaires de la ville ne se ressemblent pas, nÕont pas les m•mes attentes 

mais surtout que les opportunitŽs et les difficultŽs ne sont pas toutes les m•mes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    32 

1.2.2! Entre opportunitŽs et difficultŽs, le paradoxe de lÕurbanisme transitoire dans 

le projet urbain des quartiers prioritaires de la ville  en renouvellement urbain 

 

Les projets urbains mobilisent une cha”ne dÕacteurs et de financements qui conduisent ˆ des 

temps de plus en plus longs pour la mise en Ïuvre de la programmation urbaine. Les projets de 

renouvellement urbain en particulier int•grent des Ç temps morts È de plusieurs mois ou annŽes, 

qui peuvent •tre vecteurs de tensions et de dŽsŽquilibres urbains et sociaux. Ces temps dÕarr•t 

gŽn•rent parfois des dŽlaissŽs urbains comme autant dÕespace-temps en attente dÕun 

amŽnagement pŽrenne. Les projets transitoires les rŽactivent et les valorisent comme ressource 

pour faire du projet autrement. Ainsi, de nombreuses aides et initiatives sont mises en place 

afin de dŽvelopper les amŽnagements transitoires dans les quartiers prioritaires de la ville.  

 

Le contrat de ville, un ŽlŽment dŽclencheur de lÕinscription des projets transitoires dans 

les projets urbains des quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain 

 

 La politique de la ville ̂  lÕŽchelle territoriale, cherche ̂  fŽdŽrer ses partenaires et inscrire 

dans un document unique les interventions dÕun territoire dans des quartiers en situation de 

dŽcrochage. Ainsi, apparaissent les contrats de ville 2014-2020. Ils fixent notamment le cadre 

des futurs projets de renouvellement urbain et prŽvoient les actions ˆ venir. Ce sont des contrats 

en partenariat avec les acteurs institutionnels et la sociŽtŽ civile (associations, habitants). A 

travers le volet du renouvellement urbain, le contrat de ville permet dÕapr•s Pierrick Migliaccio 

(chef du service dŽveloppement de la MAMP, CT2) dÕinscrire les amŽnagements transitoires 

dans les projets de renouvellement urbain. CÕest une nouveautŽ inscrite depuis 2015 dans le 

contrat de ville, et cela permet donc dÕinstitutionnalisŽs les amŽnagements transitoires et de leur 

donner une visibilitŽ ˆ lÕŽchelle territoriale. Par ailleurs le contrat de ville, peut se doter dÕune 

mŽthode, comme cela a ŽtŽ fait par la MAMP avec la rŽalisation dÕun guide qui peut rassurer 

les partenaires et les promoteurs immobiliers dans leurs futurs investissements.  
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Les subventions de lÕANRU, une aide pour la prise en compte de lÕurbanisme transitoire 

dans le projet urbain 

 

LÕANRU dans le cadre du PRU et du NPNRU, engage des fonds dÕinvestissements notamment 

pour mettre en Ïuvre le renouvellement urbain initiŽ par la politique de la ville. Son 

engagement sur les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain se fait en deux 

temps, tout dÕabord un temps de mise en place dÕun protocole de prŽfiguration11, qui une fois 

signŽ avec lÕAnru permet dÕavoir une vision dÕensemble des quartiers prioritaires en 

renouvellement urbain dÕun EPCI (Etablissement public de coopŽration intercommunale) mais 

aussi des Žtudes permettent de voir ou le renouvellement urbain doit avoir lieu. Dans un second 

temps, il y a la phase de mise en Ïuvre des projets. Durant la premi•re phase, lÕANRU donne 

la possibilitŽ dÕinscrire dans le projet et dans la demande de subvention les projets dÕurbanisme 

transitoire. LÕAnru permet lÕinscription de projet transitoire dans les projets de renouvellement 

urbain car lÕŽchelle temporelle de ces interventions est pensŽe sur 10 ou 15 ans et crŽŽes ainsi 

de nombreux lieux vacants (Anru) 

 

LÕAnru sÕest dotŽ avec lÕopŽrateur du PIA12 Ç Villes et territoires durables È de crŽdit de 

subvention pour accompagner Ç lÕinnovation dans le renouvellement urbain È (Banque des 

territoires, 2019). Cela se formalise par la crŽation dÕun Club ANRU+ qui rŽunit les acteurs 

associatifs, institutionnels des territoires concernŽs par le contrat de ville afin dÕŽlaborer des 

guides dÕaide ˆ lÕinnovation dans les projets de renouvellement urbain. Il y a par exemple le 

guide des amŽnagements urbains transitoires rŽalisŽs par Cabanon vertical en partenariat avec 

la politique de la ville de la MAMP et les associations citoyennes. Ce guide a pour but de 

prŽsenter, lÕinnovation et lÕapport que peut amener lÕapplication dÕamŽnagements transitoires 

dans les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain. Il va notamment dŽcrire les 

grandes Žtapes des projets, mais aussi les montages administratifs et financiers. A Marseille, 

                                                
11 Ç Le protocole de prŽfiguration est la premi•re Žtape du projet de renouvellement urbain. Il est destinŽ ˆ 

financer un programme dÕŽtudes et des moyens dÕingŽnierie. Il permet la conception de projets urbains de qualitŽ 

et la dŽfinition des conditions de leur faisabilitŽ et de leur rŽalisation. È (Plaquette projet PRU de lÕANRU, 

fŽvrier 2015)   
12 Le Programme dÕInvestissement dÕAvenir est un programme dÕinvestissement de lÕEtat fran•ais initiŽ en 

2010, des fonds qui sont dŽdiŽs en autre ˆ la recherche et aux projets innovants (sŽnat, 2018) 
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cela a prŽvalu lÕapparition dÕamŽnagements transitoires dans le cadre de lÕappel ˆ projet de la 

politique de la ville entre 2013 et 2015.  

 

Par les subventions et par lÕaide ˆ lÕinnovation, lÕAnru apporte aujourdÕhui une opportunitŽ 

pour le dŽveloppement des projets transitoires dans les quartiers prioritaires de la ville en 

renouvellement urbain.  

 

LÕurbanisme transitoire un concept paradoxal dans les quartiers prioritaires de la ville 

 

Si lÕurbanisme transitoire dans les quartiers prioritaires de la ville a pour effet dÕinterrompre 

lÕeffet dŽgradant provoquŽ par la vacance des lieux, quÕil permet de sŽcuriser les lieux vacants, 

de crŽer de la valeur immobili•re et quÕil a un effet dÕimpulsion sur le territoire (Diguet ,2018). 

Il y a pour autant certains paradoxes qui apparaissent et qui sont parfois dŽcriŽs par les 

professionnels de lÕamŽnagement transitoire.  

