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introductif

Introduction g6n6rale :

Pour subsister, les peuples ont t6moign6 leur existence, leur gdnie et savoir-faire, par des

expressions mat6rielles tel que les monuments, les paysages, les objets, et immatdrielles

repr6sent6s par les arts, la musique... etc.

Considerd comme n6cessaire pour assurer l'identitd et la m6moire, le patrimoine a pour

potentiel de transmettre aux g6n6rations futures un systdme de reference culturelle, d'inscrire

l'6volution dans la continuit6 par la valorisation d'un hdritage commun.

La notion de patrimoine a progressivement 6volu6, en elargissant son champ d'intervention,

interessd au d6but de son apparition aux seuls monuments historiques, actuellement elle rend

compte de tous les el6ments contribuant d la diversit6 et la complexite de la cr6ativite

humaine

Lien entre le passd et le pr6sent, bien commun d pr6server, porteur d'identit6, Le patrimoine,

dans toutes ses formes, constitue le socle de base du d6veloppement de n'importe quelle

soci6td. Il represente I'identite territoriale et sociale, qui compose, d la fois, I'origine et I'avenir

de la nation. Le patrimoine archeologique, en particulier, est la forme la plus manifest6e, du

fait de son inscription sur le territoire, sur le paysage et dans I'esprit collectif de la soci6te.

C'est une v6ritable essence i pr6server.

Ce genre de patrimoine est vulnerable d plusieurs facteurs naturels et humains, mais la

mdconnaissance de son importance est le facteur le plus fatal. L'une des raisons, pour laquelle

le patrimoine arch6ologique risque de perdre son importance aux yeux de la soci6t6, est bien

le fait de ndgliger et delaisser ses abords. A partir de la premidre moitid du )Cf sidcle, une

appreciation de ces espaces particuliers 6tait n6e dans I'objectif de prot6ger la visibilite des

monuments et sites historiques et de I'unite architecturale entre le monument et ses abords.

Cette nouvelle vision transformera, rapidement, en une autre reflexion bas6e sur la

prdservation d'un cadre b6ti, qui se pr6sente comme une image particulidre, un paysage urbain

significatif et reprdsentatif. Comme toute forme matdrielle dans I'environnement, le

patrimoine archeologique doit avoir une relation avec les elements environnante. Cette

relation peut Otre r6alisde sur plusieurs niveaux : morphologlque, historique, et visuel. Dans

notre travail, nous allons justement nous intdresser d cette dimension visuelle en essayant de

l'intdgrer dans l'6tude des abords des sites arch6ologiques de Tipasa.
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Cha itre introductif

Les abords sont I'environnement imm6diat du patrimoine archdologique, lequel ne puisse €tre

pergu hors ce cadre spatial et esth6tique. Cependant, vu la particularite du patrimoine

arch6ologique, qui t6moigne et diffuse une memoire collective regroupant la socidt6 en

cohdsion, les abords acquierent une contribution memorielle dans le processus de la mise en

scene paysagere, reprdsentant une valeur identitaire trds importante. De ce fait, la

meconnaissance des valeurs des abords peut affecter, n6gativement, I'apprdciation du

patrimoine arch6ologique .

L'Alg6rie est I'un des pays les plus riches en diversit6 culturelle, du fait qu'elle soit un

v6ritable berceau de civilisations. Elle pr6sente un territoire qui t6moigne le passage d'une

multitude de civilisations, que chacune d'entre elles eut l6gu6e des traces qui concretisent son

existence d l'eternit6. Ces traces constituent un large ensemble patrimonial trds vari6 et des

plus anciens. A travers les Ages, ce patrimoine se trouve aujourd'hui dans un 6tat desolant.

Mais la volont6 de l'6tat de placer le patrimoine parmi ses pr6occupations majeures et de

donner plus d'int6r6t pour sa pr6servation et sa mis en valeur s'est exprime par la

promulgation de la loi 98-04 ; relative d la protection du patrimoine culturel. Elle pr6sente la

tutelle patrimoniale ii travers des categories distinctes de < biens culturels D : monuments

historiques, sites archeologiques et ensembles urbains ou ruraux. Cette loi est ambitieuse dans

la mesure ou elle venait renforcer les lois pr6cedentes : sur le plan conceptuel, la notion du

bien culturel dvolue d'une d6finition geom6trique restreinte ri une rdflexion faisant r6ference d

une dimension urbaine et environnementale.

Sur le plan juridique, la loi 98-04 venait dynamiser le rdgime de protection par les procddures

r6glementaires suivaltes :

-Le classement : Elle soumet les sites arch6ologiques au classement au m0me titre que

les monuments historiques. Ils sont protdgds par le Plan de Protection, de Sauvegarde et de

Mise en Valeur des Sites Arch6ologiques (PPMVSA) ddfinit dans l'article 30:< Il est dtabli

un plan de protection et de mise en valeur pour les sites arch6ologiques et leur zone de

protection. Le plan de protection et de mise en valeur fixe les regles g6nerales d'organisation,

de construction, d'architecture, d'urbanisme, d'occupation s'il y'a lieu, ainsi que les

servitudes d'utilisation de sol, notamment celles relatives d la determination des activit6s qui

peuvent y 0tre exercees dans les limites du site classe et sa zone de protection.
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Cha itre introductif

La procedure d'6laboration, d'instruction, d'approbation et le contenu du plan de protection et

de mise en valeur sont pr6cises par voie r6glementaire.> I

-La cr6ation de Secteur Sauvegard6 : La loi realise un vdritable exploit en consid6rant les

ensembles urbains et ruraux entant que figure tut6laire ger6e par un instrument specifique

qui est < le secteur sauvegarde > dot6 d'un PPMVSS tenant lieu du POS.(Article 41-45)

Parmi les 6l6ments nouvearx consacrds par cette loi, en plus de la remarquable prise de

conscience, on note la crdation d'un fond d'aide au patrimoine culturel, un fond national pour

le financement des operations de protection et de mise en valeur des biens culturels.

En fait, sur le plan conceptuel et juridique cette loi a marque une 6volution interessante et les

sites arch6ologiques se trouvent renforc6s par le dispositif l6gislatif de protection et de

sauvegarde, par un tel outil de sauvegarde, en l'occurrence le (PPMVSA), objet de cette

pr6sente 6tude.

Cependant, nous remarquons que ces instruments de protection sont orientes vers la protection

de l'integrite physique des biens patrimoniaux souvent independamment de leur integration i
leur environnement immediat. En effet, la protection des abords censee s'appuyer sur la

notion de champ de visibilite est d6finit pourtant par une mesure m6trique, les fameux 200

metres d6finit par la ldgislation.

Etant conscient que d'autres criteres rentrent aussi bien dans la delimitation et de l'etude de ce

champ de visibilit6: critere historique, morphologique... notre present travail consiste

d completer les instruments existants de protection des biens culturels nationaux par I'analyse

visuelle.

Probl6matique:

TII AZA est une ville historique sur un site fabuleux du littoral, Jouissant d'atouts majeurs

economiques, touristiques et naturels et patrimoniale, elle 6tait I'ouvre de plusieurs civilisation

qui se sont succed6s.

Le choix de ce cas d'6tudes n'est pas fortuit, les 6l6ments majeur qui nous on guider notre

rdflexion vers ce site monumental sont :

L'importance de t6moignages que porte le site : le site archeologique de Tipaza regroupe I'un

des plus extraordinaires complexes arch6ologiques du Maghreb , englobe un temoignage

3
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C introductif

significatif pour I'dtude des contacts entre les civilisations autochtones et les def6rents de

colonisation du vte siecle avant J.C, I a 6t6 class6 sur la liste du patrimoine mondiale de

I'humanit6 le 17 decembre 1982 selon les critdre III et IV de la convention intemationale du

patrimoine mondiale 1972 qui correspondent relativement :

Critdre III : Tipaza apporte un t6moignage exceptionnel sur les civilisations punique et

romaine maintenant disparu.

Critdre IV : les vestiges architecturaux et archdologiques de Tipaza refletent de manidre

significatives les contacts entre les civilisation indigenes et les vagues de colonisation 2.

Une simple visite d Tipasa permet de constater que les parcs arch6ologiques est et ouest sont d

l'6cart de la ville et ils ne sont pas int6gres dans la dynamique urbaine et ils sont mal pris en

charge malgr6 leur richesses patrimoniales . La preuve est qu'il est difficile de trouver les

portes d'entr6es de ces parcs.

Elle comprend un ensemble unique de vestiges pheniciens, romains, pal6ochr6tiens et

byzantins, voisinant avec des monuments autochtones, tel le mausolde royal de Mauretanie .

elles sont toujours apparents et lisibles , c'est pourquoi en 1983, elle fut inscris sur la liste du
patrimoine mondiale.

Aujourd'hui, I'UNESCO soutient fortement l'idde que la conservation des valeurs d'h6ritage

dewa 6tre associ6e aux patrimoines culturels en ayant des prestations dconomiques,

environnementales et sociales positives, et of la communautd jouera un r6le important dans

une logique de developpement durable de ces ressources.

