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CHAPITRE 1

Pour Saverio MURATORI, initiateur de l'approche dite < typo-morphologique ), il existe une

crise de l'enseignement de l'architecture qui est indissociable de la crise actuelle de la

production du b6ti. cette crise de l'enseignement est perceptible d travers le r6le qui est

assigne eVou inculque aux architectes tout au long de leur formation : I'architecte est prdsente

comme etant ( (..,)Iauteur de produits exceptionnels, comme crdateur de formes nouvelles,

opposd aux fagons de construire utilisdes avant que chacun ne cherche d rdaliser son acte

crdateur >1. La composition architecturale est essentiellement considdr6e conune (une

matidre propre d developper la creativite individuelle, entendue dans un sens specifiquement

personnaliste, afin de favoriser l'h6tdrog6neit6 des produits, I'imagination velleitaire et

esthetisante, adhdrant d une formule extraordinairement efficace pour former un architecte

capable de remplir une commande (...) en liwant un produit consommable, volontairement

opposd A n'importe quel contexte, i n'importe quel bdti existant, d n'importe quelle continuit6

sociale >2.Dans le m6me ordre d'id6e, il est tout i fait significatif de constatel que dans la

plupart des cas, les matidres enseignees et qui sont en rapport avec l'histoire de l'architecture

sont < liees elles aussi d Ia lecture des exceptions, des emergences et d la mythification des

architectes, des < maitres > du pass6, (. . . )> .

-C'est en rdaction d cette situation decrise que SaverioMuratori initiera une nouvelle

demarche en developpement une approche que l'on pounait qualifier d'historiciste. Une

approche dont ses eldves seront les continuateurs, et on pense lii notamment Gianfranco

Caniggia. En rupture avec les pratiques en vigueur, celle-ci tend ri considerer le bAti, non plus

comme une ceuvre individuelle d6tachde de son contexte et soumise d la subjectivit6 de son

concepteur, mais comme un pour objet culturel, indissociable de la societ6 et de l'histoire

dont il est le produit, et ou l'architecte est un continuateur d'une ceuvre et d'une pensd qui le

depasse et d laquelle il doit imperativement adh6rer. Dans cette ddmarche < novatrice l,

l'architecte n'est plus une individualit6 isolee et omnipotente, animde d'une ambition et d'un

orgueil d6mesures, porteur d'une imagerie het6roclite venue d'ailleurs, mais un acteur

lGianfranco 
CANIGGIA et Gian Luigi MAFFEI, Composition architecturale

et typologique du bati, Lecture du betide base, tard. PierreLAROCHEILE,

ville recherche diffusion, Paris,2000, p 2.
2ldem p 10.
3rd"..
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CHAPITRE 1

conscient de son n6cessaire enracinement dans la culture et dans I'histoire spdcifique de son

lieu d'intervention.

L'approche < Typo-morphologique > est par ddfinition une approche processuelle, car elle

considdre que tout objet architectural n'est que le r6sultat de son propre processus historique

de formation et de transformation. Et elle postule l'idde que chaque objet architectural

nouveau d concevoir ne peut s'inscnre dans son milieu physique, sociale et culturel que dans

la mesure ou il s'inscrit dans la continuit6 de ce processus, d'ori la necessit6 d chaque fois de

Remonter d l'origine, de r6-d6rouler et de relire le processus typologique de l'objet sujet

d'une intervention.

L'hypothdse globale de cette approche et que nous avons adoptd pour notre travail, consiste d

considerer: < (...) l'organisation inteme de l'environnement constnrit comme l'effet de son

processus de formation. Autrement dit, la structuration du territoire (de l'organisme urbain, du

t'issu et du type b6ti) a lieu progressivement, par adjonctions successives d'6lements nouveaux

et par occupation graduelle d'espaces suppl6mentaires, d'une maniere telle que chaque 6tape

prise en consideration peut toujours 6tre expliquee comme consequence de l'6tat

d'organisation pr6cddent et comme matrice du prochain ddveloppement. Pour saisir l'ordre

actuel qui sous-tend les formes de l'habitat, il convient donc d'en retracer la gendse >3. Cette

hypothese fait appel d deux postulats: < (...) il n'y a pas de rdalit6 non structur6e, et (...) ta

genese des structules de l'habitat est une genese logique, ou du moins logiquement

reconstructible >a'C'est donc conscient de la crise qui caractdrise la production du bdti dans

notre pays que nous avons choisi la typologie processuelle comme approche scientifique,

aussi complete soit-elle, ne peut embrasser ni cemer l'entiere r6alit6 (ou complexite) de son

objet d'6tude. Et c'est en raison de cela que nous ne manquerons pas, d chaque fois que cela

nous semblera pertinent de souligner une lacune ou un ca < d'incompatibilite culturelle > des

outils et des concepts developpes par l'approche typo-morphologique tous au long des

lectures (analyses) que nous aurons d faire.

MALFRoY, Sylvain et CANIGGIA. L'approche morphologique de la ville et
du territoire, Repro-zentale des ETH-Z, Zurich, 1986, p 188.

'ldem.
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CHAPITRE 1

2. D6marche m6thodologique du travail :

INTRODUCTION Page 3

-Concernant la d6marche methodologique, le travail a 6te structure en deux grandes panies,

correspondant aux deux 6chelles prises en compe dans le cadre du dipl6me: l'6chelle de

I'organisme urbain et celle du rype bdti c'est-ir-dire de l'6difice.

-La premiere partie de ce travail consiste en la capitalisation d'une connaissance sur

l'organisme urbain d travers son processus de formation et de transformation. Cette phase de

lecture repose sur la restitution des phases de croissance qui sont d l'origine de l'organisme

urbain actuel, avec l'indentification de la structure et des parcours urbains qui ont gdn6rd ces

developpements successifs. Dans cette lecture, l'on s'est appuy6 sur les concepts et sur le

moddle th6orique puisd dans I'approche typo-morphologique, ainsi que sur les donnees

specifi ques et contextuelles.

-C'est par le recoupement de ces trois sources d'information que sera elabore un scenario de

formation et de croissance de l'organisme urbain considdre. L'objectif de cette premiere

lecture est d'identifier certaines causes qui sont d l'origine des dysfonctionnements actuels de

l'organisme urbain. Suite i cela, les etudiants auront d fbrmuler un diagnostic sur l'6tat actuel

de leur site d'6tude, un diagnostic auquel ils apporteront etlou proposeront une serie d'actions

(requalification, revitalisation, restructuration... ) ayant pour but d'apporter des solutions est

un < mieux Otre > i l'echelle urbaine.

La deuxieme part'ie du travail a consist6 en la constitution d'une connaissance sur les types

bdti, existant au niveau du site, et ce i travers la reconstitution de leur processus typologique.

De la m€me manidre que pour l'organisme urbain, dans la lecture du processus typologique

des unite britis (les maisons A cour ou en bonde) nous nous sommes appuy6s sur les concepts

et sur le moddle theorique puis6 dans l'approche typo-morphologique, ainsi que sur les

donnees sp6cifiques et contextuelles repr6sentdes par la structure de relief naturel (la

topographie) et par l'hydrogaphie. Suite d cette demidre lecture des lieux ponctuels

d'intervention ont dtd identifi6s pour aborder la phase du projet d'architecture.

-Afin de mener d bien chacune de deux phases de travail pr6vu dans le programme propose,

nous avons bendfici6 d'un enseignement specifique dispensd sous forme de cours et de

communication en atelier. Ces cours et ces communications consistent en I'initiation aux

notion, concepts et moddles th6oriques puises dans une large mesure dans la typologie

processuelle d6veloppd par G. Caniggia. Toutefois, et afin d'eviter tout dogmatisme eVou

risque d'endoctrinement, cette initiation d'est faite de manidre contradictoire et critique.
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3. Pr6sentation de la ville de Dellys :

3.1 lntroduction:

Dellys est une commune littorale de la wilaya de Boumerdes.Elle a une superficie de

50.6km'.La ville ancienne se compose de deux parties principales, la casbah au nord, connue

pour ses ruelles 6troites, et la ville europdenne Une gande muraille de 4800 mdtres englobe

toute la ville formant un triangle perce de 5 portes

Figure 01 :Vue d'ens€mble sur la ville de Dellys
Source : Image historique

3.2 Situation et limites de la ville :

3.2.1 Situation r6gionale :

Dellys est situee entre lo69 et 1o89 longitude Est et 40o9 et4lo3 latitude Nord elle est

distante de 50km de la ville de Boumerdes cheflieu de wilaya, 45 km de la ville de

Tiziouzouet 100km de la ville d'Alger(Figure 02)

3.2.2 Situation communale :

Dellys se situ6 sur le maillage agricole historique ddlimitd pr :

-Au nord par la mer m6diterran6e

-Au sud par la commune de Benchoud

-A l'est I'oued Oubay (commune d'Afir)

-A l'ouest l'oued Sebaou (corrmune de sidi Daoud)(Figure 03)

INTRODUCTION Page 4
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Figure 02 : Carte repr6sentantla situation r6gionale
Source : Google maps
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Figure 03 : Carte repr6sentantla situation communrle
Source: Google maps
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CHAPITRE 1

3.3 Accessibilit6 :

L'accessibilitd e la ville de Dellys se fait grice d un rdseau routier consistanten :

-la route nationale n"24 qui la relie la commune de Dellys d Alger et Boumerdes du cdte

Ouest ainsi qu'd Tigzirt et Bejaia du c6td Est.

-la route nationale no25 qui la relie d Naciria, Tizi-Ouzou et Bouira du c6te Ouest.