 

CŽcile Ginez, chargŽe de mission rŽnovation urbaine ˆ la communautŽ dÕagglomŽration de 

lÕAlbigeois (lors de lÕentretien rŽalisŽ le 23 avril 2020), estime que les quartiers prioritaires de 

la ville en renouvellement urbain sont des terrains dÕaccueil privilŽgiŽs pour lÕurbanisme 

transitoire, notamment par le caract•re complexe du renouvellement urbain qui entraine de 

fortes interventions sur des temps longs mais aussi par les acteurs prŽsents dans les quartiers 

(associations, habitants) et les crŽdits allouŽs (politique de la ville, rŽgion, bailleurs, etc.). Ce 

sont des quartiers ˆ enjeu de dŽveloppement social fort, lÕurbanisme transitoire permet donc de 

favoriser lÕanimation dÕun espace, faire de la cohŽsion sociale, redonner confiance aux 

personnes. Il y a selon C. Ginez une pertinence particuli•re de dŽvelopper lÕurbanisme 

transitoire dans ces espaces.  

 

C. Ginez met en garde sur le paradoxe de lÕapparition de lÕurbanisme transitoire dans le cadre 

du renouvellement urbain, notamment par le biais du marketing territorial et politique, o• les 

collectivitŽs sÕemparent du sujet et donne une bonne image de leurs interventions, des 

institutions sous couvert de publicitŽ.  Ç Il y a notamment lÕidŽe de se donner Ç bonne 

conscience È en intervenant de telle mani•re sur des quartiers dŽfavorisŽs È (C.Ginez lors de 

lÕentretien rŽalisŽ le 23/04/2020). LÕautre paradoxe est celui m•me qui tire sa source dans les 

opŽrations de renouvellement urbain : cÕest ˆ dire dÕapr•s CŽcile Ginez que Ç promettre aux 

habitants des quartiers prioritaires de la ville quÕon va changer les choses dans leur cadre de 
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vie, et laisser une friche urbaine, nÕest pas quelque chose de cohŽrent en termes de discours È. 

Par ailleurs, elle spŽcifie que les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain Ç sont 

des quartiers avec des enjeux de dŽveloppement social et urbain. LÕurbanisme transitoire rŽpond 

aussi ˆ comment y favoriser la cohŽsion sociale, ainsi lÕurbanisme transitoire ˆ une pertinence 

particuli•re ˆ se dŽvelopper dans ses espaces. A lÕinverse, cela peut desservir, cÕest ˆ dire se 

donner bonne conscience que dÕinvestir des vrais moyens, ˆ lÕinstar du marketing territorial È 

 

Olivier Bedu (directeur de lÕassociation Cabanon Vertical, entretien rŽalisŽ le 12/05/2020) 

prŽcise que lÕurbanisme transitoire Ç doit se poser la question de son application, car il faut 

Žviter de lÕutiliser comme de la gestion de friche avec un one shot, il lui faut un passŽ et un 

futur È. Par ses dires, O. Bedu insiste sur lÕimportance dÕancrer les amŽnagements transitoires 

dans le processus du projet, et non de mettre en place un urbanisme qui ne dure pas, quÕon 

installe un temps, que les habitants sÕapproprient et quÕon enl•ve. DÕo• lÕidŽe paradoxale 

dÕintervenir dans un quartier dŽfavorisŽ en renouvellement urbain, et de proposer une action 

qui ne sÕinscrit pas dans la continuitŽ alors que le propre du renouvellement urbain est bien de 

sÕinscrire dans un long terme.  

 

Le paradoxe de lÕapplication de lÕurbanisme transitoire dans les quartiers prioritaires de la ville 

se rŽsume donc par son intervention, cÕest ˆ dire quÕil y a une difficultŽ de jugement entre 

intervenir dans les quartiers dŽfavorisŽs et rŽellement permettre ˆ ses habitants dÕamŽliorer 

leurs conditions de vie, et se servir de ces interventions ˆ des fins politiques et dÕimages 

territoriales.  
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Tableau rŽcapitulatif, des opportunitŽs et des limites de lÕapplication de lÕurbanisme 

transitoire  au quartier prioritaire de la ville  en renouvellement urbain 

 

Tableau 3: OpportunitŽs et limites de l'urbanisme transitoire dans le cadre des quartiers prioritaires de la ville en 
renouvellements urbains, Alexandre Bachimon, 2020  
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LÕurbanisme transitoire tire son origine de la vacance des lieux dans la ville, notamment 

suite ˆ la dŽsindustrialisation que conna”t lÕEtat Fran•ais ˆ partir des annŽes 1970. Les lieux 

vacants dans la ville se formalisent dans un premier temps par leurs types dÕespaces (espaces 

urbains peu qualifiŽs, site nouvellement urbanisŽ, espace en attente de requalification, espaces 

en friche) mais aussi par leurs structures sur site (b‰ti, non b‰ti, mixte). Par leur formalisation 

ces espaces vacants permettent une multitude dÕamŽnagement transitoire sur leurs sites, afin 

d ÔŽviter ce que lÕADEME qualifie de Ç verrue È dans le paysage urbain. Cela permet aussi aux 

associations et aux usagers des quartiers concernŽs par la vacance des lieux de prendre part ˆ la 

fabrique de la ville. Face ˆ la crise industrielle et ˆ la recrudescence des amŽnagements 

transitoires, temporaires, ŽphŽm•res sur les friches urbaines, ces procŽdŽs tendent ˆ 

sÕinstitutionnaliser. En effet, les collectivitŽs locales sÕemparent du sujet de lÕurbanisme 

alternatif (qui regroupe lÕurbanisme transitoire, temporaire, interstitiel, ŽphŽm•res) et devient 

un instrument de lŽgitimation de lÕaction publique notamment par ce que Monnot et Berri en 

2018 qualifient de Ç levier dÕattractivitŽ et de valorisation de lÕimage du quartier È. Par ailleurs, 

lÕurbanisme transitoire offre une rŽelle nouvelle fabrique de la ville ˆ travers son application, 

en rŽanimant les lieux oubliŽs, en valorisant les espaces urbains, en prototypant les projets 

urbains, en ajustant les projets et en communiquant sur les changements. 

 

A travers cette nouvelle fabrique de la ville, on se rend compte que lÕurbanisme transitoire par 

son application aux quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain prend son sens. 

En 2014, la loi de programmation pour la ville et la cohŽsion urbaine chamboule les territoires 

et les collectivitŽs locales par son crit•re incisif pour une nouvelle politique de la ville. Ainsi 

de nombreux quartiers prioritaires sont dŽsignŽs et placŽs dans un contexte de renouvellement 

urbain. LÕurbanisme transitoire fait donc son entrŽe en jeu notamment par lÕapparition de 

nombreux lieux vacants liŽs aux opŽrations de renouvellement urbain. Petit ˆ petit il prend sa 

place au sein des projets urbains et permet de favoriser de lÕinnovation, dÕexpŽrimenter de 

nouveaux usages, dÕamŽliorer lÕimage du quartier et lÕattractivitŽ du territoire, et de favoriser 

le dŽveloppement Žconomique des quartiers. Bien quÕŽtant un levier intŽressant ˆ la vacance 

des lieux dans les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain, lÕurbanisme 

transitoire est parfois utilisŽ ˆ des fins politiques, dŽnaturant ainsi son intŽr•t initial qui est 

dÕamŽliorer le cadre de vie de ces quartiers dŽfavorisŽs. Entre marketing territorial, politique et 

nouvelle fabrique de la ville, lÕurbanisme transitoire est un levier opportun ˆ la vacance des 

lieux dans les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain, mais son application 

nÕen est pas pour autant dŽcuplŽe. 
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 Ainsi, il Žtait intŽressant de dŽfinir un territoire dÕŽtudes et de conna”tre lÕapplication de ces 

amŽnagements transitoires dans les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain. 