Notre travail consiste d compl6ter les instruments existants de protection des site

arch6ologique de Tipaza tel le PPMVSA ( Plan de Protection et de Mise en Valeur des Site

Archdologique ). Qui intdgre la dimension historique, la dimension physique mais n'aborde

pas I'int6gration visuelle du paysage urbain de Tipasa, ni des sites arch6ologiques.

2 Organisation des nations unies pour l'dducation, la science et la culture, comit6 du patrimoine mondial :<

dtablissement de la liste du patrimoine mondial et de la liste du patrimoine mondial en p6ril et adoption des

d6clarations r6trospectives de valeur universelle exceptionnelle ), trente-quatridme session Brasilia, br6si125
juillet-3aout2010.
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De ce constat d6coule la probl6matique suivante :

Comment int6grer I'analyse visuelle dans le PPSMVSA de Tipasa?

Afin de cemer le phdnomdne dans sa totalitd, une sdrie de questions secondaires m6ritent

d'Otre soulevdes :

- Les d6marches de I'analyse se basent-t-elles sur une approche prdcise ?

- Comment prot6ger les vestiges du passe et leur abord pour construire l'avenir du

territoire tipasien ?

Hypothises :

Nous partons du constat que les instruments de protection actuellement en vigueur ne prenne

en charge que certaines dimensions du patrimoine : historique, morphologique. . . au ddtriment

de la dimension visuelle qui est cencee Ctre au centre de la definition notamment du champ de

visibilit6.

Nous partons de l'hypothdse que la prise en compte de l'aspect visuel dans les instrument de

protection et de mise en valeur est importante pour proteger l'intdgritd physique et visuelle et

donc historique des sites patrimoniaux.

Dans ce cadre notre rapport au patrimoine est double: nous analyserons, par l'approche

visuelle, le parcours territorial historique de Tipasa. Celui-ci est le r6sultat du trac6

partiellement altdr6 du decumanus romain, et qui structure encore aujourd'hui la ville. En

outre, ce parcours lie les deux parcs archeologiques est et ouest de Tipasa. Enfin, les

sequences etudi6es se trouvent d l'interieur du perimdtre de protection des sites

archeologiques < le perimdtre de visibilitd >.

Objectifs:
Nous ambitionnons a fiavers cette initiation de recherche atteindre les objectifs suivant :

- Proposer une ddmarche permettant de compl6ter les instruments de protection nationaux et

ajouter d la dimension historique, et physique un nouveau paramdtre qui est la dimension

visuelle. Cette d6marche permettra notamment :

o D'int6grer I'analyse visuelle dans la proposition de la d6limitation de la zone de

protection
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a De se baser sur les r6sultats de cette analyse pour 6mettre des propositions concernant

la protection de l'integrite visuelle des abords des sites patrimoniaux en milieu urbain.

M6thodologie:

Pour rependre a la probl6matique pos6 et atteindre les objectifs escomptds , nous avons

dlaborer pour une 6tude comparative des diff6rents approche de I'analyse visuelle organisd

dans la recherche comme suit :

o Une recherche bibliographique permettra de proposer des solutions adaptees d

notre cas .

o Une analyse visuelle permettra de faire ressortir les probldmes que nous devons

respecter pour toute tentative d'int6gration des parcs archeologiques de Tipasa.

En nous basant sur l'6tat de l'art nous avons pu dtablir une methode d'analyse visuelle

consacr6 d l'6tude des parcours urbain, appel6e aussi analyse s6quentielle. Enfin pour

appliquer cette d6marche au parcours historique de Tipasa, nous avons eu recours i la

technique du reportage photographique. Sur la base de celui-ci, nous avons pu diviser ce

parcours en plusieurs sdquences.
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Cha itre I: "d6finition, th6ories, valeurs et conservation "

1. Introduction :

Les sites arch6ologiques font partie d'un domaine scientifique plus large appele le patrimoine

archeologique , Afin de comprendre les concepts relatifs d ce domaine, il est n6cessaire de

commencer par le ddfinir.

2. D6finition du patrimoine arch6ologique :

Le patrimoine arch6ologique c'est tous les vestiges et objet mise au jour ,ainsi que les traces

des gdn6rations ant6riellrs , il comprend les structures et les constructions , les groupes des

bitiments , es sites am6nag6 , les objet meubles et les monuments d'autre sortes avec leur

contexte , qui soient su la terre ferm6 ou immerg6s3 .

Ce dernier est une ressource prdcieuse et non renouvelable , qu'on perx pas les r6cupdre si on

le d6truit.

GUSTAI'TRITZIC dit que le patrimoine archdologique ce differencide d'un archeologue a un

autre, et d'aprds lui ce devise en quatre rebiquea :

- sites et monument.

- objet fagonn6.

- tradition de recherche.

- un savoir pour viwe.

2.1 Sites et monuments arch6ologiques :

Le site archeologique est un lieu ou un territoire la on peux trouve des traces mat6rielles d'un

temps pass6e de I'homme , on le trouve sur oi sous la terre of immergds dans les eaux , on le

trouve sous forme des structure ( fondation, murs ) , et des artefacts et des ecofacts .

Les sites archeologiques peuvent Otre classds selon deux categories : les sites visibles,

apparents sur la surface de la terre, et ceux enfouis dans le sol.

Les monuments sont Toutes les r6alisations architecturales ou sculpfurales considdree

isoldment, y compris les installations et les 6l6ments decoratifs faisant partie intdgrante de

cette realisation.

3-Archdologie et am6nagement Colloque organisd conjointement par le Conseil de lEurope et la R6gion de
Toscane Florence, 22-25 oaobre 1984 .

4-Collectif, Arch6ologie et amdnagement, Rapport du Colloque de Florence, Ed. I-INESCO, Strasbourg
1987, p 07
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quelques monuments ou sites , la ou trouve une opdration de fouille ,veux dire qu'elle est

I'hdritage de I'activit6 humaine qui on dejd passee ( un reste de silex , un c6ramique , une arne

romaine ) , ils constitueront toujours, avec les paramdtres des lieux of on les a ddcouverts, une

des bases essentielles de I'archeologie.

2.3 Un savoir pour vivre :

Les connaissances n6cessaires pour surviwe c'est I'exp6rience que I'homme accumulde a

travers les 6ges et qui lui a permis de surviwe de d6pit des forces adverse de la nature . Mais il
y a encore un autre aspect, qui est peut-0tre le plus important d'aprds gustaf trotzig : le
besoin de chacun de connaitre son passd, le besoin de "racines" et, partant, de monuments

comme symboles et comme preuves.

C'est dans cette prdoccupation de "savoir pour survivre" que savants et non-spdcialistes se

rencontrent, avec leurs exp6riences diff6rentes et leur qualit6 d'homme. Sous cet angle, le

patrimoine archdologique est quelque chose qui interesse tout le monde. C'est 6galement la

raison pour laquelle nous avons pu parler d'embl6e de "patrimoine archeologique", pour

laquelle il y a une recherche archeologique, une l6gislation protectrice, etc.

3. Les valeurs intrinsiques aux sites arch6ologiques :

Les sites arch6ologiques regroupe beaucoup des richesses considdrables ,et chaque site peut

contenir une ou plusieurs de ces valeurs et parfois la totalitd , ces valeur tient compte des

connaissances acquise sur le site archdologique et des p6nitentiels de recherche additionnelles

qu'il recdle , De fagon gdndrale plus les connaissances sur le site sont pr6cis , plus il sera aise

de recorder des valeurs . on peux citez valeur culturel , scientifiques , historique , sociales ,

6conomique, m6morielle, 6ducative, esthdtiques .... etc5.

3.1 La valeur culturelle :

Les site archeologiques sont des empreintes d'une vie dejd passde , il attestent de l'dchangent

qui s'dtaient 6tablis autrefois entre des civilisations aussi riches de la culture , se valeur

regroupe f importance des edifices religieuses et culturelle, elle permettre de montrer le r6le

des 6difices religieuses est connaitre un culture qui a 6td dejd presente dans chaque site .

1

5 La mise en valeur des vestiges arch6ologiques en milieu urbain APPEAR Contribution (l).
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3.2 La valeur scientifique :

2.2 Objets fagonn6s : Mobilier arch6ologique

les objet fagonn6s sont des 6lements du passd fait du main d'homme , sont toujours lies a La

valeur scientifique des sites arch6ologiques ce se rdsume sur l'importance des informations

qu'on peux ressortir et elles une relation avec la g6ologie et le climat et autres.

Chaque site archdologique a une epreuve ou plusieurs 6preuves scientifiques ind6niables qui

nous aide a d6couvrir notre passde .

3.3 La valeur historique :

Le patrimoine archeologique nous permet de connaitre les ddfdrents civilisations d'un

territoire pr6cis, il nous renseigrer et informer sur les duree des 6poques et le mode

d'occupation et le mode de vivre dans le territoire,

Il nous aide a savoir plusieurs processus d'urbanisation des civilisations anciennes .