-le chemin de wilaya cwl54 qui la relie d l'arridre-pays.

-le port de commerce et de peche qui lui permet une relation par voie maritime, mais qui reste

inexploitd

Figure 04 : Carte repr6sentantl'accessibilit6 i la ville
Source :Google eerth

Legende

n : Limite de la ville

I : Route nationale N25

- 

: Route netionale N24

: Chemin de wilaya N154
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CHAPITRE 1

3.4 Donn6es naturelles et g6omorphologiques :

Dans la partie Sud et d L'Est de la ville le relief est constitud de collines d'un aspect

semi montagneux : 550m d 600m d'altitude au Sud et744m d L'Est

A I'Est de la commune, les versants de la cr€te descendent vers I'Oued Oubay, tandis

qu'd I'Ouest, les collines s'effacent progressivement jusqu'd la vallde de l'Oued Sebaou. La

bande littorale est peu ddcoupee, d I'exception du golf de Dellys.

3.4.1 R6seau hydrographique :

La commune de Dellys est entour6e par la mer au Nord et par deux oueds, leSebaou du

cdte Ouest et oued Oubay du c6t6 Est

La structure gdologique de Dellys, permet la formation de nappes souterraines, qui

donnent naissances d des sources abondantes.

Figure 05 : Carte repr6sentantles deux oueds
Source: Google maps

L6gende:

- 

Limite de la ville

- 

Commune Benchoud

- 

Les deux Oueds
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CHAPITRE 1

3.4.2 Sismicit6

La r6gion de Dellys est classee Zone 3, donc i sismicit6 6lev6e (Zone rouge)'

Figure 06 : Carte reprEsentantla classification sismique de la ville

So:urce : http://www.communedellys'dz

3.4.3 Climat:

La commune de Dellys est soumise ir l'influence de la mediterranee' sa tempdrature

le est de 14 d 30 c", et les precipitations sont gdneralement insuffisantes'
annuel

Tableau 1.4.3 : Climatologie

4. Conclusion :

Suite d la situation et les donndes naturelles du site, il s'agit d'6tudier l'histoire et les

typologies existantes et leurs variations dans le temps et dans la forme et le lieu hi6rarchique

des diffdrentes situations d'implantation; ensuite,il s'agit de la preservation de la partie

historique voire sa restauration ainsi que le d6veloppement partiel en periphffie immediate'

Temp6ratureVents dominantsClimat

Moyenne annuelle

14'C en Hiver

30"c en Et6

Nord- Est en Et6

Nord-ouest en HiverType m6diterran6en

,NTROOUCTION
Page 8
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CHAPITRE 2

1. Objectif de la recherche :

Vu la complexit6 de la ville portuaire et la multitude de ses composants, nous

essayerons d travers notre travail d'atteindre les objectifs suivants :

-Villes cdtidres et son histoire.

-Demontrer la discordance entre le ddveloppement de la ville et du port i travers la relation

villeiport

-Identifier et d6terminer les causes reelles de la rupture de la ville de son port ainsi que ses

dysfonctionnements en vue de la formulation des objectifs prioritaires et stratdgiques pour le

renouvellement de ces espaces.

2. Introduction :

La fonction portuaire est un important facteur d'irdgularitd dans l'organisation spatiale

des villes, en termes de molphologie interne et de profil fonctionnel. La difficult6

d'appr6hender ces spdcificites, sur un plan thdorique, s'accroit lorsqu'il s'agit de saisir des

rdcurrences dans leur d6veloppement, qui est soumis d de nombreuses forces. En effet, on

constate depuis quelques ddcennies que s'instaure une relation paradoxale entre dynamique

urbaine et mobilitd des flux. La question fondamentale est que, parmi les multiples aspects

que revOt la relation entre une ville et son port, la taille urbaine est i la fois une contrainte

spatiale aux flux, de par l'indirecte saturation des espaces de transit (dont le port), et un atout

dconomique pour f irnplantation d'activitds diversifiees (dont le tertiaire d6cisionnel). On

retrouve ainsi, d travers le cas des villes portuaires, l'ambiguit6 essentielle entre le temps long

des systemes urbains et le temps court des flux, evoluant de fagon interddpendante et

conflictuelle d la fois. La dimension conflictuelle se traduit par la distanciation physique de la

ville et du port, pour des questions techniques (accessibilitd) mais aussi environnementales,

leurs liens subsistant sous des formes diff6rentes, en rapport avec la dilution logistique et

portuaire sur des espaces plus vastes que l'ancrage traditionnel.

ETAT DE TART Page 9



CHAPITRE 2

3. Les villes cdtiires :

3.1 D6finition de la ville c6tiire :

Au cours du temps, la plupart des villes se sont ddveloppees en rapport d l'eau, que ce

soit le long d'une cOte (quel meilleur exemple que le pourtour m6diterraneen ?), le long d'une

riviere (le Caire, Rome autrefois, New York et New Delhi) ou d'un lac (Tenochtitlan, un

grand nombre de villes suisses). Une lecture de la carte du monde reldve la pr6sence de cit6s d

proximite d'un plan d'eau. Cependant chacune de ces villes ddveloppent un rapport diffdrent d

son cours ou plan d'eau.l

3.2 Le d6veloppement des villes cOtiires :

Les villes cdtidres ont waiment quelque chose de special. Pendant longtemps, celles-ci

ont ete le lieu de predilection d'artistes en qudte d'inspiration et de gens aisds souhaitant

profiter du bon air de la mer et se promener le long du front de mer, Mais aujourd'hui, les

villes c6tidres attirent tous ceux qui recherchent des horizons lointains et une bonne tasse de

the dans le cadre imposant d'un grand h6tel. Vous pourrez lancer l'amarro, au sens propre

comme figure, dans des ports de plaisance animds et villages cdtiers, ou au contraire y

prendre le large. Les artistes profitent encore aujourd'hui.2

3.3 L'organisation de la ville autour de la mer:

La ville qui se greffe dessus avec sa morphologie, ses habitants, ses activitds et oir les

rapports enffe les trois sont d'ordre fonctionnels, spatiaux, humains et variables, et

s'organisent dans I'espace d'une maniere compl6mentaire et parfois conflicfuelle. Le

ddveloppement de l'industrie et des activitds portuaires d'une part et la croissance des villes

d'autre part ; ont entrain6 des tensions et des incompris en matidre d'utilisation et de gestion

des espaces de contact d savoir : le littoral et le centre-ville. Une situation qui a conduit un

bon nombre de villes vers un d6clin ressenti i tous les niveaux, d'ot cette prise de conscience

de la n6cessite de rapprocher ces fonctions et espaces antagonistes pour la survie de ces villes

et leurs arridre-pays. Le renouvellement urbain des centres villes, la valorisation des fagades

maritimes, la protection de l'environnement naturel et culturel, et la gouvernance urbaine

constituent les ingr6dients d'un nouvel urbanisme de ces sites portuaires. Cet urbanisme de

valorisation se

llnitiative europ6enne de gestion durable de l'6rosion c6tiBre, www.eurosion.org.
2D6veloppement urbain durable des villes c6tilres, risques et gestion intdgrde des zones c6tiEres

{GIZC)( Marie-Claude Tabar-Nouval > Architecte urbaniste.
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traduit d travers la notion de projet urbain en actions durables et ambitieuses pour la

r6conciliation de la ville et ses habitants avec la mer et son histoire, Si les villes cdtidres ont

vraiment quelque chose de sp6cial.3

3.4 Urbanisation cOtilre en Alg6rie :

Jusqu'aux anndes 1980, l'urbanisation du littoral algerien se limitait d l'extension des

villes cdtidres existantes et d l'dmergence de rares nouveaux organismes urbains. Depuis, des

espaces littoraux, occupds initialement par quelques rdsidences estivales ou secondaires,

accueillent de nombreux projets irnmobiliers et touristiques, realisds dans la perspective du

d6sengorgement des villes, souvent les plus importantes du pays. Celles-ci dirigent le trop

plein urbain et projettent ses extensions dans les espaces littoraux proches tels que Rachgoun,

Stidia, Oure'ah, Sidi Oucha' et ' Ain el Ttirck^lOutre la d6gradation de l'environnement,

l'urbanisation du littoral donne naissance d des rapports conflictuels entre diffdrents usagers.

Les tensions ont pour objet l'appropriation du foncier littoral et suscitent l'adoption, i
l'echelle de l'individu ou dugroupe, de strat6gies diverses et de pratiques souvent i la limite

de la l6galit6. Celles-ci fagonnent l'espace littoral et modifient profond6ment la perception des

habitants etusagers, de leur propre cadre de vie. Si les littoraux marocains ont fait trds tdt

I'objet de nombreux travaux dans la lign6e de ceux de Paskoff (1999), l'Alg6rie s'ouvre

progressivement i ce champ malgre le cloisonnement disciplinaire. Les questions

environnementales occupent une place grandissante dans l'analyse de l'espace.s

3.5

3.5.1

Exemple sur une ville historique c6ti0re :la ville de Ia Rochelle

Pr6sentation de la ville :

3livre : Et si le littoral allait jusqu'i la mer par < Alain Merckelbagh > Edition Qaye.2009, page 197
4GhodbaniTariket Semmoud Bouziane, < Urbanisation c6tiBre en Algdrie, Processus et impacts sur

l'environnement : Le cas de la baie d'Ain el Turck ,r,Etudes caribdennes [En ligne], 15 | Avril 2010, mis en ligne

le 05 avril 2OL2, consult6 le 05 juin 2016. URL : http://etudescaribeennes.revues.org/4431 ; DOI :

10.4000/etudesca ribee n nes.443 1

schodbani T. (2009). Environnement et littoralisation de l'Ouest alg€rien, thlse de doctorat en g6ographie,

Universit6 d'Oran et Universit6 de Paris 8
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Est une villedu Sud-Ouest de laFrance, crpitale historique de L'Aunis et prdfecture du

ddpartement de la Charente-Maritime, en region . La Rochelle est lacommune la plus peuplee

du ddpartement, devant Saintes, Rochefort et Royan. Ses habitants sont appelds les

Rochelaises les Rochelaises. La ville situee en bordure de l'ocean Atlantique, au large

du pertuis d'Antioche, et prot6g6e des temp€tes par la < barridre > des iles de Re.6

Figure 07 : Vue d'ensemble sur la ville de la Rochelle
Source : http:l/www.ville'larochelle.fr/

3.5.2 Caract6ristiques de la ville :

-La ville est avant tout un complexe portuaire de premier ordre, et ce depuis le XII" sidcle. Elle

conserye plus que jamais son tifie de < Porte ocdane > par la presence de ses trois ports (de p6che, de

corlmerce et de plaisance).?

