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Touchée par les bombardements de la seconde guerre 
mondiale ainsi que par la construction et la chute du 
mur, Berlin a traversé des épisodes historiques qui ont 
profondément marqué sa forme urbaine. Au début des 
années 1990, la capitale allemande présente de nombreux 
espaces vacants, les quartiers sont pour la plupart délabrés 
et l’ancien no-man’s land du mur traverse la ville par son 
centre. 

Suite à la volonté des habitants de s’impliquer dans 
le renouveau de la ville, des processus et des outils 
participatifs innovants ont été mis en place autour de la 
rénovation des quartiers.

Voyage au coeur de la réinvention de Berlin.

un voyage d’étude sur le thème de la rénovation 
urbaineintroduction
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Berlin centre, en 1940...

... et en 1953 suite aux bombardements 
de la seconde guerre mondiale
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Berlin, 1946
photo Donath/ Berliner Verlag
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1961-1989 : le mur de Berlin 
traverse la ville 
et la coupe en son centre
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Berlin en 1999 : 10 ans après la réunification, 
de nombreux espaces restent encore en friche, 
notamment dans le centre ville
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Lankwitz & Britz
redensification 
de quartiers d’habitations

Prenzlauerberg
la “rénovation douce” 
dans un ancien quartier 
de Berlin Est

quartiers
visités
Les quartiers parcourus, 
réhabilités entre les années 1990 
et 2011, expriment la manière 
dont Berlin a réinventé sa forme 
urbaine.

Il s’agit d’opérations réalisées 
avec des investissements 
modérés et bien maîtrisés,  
avec une attention spécifique 
au contexte social et au partage 
équitable de l’espace public.

Hellersdorf
réhabilitation 
d’un grand ensemble
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visite au Sénat d’une maquette présentant 
les projets de réhabilitation depuis 
la réunification
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la
rénovation
douce
La «rénovation douce» est un 
processus de réhabilitation 
misant sur la participation et 
les propositions des habitants. 
Initiée à la fin des années 70 
dans le quartier de Kreuzberg, 
cette manière de faire la ville 
en lien avec les initiatives 
socioculturelles locales s’est 
prolongée dans les quartiers de 
Berlin Est après la chute du mur.

Ci-contre : Helmholtzplatz dans 
le quartier de Prenzlauerberg.  
Le processus de transformation 
a duré une dizaine d’années 
environ, rassemblant anciens et 
nouveaux riverains. Une attention 
particulière a été portée à des 
populations en situation de 
précarité qui occupaient les lieux 
et dont les pratiques excluaient 
tout autre type d’usage. 
Concrètement cette attention 
s’est traduite par une volonté 
de les intégrer aux discussions 
afin de désamorcer en amont les 
conflits qui auraient pu naître sur 
la place rénovée entre les usages 
de différents groupes sociaux.

des réhabilitations réalisées 
en concertation avec 
les usagers des lieux
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À Prenzlauerberg, la rénovation 
concerne autant le bâti que les 
espaces publics. Le choix a été 
de réinventer l’existant plutôt que 
de démolir pour reconstruire. 

Les immeubles, même en 
mauvais état, ont été conservés 
et réhabilités. Des balcons en 
porte-à-faux agrémentent les 
appartements et confèrent une 
qualité visuelle aux rues. Des 
nouveaux logements sont créés 
par des surélévations de toiture. 

Les espaces vacants, créant des 
dents creuses sur la rue, ont 
principalement été aménagés 
en espace public dédiés aux 
enfants, tandis que les cours 
d’immeubles ont été l’objet de 
projets portés par les habitants 
et subventionnés par la mairie.

réinventer ce qui existe plutôt 
que de démolir et reconstruire
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intégration de balcons dans le bâti ancien de 
Prenzlauerberg : les structures légères en 
porte-à-faux ne créent pas de pont thermique 
avec l’intérieur

les projets d’aménagement de cours d’immeuble, 
portés par les habitants, 
reçoivent des aides de la mairie
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visite d’un immeuble de Prenzlauerberg réhabilité 
suite à un projet mené par les habitants
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la
place 
de
l’enfant
Les espaces pour les enfants 
occupent une place centrale dans 
le processus de renouvellement 
de Berlin. Ils favorisent 
l’installation de jeunes ménages 
dans les quartiers anciens  
ou délaissés. Ce sont des lieux 
de sociabilité et de rencontre 
entre les résidents du quartier.