3.4 La valeur sociale :

Le patrimoine arch6ologique permet de connaitre les origines et les racines de l'homme dans

ce la elle permettre un d6veloppement contemporaine pour les societds , elle prdsente le

mentale , croyance et les traditions et le mode de vie de I'homme .

D'un autre cotd le patrimoine archeologique nous informe que d'aprds le pr6e histoire I'homme

a des intentions et des objectifs spirituels soit culturel, politique qui permettre a construire une

structure pour leur vie et en peux la comprendre selon le site arch6ologique 6.

3.5 La valeur Economique :

Si en parle on parle des visiteurs et le tourisme specifiquement , Ce demier est d l'origine des

retombdes 6conomiques se traduisant particulidrement par la crdation de postes de travail

n6cessaires au fonctionnement de differentes structues : h6tels, magasins, restaurart, agences

de tourisme, les sites archeologiques constituent une ressource economique trds importante

qui aide a amdliorer le cadre de vie des soci6t6s grice a sa capacit6 d'emporter des

investissements et des capitaux consid6rables .

6 Jacques Teller, La mise en valeur des vestiges archdologiques en milieu urbain APPEAR Contribution
(1), Novembre 2003. (en ligne) http://www.in-situ.be/contrib_1 fr.pdf
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3.6 La valeur m6morielle :

Les sites archeologiques permet aux visiteurs de se rem6morer des evenements qui ont

marqu6 d'un sceau ind6lebile nos soci6t6s et par cons6quent leurs tissus physiques. Souvent,

I'observation de sites arch6ologiques fait naitre chez les soci6t6s un sentiment d'affection

voire d'orgueil envers leurs pays.

3.7 La valeur 6ducative :

Les site archdologiques on un r6le 6ducatif trds important, elle aide les dtudiants et le public a

connaitre la vie v6cu par I'homme d'aprds le temps << comment il r6siste dans sa vie contre la

nature et comment a choisi I'implantation de la maison >> .

Ils informent aussi sur les diff6rentes expressions culturelles des peuples pass6s, leurs

traditions, le ddveloppement de la soci6te... etc. Les connaissances recueillies interessent les

gens qu'ils soient professionnels ou amateurs, arch6ologues, responsables, instituteurs.....etc.

3.8 La valeur esth6tique :

Dans les sites archeologiques on peux decouwir des artefacts interessante , on prend

I'exemple de sculpture , des mobilier , des bijoux , faience , et c6ramique ont une grande

importance artistique .

Elle exprime les gouts architecturales et artistiques des propri6taires de l'6poques , elle se

diffdrencide d'un site a un autre selon la civilisation et l'6poques .

4. Les sites arch6ologiques selon des contextes sp6cifiques :

Les sites archeologiques on une relation direct avec leur environnement ou leur territoire ,

alors la compr6hension de ces conteKes dans les quels sont inscris peux rependre a plusreurs

problematique qui a une relation avec la conservation el l'int6gration des sites archeologiques.

On peux les classdes selon de milieu : terrestre et marine 7.

4.1 Terrestre :

a. Sites arch6ologiques situ6s en milieu urbain :

Le milieu urbain d6signe un endroit qui a 6te densement peupld sur de longues periodes,

comme des villages et des villes. Il est caracterise par la grande concentration et la complexit6

4
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des sites arch6ologiques. Ceux-ci peuvent comprendre des structures et des amdnagements de

p6riodes historiques.

La conservation des sites arch6ologiques en milieu urbain repose sur deux perspectives. La

premidre a f:ait aux difficultds relatives d la prdservation des sites archeologiques dans un

secteur fortement peupl6, donc dans un cas d'archdologie dans la ville. La deuxidme consiste

d etudier l'dvolution de l'6tablissement lui-m6me, donc dans un cas d'archdologie de la ville.

Ces deux perspectives sont essentielles d la pr6servation de la relation entre les sites

individuels et l'6tablissement dans son ensemble. Les cartes et les rdcits historiques peuvent

aider d comprendre cette dvolution, mais certains dlements de l'6volution peuvent ne pas y

6tre abord6s, comme la prdsence autochtone. Les fouilles arch6ologiques deviennent alors

cruciales, puisqu'elles peuvent foumir ces renseignements. La conservation des sites

archeologiques en milieu urbain consiste d concentrer les efforts de manidre i prdserver les

composantes dont la signification contribue d la compr6hension de l'ensemble.

Photo 1 : Site arch6ologique situ6 en milieu
urbain (Reims, France)

Si l'ancien est d6limit6 d'un cot6 par un mur
rempart,le nouveau se greffe et empiete sur ce

dernier, de l'autre cotd.

Photo 2 : Site archdologique situ6 en milieu urbain
(Bordeaux, France)

Les vestiges arch6ologiques sont constitu6s d'une
forteresse. Elle est situee dans un milieu urbain la
soumettant aux d6gits de la circulation mecanique.

b. Sites archGologiques industriels :

Dans une d6marche globale, l'arch6ologie industrielle s'int6resse i tous les facteurs qui

facilitent la compr6hension et la communication des connaissances et des valeurs rattachdes d

un site industriel. Les sites archeologiques industriels contiennent des elements physiques

organises en un systdme construit et utilisd d des fins industrielles. L'explication de la raison
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d'6tre de ces sites se trouve souvent dans leur amdnagement ou dans le concept qui sous-tend

leurs fonctions et qui reflete un proced6 industriel intrinsdque aux interrelations des vestiges

mat6riels du lieu. Ainsi, l'arch6ologie industrielle vise d etudier systdmatiquement les

structures et les artefacts afin de comprendre le pass6 industriel. Ce processus fait en gdneral

partie intdgrante d' une approche multidisciplinaire coordonn6e.

La conservation d'un site industriel consiste non seulement d en pr6server les vestiges, mais

aussi i discerner les phases de son developpement en examinant les vestiges et la fagon dont

ils temoignent des activites humaines qui se sont ddroul6es sur le site. L'dvaluation de

l'importance des vestiges industriels repose sur la comprdhension des connaissances, des

valeurs et des messages qu'ils v6hiculent.

Photo 3 : Anciens hauts fourneaux (Rhdne, France)
T6moins arch6ologiques d'une activite industrielle passde.

c. Sites archdologiques inscrits dans les milieux ruraux :

C'est un milieu rural et un espace situe hors du pdrimdtre urbanise. Il est caracteris6 par une

faible concentration de l'habitat et par la prdsence des richesses naturelles, sources principales

de la production de denr6es et de matidres premidres. Ce milieu regroupe des terres agricoles,

des zones forestidres, des espaces verts ainsi que des habitats dont les bdtiments sont li6s i
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l'exploitation agricole. De tout temps, la fertilit6 des terres agricoles a 6td un des critdres qui

ont pr6side au choix d'implantation de l'homme dans un territoire donne. De ce fait, il serait

absurde d'dcarter les hypothdses qui prdsument la pr6sence de vestiges arch6ologiques

limitrophes d ces endroits d haut rendement agricole.

La probl6matique specifique que releve la pr6sence des sites archeologiques dans un contexte

rural est la dispersion des ces derniers dans des champs naturels ce qui rend diffrcile leur

reperage et l'identification de leurs limites, et du coup, leur conservation.
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Photo 4 : Site arch6ologique situ6 en milieu rural, Khmissa, Souk Ahras
Vestiges archeologiques diss6min6s dans un espace rural, risques de d6gradation causds par

les travaux de culture et de labourage.

4.2 MARINE :

Sites subaquatiques :

Les sites archdologiques subaquatiques peuvent reposer sous l'eau, en terrain humide ou dans

un milieu intertidal; cette cat6gorie regroupe des sites aussi varids que les dpaves de navires et

leurs zones de d6bris, des structures intertidales telles que les fascines ou les passages de

canots, ainsi que les ouvrages portuaires, les quais et les paysages submerges. Les sites se

7
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trouvant sur des terrains inond6s par des reservoirs ou des hausses du niveau de la mer font

6galement partie des sites subaquatiques.

Bien qu'ils existent dans une vari&6 d'environnements, les sites subaquatiques sont en

gen6ral partiellement ou totalement submerges, que ce soit dans la mer, un lac, une rividre, un

mar6cage ou une tourbidre. Ils peuvent Ctre exposes d des cycles de s6cheresse et d'humidite

en raison des mar6es ou d'autres fluctuations du niveau de l'eau. Reposant sur divers substrats

allant du roche aux sediments meubles, ces sites sont soit completement d ddcouvert, soit

enfouis, soit periodiquement expos6s d la suite du mouvement des sddiments causd par les

vagues et les courants. Si certains sites subaquatiques sont faciles d atteindre, d'autres, en

revanche, sont situ6s en eau profonde, loin de la rive; pour y acceder, il faut faire de la

plongee ou recourir d d'autres moyens de reconnaissance subaquatique. A l'instar des sites

terrestres, les sites subaquatiques abritent une faune et une flore vari6es.