DÕune part pour estimer la mobilisation et la formalisation des amŽnagements transitoires dans 

des territoires mŽtropolitains avec ses acteurs institutionnels et de la sociŽtŽ civile, dÕautres 

parts pour analyser lÕimpact de certains projets sur leur territoire. LÕŽtude de terrain Žtant un 

apport non nŽgligeable et permettant de rŽpondre outre les exemples analysŽs dans la premi•re 

partie du mŽmoire fruit dÕexpŽriences existantes, ˆ la problŽmatique initiale quÕest lÕurbanisme 

transitoire constitue-t-il un levier opportun mais peu mobilisŽ ˆ la vacance des lieux dans les 

quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain ?  
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2.!Une Žtude exploratoire de la mise en Ïuvre dÕopŽrations 

dÕurbanisme transitoire dans les quartiers prioritaires de la 

vil le en renouvellement urbain de la mŽtropole Aix -Marseille-

Provence 

 

Lors de la mise en place de la loi SRU, le renouvellement urbain a ŽtŽ intŽgrŽ ˆ la Ç politique 

de la ville, celle-ci, vise ˆ amŽliorer le cadre de vie des habitants en contribuant au 

renouvellement urbain des quartiers prioritaires de la ville. Dans ce contexte, il sÕagit dÕapr•s 

la mŽtropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) de restaurer la cohŽsion sociale lorsque celle-

ci a disparu et ainsi de rŽtablir la communication entre les quartiers prioritaires de la ville et le 

reste de la ville. Ainsi est apparu le contrat de ville13 qui recense les actions que les signataires 

(Etat, CollectivitŽs, Bailleurs sociaux, etc.) sÕengagent ˆ conduire et financer dans les quartiers 

prioritaires de la ville (Politique de la ville, MAMP). A travers ces applications, de nombreux 

projets de renouvellement urbain sont apparus. MEBARKI Salaheddine (chargŽ de mission 

renouvellement urbain) prŽsente les projets de renouvellement urbain comme Ç des actions sur 

des temps longs pouvant dŽpasser les dix annŽes et entrainent lÕapparition de nombreuses 

friches et sites dŽvalorisŽs. Une fois terminŽs, ils ne correspondent plus aux besoins actuels, 

alors lÕurbanisme transitoire appara”t comme une solution car il permet de sÕadapter aux besoins 

du territoire È. Il Žtait intŽressant de sÕapproprier les amŽnagements transitoires rŽalisŽs sur la 

MAMP, mais aussi dÕen comprendre leurs applications. Par ailleurs, lÕinstitutionnalisation des 

opŽrations transitoires et notamment leurs inscriptions dans le cadre du renouvellement urbain, 

permet de cerner leurs apports dans les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement mais 

aussi les leviers que peuvent amener ces amŽnagements. 

 

 

 

 

 

                                                
13 InstaurŽ par la Loi n¡2014-173 de programmation pour la ville et la cohŽsion urbaine dite loi LAMY 
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2.1!Une diffusion minime mais innovante des occupations transitoires 

dans les quartiers prioritaires de la ville  dans la mŽtropole dÕAix-

Marseille-Provence  

 

La MAMP cÕest 300 000 habitants qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville, ce qui 

reprŽsente environ 16% de la population totale mŽtropolitaine. Ainsi, les 6 territoires de la 

mŽtropole, rel•vent 59 quartiers prioritaires de la ville et 21 sites inscrits en NPNRU dans le 

cadre du renouvellement urbain. Parmi tous ces quartiers prioritaires de la ville, de nombreuses 

opŽrations dÕurbanisme transitoire ont vu le jour, proposant chacune de nouvelle mani•re de 

faire la ville, dÕinnovations enclines au dŽveloppement socio-Žconomique des quartiers et en 

correspondance avec les objectifs fixŽs par les contrats de ville.  

 

Carte des quartiers prioritaires de la ville dans la mŽtropole Aix-Marseille-Provence  

 

 
Figure 11: Carte des quartiers prioritaires de la ville dans la MAMP, AUPA, 2019 
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2.1.1! Etat des lieux de lÕurbanisme transitoire sur la mŽtropole Aix-Marseille-

Provence  

 

PrŽambule 

 

Lors de la rŽflexion sur lÕapport du travail de recherche sur lÕurbanisme transitoire et la vacance 

des lieux dans les quartiers prioritaires de la ville, il Žtait important dans un premier temps 

dÕestimer aujourdÕhui ce quÕŽtait lÕurbanisme transitoire mais aussi comment il se formaliserait 

(cf partie 1.2.1). Une fois cela estimait, il semblait intŽressant dÕen Žtudier son application sur 

le territoire mŽtropolitain ˆ proximitŽ. CÕest ainsi quÕest apparu lÕopportunitŽ de recenser les 

projets dÕamŽnagements transitoires sur le territoire de la MAMP.  

 

MŽthodologie du recensement :  

Le recensement des amŽnagements transitoires dans les quartiers prioritaires de la ville sÕest 

fait de deux mani•res, tout dÕabord il y a eu un recensement des projets urbains sur internet. 

Notamment ˆ travers les sites internet des associations comme Yes We Camp, Cabanon 

Vertical, Collectif ETC, Move Marseille, mais aussi par les entretiens rŽalisŽs. Une fois la liste 

dressŽe (consŽquente mais non exhaustive), il sÕagissait de dŽterminer, le lieu du projet, les 

propriŽtaires des terrains, les collectifs prŽsents, les compŽtences et activitŽs rŽalisŽs ˆ travers 

le projet dÕamŽnagement, le statut dÕoccupation, la durŽe du projet, et enfin si le quartier Žtait 

en quartier prioritaire de la ville mais surtout sÕil avait ŽtŽ intŽgrŽ dans la dŽmarche de 

renouvellement urbain. Le recensement a donc ŽtŽ rŽalisŽ en rŽcupŽrant les fiches projets sur 

internet ou via les documents (mis ˆ disposition durant lÕannŽe dÕalternance rŽalisŽe au service 

politique de la ville ˆ la MAMP, Territoire du Pays dÕAix) et en dŽcortiquant toutes les Žtapes 

de chaque projet. Par ailleurs, le choix de ne pas intŽgrer tous les projets transitoires a ŽtŽ fait 

car certains projets ne rentraient pas en compte, ou en Žtaient ˆ une phase trop en amont et/ ou 

certaines informations nÕŽtaient pas disponibles. 

 

Il a ŽtŽ choisi de nommer le tableau, comme relatant lÕŽtat des lieux de lÕurbanisme transitoire, 

bien que toutes les opŽrations recensŽes ne constituent pas en tant que telle des amŽnagements 

transitoires, certaines rel•vent de lÕurbanisme ŽphŽm•re, interstitiel, temporaire.  
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Analyse du tableau : Les projets dÕurbanisme transitoire dans la mŽtropole Aix-

Marseille-Provence entre innovation et inŽgale rŽparation 

 

 

LÕanalyse de ce tableau de recensement est intŽressante car on constate que la plupart des 

projets se situent sur le territoire Marseille Provence et notamment dans Marseille. CÏur 

nŽvralgique de la mŽtropole (voir carte ci-dessus), Marseille en tant que centralitŽ 

institutionnelle de la mŽtropole depuis la loi MAPTAM14 se retrouve comme le galon dÕessai 

des opŽrations dÕurbanisme transitoire sur le territoire mŽtropolitain. Par ailleurs, les centres 

urbains importants regroupent aussi lÕintŽgralitŽ des projets dÕamŽnagements transitoires.  