-La Rochelle est une cit6 mill6naire, dotde d'un riche panimoine historique et urbain, la Rochelle est

aujourd'hui devenue la plus importante ville entre l'Estuaire de la Loire et l'Estuaire de la Gironde'

Ses activit{s urbaines sont multiples et fort diff6rencides. Ville aux fonctions porhraires et industrielles

encore importantes.

-Le Vieux-Port de La Rochelle est le port historique de la ville. Les deux tours medievales qui en

gardent I'entr6e I'ont rendu mondialement c6ldbre.

6les gentilSs de Charente-Maritime
TOuis Papy, Le midi dtlanfigue, atlas et gdographie de la France moderne, Flammarion, Paris, 1984, p. 21
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-La Rochelle a demande Ie classement du Vieux-Port et des tours sur Ia liste du patrimoine mondial de

I'Unesco. Ces dernidres ont accueilli plus de 100 000 visiteurs en 2004.8

Figure 0E : Les deux touns m6di6vales du port
Source : http://www.villeJarochelle.frl

r

Figure 09 : Vue sur le port de Ia ville
Source : http://www.ville.larochelle.frl

E La Rochelle Le Journal, voir page 17 - F6vrier 2008
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CHAPITRE 2

3.5.3 4444Le plan local d'urbanisme (PLU)du France sur la Rochelle :

PLU: Le plan local d'urbanisme est le document d'urbanisme qui d6termine les rdgles du

droit d construire sur la corrmune.e

-Plan local d'urbanisme a pow but d'am6nager et de ddvelopper de la ville de la rochelle et

aussi de sauvegardd le patrimoine historique de cette ville cdtidre.

-Le contenu operationnel du projet d'amenagement et de developpement de la ville de la

Rochelle comporte :ro

A- Organiser des pdles de vie i l'6chelle des quartiers :

-Objectifs et intentions :

*A l'6chelle de la ville :

-Conforter la diversification du tourisme et des equipements sut l'ensemble du territoire

communale.

-Faire emerger des polaritds secondaires : la mixitd urbaine comme facteur de convivialitd et

de vitalit6 sociale et economique.

-Revendiquer la mixite des fonctions dans le diffus : les dquipements publics, l'artisanat non

nuisant et les activit6s tertiaires doivent s'integrer aux quartiers d dominante r6sidentielle.

-Diversifier l'offre aux personnes (services de proximite, petit commerce), notamment dans le

centre-ville

*Al'6cheue des quartiers :

-Trouver des am6nagements sp6cifiques pour identifier chaque cew de quartier pour en faire

de reel centre de gav'ite (plateau semi-pieton)

-Creer des axes calmes ri proximit6 des 6coles pour plus de s6curitd

-Valoriser la diversite et rendre plus athactive l'offre de services et de commerces.

-Repartir les 6quipements sur l'ensemble du territoire rochelais afin de permettre un

d6veloppement equilibre des quartiers

*A l'6chelle du centre"ville :

-Amelioration des liaisons et connections entre le centre-ville ancien, le quartier du Gabut et

la ville en bois pour afftrmer la nouvelle echelle du centre-ville.

-Traitement qualitatif des espaces publics.

ewww.agglo-la rochelle.f r
www.agglo-larochelle.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal
1r Commune de la Rochelle. Plan localde l'urbanisme
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-Mise en scdne de ( parcours r touristiques reliant les diflerenrs sites.

-Il est par ailleurs necessaire de mener ces actions paralldlement aux nouveaux modes

d'habiter et aux habitudes de transports afin de rdduire les modes de d6placements sur la

commune

-L'organisation du territoire autour du maillage en transports collectifs et en circulation

douces doit mener i de meilleurs dchanges entre les quartiers et les pdles de rochelais que

sont les p6les d'emplois, de services, de commerces, de loisirs et de culture...

B- Continuer la mise en valeur du patrimoine historique et naturel de la commune :

Ville historique, La Rochelle dispose d'6lements pa.trimoniaux de grande valeur qu'elle a su

jusqu'd ce jour, pr6server et mettre en valeur. Cette richesse associee d un cadre de vie

agrdable lid en grande partie d la presence de l'ocean fait de La Rochelle un lieu de r6sidence

ou une destination de visite et de sejour ri part entidre.

-Objectifs :

-Affirmer I'identit6 urbaine et la qualite patrimoniale.

-Valoriser la diversitd des tissus urbains d travers la prise en compte des specificitds

architecturales et de la composition urbaine propre aux diffdrents quartiers.

-Permettre un bon dialogue entre la ville < h6rit6e > et la ville < renouvelee )), entre le

patrimoine bdti ancien et l'architectue contemporaine-

-Valoriser le patrimoine bdti et naturel de la commune.

Intentions:

l/ Prendre en consid6ration et valoriser l'ensemble des patrimoines rochelais (patrimoine

naturel / patrimoine b6ti ; domaine public / domaine priv6 ; patrimoine historique / patrimoine

contemporain) afin de preserver le patrimoine urbain, architectural et paysage dans sa

diversite tout en permettant des 6volutions du tissu urbain.

2/ Valoriser le patrimoine dans Ie cadre de projets d'intdret economique, social, culturel et

touristique sans que ces projets ne portent atteinte au patrimoine naturel en veillant au juste

6quilibre entre pr6servation des espaces et nouvelles capacites de construction.

3/ Concilier l'optimisation des formes urbaines et la conservation des specificit6s

patrimoniales des quartiers. Il s'agit de ne pas limiter les potentialit6s de recomposition

ETAT DE TART Page 15
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urbaine tout en permettant aux quartiers de conseryer ]eur identite. Pour cela, une ddlimitation

et une typologie fi ne des zones urbaines

4/ Promouvoir une architecture contemporaine de qualit6, l'6mergence de bdtiments

signifi catifs, patrimoine rochelais de demain.

5/ Continuer l'am6lioration de I'habitat d travers le projet d'intdr€t g6neral et une future

operation programmee d'am6lioration de l'habitat.

6i Ameliorer la qualite des espaces publics en particulier autour des lieux emblematiques du

centre-ville (plan lumidre, charte d'espace public, r6vision du rdglement publicitaire... ).

7l Protdger et valoriser les zones humides des marais (vallon de Pampin, Marais de Tasdon et

de la Moulinette).

4. La relation ville-mer :

4.1 Introduction:

L'analyse de l'6volution de la relation ville-port permettra de donner des eclairages sur

la fragmentation actuelle de ces territoires, dans leurs usages et paysages ; et afin de mieux

comprendre comment imaginer des liens nouveaux entre la ville et le port, il s'agit tout

d'abord, par un bref apergu r6trospectif, de voir quels etaient les rapports entre eux jusqu'

aujourd'hui. Actuellement, les grandes mdtropoles portuaires vivent une periode de profondes

transformations dues essentiellement d la dissociation de la fonction portuaire et de la

fonction urbaine.rr Le r6le que joue le port dans l'6conomie de la ville, et surtout dans le

fonctionnement du tissu urbain, gen6ralement trds complexe, constitue aujourd'hui la

problematique essentielle des villes dont la tendance actuelle s'oriente vers la reconqu6te des

espaces delaisses par le port. A cet effet, et afin de comprendre la logique et les raisons qui

ont conduit d la situation actuelle des villes portuaires, il nous a semble necessaire de

s'interesser i l'6volution de ces territoires en gdn6ral.12

-Le retour de la ville vers la mer signifie qu'il y a eu rupture ou plut6t conflit ou relation

conflictuelle ou encore des moments de tension, qui se sont traduits spatialement et

socialement et se sont manifestes d'une manidre tres poussee dans des zones plus que

11COLLlN, Michele. Les politiques urbaines d'accompagnement des d6veloppements

Portuaires en zone de reconversion industrielle et sociale. - AIVP. -94p.