Les menaces auxquelles sont expos6 les sites arch6ologiques :

Si pendant longtemps, ce patrimoine est reste relativement d l'abri des degradations et

des atteintes engendrdes par les activites humaines, il se trouve aujourd'hui expose de

plus en plus d des menaces multiples qui l'affectent gravement.8

B

I Gestion el conservation du patrimoine culturel immobilier dans les pays du Maghreb - la Tunisie pages 20 - 22
UNESCO 2OO9
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Photo 7 : Epave antique de la Giraglia, Corse
Des amphores gigantesques gisant au fond de la mer.
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5.1 Menaces naturelles :

les consequences annonc6es du rechauffement climatique et les catastrophes naturel sur le

patrimoine culturel immobilier sont autrement plus gtaves et les solutions pas toujows

6videntes, sans parler de leur co0t financier qui souvent d6passe les moyens dont disposent les

administrations en charge de ce patrimoine.

5.2 Menaces humaines

Elles repr6sentent le plus grand danger qui guette le patrimoine culturel immobilier

et lui cause les ddgdts les plus graves, sont :

a. Les guerres et les conflits arm6s :

A la cat6gorie des menaces qui sont susceptibles d'affecter le patrimoine archdologique, il faut

ajouter les facteurs guerres et conflits arm6s. Comme le montrent beaucoup d'exemples ces

dernidres annees, les destructions militaires ont fait d'innombrables pertes et dommages dans

divers pays.

b. Le pillage et le trafic illicite des pilces arch6ologiques :

Un autre facteur entrainant l'erosion du patrimoine arch6ologique est connu sous le mot de (

pillage ) . Ce demier peut 6tre d6fini comme 6tant I'acte de fouiller de manidre ill6gale un site

archeologique, ou consid6r6 comme tel. Le pillage induit une ddterioration voir une

destruction des sites arch6ologiques, et des donn6es y r6sultants.

Ce ph6nomene se manifeste avec plus d'ampleur dans les pays en voie de developpement ou

les communautes sont confront6es d une pauvret6 endemique.

c. L'urbanisation :

Les villes deviennent de plus en plus consommatrices d'espaces et de terrains urbanisables.

Mais cette avanc6e, dans la plupart des cas, non maitris6e n'est pas sans causer des

consdquences nefastes sur le patrimoine archeologique qui n'est pas toujours repertorie et

d6limite. Le croit des villes est inevitablement accompagn6 de travaux d'am6nagement.

9
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5. Types de conservatione :

5.1 Conservation pr6ventive :

L'ensemble des mesures et actions ayant pour objectif d'6viter et de minimiser les

d6teriorations ou pertes i venir. Elles s'inscrivent dans le contexte ou l'environnement d'tm

bien culturel, mais plus souvent dans ceux d'un ensemble de biens, quelques soient leur

anciennet6 et leur 6tat. Ces mesures et actions sont indirectes- elles n'interfdrent pas avec les

matdriaux et structures des biens. Elles ne modifient pas leur apparence.

5.2 Conservation curative :

L'ensemble des actions directement entreprises sur un bien culturel ou un groupe de biens

ayant pour objectif d'an€ter un processus actif de d6terioration ou de les renforcer

structurellement. Ces actions ne sont mises en @uvres que lorsque l'existence m6me des biens

est menac6e, i relativement court terme, par leur extr6me fragilite ou la vitesse de leur

det6rioration.

5.3 La conservation int6gr6e :

La conservation int6gr6e signifie l'insertion de la preoccupation de la protection du

patrimoine culturel dans le processus g6n6ral de la planification et de la gestion des villes et

des regions. Elle sert de base au d6veloppement de la qualite de la planification et de

l'amenagement en lui confdrant des dimensions culturelles, sociales, environnementales,

6conomiques et physiquesro.

6. La conservation int6gr6e des sites arch6ologiques :

La conserver des sites dewait 0tre I'objectif fondamental de la conservation du patrimoine

arch6ologique. Toute fianslation viole le principe selon lequel le patrimoine doit etre conserv6

dans son contexte original .

9 Resolution d soumettre d l'approbation des membres de l'ICOM-CC d I'occasion de la XVdme Confdrence

Triennale , New Delhi, 22-26 Septembre 2008 .

10
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Ce principe souligne la n6cessit6 drune maintenance, d'une conservation et d'une gestion

convenables. Il en decoule que le patrimoine archeologique ne doit 0tre ni expose aux risques

et aux consdquences de la fouille, ni abandonn6 en I'etat aprds la fouille si un financement

permettant sa maintenance et sa conservation n'est pas pr6alablement garantielr .

7. La pr6servation du patrimoine arch6ologique :

Terme synonlnne de sauvegarde, ddfini comme action globale consistant d assurer la

protection du patrimoine archdologique contre l'action destructrice des hommes par une

legislation appropri6e, et sa conservation dans le temps d I'aide de techniques d'entretien, de

consolidation et de restauation.2 On retiendra donc, que la conservation des sites

arch6ologiques, est une notion qui ne se limite pas au simple fait de soigner une pidce

archeologique, pour I'exposer dans un musee ; mais, l'expression d'une forme aboutie de

gestion hautement specialis6e visant d preserver et e enfretenir, tout ce qui pounait pr€senter

un intdr€t historique, artistique, architectural, urbanistique, et donc tous les elements qui

existent dans un site arch6ologique

11Liwe blanc de l'archeologie preventive

11





Cha itre I: "d6flnition, th6ories, valeurs et conservation "

8. Conclusion :

Depuis que l'homme s'est s6dentaris6, il a commencd d transformer le milieu naturel. Il y a

laisse des traces permanentes. Les sites archeologiques sont le r6sultat d'un processus

historique marqu6 par la succession d'6poques, de courte ou de longue duree, qui, en

d6ployant leurs emprises, formaient des srra tes culturelles contenues dans les masses du sol.

Ces traces sont alors assimilies d des archives (archives du sof, une source potentielle

d'informations, dans lequel, chaque gen6ration a son dossier, les sites arch6ologiques

presentes des valeurs importants qui jouent dans la vie des soci6t6 et la ville .

Comme nous l'avons explord au fil de ce chapitre, les sites arch6ologiques se situent dans

divers environnements avec lesquels ils forment des ensembles indissociables on citons :

Terrestre : sites arch6ologiques situ6s en milieu urbain et en milieux industriel , et qui s'inscnt

dans les milieux ruraux .

Maritime : les Sites subaquatiques

Chacun de ces sites a un caractdre special et une conservation speciale .

On a aussi w que les sites arch6ologiques sont exposde au face des plusieurs forme des

menaces et des d6gradations, comme les menaces naturel et humains .

Au terme de ce chapitre nous pouvons conclure que les sites arch6ologiques c'est les r6sultat

d'une agglomdration d6jri passe, on le trouve dans le territoire sous forme de plusieurs

contexte. Ils sont menac6s et d6grad6s, on doit les protdger au fur et a meswe .

La volonte de placer le patrimoine parmi les prdoccupations majeures et de donner plus

d'intdret pour sa preservation et sa mis en valeur s'est exprimd par des instrument de

protection du patrimoine arch6ologique, entre autre protection des abords et PPSMVSA mais

malheureusement ils ne prennent pas l'aspect visuel en charge.

Alors c'est pour cela nous allons aborder les methodologies qu'on a cit6 dans le chapitre

introductif, la on va pr6sent6 une recherche bibliographie et une analyse visuelle du parcours

historique de la ville de Tipasa pour permettre de proposer des solutions adaptdes d notre cas.
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Chapitre II: les approches perceptuelle

Introduction :

La ville est un organisme vivant qui change et se ddveloppe e travers le temps et dans

l'espace. Elle est I'empreinte et la memoire vivante des valeurs, de la culture et de l'histoire

des socidtes, elle devient un patrimoine historique reprdsente par les valeurs sociales,

urbaines, architecturales.

pour cela beaucoup d'urbaniste s'interesse sur la fagon dont les utilisateurs pergoivent et

organisent I'information spatiale alors qu'ils se deplacent dans une ville, et parmi ces urbaniste

on peut cit6 K.Lynch , Bailly, Panner, G.Cullin et C Sitte.

Selon Kevin Lynch:

Urbaniste et universitaire americain, Kevin Lynch fut professeur au MIT et participa en

qualit6 de conseiller d plusieurs projets d'amdnagement aux Etats-Unis, dont le projet de

remodeldrent du centre de Boston. Par son ouvrage fondateur , Lynch refonda la l6gitimite de

I'analyse visuelle du paysage urbain, d un moment ou la pratique urbanistique 6tait

essentiellement fond6e sur l'analyse fonctionnelle de l'espace. Dans d'autres ouwages, Lynch

explore la presence du temps et de l'histoire dans l'environnement urbain (What time is this

place'l,1972), et I'exploitation des perceptions et des valeurs humaines comme nouvelle base

de conception pour un urbanisme meilleur (Good City Form, 1984).