 

 

                                                
14 Loi du 27 janvier 2014 dite de modernisation de lÕaction publique territorial et dÕaffirmation des mŽtropoles : 

elle vise ˆ initier un nouveau statut pour les mŽtropoles et ˆ clarifier les conditions dÕexercice de certaine 

compŽtence des collectivitŽs territoriales (vie publique, 29 janvier 2014) 

Figure 12: Carte des projets d'urbanisme transitoire dans la MAMP, Alexandre Bachimon, 2020 
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CÕest dans la perspective de comprendre lÕintŽr•t et lÕopportunitŽ des projets transitoires quÕil 

Žtait intŽressant dÕŽtudier les projets transitoires dans les quartiers en renouvellement urbain.  

DÕune part, 45,5% des projets transitoires recensŽs sur le territoire de la MAMP sont sur des 

quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain, cela reprŽsente 10 projets sur les 22 

recensŽs, cÕest donc un peu moins de la moitiŽ des projets transitoires sur la MAMP qui sont 

inscrits dans les conventions dans le cadre du renouvellement urbain. DÕautres parts, on constate 

quÕenviron 77% des projets dÕamŽnagement transitoires recensŽs sont sur des quartiers 

prioritaires de la ville, cela met en avant lÕintŽr•t des amŽnagements transitoires sur les quartiers 

prioritaires de la ville, mais remet en question aussi la problŽmatique de lÕinstitutionnalisation 

de ces projets dans la MAMP. Cela peut se voir notamment avec un projet comme Ç 77 ici 

Marseille È qui se trouve sur un quartier prioritaire de la ville en renouvellement urbain mais 

qui nÕest pas inscrit dans la convention cadre de lÕANRU, comme un projet qui sÕest construit 

dans le quartier sans prendre en compte les changements ˆ venir dans ce contexte de 

renouvellement urbain.  

 

mPar ailleurs, plus de 60% des amŽnagements transitoires recensŽs se situent sur des terrains 

publics, entre volontŽ politique et mŽconnaissance, la question de son inscription dans le cadre 

du renouvellement urbain se pose. Un ŽlŽment de rŽponse reste prŽgnant, dÕapr•s Pierrick 

Migliaccio (chef du service dŽveloppement de la MAMP, CT2) Ç beaucoup dÕamŽnagements 

transitoires, temporaire sur Marseille, sont issus dÕune logique bottom up, cÕest ˆ dire pensŽes 

sans les collectivitŽs, ils Žmanent des habitants et des collectifs associatifs pour rŽpondre ˆ un 

besoin sur un moment donnŽ, lÕidŽe de transitoire prend son sens plus tard dans le projet È.  

 

Ainsi, avec vingt-deux projets transitoires recensŽs sur le territoire de la MAMP, on constate 

quÕil se regroupe dans des grands centres urbains, mais aussi que les logiques 

dÕinstitutionnalisation sont encore mŽconnues et peu appliquŽes ˆ lÕensemble des territoires qui 

pourraient en bŽnŽficier. Bien quÕenviron la moitiŽ des projets soient inscrits dans le cadre du 

renouvellement urbain, il persiste encore quelques zones dÕombre ˆ lÕinscription de certains 

projets dans les conventions cadre. Entre volontŽs collectives dÕamŽliorer le cadre de vie de son 

quartier et processus institutionnel dÕamŽnagement transitoire, le territoire MAMP est en train 

de dŽvelopper de plus en plus un mod•le dÕamŽnagement transitoire dans le cadre du 

renouvellement urbain.  
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En termes dÕinnovation, les opŽrations dÕamŽnagement transitoires rivalisent toutes dÕune 

crŽativitŽ certaine, passant du mobilier urbain ˆ lÕaccueil de sans domicile fixe, et de la crŽation 

de jardins 

partagŽs, 

amenant ainsi une 

pluralitŽ de 

possibilitŽs et 

dÕapports pour les 

quartiers 

prioritaires de la 

ville en 

renouvellement urbain. CÕest le cas par exemple de lÕassociation du TALUS, ferme urbaine 

situŽe dans un quartier prioritaire de la ville, qui sÕest dŽveloppŽ sous forme dÕassociation et 

qui propose des jardins partagŽs, de la vente de fruits et de lŽgumes, mais aussi la possibilitŽ de 

crŽer du lien social avec des activitŽs culturelles et artistiques. Sans •tre dans un contexte de 

renouvellement urbain, le Talus par sa position en plein milieu dÕun quartier prioritaire de la 

ville, joue un r™le important dans le dŽveloppement de lÕŽconomie locale, mais aussi dans 

lÕamŽlioration du cadre de vie des habitants. Lors de la visite de terrain, un matin de semaine, 

le Talus Žtait dŽjˆ bien frŽquentŽ, entre usagers qui venaient entretenir leur parcelle de terre, et 

clients qui venaient sÕapprovisionner, lÕassociation du Talus ˆ des airs dÕune ferme Žducative. 

Relation client et volontariat, tout y est expliquŽ.  

 

On peut aussi voir, le rŽinvestissement dÕune ancienne usine de tabac avec lÕapparition de la 

friche belle de mai en 1992, qui a rŽinvesti les locaux et propose aujourdÕhui une multitude de 

possibilitŽ sur son site, restaurant, radio, Skate Park, jardins partagŽs, cr•che, exposition, etc. 

Toutes ces activitŽs permettent dÕattirer tout public, entre skateurs et amateurs de musique en 

passant par les amateurs de danse et de thŽ‰tre, la friche belle de mai propose un Žventail tr•s 

large dÕactivitŽs, qui lui donnent aujourdÕhui lÕattractivitŽ quÕelle conna”t. Au dŽpart, la friche 

belle de mai nŽe de lÕinitiative dÕen faire un lieu off dŽdiŽ ˆ la sc•ne artistique marseillaise, 

pour finalement en prendre des airs de sociŽtŽs coopŽratives en plein milieu dÕun quartier 

prioritaire de la ville, la friche apporte un bon nombre de ressources pour les habitants du 

quartier, mais aussi des emplois et des aides.  