Leur conception est souvent 
originale et artisanale,  
faisant appel à l’imaginaire et  
à l’astuce de l’enfant.

Côté sécurité, le choix à été fait 
de responsabiliser les parents 
et les enfants par une visibilité 
et un apprentissage des risques. 
Ce refus du «tout sécuritaire» 
permet de laisser la place au 
ludique et au pédagogique.

des espaces ludiques et pédagogiques 
pour les enfants, 
des lieux de sociabilité et de rencontre 
entre les habitants du quartier 
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dans le grand ensemble de Hellersdorf, 
les espaces pour enfants ont été une 
des priorités de la réhabilitation
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les jeux sont souvent réalisés dans 
un esprit d’artisanat, parfois avec l’aide 
des habitants eux mêmes
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des associations locales ont ouvert des 
jardins pour enfants, fonctionnant 
de manière auto-gérés

un terrain d’aventure comme une cabane 
géante où la visibilité des risques fait 
partie de l’apprentissage de l’enfant
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Kulturbrauerei : 
une ancienne brasserie 
transformée en lieu culturel

transformer
le
patrimoine
industriel
Cette ancienne brasserie, 
construite à la fin du 19e siècle, 
est aujourd’hui un lieu ouvert 
aux habitants. Réhabilitée en 
1992 pour accueillir des locaux 
associatifs, elle est devenue un 
projet pilote dans le renouveau 
du quartier. Le choix s’est porté 
sur la création d’une mixité entre 
activités commerciales, sociales 
et culturelles afin de toucher  
un large public.

Conçu comme un enchaînement 
de placette piétonne, la brasserie 
est aussi un lieu de passage 
connectant les rues alentours.
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réhabilitation
d’un
grand 
ensemble
Avec ses 48 000 logements, 
Hellersdorf est le deuxième 
plus grand ensemble urbain 
d’Allemagne. Le chantier, 
entamé à Berlin Est au milieu 
des années 70, n’est toujours 
pas achevé à la chute du mur. 
Les espaces publics sont des 
terrains vagues et certains 
bâtiments commencent déjà à 
être vétustes. 

Une grande opération de 
réhabilitation et de concertation 
commence alors afin de saisir  
les besoins immédiats des 
habitants et d’y répondre, 
notamment en terme de qualité 
d’espace public, d’accès aux 
transports, aux commerces et 
au travail. Cette opération a 
permis de maintenir une grande 
partie des populations en place, 
préservant la mixité sociale qui 
existait à l’époque de la RDA.

préserver la diversité sociale
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créer de la ville sur la ville

- réduction de la hauteur 
- diversification de l’offre de logement 
- isolation thermique 
- balcons 
- ascenseurs 
- remplacement des réseaux vétustes

(Personnes à Mobilité Réduite)
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un parc traverse le grand ensemble et permet 
de gérer les eaux de ruissellement
en arrière plan, la ligne de S-Bahn relie 
Hellersdorf au centre de Berlin en 30 minutes

construire du neuf dans les espaces non utilisés, 
ici l’immeuble en brique prend place dans 
un coude aveugle entre deux anciens immeubles
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les intérieurs de cours, toujours 
publics, permettent de traverser 
le quartier à pied ou à vélo

Les intérieurs de blocs 
d’immeubles donnent une 
atmosphère particulière au 
quartier. Très calme et verdoyant, 
ils accueillent des lieux de 
détente, des jardins, des jeux 
pour enfants.

La transition entre l’espace 
public et les bâtiments se fait 
souvent par une bande de jardins 
privatifs en pied d’immeuble.

intérieurs
de
cours

récupération des eaux de pluie 
dans l’espace public
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les jardins privatifs donnent de la qualité spatiale 
aux pieds d’immeubles.

la récupération des eaux de pluie 
participe à la scénographie paysagère 
des intérieurs d’îlots

26



Dans les quartiers de Lankwitz 
et de Britz, principalement 
résidentiels, le défi à été 
de construire de nouveaux 
logements, tout en améliorant la 
qualité de vie du quartier.