Kevin Lynch a 6te parmi les premiers auteurs ir s'intdresser d la perception de l'espace urbain

et demeure une ref€rence en la matidre. Dans < L'image de la cit6 >, il examine la qualitd

visuelle de la ville am6ricaine, et notamment des cas de Boston, de Los Angeles et de Jersey

City, en 6tudiant la repr6sentation mentale de la ville chez ses habitants. D'un point de vue

m6thodologique, Lynch effectue des entretiens avec un petit nombre d'usagers de l'espace

urbain, leur demande de produire un croquis du plan de la ville, de decrire en d6tail un certain

nombre de trajets d travers la cite et de faire la liste, accompagnde d'une brdve descriptio4

des parties de la ville qu'ils considdrent €tre les plus caract6ristiques. Par ces entretiens,

Lynch essaye de ddriver les images mentales des villes produites par les individus et les

6lements constitutifs du paysage urbaiq paysage qu'il interroge suivant les critdres de

lisibilit6, d'identite, d'orientation, et de m6morisation. La lisibilitd est definie par Lynch de

fagon trds pragmatique: c'est la clart6 du paysage, la facilit6 d'identifier les 6l6ments de la

ville et de les structurer en un sch6ma cohdrent. Cette clarte permet d'abord de s'orienter,

grice aux indications sensorielles et aux souvenirs, assurant ainsi la "s6curite emotive" des

habitants. Ainsi definie, elle est differente de la lisibilitd recherch6es par les architectes de

13





Chapitre II: les a proches erce tuelle

l'dcole de la typo-morphologie urbaine (Caniggia et Maffei 1979), qui insistent davantage sur

le lien des formes urbaines observables avec les processus historique ayant contribud ri les

fagonner au cours du temps. Il est d'autre part wai que la lisibilit6 d'une forme urbaine pour

Lynch contribue 6galement d foumir un sens, permettant l'6laboration de sytnboles et de

souvenirs collectifs. En cela elle peut rejoindre davantage les preoccupations de I'ecole typo-

morphologique.

Au deli de la seule lisibilite pratique, pour Lynch la forme urbaine doit 6galement 6tre

identifiable par ses caracteristiques qui la rendent unique et ce sont pr6cisement ces

caractdristiques qui permettront aux individus et aux groupes sociaur de se l'approprier pour

lui donner une signification 6motive et affective. Lynch cr6e alors le concept d'< imagibilitd >

des formes urbaines, qui conespond d leur capacite d provoquer une image chez l'individu et

par ldL faciliter la creation d'images mentales collectives. Une ville avec une forte imagibilitd

permet d l'observateur de la percevoir comme une structwe fortement continue, comme un

enchainement coh6rent d'objets distinctifs qui entretiennent des relations claires avec d'autres

objets. Au-deli des filtres subjectifs, la morphologie, la forme physique de la ville joue alors

un r6le fondamental dans la production de l'image pergue i travers cinq types d'el6ments

constitutifs du paysage urbainr2: les voies, les limites, les neuds, les points de repere et les

quartiers.

Les voies

Les voies sont des el6ments lin6aires du paysage urbain permettant l'organisation du

mouvement. Rues, trottoirs, sentiers, lignes de transport en commun, voies ferrees, les voies

sont susceptibles d'otre parcourues physiquement par les pietons-observateur et

6ventuellement par diffdrents types de v6hicules. Elles se structurent en reseaux et couvrent

l'ensemble de I'espace urbain. C'est en premier lieu en parcourant le r6seau viaire que les

individus pergoivent le paysage urbain. M€me du seul point de vue de la perception du

paysage urbain, les differentes voies d'une ville peuvent 6tre hi6rarchisees. Il ne s'agit pas

seulement d'une question de gabarit: le rdle de chaque voie dans la structuration du paysage

urbain est egalement une fonction de sa frequentation (m€me si les recherches plus r6centes

de l'ecole de la syntaxe spatiale montrent que ces fr6quentations sont souvent ddjd une

consdquence de la configuration du reseau viaire). La manidre dont un parcours s'offre ii la

12 K Lynch, L'image de la citi, Dunod, Pans, 1969,232 p
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L'imagibilit6 des voies s'accroit grice ri plusieurs qualitds : leur continuiG (de la chaussee, de

la largeur, du nom), leur direction (la pente, les gradients d'intensit6 d'utilisation ou

d'anciennet6, un bdtiment typique d'un c6t6, l'existence de points de repdre aux extrdmit6s,

etc. permettent de diffdrencier les deux directions d'une voie), leur 6talonnage (des points de

repere secondaires permettent de se situer le long de la voie), les relations g6ometriques

definies avec les autres voies (les rues changeant graduellement de direction qui, comme ii

Boston, commencent en parallele et terminent en se croisant perpendiculairement sont

particulierement d6sorientant pour le pi6ton ; de m€me, les chemins souterrains du m6tro ne

d6finissent pas des relations geom6triques claires avec les voies en surface), la clarte des

intersections (ot sont prises les ddcisions d'orientation). D'autres particularites peuvent

compter dgalement pour l'imagibilite d'rme voie, comme la largeur du champ visuel qu'elle

permet ou les qualites kinesthesiques donnant une impression de mouvement (dans un virage

ou une mont6e).

Les limites sont dgalement des 6l6ments lindaires du paysage urbain, susceptibles d'6tre

parcourus visuellement et qui constituent le bord d'6lements surfaciques. Ce sont des

6l6ments naturels ou antkopiques, qui forment de v6ritables ruptures d l'intdrieur de la ville :

rivages, tranch6es de chemin de fer, murs, etc- Parfois, une limite peut coincider avec une

voie, separant des sous-espaces urbains clairement identifiables. Les limites les plus claires

sont celles qui sont fortement perceptibles et qui representent une forme continue (m€me la

limite entre le front b6ti et la for€t peur contribuer ri structurer le paysage urbain quand elle est

clairement definie). Pour qu'elle soit bien ressentie dans le paysage, une limite n'a pas d 6tre

n6cessairement infranchissable ; dans les faits, la limite agit souvent comme une couture qui

r6unit plut6t qu'une barridre qui s6pare. Les limites les plus fortes entres les quartiers sont

celles qui sont visibles, continues, impen6trables : tels les fronts de mer ou de lac (comme d

Chicago) et les rivieres. La perception et la visibilit6 d'une limite peut etre augment6e en en

rendant la forme continue, en en diff6renciant les deux c6t6s (par des mat6riaux, des

plantations contrastees).
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lue (perception de l'ext6rieur) et toutes les rues qui sont possibles d partir de ce parcours

(perception de l'interieur) se combinent pour determiner l'importance du parcours dans la

constitution du paysage pergu.

Les limites
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Les quartiers

Les quartiers sont des 6l6ments surfaciques de la ville, caract6risds par un certain degr6

d'homogdn6it6 (perceptive, fonctionnelle, etc.) et permettant d l'usager d'avoir la sensation

d'entrer, de sortir ou d'6tre dans un espace. Ce sont des zones clairement identifiees d

I'interieur des villes. Zones 6tendues avec des caract6ristiques intemes qui leurs sont propres,

ce sont des unit6s th6matiques, cr6es par les particularitds typiques qui sont reconnues et

repr6sentees par les habitants sous forme d'images. Les typologies et les styles architecturaux,

les caracteristiques sociales et ethniques des habitants, les specialisations fonctionnelles, les

couleurs, les ambiances, peuvent tous contribuer ii ddfinir un quartier pergu et reconnu dans la

ville. A Boston, c'est ainsi d'abord la force thematique des diff6rents quartiers qui constitue

l'6l6ment fondamental de l'image de la ville, suppldant l'absence de clart6 de la voirie.

Lynch remarque 6galement l'existence d'une sous-catdgorie de nceuds pour lesquels la

concentration d'6lements caracteristiques (d'un point de lue architectural, fonctionnel ou

autre) l'emporte sur la convergence des voies : les < noyaux >. Ces demiers sont ainsi presque

des elements surfacique d l'etendue spatiale trds limite et constituent souvent un 6lement de

centralit6 pour les el6ments surfaciques plus vastes qui sont les quartiers.

t6

Les neuds

Les nceuds sont des 6l6ments ponctuels dans la perception du paysage urbain. Ce sont des

jonctions de voies ou l'on doit prendre des d6cisions (de direction notamment, mais aussi de

mode de transport, comme dans le cas d'une station de metro ou d'une gare). Les contraintes

de la prise de decision rendent les usagers de l'espace public plus attentifs, et donc plus

sensibles, aux 6lements places d c6te d'un nceud. Plusieurs facteurs contribuent d l'imagibilit6

d'un nceud: sa forme (bifurcation, croisement, etoile, etc.), la clartd des liaisons entre les

voies et la force visuelle des bdtiments et des autres 6l6ments architecturaux (monuments,

mobilier, etc.) qui marquent le nceud. Certaines places emblematiques des villes italiennes,

comme Saint Marc ri Venise et celle de la cath6drale i Florence, constituent des exemples

remarquables de nceuds i forte imagibilit6, mettant savamment d contribution les points de

repere architecturaux (clocher, 6glise, palais) dans leur structuration visuelle.
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Les points de repire

Les points de repdre sont d'autres 6lements ponctuels du paysage urbains. Leur nature peut

etre tres varide : un batiment remarquable, un 6l6ment vdgdtal singulier, un monument, un

equipement technique, ...Comme le nom l'indique, ces 6l6ments permeftent i l'usager de se

situer (au moins de fagon relative) et de s'orienter dans l'espace urbain.