 

 

Figure 13: @Le Talus, Alexandre Bachimon, 2020 
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Figure 14: La friche belle de mai, Alexandre Bachimon, 2019 

 

Ce recensement et cette Žtude de lÕŽtat des lieux de lÕurbanisme transitoire sur la MAMP ont 

permis dÕestimer tout dÕabord le nombre dÕactions transitoires sur les quartiers prioritaires de 

la ville en renouvellement urbain, m•me si le recensement est non exhaustif. Ensuite, il donne 

une vision dÕensemble mŽtropolitaine et par conseil de territoire de la MAMP, et permet donc 

de comprendre les agencements et possibilitŽs quant ˆ la mise en place des actions transitoires 

sur la MAMP. Enfin, suite aux rŽsultats obtenus, et avec lÕanalyse de certains projets, il Žtait 

opportun de resserrer lÕŽtude aux quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain, 

notamment sur la vacance des lieux liŽs au renouvellement urbain sur le territoire de la MAMP.  
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2.1.2! LÕurbanisme transitoire et la vacance des lieux dans les quartiers prioritaires 

de la ville en renouvellement urbain :  Une difficile rŽalitŽ dans la mŽtropole 

Aix Marseille Provence  

 

Afin de tŽmoigner de la prŽsence de lÕurbanisme transitoire dans la MAMP, indŽpendamment 

du recensement des opŽrations dÕamŽnagements transitoires, il Žtait intŽressant et opportun de 

prendre contact avec des acteurs institutionnels et de la sociŽtŽ civile qui participe au 

dŽveloppement des amŽnagements transitoires dans les quartiers prioritaires de la ville en 

renouvellement urbain. CÕest ainsi quÕune fois les entretiens rŽalisŽs, et les retours de lÕexpertise 

des acteurs de lÕurbanisme transitoire sur la MAMP que des tendances et des constats sont 

ressortis 

 

Les prŽmices de lÕurbanisme transitoire sur la mŽtropole : les quartiers prioritaires de 

la mŽtropole propices aux opŽrations dÕurbanisme transitoire 

 

Un des tout premier lieu ayant eu recours ˆ lÕurbanisme transitoire dans la mŽtropole Aix-

Marseille-Provence est la friche belle de mai. Aux origines, la friche belle de mai Žtait une 

ancienne manufacture de tabacs dans le quartier la belle de mai. En 1990, deux Žlus locaux 

(Robert Vigouroux et christian Poitevin) obtiennent une convention dÕoccupation prŽcaire, et 

la friche sÕouvre aux activitŽs musicales, arts plastiques, cultures urbaines (Fabrice Lextrait, la 

Friche terre de culture, 2017). 

Comme initiatrice dÕun futur 

dŽveloppement de ces pratiques, 

la friche belle de mai nÕa cessŽ de 

se dŽvelopper, et en 2007 obtient 

le statut de sociŽtŽ coopŽrative 

dÕintŽr•t collectif (SCIC), 

formalisant ainsi une appellation 

officielle pour un lieu transitoire 

issu des arts. Par la suite de nombreux projets transitoires verront le jour sur le territoire 

mŽtropolitain, mais auront du mal ˆ obtenir une reconnaissance rŽelle des pouvoirs publics. 

Olivier Bedu lors de lÕentretien rŽalisŽ en mai 2020 dira dÕailleurs que Ç le bottom up entra”ne 

une grande fatigue et demande beaucoup dÕinvestissement pour les acteurs de la sociŽtŽ civile, 

alors lÕinstitutionnalisation a du bon È. Il appara”t ainsi comme une nŽcessitŽ dÕinscrire ces 

Figure 15: La friche belle de mai, Alexandre Bachimon, 2019 
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procŽdŽs dans un contexte de renouvellement urbain, image dÕun appel des acteurs associatifs 

aux collectivitŽs territoriales.  

 

 

LÕurbanisme transitoire est opportun mais encore peu utilisŽ dans le cadre du 

renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la ville  

 

Lors du recensement (cf. chapitre 2.1.1) et des entretiens menŽs (annexe 2), un des premiers 

projets transitoires ˆ avoir intŽgrŽ la convention cadre de renouvellement urbain dans le 

contexte de la politique de la ville et lÕarchipel des Canourgues ˆ Salon de Provence en 2010. 

Suite ˆ cela, et dans le cadre de la seconde phase du PRU initiŽ par lÕANRU, de nombreux 

projets se sont vus inscrits dans le cadre du renouvellement urbain de la politique de la ville. 

CÕest le cas du parc de la Carraire ˆ Miramas, dÕAir-Bel ˆ Marseille de Gecko 1,2, et 4 dans le 

quartier de Saint Mauront ˆ Marseille. MalgrŽ cela plusieurs projets restent non-inscrits dans le 

cadre de la politique de la ville.  Pierrick Migliaccio, estime que pourtant il y a du sens ̂  rŽaliser 

des amŽnagements transitoires dans les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement 

urbain, notamment que Ç les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain, 

connaissent des espaces extŽrieurs dŽqualifiŽs plus importants que sur le reste de la ville, ainsi 

cela a son sens dÕessayer dÕamŽliorer ces espaces notamment avec le renouvellement urbain qui 

crŽŽ des friches supplŽmentaires È.  

 

Ç LÕurbanisme transitoire •a permet de tester des choses et de valoriser des sites qui sont 

dŽvalorisŽs. Les entreprises privŽes avaient la f‰cheuse tendance ˆ se rendre sur les quartiers 

prioritaires de la ville en renouvellement urbain et dÕy dŽposer leurs encombrants sur les 

espaces dŽlaissŽs. LÕamŽnagement transitoire permet de rŽpondre ˆ ces espaces en friche, de se 

les rŽapproprier, et dÕŽviter la stigmatisation. On peut dŽconstruire dans lÕidŽe dÕun test et le 

remettre ailleurs. On peut le pŽrenniser sur le lieu en question È, Salaheddine Mebarki, illustre 

de mani•re sensible lÕapport que peut amener lÕurbanisme transitoire dans le cadre du 

renouvellement urbain, ces amŽnagements ont la facultŽ dÕamener une nouvelle fabrique de la 

ville dans ces quartiers. LÕurbanisme transitoire ˆ cette fonction dÕ•tre mallŽable, il peut 

changer, se rŽintŽgrer et Žvoluer. DÕailleurs, Mebarki, lors de lÕentretien expliquera que Ç les 

projets de renouvellement urbain sont faits sur 10 ans, quand ils sont terminŽs, ils correspondent 

plus aux besoins actuels, lÕUrbanisme transitoire permet de sÕadapter aux besoins du territoire È. 

Par cette rhŽtorique, il exprime lÕimportance dÕ•tre mallŽable et de sans cesse remettre en 
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question les amŽnagements transitoires en corrŽlation avec les besoins des usagers et habitants 

des quartiers.  

 

Encore peu utilisŽ, comme le recensement rŽalisŽ lÕindique (cf. chapitre 2.1.1), lÕurbanisme 

transitoire devient de plus en plus une condition importante dans le cadre des projets de 

renouvellement urbain, comme une intervention nŽcessaire ˆ lÕŽvolution et ˆ la prise en compte 

des besoins locaux.  

 

 

LÕurbanisme transitoire dans la MAMP, un concept permettant la gestion des lieux 

vacants dans les quartiers prioritaires de la ville ?   