Des étages supplémentaires ont 
été réalisés afin de redensifier 
le quartier sans toucher aux 
espaces publics. Ces nouveaux 
logements, souvent réalisés 
dans une typologie différentes 
de ceux déjà présent, permettent 
de diversifier l’offre proposé et 
favorisent une mixité d’habitants.

Les murs pignons, anciennement 
aveugles, sont réouverts 
et accueillent eux aussi de 
nouveaux logements.

redensifier
des 
quartiers
d’habitation

extension des 
anciennes habitations
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extension de la toiture
extension des pignons aveugles
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coupe technique des balcons : le 
système d’accroche par l’extérieur 
ne crée pas de pont thermique
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création de venelles piétonnes, 
de jardins privés 
et d’espaces publics

L’espace est redistribué afin que 
chaque foyer puisse avoir un 
jardin privé, notamment pour  
les logements situés dans  
les étages supérieurs.

Des venelles permettent de 
traverser le quartier à pied  
ou à vélo sans passer par  
les routes.

partager
les
espaces
extérieurs
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les parkings partagent l’espace avec 
des jeux pour enfants et des plantations des venelles piétonnes 

traversent le quartier de part en part 
sans passer par les routes
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remerciements

Gudrun Steeger et 
Vesna Djordjevic - 
architectes résidentes à 
Prenzlauerberg

Läne Benjamin 
- service des 
espaces verts et 
de l’environnement 
de la mairie de 
Prenzlaueberg

Hélène Bernard - 
architecte-urbaniste à 
l’agence d’urbanisme 
de la ville de Rennes, 
organisatrice, guide et 
interprète du voyage

Ralf Protz - 
responsable du service 
technique de la société 
de logement Stadt und 
Land et du réseau de 
compétence sur les 
grands ensembles

Vinzenz von Feilitzsch - 
architecte ingénieur

Heinz Lochner et Ute 
Truttmann - STERN, 
société déléguée 
au renouvellement 
urbain par la mairie de 
Prenzlauerberg

Ursula Hermann 
- historienne de 
l’architecture

participants au voyage :  
Hélène Bernard, Fabienne Beugnot, Colette 
Charriau, Annick Delhaye, Sylvie Detot, Brigitte 
De Ville, Sophie Droz-Vincent, Daniel Droz-
Vincent, Daniel Fauré, Michel-Théo Fein, Brigitte 
Galoni, Claudia Giangreco, Ghislaine Guiran, 
Jean-Pierre Harinck, Dominique Jardine, Julie 
Lestrade, Sophie Lossky, Frédéric Nicolas, Jean-
Christophe Nozieres, Roland Pourroy, Claire 
Poutaraud, Gabrielle Raynal, Matthias Richter, 
Julien Rodriguez, Hermeline Sangouard, Fanny 
Toulemonde, Vesna Truchetet, Floris Van Lidth

organisation du voyage :  
Hélène Bernard et Vesna Truchetet
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Envirobat Méditerranée est une association 1901 dont l’objet 
est de transmettre les savoir-faire, débattre et innover pour 
un développement soutenable des aménagements et des 
bâtiments en région méditerranéenne. Créée en 2003, elle 
regroupe des professionnels et des futurs professionnels 
de la filière aménagement et bâtiment en Provence-Alpes-
Côte d’Azur et plus particulièrement des maîtres d’œuvre, 
des maîtres d’ouvrage et des décideurs institutionnels, 
autour d’une éthique et d’une culture de mutualisation et 
d’échanges professionnels.

En 2011, elle compte 214 structures adhérentes, soit plus 
de 500 professionnels et futurs professionnels de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pour en savoir plus : www.envirobat-med.net

Les actions d’Envirobat Méditerranée sont co-financées par l’ADEME, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Provence-
Alpes-Côte d’Azur avec le Fonds européen de développement régional
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