L'6chelle d'action d'un point de repire doit prise en consid6ration. Certains points de repere

peuvent structuer un secteur ou une ville entidre. Il s'agit d'dlements visibles depuis une

grande partie de I'espace urbain (comme un el6ment orographique, une architecture verticale

se detachant nettement du bdti environnant, etc.). D'autres ont une valeur plus locale, servant

d marquer un neud ou rythmer un parcours. Pour Otre clairement identifiable, m point de

repere doit ressortir clairement de son environnement: par sa forme, par son style, par ses

dimensions, par ses mat6riaux, par ses fonctions uniques, le point de repere doit marquer un

contraste avec les 6l6ments qui l'entourent.

Aux points de repere reconnus par l'ensemble de la population urbaine, se r4ioutent d'autres

points singuliers relev6s par chaque individu. Chaque usager de I'espace public tend ainsi d

remarquer les elements prds des points de decision qui ponctuent son quotidien: une

devanture de commerce, un 6l6ment vegetal autrement insignifiant, une adresse connue, une

alliche lumineuse peuvent devenir ses reperes du paysage de la mobilite quotidienne. Selon

Lynch, l'analyse du paysage urbain collectivement pergu ne pourra pas prendre en

consid6ration cette multitude de points singuliers. Lynch analyse en revanche la distribution

spatiale des points de repdre (dilution dans l'espace urbain ou regroupement en grappes) et

leurs relations avec les autres 6lements du paysage pergu (notamment les nceuds et les voies).

La reconnaissance de la part des usagers de la structure spatiale d'ensemble marquant l'espace

urbain assure l'efficacit6 fonctionnelle des points de repdre (en termes d'orientation) et la

securitd 6motionnelle des usagers.

L'interaction des 6l6ments du paysage urbain et les pr6conisations

d'am6nagement

Les cinq types d'd16ments ainsi identifi6s interagissent dans la d6finition du paysage urbain

perqu par l'usager. Le r6sultat final 6tant tant6t un paysage remarquable d forte imagibilitd,

tantdt un paysage confus, difficilement lisible et m€me d6sorientant pour ses usagers.
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Chapitre II: les approches perceptuelle

Lynch propose dgalement un urbanisme volontaire, susceptible de manipuler de fagon

delib6ree les formes physiques de la ville ii des fins sensoriels. L'objectif est de recomposer

les diffdrents elements perceptibles du paysage urbain pour en renforcer l'immagibilit6, aux

diff6rentes 6chelles. L'6chelle m6tropolitaine, de la grande agglomdration dans son ensemble,

est celle qui pose les d6fis les plus redoutables: sa perception s'effectue principalement d

partir de modes de transports motoris6s et le long d'axes de deplacements rapides (autoroutes

urbaines, lignes fen6es), sa lecture est fragment6e et relativement difficile d cadrer, sa

composition s'apparente plus d celle d'une session de jazz que d celle drune partition de

musique classique. Les 6l6ments structurants du grand paysage (rivage, topographie) devront

6tre mis d contribution pour composer de fagon lisible le patchwork de la grande metropole

modeme. Une hidrarchisation claire des centralit6s (centres principaux / centres secondaires)

pourra dgalement aider d une perception d'ensemble de l'espace m6tropolitain. Aux dchelles

plus traditionnelles du quartier ou d'un secteur urbain, la composition du paysage pergu

pourra 6tre guid6e par les principes de singularit6 de la silhouette, de simplicit6 de la forme,

de continuitd des limites, de dominance visuelle (d'un element architectural ou d'une

activitd), de differenciation directionnelle, d'articulation du champ visuel (notamment en

prdvoient des ouvertures de ty,pe panoramique), de conscience du mouvement et, finalement,

de mise en exergue de ddnominations et de significations, caracteristiques non physiques qui

peuvent renforcer I'identitd des lieux et, indirectement, leur perception.
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Cha itre II: les approches perce tuelle

Selon A. Baillyl3:

Le processus perceptif est l'ensemble des moyens et des facteurs qui permettent ii chaque

individu d'6laborer des images et des repr6sentations mentales de l'espace. On met donc ici

I'accent sur trois points importants. D'une part, la perception de l'espace n'est pas la realite

gdographique, tangible, mais elle est n6cessaire d son appr6hension: c'est un acte cognitif,

permettant d'accdder d la connaissance et d la comprehension voire ii l'exploitation du monde.

D'autre part, la perception s'appuie sur ce qui nous parait rdel, notre exterieur, notre

environnement, pour en forger une interpr6tation et en concevoir une image pergue. Enfin, la

perception de l'espace est un processus bien connu et 6tabli de filtrages successifs du r6el, qui

a 6te formalis6 par A. Bailly dans son ouvrage fondateur < La perception de l'espace urbain >

et qui conduit progressivement d passer d'une rdalitd objective d une perception diverse et

subjective.

la perception du paysage de maniere globale sans egard au decoupage en diflerentes phases.

La th6orie de I'image est i la base du processus de perception. En effet, le paysage reel 6tant

trop complexe, I'homme le ramene a une construction mentale simplifier qui sert dans un

premier temps d compren&e ce reel, et d'agir ensuite en consdquence. Il s'agit maintenant de

comprendre comfllent cette image est construite.

dans le processus de perception des paysages, l'homme intervient d'abord biologiquement A

travers ses sens. Il rev6t ensuite I'information ainsi regue d'une signification, elle-m€me

fonction de sa personnalite et de son milieu socio-culturel.

Sch6ma I : Formation dc l'image

proposi par I.M Dohenl' sur la formation dc I'imagc. Cit6 par $*-B,.ailh'. << perception dc l'espacc

urbain >>.Q9.9-it : p.29

A. Bailly

a dressd

Frcteurs cuhur€h

R6alit6 lnform.tion

Factaurs
prychologiqur

13 Bailly, A., 1977, La p€rception de l'espace urbain :les concepts les mAthodes d'6tude leur utilisation dans la
recherche g6ographique, Thdse de Doctorat d'Etat, universit6 de Paris lV, Lille, 2 volumes 710 p. +90 p.
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Chapitre II: les approches perceptuelle

un schdma pour mieux expliquer le processus de perception (Schema 2). Dans ce sch6ma, on

voit clairement les liens entre l'espace rdel, objectif et physique, et ses significations

symboliques, construites i partir de lui: il y a donc bien une interaction entre Ia realite et la

peroepdon. Le schema simplifid montre que, en partant de ce qui est r6el, I'individu se

construit une image mentale de la rdalite, des paysages et des territoires vecus, grice d ses

connaissances, son education, ses valeurs, son identit6, ses mdmoires, ses jugements

esth6tiques, son appartenance sociale, ses facult6s de re-mdmorisation, de reconnaissance,

d'interpretation et d'6valuation, et ses diff6rents sens. Ces impressions sont construites A

partir de differents filtres : culturels, sociaux, dconomiques et psychologiques. Tout ceci fonde

un moddle simplifid de la r6alite, qui constitue la repr6sentation ou la perception de la realite

spatiale. Les repr6sentations diffdrent d'un individu d l'autre, puisque l'environnement, le

bagage intellectuel, l'humeur du moment, le sexe, l'dge... sont autant de parametres qui

conditionnent la percepfion que peut avoir un individu de son espace. Ce sch6ma est

important pour la compr6hension de la ville. Comme le pr6cisent Moles et Rohmer

, << l'espace n'existe qu'd travers les perceptions que l'individu peut en avoir, qui

conditionnent n6cessairement toutes ses rdactions ulterieures... >.

En effet, les images mentales produisent des sensations qui construisent un puissant lien entre

l'individu et son milieu, ce qui favorise la frequentation et l'appropriation de l'espace voire

mOme son identification.

Ces quelques principes de la perception de l'espace p€uvent Ctre appliques au cas de l'espace

urbain. Le paysage d'une ville se manifeste sous plusieurs aspects: sa realite physique (tissu

urbain, cadre bdti, espaces publics...) et sa dimension immaterielle (les diffdrents

comportements et pratiques de la population, son mode de vie...). Leur prise en compte

simultande est une condition prdalable d toute etude ou analyse : les repr6sentations wbaines

sont donc aussi importantes que l'espace physique
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T
lmage r6siduelle

Filtre code des communication

Filtre sensoriels

Toucher Voir Entendre
Sentir

information

information non
per9u

L r6el indirectement connu

16el paysage

Sch6ma 2 : processus de perception

A.Bailly << perception de I'espace urbain >>. Op Cit.p 30

moddle simplifi6

du r6el

r6el v6cu

memolre

information regu

<---------|
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Facteurs culturels,

6conomique
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Ainsi, soumise aux sens de l'individu (vue, ouie, toucher, odeur), la perception urbaine se

construit aussi en relation avec l'identit6 de l'individu: ses exp6riences, son histoire, ses

compdtences, sa m6moire, c'est-d-dire son identite personnelle ; ses connaissances, sa culture,

son savoir, ses coutumes qui concement son identit6 sociale et culturelle dans la ville. Par ces

6l6ments, des repr6sentations, des images, des symboles particuliers se d6finissent et

permettent d'identifier, d'interpreter, d'6valuer, et surtout de s'approprier et de pratiquer la

rdalite citadine.