'CANTAL DUPART Miche. - Le port cadre de ville. - Edition l'Harmattan, 1993.- 253p.
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d'autres. Ces m€mes espaces de conflit, de tension et de forte manipulation subissent un

rapport de force qu'exercent les differents acteurs socio- economiques.ls

-Le port et la ville ont longtemps imbriqu6 leurs fonctions afin de former des places

d'echanges, de valorisation et de production pour le commerce maritime. Mais les 6volutions

economiques et societales du 20dme siecle ont provoqu6 des evolutions et des modifications

de leurs relations. De nombreuses villes ont alors ddlocalis6 leurs activit6s portuaires hors du

territoire urbain, provoquant le ddlaissement de nombreuses infrastructures. Les zones

portuaires, symboles d'une ere industrielle marchande, se sont alors retrouvdes abandonnees

et inutilisees. Les espaces ii l'interface de la ville et du port constituent alors une veritable

rupture entre les deux unit6s. Mais depuis quelques annees, les acteurs locaux menent des

r6flexions sur la reconversion et la rehabilitation de ces lieux afin de resorber ces ruptures. De

nombreux choix de reconversion sont possibles pour accueillir de nouvelles fonctions plus

adaptees au contexte actuel. Certains pr6nent la protection de ce patrimoine alors que d'autres

preferent utiliser ces espaces pour accueillir de nouvelles fonctions.ra

-Parmi les multiples aspects que rev€t la relation entre une ville et son port, la taille urbaine

est d la fois une contrainte spatiale aux flux, de par l'indirecte saturation des espaces de transit

(dont le port), et un atout 6conomique pour l'implantation d'activitds diversifiees (dont le

tertiaire decisionnel).rs

4.2D6linition de la ville portuaire :

< Le port n'est-il pas dans son essence un canefour, un lieu de confrontation ? Il lui

s'opere une extraordinaire rencontre, celle de la ville, construction la plus elabor6e que la

civilisation ait produite, et de la mer, univers naturel ob6issant i ses propres lois > Le terme

de port renvoie d celui de porte. En ce sens, I'infrastructure portuaire est un passage entre la

terre et la mer, une entrde et une issue permettant la circulation des hommes, des

marchandises et des mat6riels. Elle assure la succession entre diff6rents modes de transport,

maritime, fluvial et terrestre. Elle constitue un centre n6walgique ; mais c'est aussi un havre,

c'est-d-dire un abri pour des navires. Selon C. Ducruet, I'absence d'une d6finition

consensuelle de la ville portuaire, est d6jd posee par les historiens anglo-saxons des choses de

la mer qui ont bien rappel6 ; que lorsque l'on dvoque la ville portuaire, on se heurte d sa

diversit6 et l'on tombe soit dans l'omidre des villes soit dans celle des ports et du monde

13coLLlN, Michlle. - ( L'identitd maritime des villes portuaire ,. Les annales de la recherche

Urbaine, n'55, 1995.- p.5-10.

14 CHALINE Claude. 1993. Du port i la ville portuaire. Paris. L'Harmattan. 244p.
ISCHALINE Claude. 1994. Ces ports quicrderent des villes. Paris. L'Harmattan.299p.
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maritime, perdant de vue ce qui fait la spdcificit( de I'objet mdme Wr rupport it ceux dont il se

distingue : les ports sans ville, les villes sans port. Et selon Andrd Vigari6, au sein de la ville

portuaire se trouve le triptyque qui associe l'avant-pays (6ventail des connections maritimes),

I'arriere-pays l6

4.3 Les mutations et Ia dissociation des villes/ports :

4.3.1 Impacts des relations ville-port sur le ddveloppement des villes portuaires :

A -Le ph6nomlne de d6laissement :

Pour exprimer la sdparation entre la ville et le port on parlera de decrochage voire de

divorce, et cela revient aux importantes r6percussions de ce phdnomene sur les villes

portuaires, et se manifeste parfois par de v6ritables ruptures. 17

La delocalisation du port et les changements qui I'ont accompagnd vont avoir un grand impact

sur l'interface ville-port: on aura d'une part des 6quipements qui vont rester sur place n'6tant

plus adapt6s pour la ville vu l'absence de toute activit6 portuaire, ils vont modifier la nature

du contact entre le tissu urbain et le tissu portuaire.

A cause du decouplage des systdmes urbain et portuaire, l'interface est plong6e dans une

phase de dysfonctionnement, l'espace est condamne car d'une part, il n'est plus d'aucune

utilite n'etant plus rentable economiquement et d'autre part le port n'a jamais eu une

configuration urbaine classique s'6tant ddveloppd autour des activites portuaires et marifimes.

De ce fait la ville a du mal d s'int6grer ii ce tissu vou6 d I'abondons, l'interface entre les deux

so retrouve alors en double ddcalage par rapport i un port abandonn6 et une ville qui n'arrive

pas ri gerer ce dernier.

Le d6laissement aura naturellement pour consequence la digradation de l'interface ville-port

et I'apparition de ce qu'on appelle les friches portuaires. Ce sont en fait les espaces (bAti ou

urbain) abandonnes qui etaient li6s d l'activit6 portuaire, de nos man's land, de plus en plus

ddserte et d6grade, on n'y retrouve qu'un tas de grues rouillees et de quais d6labrds.18

B-Une crise sociale, d6mographique et urbaine :

16R. Brunet. < Villes moyennes : point de we de gdographe >. Les villes moyennes, espace, societd. 1997

1TBOUBACHA E. D, DAVOULT, et al. 1997. Ville et port ; mutation et recomposition note de synthise et de

bibliographie. Paris. Les 6ditions villes et territoires. 31p.
18GAY F. 1986. La riutilisation des espaces portuaires en voie d'abandon ; ports et mers : m6lange martiniste

Caen. Pa'adigme.272p.
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leCOLLlN, Michale. Les politiques urbaines d'accompagnement des d6veloppements portuaires.

'zol\4ichdle Collin, L'illes et ports Xy-lllo-XXi siicles, Ed L'Harmattan, Paris, 1994, p 10.
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La rupture est encore plus affirmde du fait que ce fragnent de desolation est un symbole

de declin pour la population et y voit m6me ma mort de leur port. Une vdritable nostalgie vis-

d vis du passe du port s'installe, l'activit6 portuaire a fait la grandeur de ces villes et fait partie

de l'imaginaire urbarn de ses habitants pour qui ces fiches repr6sentent un vrai traumatisme

identitaire, une crise sociale s'installe aussi d cause des pertes d'emplois lies aux activit6s

maritimes qui se sont ddlocalisees, et une crise demographique ensuite d cause de la

population qui va ti Ia qu€te de travail d I'extdrieur de la ville , cette population laisse derriere

elle des quartiers portuaires et arridre portuaires se ddgraderre

4.3.2Intensit6 et typologie des relations ville/port :

A -[,e clivage ville'port r

Les mutations que connait le couple ville-port ont un impact direct sur la nature du port.

Ainsi, elles ont tendance i rdduire le port en un outil technique, dont la mission dconomique

est le rendement, en traitant le maximum de marchandises en un temps r6duit, efficacement et

surement et surtout d moindre cout, les transports maritimes et terrestres ( le port modeme

fonctionne plus comme porte que comme un cenfe d'activit6s, et les €volutions

technologiques dans le secteur maritime ont comme principale effet d'affaiblir 1es

traditionnels liens fonctionnels entre le port et la ville >ainsi le port devient petit d petit e un

concentre de technicit6 un lieu qui r6pond surtout d une fonction de transport et de transfert

de conteneurs ce qui va d l'oppose de la ville qui est encombree et d la qu6te d'espace et de

fluiditd.20

En 6loignant l'ensemble des activitds de manutention et les investissements aux nouveaux

sites portuaires, un effacement portuaire apparait au cceur de la ville, ainsi les anciennes

installations vont connaitre un ddlaissement et une ndgligence, de plus les retombees

(economique, sociale ...) du port m€me s'il se d6veloppe, ne vont plus concemer la ville, car

la relation de la ville avec ces aclivites portuaires n'est plus visible spatialement.

De ce fait ville n'aura plus de contrdle sur le nouveau port, la ville et le port deviennent

o{ficiellement deux entitds distantes, car d'un c6t6 le port aura tendance d etre une porte

nationale alors que la ville se d6veloppera plutdt dans les fonctions locales et regionales, une

vraie scission apparait: hier la vocation portuaire 6tait la raison d'6tre de la ville portuaire,

aujourd'hui ce n'est qu'un vecteur de flux parmi d'autres.
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La ville connait elle aussi des mutations qui font qu'elle devient inddpendante du port (la dd

maritimisation des villes portuaires), si la plupart des villes dont le port s'est d6tach6

accordent de moins d'importance d leur interface ville-port, qui n'est plus qu'un secteur

d6pass6 et d6clinant.

La dissociation spatiale n'est pas forc6ment synonyme de retrait de l'integralitd des fonctions

portuaires hors de Ia ville, certaines activites comme les quais de ferry de passagers restent

situees au niveau du milieu urbain.2t

5. Conclusion :

Le port et la ville sont deux entites qui non seulement, ont pu elargir leur domaine

territorial tout au long de l'histoire, mais ont ordonn6 et r6ordonnd l'utilisation de leurs

espaces en fonction de leurs besoins. En effet, des processus de developpement compatibles

ont 6te congus pour I'un et l'autre, et pour les deux en m€me temps, dans le cadre de gtandes

opdrations de renouvellement urbain dans une perspective du developpement durable qui

impose la mixitd ubaine dans toutes ses dimensions : fonctionnelle, sociale, culturelle et

dconomique, en valorisant les specificit6s li6es d I'identite des territoires et en imaginant des

liens nouveaux entre la ville et son port. Dans ce contexte, la conclusion vise la question des

enjeux, et des parametres pour une strategie du renouvellement de l'interface port ville, et

concentre les questionnements qui fondent la probl6mafique de la reconqu6te des espaces

d6laiss6s. Et w la complexit6 du systdme ville-port, et aussi la recherche est d'identifier des

paramdtres pour une stratdgie de renouvellement urbain de l ''interface ville-port et de definir

une methode d'analyse addquate afin de construire une demarche strategique qui vise d

elaborer un outil d'aide d la d6cision pour I'amenagement des interfaces ville-port.