 

DÕapr•s Olivier Bedu (annexes 2), Ç lÕurbanisme transitoire se pose la question de son utilitŽ 

parce quÕil doit gŽrer une friche, notamment parce que les acteurs institutionnels se posent la 

question de la vacance de ces terrains. È. Cette rhŽtorique de lÕurbanisme transitoire, tend ˆ 

dŽcrire une problŽmatique contemporaine de ce type de procŽdŽ, notamment par la seule et 

unique volontŽ de gestion dÕun espace vacant et de ce quÕappelle Pierrick Migliaccio un Ç one 

shot È15. Le directeur de Cabanon Vertical met en garde contre la volontŽ politique de remplir 

coute que coute les lieux vacants. Afin dÕŽviter cette problŽmatique, Ç il faut prendre conscience 

de la rŽalitŽ dÕun site et dÕun territoire pour un projet dÕensemble È. La question de lÕusage de 

ces lieux est donc rŽcurrente et importante quant ˆ lÕidŽe dÕamŽnagement transitoire.  

 

Salaheddine Mebarki quant ˆ lui pense que Ç les amŽnagements transitoires permettent de 

rŽpondre ˆ ces espaces en friche, notamment dans les quartiers prioritaires afin dÕŽviter la 

stigmatisation È. Cet argument, conforte lÕidŽe dÕintervenir dans les espaces vacants des 

quartiers dŽfavorisŽs, afin de ne pas amplifier un phŽnom•ne de dŽlaissŽ urbain dŽjˆ ancrŽ dans 

le territoire. Sur le territoire de la MAMP, lÕANRU sÕintŽresse de plus en plus ˆ lÕurbanisme 

transitoire selon Pierrick Migliaccio, notamment pour accompagner le projet urbain de 

renouvellement urbain. La politique de la ville a donc un intŽr•t ˆ prendre en compte 

                                                
15 One shot : provient de lÕanglais et signifie Ç un tir È, dans le contexte de lÕurbanisme 

transitoire, ce terme signifie lÕapplication dÕun amŽnagement temporaire, sans passŽ et sans 

futur (Pierrick Migliaccio)  
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lÕurbanisme transitoire dans les projets de renouvellement urbain, car Ç cela peut amener des 

changements et souvent avec des petits moyens, cela peut permettre la participation des 

habitants et Žviter des surplus de cožts liŽs aux travaux de sŽcuritŽ, au gardiennage, et ˆ 

lÕentretien È. 

 

LÕurbanisme transitoire dans la MAMP est un concept permettant dÕŽviter les espaces vacants, 

mais en revanche, il nŽcessite un rŽel investissement et la mise en place dÕun projet 

dÕamŽnagement transitoire en lien avec la continuitŽ du projet. Il appara”t essentiel au vu des 

entretiens rŽalisŽs de ne pas faire du transitoire pour combler un vide mais dans un souci de 

transition des quartiers en renouvellement urbain. Par ailleurs, il est important de travailler avec 

le tissu local (associations, habitants, etc.) dans le cadre du projet urbain, comme une nŽcessitŽ 

de prendre en compte les besoins et les usagers des habitants.  
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Tableau rŽcapitulatif de la diffusion minime mais innovante de lÕurbanisme transitoire 

dans les quartiers prioritaire de la ville sur le territoire de la MŽtropole Aix -Marseille-

Provence  
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2.2!Le vallon de MalpassŽ et lÕarchipel des Canourgue : vers une 

inscription des projets dÕurbanisme transitoire au renouvellement 

urbain  dans les quartiers prioritaires  de la ville 

 

2.2.1! LÕarchipel des Canourgues ˆ Salon de Provence : un galon dÕessai rŽussi dans 

lÕinscription des projets dÕurbanisme transitoire dans le cadre du 

renouvellement urbain et des quartiers prioritaires de la ville.  

 

Le projet dÕamŽnagement transitoire de lÕarchipel des Canourgues  

LÕarchipel des Canourgues fait son apparition par une dŽmarche initiŽe en 2011, qui vise ˆ 

aborder une premi•re rŽflexion sur une nouvelle mani•re de faire la ville notamment avec une 

entrŽe Ç culturelle et cadre de vie È. Dans un contexte particulier de prŽparation de Marseille 

Provence 2013 capitale europŽenne de la culture, il y avait la volontŽ des acteurs locaux (Nejma 

le centre social AAGESC, la ville) de renouveler un espace dŽlaissŽ avec des terrains de tennis 

vieillissant aux Canourgues, notamment avec la volontŽ Ç de faire de la gestion urbaine et de 

proximitŽ dÕune autre fa•on sur des espaces en friche et o• il y avait des rŽseaux de deal È 

(Salaheddine Mebarki). Ainsi, un collectif dÕarchitectes marseillais reconnus sous le nom de 

Ç Cabanon Vertical È ˆ Ïuvrer avec les habitants, la ville de Salon de Provence ˆ lÕŽlaboration 

dÕun cahier des charges mettant en avant la crŽation de terrains de foot, de basket, et des espaces 

publics conviviaux. Ce projet initialement ponctuel a pris une plus grande ampleur et a permis 

dÕenvisager plusieurs actions transitoires sur plusieurs parties du quartier, faisant dÕun projet, 

un archipel de projet. Ce projet a ŽtŽ pensŽ en prolongement de la politique de la ville et 

notamment dans le contexte dÕun quartier en renouvellement urbain. CÕest donc la rŽalisation 

dÕun diagnostic partagŽ et lÕidentification de 7 sites dŽlabrŽs ˆ valoriser qui a vu le jour (voir 

carte ci-dessous).  

 

Par ailleurs, le projet est un des tous premiers ˆ avoir connu une dŽmarche institutionnelle, 

notamment par lÕinscription de lÕAMO dans le CCTP, et inscription des lignes financi•res dans 

la maquette NPNRU (convention cadre mŽtropolitaine).  

 

 

 

 



    54 

Fiches projets :  

 

 

 

 

 

 

 

S2 S2 

S6 S1 

Figure 17: AmŽnagement transitoire de l'Archipel des 
Canourgues, Salon de Provence, Cabanon Vertical, 2014 

Figure 16: AmŽnagement transitoire de l'Archipel des 
Canourgues, Salon de Provence, Cabanon Vertical, 2014 

Figure 19: AmŽnagement transitoire de l'Archipel des 
Canourgues, Salon de Provence, Cabanon Vertical, 2014 

Figure 20 : AmŽnagement transitoire de l'Archipel des Canourgues, Salon 
de Provence, Alexandre Bachimon, 2020 

Figure 18 : Carte de rŽfŽrencement des sites d'urbanisme transitoire de Salon de Provence, Alexandre Bachimon, 2020 
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Cela a abouti au projet lÕArchipel des Canourgues avec :  

# ! Un espace sport et dŽtente labŽlisŽ 

quartier crŽatif MP 2013 (Ci-contre 

et S1 sur la carte) et pŽrenne 

(toujours existant)  

# ! Plusieurs espaces permettant la 

rencontre et le dialogue entre les 

habitants 

# ! Des amŽnagements transitoires que 

ce sont rŽappropriŽs les enfants 

comme un bateau pirate. (S4)  

 

Un retour dÕexpŽriences prometteur dans la nouvelle fabrique de la ville et de gestion 

des lieux vacants   

 

Suite ˆ la rŽalisation de ce projet, le club ANRU+, a Žmis un retour dÕexpŽrience lors du groupe 

de travail sur lÕurbanisme transitoire en fŽvrier 2020. Tout dÕabord, aucune dŽgradation des 

sites nÕa ŽtŽ recensŽe, la ville 

sÕest emparŽe du sujet et ˆ gŽrer 

lÕespace dŽdiŽ au sport comme 

un Žquipement sportif de la ville. 