Dans les 6tudes urbaines, la prise en compte de ces 6l6ments subjectifs s'est orientee vers

deux directions. D'une part, avec un regard sociologique, anthropologique et surtout de

psychologie sociale, on s'int6resse souvent aux representations spatiales des individus et des

groupes, aux liens de cause d effet entre les logiques spatiales pergues et v6cues d travers les

expdriences sociales et spatiales et les actions humaines pratique, attachement, appropriation,

en se centrant sur les aspects de territorialit6 comportement spatial d'attachement et de

d6fense d'un territoire, defini en large partie par les representations spatiales ou sur

l'dvaluation de la distance pergue. L'analyse des m6canismes d la base de la production des

carte mentales, c'est-d-dire des repr6sentations subjectives que les individus et les groupes

dessinent pour un espace donn6, rentre dans cette direction de recherche. Les cartes mentales

montrent comment la perception des usagers filtre et ddforme l'espace physique de la ville.

Dans ses recherches sur la perception de la ville de Strasbourg, C. Cauvin (1984) observe

ainsi le caracGre non-euclidien de la reprdsentation subjective de l'espace urbain. Des

distorsions des configurations et des distances de la ville y apparaissent. Celles-ci sont

fonction de la frequence des d6placements des sujets dans les diffdrents lieux de la ville, et

donc des expdriences individuelles. Ces recherches sur la ddformation des espaces pergus ont

dgalement des implications en termes de fonctionnement des espaces urbains. La fagon dont

l'espace est pergu est ainsi un dldment cle de la prise de ddcision individuelle en mati&e de

fr6quentation, de migration r6sidentielle ou de ddplacement.
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Selon Camillo Sitera, Gordon Cullenls et Philipe Pannerail6 :

La sdquence visuelle est une approche d'analyse de la perception visuelle des espaces urbains,

ax6e sur la reconstruction, par le dessin, la photographie ou la vid6o, de la succession

d'images qui se d6voilent d l'observateur qui se ddplace dans la ville. L'approche est

directement empruntee des techniques du cin6ma mais peut 6galement puiser dans la

theorisation de la vision de l'espace en peinture comme en architecture, depuis la Renaissance

et, en passant par les 6ges baroque et romantique, jusqu'aux r6flexions sur la perception des

espaces urbains proposees par C. Sitte.

Le premier auteur d avoir clairement codifie l'analyse des sdquences visuelles est l'architecte

anglais Gordon Cullen. Dans son ouvrage fondateur, Townscape, Cullen propose le terme de

vision s6rielle pour la repr6sentation, par le biais de croquis, de la succession d'images

perceptibles par le pieton en deplacement dans l'espace public d'une ville. Par cette

technique, Cullen souhaite renouveler l'approche des analyses morphologiques des villes,

jusqu'd ld basdes essentiellement sur l'analyse bidimensionnelle des plans. Cullen souligne

comment le moindre 6cart dans l'aligrrement ou bien une petite projection ou recul en plan ont

des r6percussions dnormes dans la troisidme dimension. En m6me temps, et contrairement aux

representations classique des architectures en perspective, la vision du pidton evolue au 916 de

son exploration de l'espace urbain. Dans cette exploration, les paysages pergus parlent d

l'observateur avec un langage particulier, perceptif et symbolique, fait d'ouvertures et de

fermetures du champ visuel, d'exposition ou de devoilement partiel au regard des 6l6ments

architecturaux, d'invitations d l'exploration ou de r6pulsion, etc. Fortement inspire par la

perception des paysages traditionnels des petites villes anglaises, Cullen m6lange dans son

ouvrage des exemples pratiques avec une lecture plus th6orique et conceptuelle, quoique

toujours qualitative, des cas de figure concrets. Souvent sa lecture devient po6tique, donnant

une signification symbolique aux differents 6l6ments de la perception.

L'architectes frangais Ph. Panerai, op6rationnalisent I'approche des s6quences visuelles

proposd par Cullen. Ils soulignent 6galement, conformement aux analyses de K. Lynch,

comment l'utilisation accrue de la voiture change la fagon de percevoir le paysage urbain. Les

sdquences visuelles du pi6ton, caractdris6es par une certaine hauteur de vue et une certaine

1{ Sitte C., 1996 (1889), L'art de bAtir les villes, Seui[, Paris, 188 p.
15 Cullen G., 1996 (1961), The Concise Townscape, Architectural Press, Oxfor4 new ed, 200 p.
16 Panerai Ph., Caslex J., Dspaule J.-Ch., 1997, Formes ubain€s : de l'ilot i la bane, Parenthdses, Marseille, 195 p.
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lenteur de d6placement, doivent alors €tre 6tudiees en m6me temps que les successions

d'images qui s'offrent ii l'automobiliste, en rapide succession, lors de ses d6placements.

Ces auteurs apportent egalement davantage de prdcision d la d6finition des conceps de

I'analyse des successions visuelles. Pour un observateur progressant selon une direction

d6termin6e, un parcous ou un trajet que I'on aura decid6 d'6tudier, peut se d6couper en rm

certain nombre de sdquences, chacune constitude par une succession de < plans > dans lequel

le champ visuel est determind d'une fagon constante ou subit des modifications minimes. Ce

( plan > est susceptible d'Otre caracteris6 objectivement, tout comme le passage d'un plan d

I'autre. La m6thode de Panerai, Depaule et Demorgon permet d'introduire un v6ritable

langage base sur les notions de plan et de sequence.

Pinon foumit une bonne synthdse de l'approche de la sdquence visuelle dans l'analyse des

espaces publics. Il relie la methodologie de la sequence visuelle d la tradition plus g6nerale de

I'analyse pittoresque, puisant ses racines dans les travaux des architectes anglais et allemands

depuis le XXdme siecle. Pour Pinon, la demarche du townscape, ou lecture pittoresque, vise

ir mettre en correspondances des formes caract6ristiques relevables sur plan avec la perception

qui peut en avoir le pidton qui explore l'espace urbain : une rue qui toume peut ainsi 6tre mise

en relation avec une ddcouverte progressive des architectures qui sont au bout du chemin.

D6finir les plans

Il s'agit d'isoler dans une s6quence des < tableaux > qui sont des dispositions sch6matiques et

codifiees du paysage. Chaque plan permet d'exprimer une configuration particulidre pour le

paysage urbain pergu : symetrie/dissym6trie, ouvert[e/fermeture du champ visuel,

concavitd/convexit6 des formes dominantes, etc. (voire images ci-dessous). Ces definitions

generales p€uvent se combiner avec d'autres facteus constitutifs du plan, tels que les parois

lat6rales et le r6le du parcours dans l'acheminement vers le point de fuite, comme r6sumd

dans le tableau suivant.

Ddfinition 96n6rale Odnnmon des parois latdrales Rdh dans l'achemioemenl vers le
poi'lt defu eeatl{eh

- sym6trieldssyrndtrie

- bomage htdral/ bo.nage axid

- owerlureilenrpture

- concavit6/ @nvexitd

- d6coup4e ve rticalihorizontal

- d€r profil

- relation ente les deux faces

- ddr6ren ce/'n dill6rence
,cornpdttion

- rdbdcissernent

- dSflexim ql renvoi
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HIERARCHIE ISOLEE - HIERARCHIE CONFRONTEE
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Le passage d'un plan d l'autre peut se faire de manidre continue et progressive, avec la

superposition de deux plans dans une partie du parcours. Il peut, au contraire, 6tre une

succession de ruptues entrainant une modification du champ visuel au cours du d6placement.

On peut considdrer comme pittoresque I'accumulation de plans di{ferents avec des ruptures

assez fortes sur une distance assez courte. En revanche, pour produire une s6quence avec des

effets monumentarx, on procdde d une succession de plans assez lente (avec, par ailleurs, des

caract6ristiques de sym6trie, d'axialite propre i certaines 6poques).

D6finition d'une s6quence

Plusieurs plans enchain6s et portant sur les m6mes 6l6ments du paysage urbain, constituent

une s6quence. Pour changer de s6quence, une rupture est n6cessaire, li6e d un changement des

6l6ments pergus ou de la fagon de les percevoir (profondeur de la vision, direction du regard,

etc.). Inspiree du cin6ma, la s6quence visuelle correspondrait alors au plan s6quence de

l'action filmique. Pour construire une s6quence A partir de plusieurs plans, on peut :

regrouper une suite de plans lies au m6me objet : les reperes et les monuments jouent

alors un r6le primordiale et la s6quence se definit d partir d'eux (sequence d'approche,

s6quence d'acces). Il en est de m€me s'ils sont eloignds.