2lMemoire de magister, pr6sente par Mr AOIIISSI Khalil Bachir,
Encadri par Mr BAOLINI Tahar, Soutenu le l2 decembre 2013.P 23
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Chapitre lll: Cas D'6tude

-PremiEre partie : lecture de la transformation de la
ville de Dellys

1- lntroduction

2- Lecture morphologique des reliefs et processus

d'anthropisation du territoire.

3- Lecture de processus de formation et de

transformation de la ville.

4- L'analyse typologique.

-Deuxi6me partie : Projet Urbain Et Architectural

1- Proposition D'am6nagement Urbain.

2- Pr6sentation Du Projet.

3- Dossier Graphique.

-Conclusion G6n6rale

I
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Premiire partie :

l. Introduction:

L'6tude et l'intervention sur le bdti exige le recours d diff6rentes echelles de lecture dans

un but de comprehension et de mise en evidence du processus d'6volution .Pour cela, on s'est

basd sur le moyen de la "methode TYPOMORPHOLOGIQUE'

Cette lecture s'est effectue selon differentes dchelles (lecture territoriale , du processus de

formation et de transformation de la ville , la lecture de la typologie du b6ti) qui nous ont

permis de comprendre la logique d'implantation de l'6tablissement urbain et du bdti.

2. Lecture morphologique des reliefs et processus d'anthropisation
du territoire:

Le territoire possdde une structure morphologique de son relief qui I'individualise des

autres lieux avant l'6tablissement m€me du genre humain.La lecture de cet espace permet

d'eteindre un niveau de comprdhension de l'installation et de l'6volution des structures

anthropiques.

L'occupation du territoire se fait de maniere progressive d travers la succession de quatre

cycles (implantation, consolidation, rdcupdration, restructuration).Chacune d'elle se compose

ir son tour de plusieurs phases qui obdissent d une logique chronologique, de telle maniere que

les phases prdcddentes sont assumees par la phase suivante dans un nouvel ordre hi6rarchique.

Pr6tendre d une unique fagon d'occuper les diff6rents territoires est une erreur selon de

nombreux spdcialistes , mais il existe une logique qui est spontanee d travers la lecture du

premier cycle du processus typologique de l'humanisation du territoire qui comporte quatre

phases dont chacune est inh6rente d une phase de d6veloppement de I'installation et de

l'6volution anthropique.
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La fbrme pdninsulaire du relief a dtd un facteur fbvorable d I'occupation

perenne de l'6tablissement. les atouts du site sont:

- son ouverture sur un paysage oriental lointain.

- constitue un abri favorable d la navigation.

- la morphologie du site qui permet un bon abri contre les attaques extdrieures

svelsr v uJrrr rrSt 4l,urriluE a I $

A l'dchelle du centre historique le tissu url

hydrographiques et laisse place a des parcou

ralentisseurs hydro graphiques.
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CHAPITRE 3

3. Lecture de processus de formation et de transformation de la ville :

3.1 Introduction:

L'analyse historique consiste i faire la gendse de la formation et tmnsformation de la ville et

comprendre les conditions geographiques, historiques et culturelles qui I'ont conditionnee.

Pour cela I'on tentera de retrouver les moments clefs correspondant d des phases significatives

sur le plan morphologique ; autrement dit, de mettre en 6vidence d travers les prdexistence's ,

les difldrentes entites de I'etablissement et de leur chronologie.

3.2 Lecture diachronique :

A travers le constat des preexistence's, traces et traces, nous avons essayd de d6terminer les

diff(rentes structures qui ont conditionne la forme actuelle de la ville ancienne. Pour parvenir

d la lecture du tissu actuel, nous avons eu recours aux differents documents en notre

possession :

-Les plans cadastraux allant de la periode de 1845 ir 1950 (voir annexes).

-Les vues aeriennes (photos a6riennes de I'INCT, image recomposdes de Google Earth).

-Le relev6 de l'6tat des lieux (effectue dans le cadre de l'6tude du PPSMVSS).

-Les differentes sources historiques (publications et archives).

-Le constat de vestiges arch6ologiques encore visibles.

CAS D'ETUDE Page 23



- Ilypoth0se de restitution des vestige romaines :

Les romains dtablirent un rdseau routier adaptd d I'acheminement des

troupes et des marchandises.

La construction des voies romaines progressait d une vitesse rnoyenne de

3km par semaine, L'essentiel des vestiges retrouvds suite aux fbuilles

entreprises au lendemain de la colonisation se resument d:

-Une bome du 3dme siecle de notre dre dr I'Ouest, d une distance de 4Km

du centre de la ville frangaise en 1912 (d'apres M. Vird) .

-Un dallage utilise par un particulier signalant l'emplacement de la voie

romaine bordant la porte anliclue au dcssus de la porte coloniale frangaise

menant aux jardins.

Des fragments de muraille vers I' abattoir et le cirnetidre musulrnan clui sc

relient d ceux trouv6s d I'intdrieure de I' ecole technique .(source M.A.

vrsBEC)

3.2.2 P6riode m6di6valc :((r42-ltl30)

PremiCre phase:

Dans cette phase I'hypothese dessine la forme du premier etablissement sur le bassin sud cntre les

deux lignes de contre crOte qui comportcttt I'uni16 hydrographique urbaine la plus proche du purt,

Deuxi0me phase :

Dans cette phaso , lc prcrttier etablisscrnent subira urr clddoublement du cotd sud donnant liou d

Lln noyau urbain dont lcs lirnites sont puralldles d la ligne dc contre cr6te avec la continualiun du

parcours centralisant .

Troisidme phase:

De rn$me manidre , le noyau urbain sc dddouble du tltt cotf surl , vers un tlcuxidrnc noyau urbain

(lur ('orrespond d une unite hydrograpltittttfrbaine tlottl los lirnrtcs sont piurrlldlcs il ll ligrrc: dc

r<ll4fr rLurr, Pll4tl, .

dans cette phase les noyaux urbains dedoub

peripherique donnant lieu d un troisieme noyal

parcours central isant.

Cinqui0me phase :

En dernier lieu, les noyaux urbains dedoublr

faisant de lui (la rue passante par le mausolee I

qui est le parcours centralisant. (source M,A. V
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CHAPITRE 3

3.2.3 La p6riode coloniale:(18 44'1962)

Phase I : Intramuros(1844-1880):
Les premidres operations frangaises ont un caractdre militaire et se traduisent par:

-L'installation de baraquements militaires dans la partie intramuros medi6vale.

-La reconversion de fondouks et de la grande mosqu6e en centre de soins.

-L'Alignement et l'6largissement de la grande rue arabe(parcours centralisant) afin

de faciliter la circulation des troupes et de v6hicules militarres
-LA construction d'un abattoir.
-Le ddplacement de la mosqude vers le parcours centralisant en I 847.

Source : Ford de crrtc cadfftrc ttls Atelier projet intigl6 ,Universite dc Blida2012

L6gende:

Alignement frangais

Impasse

Parcours d'implantation

Implantation frangaise

Parcours de liaison

-
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Phase 2 : Extra Muros(l 880-1922):_(cr6ation du lotissement colonial).
Le dddoublement de la ville vers le sud suint la limite de la ville casbah il correspond

d I'ancien rempart. Ce dedoublement va d'abord cofilmencer par la crdation d'un
nouveau rempart sur les traces de I'ancien rempart dans lequel vient s'inscrire un
nouveau parcellaire rdgulier,au contraire du tracd organique de la casbah. Ce demier est
caractdrisd par:
-La continuation de la RN24 comme le parcours centralisant,
-La cr6ation d'un parcours centralisant au niveau de la ville europ6enne.
-L'6dification de la grande mosqu6e d'un hdpital en 1891.
-L'dldvation de forts sur les plus hauts points de la ville l89l .

-La crdation du lotissement colonial comprenant des projets militaires
(casernements)pour la colonie Europdenne.

-L'dlargissement de port en 1922.
-La construction du phare de bengut en 1881.
-La creation de la voie et gare ferroviaire en 1885.

Legende

I
T @

Eglise achevde en 1851

Caserne d' infanterie

Ecole colon iale d'apprcntissage

Ecole primaire lillcs

Ecole primairc gargons

Caserne dc douane

H0pital 1845

Hdtel de la subdivision

Nouvelle mosqude'.1 847

Porte des jardins

Portc d'assouaf.

Porte d'Alger.

Porte d'Isly

Porte d'Austc:rlitz.

I ,

@
Porte de lu Kubylie.
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CHAPITRE 3

Dhase 3: Coloniale (1922-1962) z

Le centre-ville ne subit pas de transformation et I'extension se fait vers I'ouest le long du

parcours territorial de formation urbaine.

en 1962

Source : Atelier projet urbain .Universit6 de Blide 2ffi5

L6gende:

la mer

Limites cOtiere

Foret de BOUARBI

Rempare coloniale

Centre historique

Cimetidre

ffi t
r.ra aa
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Phase l: 962-20

Phase2 : 003-2012

Cette phase caractdrisd par:
-l'extention de la ville dans tous les sens.
-La concentration des equipements le long du parcours territorial.
-L'extension vers le sud-est entre la Z.U.H.N et le centre historique.
-La ville a connu un sdisme de forte magnitude qui a caus6 beaucoup
de degdts. D'otr l'apparition d'habitat spontand (chalets).