A ŽtŽ observŽe, une grande 

participation des habitants tant ˆ 

la co-constructions du projet quÕˆ 

lÕutilisation une fois terminŽe des 

amŽnagements transitoires. 

DÕailleurs lors de lÕarpentage que jÕai rŽalisŽ sur les sites de lÕarchipel des Canourgues, il Žtait 

impressionnant de voir un jour de pluie autant de personnes sur les terrains extŽrieurs et les 

personnes discutant sur les bancs aux abords (par souci de respect de lÕimage, il a ŽtŽ choisi de 

prendre des photos ne montrant aucune personne). Ce qui semblait •tre un simple projet 

dÕamŽnagement transitoire, a en fait pris une dimension toute particuli•re chez les habitants, au 

dŽpart, issue dÕune volontŽ de transition des friches urbaines, le projet sÕest vue occupŽs, habitŽs 

Figure 21: Plan d'amŽnagement d'un site (S1) de l'archipel des 
Canourgues, Cabanon Vertical, 2014 

Figure 22: Site S1, l'Archipel des Canourgues, Alexandre Bachimon, 2020 
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par les usagers. Quand on se rend sur place, ce qui est remarquable cÕest de voir la sur utilisation 

dÕun tel lieu comme le site S1. Les habitants se sont appropriŽs ces espaces, et les fonts vivre.  

Cela ˆ amener selon le club ANRU+, une rŽelle production dÕune culture de la participation et 

de nouvelle mani•re de faire la ville.  

 

Aussi, les premi•res le•ons tirŽes de tels amŽnagements par le groupe de travail du club ANRU, 

sont que Ç le transitoire permet de proposer une solution en testant È, quÕun Ç amŽnagement 

transitoire ne doit pas durer dans le temps et donc laisser place ˆ un amŽnagement pŽrennisŽ È 

et surtout que Ç le projet NPNRU est pensŽ ˆ 15 ans avant la fin de sa rŽalisation, pendant ce 

temps le quartier Žvolue. Le transitoire permet dÕadapter les amŽnagements en fonction des 

besoins. È 

 

 

Suite, ˆ lÕexpŽrience de terrain et ˆ la rŽalisation de ce projet, il para”t essentiel de spŽcifier que 

cette action transitoire a permis un nouvel espace de dialogue et de construction collective, mais 

aussi que cela reprŽsente un rŽel levier ˆ lÕespace vacant et dŽlaissŽ de lÕespace urbain. Il 

appara”t aussi, que les projets dÕamŽnagement transitoires prennent tout leur sens lorsquÕils sont 

rŽalisŽs dans le cadre du renouvellement urbain, notamment car les projets de renouvellement 

urbain sont faits sur plus de 10 ans, et quÕinŽvitablement, de nombreuses friches apparaissent 

entre les pŽriodes de dŽconstruction et de construction. Par ailleurs, lÕinscription de ces 

amŽnagements dans les lignes financi•res du NPNRU et les partenariats signŽs, permettent aux 

collectivitŽs dÕancrŽs le projet dans un temps long et donc de le pŽrenniser.  
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2.2.2! Le vallon de MalpassŽ, un levier pour les amŽnagements transitoires sur les 

lieux vacants crŽŽs par le renouvellement urbain et pour son r™le de 

laboratoire des futurs espaces publics.  

 

LÕamŽnagement transitoire du Vallon de MalpassŽ en vue du renouvellement urbain  

 

LÕŽtude du quartier le Vallon de MalpassŽ est intŽressante car cÕest actuellement un des plus 

importants projets de renouvellement urbains de la MAMP. Il est un quartier prioritaire de la 

ville et en renouvellement urbain depuis 2010, il se situe dans le 13•me arrondissement de 

Marseille. Face ˆ un long processus de rŽnovation du quartier marquŽ par de nombreuses 

dŽmolitions (environ 470 dŽmolitions prŽvues), et la disparition de certains espaces publics, la 

volontŽ de minimiser les espaces dŽlaissŽs appara”t. Cabanon vertical ˆ lÕinitiative du projet des 

amŽnagements transitoires du quartier de MalpassŽ trouve nŽcessaire de crŽer des 

amŽnagements permettant de conserver les liens sur le quartier tout en pouvant crŽer un 

laboratoire dÕessai sur les espaces publics. Ainsi, le projet prend forme avec la crŽation de 

nouvelles pratiques urbaines (installations sportives avec agr•s et skate-park, terrasse pour 

danses urbaines). Par ailleurs, suite aux destructions, il a ŽtŽ pensŽ dÕessayer de nouvelles 

formes de rencontre sur lÕespace public, comme un laboratoire ˆ ciel ouvert des futurs usages 

envisagŽs dans le projet de renouvellement urbain du quartier. Cela a ŽtŽ aussi un enjeu de 

gestion pour le bailleur social, qui face aux difficultŽs dÕentretien et de sŽcurisation sur les 

friches, ˆ vue lÕurbanisme transitoire comme une opportunitŽ pour une gestion diffŽrenciŽe.   

 

 

Figure 23 : Apr•s dŽmolitions, Vallon de MalpassŽ, 
Cabanon Vertical, 2013 

Figure 24: Apr•s intervention de Cabanon Vertical, Vallon de 
MalpassŽ, R. Chipault et G. Gerbaud, 2014 
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Fiches projets :  

 

 

 

 

 

Figure 27: Cartes des amŽnagements transitoires du Vallon de MalpassŽ, Alexandre Bachimon, 2020 

Figure 25: AmŽnagements transitoires du Vallon de MalpassŽ, 
Cabanon Vertical, 2014 

Figure 26 : AmŽnagements transitoires du Vallon de MalpassŽ, 
Cabanon Vertical, 2014 
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Un laboratoire expŽrimentŽ, test du devenir des espaces publics de Vallon de MalpassŽ 

 

Lors de sa phase dÕexpŽrimentation, le Vallon de MalpassŽ a rŽpondu aux attentes et a permis 

de prŽfigurer de nouveaux usages selon Pierrick Migliaccio. Par ailleurs, il a ŽtŽ observŽ durant 

la pŽriode dÕinstallation des amŽnagements transitoires que les usages pensŽs au dŽpart ne 

correspondaient pas aux usages 

faits par les habitants. Notamment 

lÕespace de Ç parkour È, 

initialement prŽvue pour courir et 

sauter les obstacles, a finalement 

ŽtŽ utilisŽ par les enfants comme 

un parc de jeu urbain, mais aussi 

pour les adultes pour y tenir des 

conversations. Ici le terme de 

rŽappropriation urbaine est 

intŽressant, car les amŽnagements 

transitoires de Ç test È sur ce projet ont permis de remarquer que les habitants manquaient de 

lieux pour se retrouver entre adultes mais aussi pour voir les enfants en train de jouer sous le 

regard de leurs ainŽs. Ainsi, dans le temps du long du projet de renouvellement urbain du 

quartier, les acteurs du projet pourront penser et rŽenvisager diffŽremment les espaces publics 

pensŽs initialement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: AmŽnagements transitoires du Vallon de MalpassŽ, Cabanon 
Vertical, 2014 