6a Ddfe'erce

Regrouper les plans en fonction de leur parente dans les caracteristiques de

composition visuelle et introduire des coupures au moment of I'on passe d'une famille
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de plan d une autre. La pr6sence d'indices ou d'un repdre mineur favorise parfois la

determination de la coupure.

Parfois la succession des plans s'acc6ldre ou se ralentit au sein d'une sequence et contribue d

la mise en valeur des espaces ou des 6l6ments situ6 en fin de sequence. Quand il y a des

modifications du champ visuel (souvent en rapport avec la topographie du parcours qui

influence dgalement le rythme de progression), il se produit un ( suspens ), une mise en scdne

de plusieurs sens. C'est le cas, par exemple, de I'approche d certaines 6glises de pdlerinage, et

notamment d celle de Lourdes. Au contraire, la progression peut se faire dans le

<< monumental>, I'issue de la s6quence 6tant connue de loin et mise en scdne dans une lente

progression ou les modifications du champ visuel amplifient les effets monumentaux (c'est le

cas des avenues conduisant au ch6teau de Versailles ou de la Via della Conciliazione menant

d Saint-Pierre de Rome).

Comme dans un film, les s6quences picturales de l'espace urbain transportent l'observateur

dans la scdne. Toutefois, des critiques ont 6t6 formul6es sur cette m6thode, notamment sur le

caractdre pr6tendu objectifde la perception visuelle de la sequence et sur sa capacite d devenir

un veritable outil d'aide d la decision pour la composition urbaine. Effectivement, plus que

fournir des prdconisations d'am6nagement, l'analyse des plans et des sdquences visuelles

permet d'aiguiser la reflexion sur la perception des espaces urbains. Dans une d6marche de

projet, grdce aux simulations num6riques, elle permet de presenter les intentions des

concepteurs par une reproduction relativement realiste (quoique toujours abstraite et

conventionnelle) de la perception visuelle des amenagements pr6conis6s.
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3.4 Carte de synthise historique :
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Chapitre III: Analyse de cas d'Etude

Figure 32 :la carte de 3"*" fait urbain romaine

Troisieme d6doublement. Extension vers le sud. L'extension de la ville vers I'est en suivant les

axes ( CARDO - DOCUMANUS ).

3.3 Epoque colonial :

Figure 33 : la carte de l'6poque coloniale

Le projet de DEMONCHY, l'extension vers le nord-ouest par la construction de l'ilot

industriel , etLa construction d'une cit6 de regroupement oued Merzoug au sud .
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Figure 31 : la carte de 1"' fait urbain romaine

Tipaza romaine s'est implante sur le promontoire central , avec une Edification d'une enceinte

structurde par deux axes CARDO-DECUMANUS perc6e par deux portes, L'intersection des

deux axes determine le torum
- 2"-" fait urbain ville civlle 145-147 aprds J C

Figurc 31 : 18 crrte de 2"' fait urbain romaine

Le changement du trac6 ( CARDO-DECUMANUS ) avec I'extension de la ville vers I'ouest

et l'edification des constructions publiques .
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Chapitre III: Anal se de cas d'Etude

Les sites archdologiques de Tipaza avec ont 6te classe sur la liste du patrimoine mondiale

de l'humanites le 17 d6cembre 1982 , selon les critdres III et IV de la convention

intemationales du patrimoine mondiale 1972, qui correspondant respectivement :

Le critdre III '. Tipaza apporte un temoignage exceptionnel sur les civilisation punique et

romaine maintenant disparu .

Le critere IV : les vestiges architecturaux et archeologiques de Tipaza refldtent de maniere

significatives les contacts entre les civilisation indigdnes et les vagues de colonisation

punique et romaine entre le M sidcle avant J.-C.

Le site rev€t aussi une singularite g6ologique , ecologique , historique et de la culture agtaire

qui sont intdgrds dans un milieu naturel de fagon a former une entite representative

Ce sont les critdres selon lesquels ce site est porte sur le site du patrimoine mondiale du

I'humanit6 .

3. Historique de la ville de Tipazar8 :

3.1 Epoque punique :

@
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Figure l0: ls csrte de l'€poque punique

Phase d'installation des deux dtablissement avec un petit comptoir commerciale

3.2 L'6poque romaine :

- 1'" fait urbain ville primitive 46 aprds JC

18 Direction de la culture de la wilaya de Tipasa, (d6cembre 20 lO) : ( presentation des conclusions de l'dtude
du PPMVSA de Tipasa >.
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Chapitre III: Analyse de cas d'Etude

D6limitation du p6rimitre de protection PPMVSA :
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Chapitre III: Analyse de cas d'Etude

2. Pr6sentation de site archSologiques de Tipaza :

Tipaza, la ville libyco-punique et romaine par excellence , jouit d'une situation strategique et

privildge dans le bassin mediterraneen . situee d 70 km d I'ouest de la capitale algerienne

Alger. elle occupe sur le littoral un site verdoyant au climat doux et salubre . gr0ce d ses

infrastrucfures d'accueils et de loisirs , elle se prdsente aujourd'hui comme la premiere vitrine

culturelle et touristique en Alg6riel7
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Figure 28 : situation de la ville de tipaza dans I'Alg6rie
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Le site de Tipaza regroupe I'un des plus extraordinaires complexes arch6ologiques du

Maghreb.

Il constitue un t6moignages significatif pour I'etudes des contacts entre les civilisation

indigdnes et les d6f6rents vague de colonisation du vte siecle avant J.-C. I est composer de

deux grand parcs est et ouest et un mausolee royale . Le premidre situ6e d I'entrde de la ville

actuelle , d droite de la route qui vient d'Alger , correspond d une grands ndcropole et une

basilique funeraire et sainte salsa .

Le seconds situe d la sortie de la ville actuelle , regroupe un grande nombre des monument .

En fin . Le mausolde royal appeld << tombeau de chr6tien >> sur le plateau du sahel

occidental d'Alger d plus de 285 m d'altitude , d l1 km de la ville detipaza .

17 Direction de la culture de la wilaya de Tipasa, (d6cembre 2010) . < prdsentation des conclusions de l'6tude
du PPMVSA de Tipasa >.
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Chapitre III: Analyse de cas d'Etude

L. Introduction :

Dans ce chapitre de la recherche nous essayerons de proposer une analyse et des m6thodes

d'integration de la dimension visuelle dans le PPSMVSA a travers une etude historique et

visuelle.

Le choix de ce cas d'dtudes n'est pas fortuit, les el6ments major qui ont guid6 notre r6flexion

vers ce site monumentale :

- L'importance de t6moignage qu'il porte : le site archeologiques de Tipaza est inscrit sur la

liste du patrimoine mondiale de I'humanite depuis 1982 , malgre tout ce la I'int6gration du site

arch6ologiques n'est pas fait au sens moderne .

- Le site soufre des difficult6s de gestion et de conservation en I'absence des outils

r6glementaire et des recommandations.

Nous 6laborent ce travail en deux grands moments :

- Analyse historique qui permettre de voir I'importance de ce site historique qui englobe des

nombreuses civilisations qui ont pass6 et laiss6e des traces remarquables jusqu'a aujourd'hui.

- Proposer une m6thode d'analyse pour compl6ter les instruments existant de protection des

sites arch6ologiques.
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Le parcoure nrsronque: ra rue E UUKH IAUH uJtLALt
A travers les analyses s6quentielles, notre site d'intervention a 6t6 divisd en fonction des diff6rentes s6quences resse

1

point de depart:

-Le choix du point de repert est au
fonction de notre d6placement car on
a ddplacl part bus alors I'arrCIt de bus
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--a

-Large champ de vision de part et d'autre.
-Faible densit6 de construction.
-A droite un mur de cloture donne sur Ie parc arch6ologique Ouest et
ouvert vers la mer.
-A gauche on trouve des nouvelle construction moderne avec un gabarie
de R+3.
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Sequence 02:

-Large champ de vision de part et d'autre,
-Aucune construction I'espace est occupd par les ruine romaine
-A droite un mur de cloture donne sur [e parc arch6ologique Ouest et ouvert vers la
mer.
-A gauche un autre mur de cloture qui donne sur une petite partie des ruirre .
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I

-Caract6ris6 par des construction basse en RDC en majoritd avec quelque

exception en deux niveaux avec des toifure varier '

-Une faible densit6 des construction sur le cot6 nord des la rue

-A droite une rang6 de restaurent ouvert sur le port avec une placette c'est la

placette du Port
-A guuche un parking rnal organisd et un grand 6meuble de la surt6 de wilaya '
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-Caract6ris6 par des construction basse en RDC en majoritd avec quelque
exception en deux niveaux avec des toifure varier .

-Les constructions sont alignd tout au long de la s6quence
-Les constructions contien des boutique pour le commerce
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-Route pietonne .

-un espace reserv6 poul la vente des article artisanale.

-Une s6rie des restaurent
-cest une sequence a caract€re touristique et comrnercial au m0me ternps
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