Legende
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ForQt de Takdempt

Assouaf

Forgt de bou Arbl
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Ia mer

Limites cdtidrc

Foret de BOUARBI

Rempare coloniale

Centre historiquc

Cimetidre

La Z.H.U.N

Parcours de croissance (croissan.. n,,1floloniale)
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Cette phase se caractdrise par:
-La saturation de centre historique.
-L'extension , particuli0rement vers I'ouest le long du parcours et les
voies de communication par des constructions anarchique sans r6gler
jusqu'd Takdempt et vers le sud-est de la ville,
-L'apparition et I'application de la logique du zoning.
-L'apparition de la nouvelle ville de Z.H,U,N de Boumerdes.
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A- Syn thOse de croissancel

*Les de croissance de la ville Dellvs

-croissance urbaine homogene unitaire :

c'est la ville intra-muros.

-croissance inddtenninee (fragrnentaire) :

correspond d la cite des jardins(le long de la RN24),

-croissance predeterminde :

correspond d la citd des lotissements

et de ZHUN DE BOUMDES.

*Les 6l6ments ordonqateurs de ln croissancc :

Les parcours :

Parcows matrice de la lonnation urbaine: RN24

-Parcours de d6veloppement urbain: parcours littoral.

- Parcours de consolidation de la trame viaire.

Les p6les de croissance:

- La ville intra-muros (la Casbah et la ville coloniale).

- La ZHUN de Boumdes.

- Les lotissements.

*Les ohstacles naturcls:

- La chaine mclnlitgttcuse.

- La mer.

- La bande boisec.

*Les obstacles artificiels

- Le cimetiere.

- Les remparts.
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3.3 Lecture Synchronique:

*R6vision Du P.D.A.U :

ll O Pdrimdtre des POS
Nouveau perimetre

e (ffiLimite du domaine maritime
Bande de 300 mdtre

trtrso Bande de 800 mdtre
* Limite de la ZET

Equipement

Habitat

m Site chalets

W$ Patrimoine prot6g6 Casbah

Hfl Cimeti0re Musulman

mfl

E

EI tr] ZAD

W zET

EI-IE Ligne 6lectrique (souterrain)

-ci"- "*" Ligne6lectrique M T

R6seaux de distribution
o de gaz

Carrefour i Am6nager

Route nationale (RN 24)
Chemin de wilaya (cw 145)
EX voie fere
Chemin communal
Pistes
Pont
Oueds: GHARDBEA
& GHRABA
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Apres une lecture des directives entreprises dans la revision

du P.D.A.U de la ville de DELLYS on a constat6 quelques

incohdrences dans cette revision qu'on a pu reformuler dans les

points suivants:

-le P.D.A.U ; mis d part la consdcration du centre historique en

P.O.S erige en plan de sauvegarde; presente un decoupage trop

morcel6 au vu de la superficie rdduite et de mono- fonctionnelle

(habita| du perimdtre urbain.

Le partage des P.O.S de part et d'autre du parcours territorial

renforce I'urbanisation lineaire, ne favorise au :

-la relation transversale ville /mer :

-La relation paysagdre riche entre la mer et le reliel'tnontagneux.

-certains P.O.S sont ddlirnitds en fbnction de leur aotivitC orCant

ainsi un systeme de zoning monofonctionnel qui ne favorise pas

la relation de proximitd entre eux.

o
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Flgure 20: Carte repr6scntant lc mode ddcoupngo du PDAU.
Source : P.D.AU de la ville de Dellys
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3.4 Conclusion :

Aprds une lecture diachronique et synchronique
du processus de ddveloppement de la ville de
DELLYS , on distingue trois modes de croissance
urbaine :

-une croissance unitaire (homogdne), celle du centre
historique intra muros (casb ah+le lotissement
colonial) qui est gen6rde par deux barrieres
naturelles (le relief montagneux et la mer) et
ordonnde par le parcours historique de formation (la
R.N 24).
-Une croissance urbaine inddterminde ou
fragmentaire. Elle correspond A la zone extra muros
-Une croissance prdddterminCe.Celle-ci conespond
a une opdration de planification de type Z.H.U.N
(citd dortoirs).
-Aussi la lecture du processus de transformation i
travers la stratification des diffdrentes cartes des

periodes diffdrentes; ceci nous a permis d'identifier
les diffdrentes entitds historiques.
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L'analyse typologique du tissu urbain conceme de nombreux domaines, g6ographiques,

historiques, architecturaur ou sociologiques. Il convient de pr6ciser en pr6alable d I'ensemble

de la demarche que cette tentative d'analyse de la typologie urbaine se situe en paralldle et en

compldment de la ddmarche traditionnelle et ne tente pas de s'y substituer. Tandis que la

typologie analyse des caracteres specifiques des composants d'un ensemble ou d'un

phdnomdne (la ville), afin de les decrire et d'etablir une classification, la lecture

morphologique du ph6nomdne est renvoi d ses formes physiques, c'est d dire ir la forme

urbaine dans son developpement historique, d partir des 6l6ments la constituant (le site

d'implantation, le plan de la ville, le trac6 des voies... ).

4.2 D6finitions:
*Le type:

cat6gorie qui possdde les m€mes caract6ristiques urbanistiques et architecturales. La

determination des types se realise par la recherche de co-presence d'invariants d'une part, et

d'6carts et de variations d'autre part , dans les trails du bdti et de la lorme urbaine.

*La typologie:

analyse des caractdres spdcifiques des composants d'un ensemble et d'un phenomene afin de

les decrire et d'etablir une classification et la typologie c'est l'etude des types d'edifices et leur

classification selon plusieurs criteres (dimensions,foctions,distributions)

4.3 Objectif:
L'analyse typologique a pour objectif :

-de faire une 6valuation critique de la forme des tissus et des organismes urbains.

-d'identifier des perrnanences structurales associ6es ?r I'identite culturelle des lieux et des

contraintes relatives d la conservation du patrimoine bdti et des paysages culturels.

-de ddfinir des mesures de contrdle des transformations du cadre bdti et d'encadrement des

projet d'intervention.
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4. Analyse Typologique :

4.1 Introduction:



4,4.1 Systime Viaire :

La Casbah dispose d'un systdme viaire hidrarchise, composdd'une voie principale (le parcours historique), permettant de

traverser le quartier de part en part eu reliant la Casbah au reste de la ville. Cette voie d6limite deux parties de la Casbah :

la ville haute et la ville basse.

-Plusieurs voies secondaires(parcours de liaison) partent de cette voie principale, ils permettent de joindre les quartiers de

la basse et de la haute ville.

-Des impasses permettent de desservir les parcelles se trouvant aux coeurs de certains ilots.

-Les rues et ruelles de la Casbah sont dtroites, ne permettant pas le passage des vdhicules. Elles sont a usage pi6tonnieq

exception faite de la voie principale qui a subi un elargissement et un alignement pendant l'dpoque coloniale, Le trac6 de

ces voies est propre aux tissus vemaculaires ,oLl aucune rue ne se trouve rectiligne de bout en bout. L'ensemble des voies

suivent un trac6 curviligne et sinueux ne pcrmettant pas la visibilit6 de bout d trout.
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4,4.2 Syst0me farcellalre :

4,4,2.1 Les Types des ilots :
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4.4.2.2 Distribution des parcelles :

Les ilots de la Casbah sont de tailles diff6rentes mais

tous ont une forme organique et sont subdivisds en

plusieurs unit6s de propri6tes appeles parcelles.

La forme des parcelles n'est pas rdguliOre, on ne

trouvera pas deux parcelles de tailles et de ftrrlnes

identiques dans toute la Casbah.

Les parcelles s'unissent les unes aux autres sur toute

la surface de l'ilot, celles se trouvant sur le pourtour

de l'ilot ont une fagade sur la voie publique, les

autres se trouvant au coeur de f ilot sont desservies

par des impasses. L'occutpation dcs parccllcs cst

aussi ditf€rente,la maioritrJ dcs parcelles sont bilies

certains bfitiments sont iI usages spdciaux

(equipernents) et d'autres ir usage rdsidentiel ou

mixte( resiclentiel et commercial). Les parcelles non

bfities sont utilisees comme jardin, on appelle ces

demidres les RYads.

Les parcelles sont distribuer le long d'une linge

m6diane (axe principale axe secotttlltirc ); clos i dos

et desservie par deux rue parallclcs:

EchantillonType de parcelleDistribution des parcelles

-ce type
-dans ce

eu mitoy
gardant I

E

a

a

B

Le long d'une linge m6diane

Axe principale

-ce type r

-dans ce
mitoyenr
I'intimit6
des mais

B I
tr E

Le long d'une linge mddiane
Axe secondaire

-on trouv
de nivear
-c'est des
mitoyenr
par une s

t a B e

E I I o
Association dos d dos

-ce type
saturatio
-dans ce
parcelles

E I !

I t !
E E t

rvies par deux rues paralldles

Tablenu 4.4.2.22 Distribution des pnrctlles



CHAPITRE 3

4.4.3 SystCme biti:

La Casbah compte 324 bdtisses d usage de logement ou logement plus commerce, dont

125 sont de type traditionnel, 72 de la periode frangaise et 137 contemporaines. Leur etat de

conservation varie sensiblement, avec 31 bdtisses totalement effondrees, 64 partiellement

effondrees, 42 presentant d'importantes anomalies structurelles, 71 relativement stables, 128

avec un dtat structurel satisfaisant.

La Casbah est un quartier principalement d usage r6sidentiel et trds peu dotd d'equipements

publics. En effet, il n'y a qu'un lycde, un college, une 6cole primaire, un centre de santd, une

mosqu6e et neuf mausol6es (il est d signaler que les pratiques religieuses li6es au,x mausol6es

n'existent plus dans ces [ieux).