Figure 29 : AmŽnagements transitoires du Vallon de MalpassŽ, Cabanon Vertical, 
2014 
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Tableaux rŽcapitulatifs de lÕinscription des deux projets dÕamŽnagement transitoires 

dans le cadre du renouvellement urbain de la MAMP 
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Conclusion - LÕurbanisme transitoire dans les quartiers 

prioritaire de la ville en renouvellement urbain :  Un levier pour 

la vacance des lieux dans les quartiers prioritaires de la ville en 

renouvellement urbain  

 

LÕurbanisme transitoire et la vacance des lieux, une nouvelle fabrique de la ville en pleine 

institutionnalisation  

 

La vacance des lieux, par son caract•re de vide, de lieux inoccupŽs comme le CNTRL le dŽfinit, 

laisse une opportunitŽ grandissante dans les villes, notamment depuis la dŽsindustrialisation 

que conna”t la France depuis les annŽes 1970. Ce processus dÕapparition des lieux vide et des 

friches urbaines, apporte une rŽserver fonci•re importante aux territoires. Au fil du temps et de 

ce que Raffestin appelle (1997) la dynamique de Ç dŽterritorialisation/ dŽsocialisation et dŽ-

temporalisation È, les friches urbaines sont capables dÕaccueillir toutes une diversitŽs de projets 

et de pratiques culturelles novatrices (Ambrosino et Andres, 2008). Ce qui se formalisera dans 

un premier temps par lÕapparition de squat, se transformera petit ˆ petit en une forme 

dÕurbanisme novateur qualifiŽ dÕurbanisme ŽphŽm•re, temporaire, interstitiel, transitoire, etc.  

 

Face ˆ ce phŽnom•ne, les acteurs sÕemparent de plus en plus de ces mod•les dÕintervention 

notamment celui de lÕurbanisme transitoire car il prŽsente un intŽr•t par la continuitŽ quÕil 

apporte dans le projet, o•  il est englobŽ dans un Ç tout È et non seulement comme une 

intervention ponctuelle. Ce concept sÕinstitutionnalise donc de plus en plus depuis 2010, et finit 

par devenir un instrument de lŽgitimation de lÕaction publique. Il est intŽressant car il apporte 

la possibilitŽ aux acteurs institutionnels de tester et de prŽfigurer des amŽnagements en vue 

dÕun projet urbain en cours ou ˆ venir.  

 

LÕurbanisme transitoire contribue aussi ˆ une nouvelle fabrique de la ville, pour une ville plus 

vivante, ou les espaces urbains sont valoriser et ou les amŽnagements proposŽs se veulent 

Žvolutifs en fonction de la demande. Il se prŽsente comme crŽateur de nouvelles pratiques, de 

nouveaux usages, de nouvelles mani•res de penser et de vivre la ville.  
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Les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain : Une opportunitŽ ˆ 

valoriser pour le dŽveloppement des amŽnagements transitoires 

 

Les quartiers prioritaires de la ville sont pour ceux inscrits dans le cadre du renouvellement 

urbain en passe dÕ•tre transformŽs de mani•re radicale. DŽmolition, relogement, reconstruction, 

sont les maitres mots des opŽrations de renouvellement urbain qui sÕinscrivent sur un temps 

long atteignant parfois les 15 ans dÕinterventions. Les friches crŽŽes par la dŽmolition dans le 

cadre de la rŽnovation urbaine laissent une mauvaise image de quartiers souvent dŽlabrŽs 

LÕurbanisme transitoire propose, par son inscription dans les programmes de renouvellement 

urbain, une intervention en douceur, ou les habitants sont ŽcoutŽs, ou des amŽnagements leurs 

sont proposŽs. Par ailleurs il permet dÕinnover et dÕexpŽrimenter de nouveaux usages, de rŽduire 

les cožts de gardiennage que peuvent engendrer la gestion des friches issues de la dŽmolition 

des b‰timents. Investir, les espaces en friches, cÕest aussi permettre aux habitants dÕ•tre pris en 

considŽration. Par ses diffŽrentes formes, les opŽrations transitoires peuvent permettre un 

certain dŽveloppement Žconomique, avec la crŽation dÕemplois, le soutien aux entreprises 

locales comme cÕest le cas pour le quartier des grŽsilles de Dijon.  

 

Bien que lÕurbanisme transitoire soit une rŽelle opportunitŽ pour les quartiers prioritaires de la 

ville en renouvellement urbain, il existe quelques problŽmatiques notamment liŽes ˆ la 

rŽcupŽration politique possible. Entre marketing territorial et rŽelle intervention, les fronti•res 

sont minces.  

 

 

Une mŽtropole Aix-Marseille-Provence en passe dÕinstitutionnaliser de plus en plus de 

projets dÕamŽnagement transitoire  

 

La mŽtropole Aix-Marseille-Provence sÕinscrit de plus en plus dans des projets 

dÕamŽnagements transitoires dans le cadre du renouvellement urbain des quartiers prioritaires 

de la ville. LÕarchipel des Canourgues ̂  Salon de Provence et le Vallon de MalpassŽ ̂  Marseille 

tŽmoignent de cette volontŽ dÕinstitutionnaliser lÕurbanisme transitoire et surtout de lÕintŽgrer 

au projet de renouvellement urbain.  
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En rŽponse ˆ la premi•re hypoth•se, lÕurbanisme transitoire se voit ˆ travers cette Žtude comme 

un levier opportun ˆ la vacance des lieux dans les quartiers prioritaires de la ville en 

renouvellement urbain. Un levier permettant de dŽvelopper localement lÕŽconomie, dÕamŽliorer 

le cadre de vie des habitants, et de permettre la transition en douceur des opŽrations de 

rŽnovation urbaine. Bien que ces amŽnagements transitoires ne soient pas le seul levier ˆ la 

vacance des lieux sur les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain, ils 

contribuent grandement ˆ lÕamŽlioration de lÕimage de ces quartiers dŽlaissŽs.  

 

En rŽponse ˆ la seconde hypoth•se, on constate que les projets dÕurbanisme transitoires sont 

encore peu dŽveloppŽs dans les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain, 

notamment dans lÕinscription des programmes de lÕANRU, mais quÕil y a de plus en plus une 

prise de conscience de lÕintŽr•t de ce type dÕintervention. LÕurbanisme transitoire dans les 

quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain, ˆ pour le moment du mal ˆ faire face 

aux volontŽs politiques des Žlus locaux, qui voient en lÕurbanisme transitoire une multitude de 

problŽmatique : squat, mauvaises frŽquentations, lieux de deal, etc. Mis ˆ part les freins 

politiques, il y a aussi, un manque de diffusion du concept et de ses applications aux 

professionnels de lÕamŽnagement. Par ailleurs, avec la publication de guide ˆ lÕimage du guide 

des amŽnagements urbains transitoires de Cabanon Vertical, on voit lÕampleur que prend de 

plus en plus lÕurbanisme transitoire au sein de la sph•re institutionnel. Entre une diffusion douce 

du concept sur les quartiers prioritaires de la ville en renouvellement urbain et un sujet qui 

commence ˆ se diffuser de plus en plus dans les sph•res institutionnelles, lÕurbanisme 

transitoire conna”t un dŽveloppement certain.  
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