Les habrtations tradrtionnelles de la Casbah sont r6alisees exclusivement avec des materiaux

locaD(, naturels ou fabriquds localement de fagon traditionnelle (pierre, brique pleine de terre

cuite, tuile canal, rondin de bois supportant les planchers, menuiserie et garde corps, etc.).

Les techniques constructives et de decoration, utilisees pour r6pondre d des besoins prdcis

d'habitabilitd temoignent du savoir-faire local (maqonnerie en pierre hourde d'un mortier de

terre enduite de chaux, couverture en tuile canal, escalier en piene.) Elles s'organisent

autour d'une cour, of se trouve le puits, un ou plusieurs escaliers desservant l'6tage,

generalement un bout

de jardin (Ryad) avec ses fleurs et des arbres fruitiers (asmins, agrumes, etc.) est integrd d la

malson.

Ces habitations reprdsentent un exemple unique de typologies antiques encore habitees en

Algerie, en tant qu'expression mat6rielle de la culture, elles permettent de saisir le

savoir-faire local. S'ouvrant ir l'intdrieur, sur la cour, ces maisons s'unissent les unes aux

autres, sur deux, trois ou quatre c6tds, selon la position qu'elles occupent dans l'ilot : maison

d'angle, de rive ou au coeur de l'ilot. Le contact entre ces maisons se fait a l'aide de murs

mitoyens. Cette facult6 permet d'avoir des tissus trds denses, propres aux medinas

islamiques. Ce sont des tissus coherents, unitaires et favorisants la convivialit6 entre voisins,
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-Exemple:

* Situation de la maison: la maison est situe dans la haute

Casbah pas loin de la grande mosqude et et Sidi yahia

* Type de maison:

-c'est une maison d'angle

-Double Mitoyennete

-Accds sur le parcours

-Entr6 centrale

*La Surface de b6ti '.164m2

* La largeur sur la voie :13.79m

*Le gabarit : R+l

*Materiaux de construction :

-Plancher : tronc d'arbre avec une branchage en bois

m6lange de la Terre et aussi couche de terre

-La toiture : charpente en bois sllpportant dcs tuilos canal

-Les portes : sont en bois

Situation de la maison

Sliillir
Bsit

Patio

Bcit Sanitoiro

Plan du RDC

-La Ccomnosition de la maison Dellyssiene:

La maison de la Casbah de Dellys et trds particuliere et dil'lUrente des autres maistttts

I'accds de lamaison et gdndralement laterale AVct: Ltttc skkilir pour prdst:rv6 I'intimite clc la

maison et un petit espace (adaynin) resorvo pottr lcs animaux dtlmestic;ttcs.

-Apres on trouve el-haouch qui cst lc ccttlrc clc la maison ou se d6roulc lcs diff6rentes

activit6s et qui est entour€ de different cspuccs le RDC de la maison est pltrrilbncionnel .

-Llne de particularite les escaliers qui demarrr: toujours de la cour, leur ttotttlu'c et leur

position sont en fonction du processus d'evaluation dur bdti.

-La surface d'el-haouch et gdndralement 50oi de la surlltc:c tlc la mlttsott

o

cl

tr

o
tr o

[t*

Bcit

Beit

Setwan

Vrrlc rrrr llrlro

C

-l.a plrrpart de Ces maisons possedent ttn puits(une Sotlrt t' r ttltlc)

ffi

L



No
parcelle Etat De Fait Analyse )e L'organisation

fDistrilrrrtiw e / Agr6gatiwe

A1

N'94

I
I
i
T

I:
I

(u, (E

14_4

s_2

PLAN DE RDC PI.,AN D'BTAC}E

FA DE

wr: 9.2/14.4:A.63

9.2

Surface clere:
9.2x14.4 31.lrn2
l'ront pro
rr-rodulc cl ase:
A l:33rn2 :28rn2

IVaison d'angle
double rnitoyennet6 bicellula
acces sur parcours entr6e
centrale

A2

N'93

a

al

PLAN DE RDC l'l.n N l)'t1'l'AGE

FACADE

Surface lirncidre: 6.4x7.5:48 rn:2
Front prcr fondeur: 6.4/7 .5:O -85
A1:I 5-3tn? A2:7.5rn2

aison de rive double
rnitoyennet€ bicellulaire
cces sur parcours entr6e lat6r

A2

N'102
G lE la!

I'I AN I )'IiTAGEPLAN DE RD('

l;n ( n I)t

Surface Iirncidrc:
8.9x13.2 ll7.4tl-'r'
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A2
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A3

A2

dc rivcil ls()l !M

Situation Analyse De Lraspect
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Dans la casbah de Dellys existent diverses techniques de construction et de ddcor

traditionnelles ancestrales.

Les nouvelles constructions et les anciennes b6tisses ayant subi des transformation paraissent

en rupture avec le paysage urbain dont I'esthetique et I'harmonie sont uniques. L'inadequation

du domaine construit r6cent aux caract6ristiques architecturales existantes , est une raison

d'dtudier les techniques et caractdristiques typologico-architecturales du bdti traditionnel.

Celles-si ont pour avantage d'utiliser des matdriaux disponible sur place, et de fonner une main

d,oeuvre en grand nombre et en peu de temps, car elles ne ndcessitent pas un apprentissage

trds long. A ces raisons, s'ajoute la disponibilitd et l'abondance des materiaux traditionnels

(pierre, argile, bois), dans les environs irnrnediat dont l'adaptation aux conditions climatiques

de la region n'est Plus d d6montrcr.

pour classer ces differents elements, rencontre lors de nos doux cotnpagnes de relev6, nous

allons dresser un tableau classant classificateur des divers el6rnonts par ordre d'apparition.

Sch6mas dcscriptif tlu tableau
adoptd pour la clnssification
des diff6rents 6!6nrcnts.

A- Portes :

* Porte i Arc En Plein Cintre Bn Pierre T

* Porte ir Linteau De Bois :

* Porte i Arc En Plein Cintre En Brique

Fo(n

"-f

(}J
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o
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B- Fen0tres :

* Fen0tre il Linteau En Piemes Plf,tre:

* Fen0tre ir Linteau En Rondin De Bois :

* Fen0tre ir Arc Surbaissd l'lrr llrirlue ou llicrre :

ll-L#Li
0to1

C- Chaines et niches :

* Chaine D'angle i Assise Irr6guliire :

* Niche De Premiire G6n6ration :

I

fl

T

l=::Lr-t
050t

lJ

'I_

x{r

* Niche De l)cuxiirnrc (ii.n(rrntiorr :

)
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D- Escaliers :

* Escalier Sur Massif De Pierre :

* Escalier i Vol6es Sym6trique Sur Massif De Pierre :

* Escalier Sur Votte De Pierre :

r-grEl

Il- uDous ;

* Qbou De Deuxi0me G6n6ration :

* Qbou De Troisi0me G6ndration :

* Qbou De Quatri0me Gdndrttion :
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l. Proposition d'am6nagement h l'dchelle du centre historique :

1.1 Introduction :

Apres avoir dtabli une lecture de la ville de Dellys d diff6rents dchelles (territoire, historique,

typologie de bdti), on a remarque la prdsence de plusieurs cntitds au niveau du centre historique,

delimitfes par un ensemble de barridres naturelles et artitlcielles, ce qtti cause un manque de liaison

entre ces derniers.

Afin d'assurer et ameliorer la relation entre les diffdrentes entit6s, une proposition d'amenagement

est proposee par la suite,

1.2 Probl6matiques gdn6rales:

-Perte relative d'identite de la ville ancienne ( la cashah - la rnuraille ) '

-L'absence des parcours transversatrx lc centre ancien, ce qui ciltlsc tlne concentration du flux au

niveau de RN24 .

-La ddgradation du b6ti du centre historique (la Casbah et quartier colonial) .

-Limite ouest de la ville definie par une barridre naturelle'

-Ruptures entre la ville medi$vale (casbah) et I'extension coloniale.

-Absence de liaison entre le centre ancien et le port, et cntre la partie est et ouest dc la ville a cause de

la morphologie du site.

-Absence d'activit{s (tounstiques, nautiques, colntncrciales, ct dr; loisir) au niveau du port de Dellys

qui entrave leur ddvelopPement.

-Structure viaire qui ne peilnet pas une bonne irrigation de la casbalr.

-L'abandon de la voie I'erree et le manque d'une gare ferroviaire.
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a

Les projets faisant partie du sch6ma de structure prCIpose s'inscrivent dans le cadre de la

probl6matique de requalification le parcours longitudinal et les parcours transversaux,dans le but

d'assurer la continuitd et de relier les differentes entitds morphologiques et urbaines (le centre

historique,le port et la ville frangaise de Dellys par d'autres villes sdtidres ), ainsi pour 6tablir une relation

ville mer dans le sens transversal et franchir les barrieres naturelles et artificiels existantes, ainsi que la

relation avec les villes voisines (6chelle temtoriale)

-Restauration et requalification du cadre b6ti au niveau du centre historique.

-prolongement des parcours transversaux de la ville ancienne jusqu'd la mer .

-Projection des dquipements culturelle ir I'echellc de Ia ville .

-Crdation des aires de detente et de loisirs .

-Ravalement des fagades att long dc lt ItN 24 .

-La mise en valeur de I'identite de la ville ancienne par construction dcs portos urbaines ir caractdre

historique d I'entree et a la sortie de la ville .

-Rdamenagement de la zone portuaire et projection des equipements (tounstiqLle , collllnerciale

,maritime....).

-La liaison de la ville de Dellys avcc cl'autrcs villes cOtidrcs ri trnvcrs le transport maritilne.
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2,1 Pr6sentation de la zone d'intervention :

Notre aire d'intervention est l'entitd portuaire qui se situe a I'est de la ville de Dellys , plus

exactement en contrebas du centre historique ( la Casbah) '

-Cette partie est consideree comme un espace tarnpon clui rclie la ville et la mer, Elle est

occupee actuellement par des baraquements rnilitaires et , une ancicnne Ccole de pOche ainsi

que le lieu bdtiment de sport nautique ddmoli r6cemment

-Cette partie d'intervention est Iimitde par :

* le mur de conformement de la falaise et la voie ferr6 d I'ouest .

* la mer Mediterran6e d l"est'

Coupe sch6matique transvtrstll sur I'aire dtintervention .
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CHAPITRE 3

2.2 La probl6matique sp6cifique de I'aire d'6tude :

-D'aprds I'analyse urbaine dtablie pr6cddemment, nous avons tir6 les probl6matiques suivantes

* La croissance lin6aire le long du parcours territorial historique RN24 (provoque I'absence

de la relation ville-mer).

* L'occupation actuelle de I'aire portuaire par des activit6s inadaptees constitue un obstacle

majeur pour son bon fonctionnement-

* L'absence des activites (touristiques, nautiques, commerciale. .. ) au niveau du cette port.

* La presence d'un cadre paysager important et le manque d'exploitation de cette

potentialitd.

-Cette problematiques nous amdne d poser un certain nombre de questions:

1- Comment retablir la relation ville-mer ?

2- Comment exploiter les potentialites du p6rimdtre d'intervention en matiere de commerce

et de tourisme?

3- Quel est Ie bon programme d'6quipements et les dill6rents am6nagements qui peuvent

assurer le bon fonctionnement de ce perimetre portuaire?

2.3 La proposition d'am6nagement : (Principes drintervention).

-Rdamenagement de I'aire d'intervention en port de plaisance afin d'exploiter ses potentialitds

touristiques et commerciales.

-L'animation de 1a zone portuaire par des projets qui vont assurer les fonctions principales

suivantes: ('la detente et le loisir, le commerce ainsi que I'h6bergement>

-Assurer la continuit6 spatiale et visuelle vers lamer.

-Cree la continuit6 et retablir la relation entre la ville et la mer d travers le franchissement des

barrieres physiques (une falaise de 25 m de hauteur qui s6pare la ville et le port) en intdgrant

une ascenseur urbain qui va assurer cette relation.

-Amdnager une promenade au bord de la mer avec des activites de detente et de commerce.
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CHAPITRE 3

2.4 Concepts du plan de masse :

Premidre 6tape :

Deuxidme 6tape :

-D'apres le prolongement des parcours transversaux nous avons D6fini 4 entites :

* La ler entite prend la fonction d'hotellerie ir I'emplacement d'un ancien hotel demoli, et

ceci afin de pour repondre d la probl6matique du ddficit eu la matidre a l'echelle de la ville et

du port.

* La 2eme entite regroupe une piscine proche d'un 6quipement de sport nautique d6moli

rdcemment

Iq,
L6gende:

.,.., Par@urs IEnwersaux

\Ligne feroviaire.
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2. Entit6 nautique

q,
L6gende:
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** p6rcoua6 tran6veEaux
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Page zl8

-La premidre etape du projet est le prolongement des parcours transversaux et aussi la

rehabilitation de Ia ligne lerroviaire.
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CHAPITRE 3

Troisidme 6tape :

-Projection des equipements suivants :

-musee ,pour animer I'aire portuaire par des activitds culturelles avec une gare maritime et

ferroviaire ayant comme objectif de relie le centre ville d d'autres quartiers i travers un

parcours littorale.

-Au coeur de la zone portuaire nous avons propos6e un centre de commerce et de d6tente

pour accueillir les activit6s publique et commerciales et de detente, afin de crder un lieu

d'echange et de communication.

Jntegration d'un ascenseur urbain au musee pour r6pondre d la probl6matique principale et

d'assurer la relation des diff6rents paliers de 1a ville.(relation ville-mer)

Quatridme 6tape :

-Articulation entre les diflbrentes entites de I'aire portuaire par des places publiques pour creer

une continuit6 entre ces multiples entitds.

@/

Legende:

2. Entit6 Commerce + D6tente

I Ascenseur Urbain
!r. enrnu r.n,'.. O
,,-,* Parcours Transversaux

o

I@/
Legende:

Par.aurs Transversaux
! euce cuutioue
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CHAPITRE 3

Projet 1i

1 . La forme de I'h6tel integre dans la 1er

entit6 qui compose par 3 module du 30m

et suivant les limites de cette entite .

2.Pour la forme de base du proj et nous

avons fait un effet de miroir de la limite

arquee du site . pour obtenir un forme de

bateau ( I'architecture balndaire ).

prol

projet

usee

CAS D'ETUDE

-2-

Page 50

2.5 L'id6e du projet :

Aprds le prolongement des parcours transversaux nous avons ressortis 4 entitds, pour la

devision de ces diffdrentes entites nous avons choisi deux modules de deux ilots diff6rents

I'un pour I'espace bdti (les projets)30m et l'autre pour I'espace non b6ti ( les placettes)2sm .

Il6tel.

o

@/



l-La forme du mus6e int6gr6e dans la 26me

entit6 qui se compose par deux modules de 30m.

2-Nous avons projetd deux patios identique et

symdtriques pour chaqu'un des deux modules

(inspiration de la maison d patio).

3.Autour des dcux patios nous avons opt6 pour

une forme d6croch6e pour symbolis6 une

galerie continuc ct avoirdeux fagades

qui donne sur la ville

Vue sur la forme finale du M

t
I

importantes :unc

la mer.
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3-Vue que notre projet est un h6tel nous

avons fait un recul d I'intdrieur du site d'une

fagon logique pour avoir deux corps

arqudes symdtriques qui seront occupdes par

les chambres d' h0tel.

4-Por"rr le champ visuelle nous avons utilis6

un axc inclinC qui traverse les deux corps

dClri citCs :

* Pour assurer unc borrrrc perce sur la mer et

Permettre d'avoir unc vuc Jlanoramique.

.5-A partir du cettc it\c nous avons lait des

souslnrction sur les dcrrr r:orps afin de .

xAvoir une grtnrlt, c:orps pour les

chambres simplcs ct rrrr pr,lil corps pour les

( progrlrrr r rrrc lirrrr.l rorrnel le ).
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Dossier Graphique
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I

L'ensemble de projet se developpe au long

de la t'riche portuaire avec des perc6e sur

la mer et suivant la logique des fonctions

et le besoins des 6quipement alors que le

plan de masse se compose Par :

-Une forme d'hdtel qui contient deux

barres arquee de fonction chambre l'une de

ses barre est ddgrad6 par etage d'une cot6 ,

une perc6e dans les deux cotds pour ne pas

couper la vue vers la mer ir la Casbah

,deux patio de forme triangulaire ,des

terrasse accessible qui donne sur la voie

qui limite le site d'une c6te et sur la mer de

I'autre cOtd.

-Une forme du musee intdgre un ascenseur

urbain avec une passerelle a fin de relie la

friche portuaire avec la ville ,une galerie

continue avec une 6clairage zenithale

arquee dans les deux c 6t6 symbolise

I'exposition ,une terrasse accessible avec

une bassin d'eau utilis6 pour I'exposition

des bateaux .

-Un oentre de commerce et de ddtente au

coeur de I'air portuaire avec des

restaurants au terrasse .

-Une piscine avec deux 6quipements du

sport nautique .

-Le projet est termine par un thefitre en

plein air.
-La relation horizontale est renforcde par

des places public qui relie toute les parties

RDC du different projets ,ainsi que tout

les terrasse des projet sont relie entre elle

par une galerie pi6tonnier a fin de profiter

au maximum vue sur la mer'

-Le projet est rdduit dans son

d6veloppement vertical a fin I'intdgre au

paysage de centre historique
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. Le parcours littorale qui relie A la ville .

. Voie ferrd r6habilitd dessenir le projet et le parcours historique

le long du front de mer vers les villes voisines

-Les relations entre les Projets :

. Relation par la ptace interm 6diaire des tleux projets pour les rcllt'r .

. Relntion des deux projets i la mer (hdtel touristique-mus6e mrrlthnc ).
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CHAPITRE 3

Conclusion g6n6rale:

CAS D'ETUDE Page77

L'intervention urbaine sur Ie centre historique requiert une connaissance profonde du processus de

formation et de transformation du tissu urbain et du structure bitres.

L'acquisition de cette connaissance de stratification sera le fondement sur lequel s'appuiera toute

intewention dans un cadre pr6cis(l'am6nagement de la zone portuaire en zone de loisirs)dans le but

d'asstuer la continuit6 entre le port et la ville, pour cela une recherche bibliographique initi6e sur la

relation ville mer, la ville c6tidre et son d6veloppement, ainsi que l'amenagement des friches portuaire

bas6e sur des 6tudes men6es par des sp6cialistes.

En se r6ferant i l'approche typo-morphologique, rme s6ri6 de lechrres du processus de formation et de

transformation de la ville de Dellys , est effeetu6 d multiples 6chelles. en suite, nous avons d6termin6 les

probl6matiques g6n6rales, afin de proposer un plan d'amanagement d l'6chelle de la ville pour assurer la

continuitd entre les diff6rentes entit6s morphologiques et urbaines.

Notre projet se d6veloppe le long de la zone portr-raire et repond d la problernatique

principale(comment dtablir la relation ville/mer), aussi pour arn6nager la friche portuafue en zone de

loisirs et am6liorer la qualit6 architecturale et urbaine de la ville de Dellys.
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