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Bonillo J. L., Contribution a une histoire critique du projet architectural et urbain, These d'H.D.R., Laboratoire JNAMA, 

E.N.S.AMarseille, (Mars 2011) 
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Devillers, Ch.,« Le projct urbain », in Architecture : rcchcrche ct action, Aclal du colloques de, 12 ct 13 man 1979 i Mancillc/Pa!.is 
des Congres, Paris, Ministere de l'Environnement el du cadre de vie, CERNENSBA. Concemant cet auteur, voir egalement: Devillers, 
Ch., Pour un urbanisme de projet, mai 1983 ; et Conferences paris d'architectes, pavillon de l'arsenal 1994 -Christian Devillers, Le 
proiet urbain, et Pierre Riboulet, La ville com.me oeuvre, Paris, ed. du Pavilion de I' arsenal, 1994. 
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La problematique generale du master' Architecture et Projet Urbain' s'inscrit dans le cadre 
des etudes concernant le controle des transformations de la forme urbaine, au sein de 
l 'approcbe morphologique a la ville et au territoire. 
Elle s'insere dans le large corpus des recherches urbanistiques critiques sur le controle et la 
production des formes urbaines en reaction a l'approche fonctionnaliste de production de la 
ville des annees 1950- 70 qui recourrait aux modeles de I 'urbanisme modeme. 
Elle privilegie le fonds territorial comme fondement de la planification des ensembles 
urbains et support (reservoir, matrice affecte par des structures multiples) pour definir et 
orienter leur amenagement : les forces naturelles qui ont assure par le passe le developpement 
organique des villes seront mises en evidence pour constituer le cadre necessaire a la 
comprehension des rapports qu'entretiennent ces villes avec leur territoire. 
S'appuyant sur le considerable capital de connaissances produit et accumule au cours du 
temps par la rechercbe urbaine, la rechercbe urbanistique investit actuellement, d'une maniere 
particuliere, le domaine des pratiques nouvelles et des instruments nouveaux de projet ainsi 
que Jes nouveaux moyens de controle de l'urbanisation et de ses formes. 
Dans ce vaste domaine (de controle de I'urbanisation et de ses formes), le master 
'Architecture et Projet Urbain' souleve tout particulierement la problematique specifique de la 
capacite des instruments d'urbanisme normatifs et reglementaires en vigueur a formuler et 
produire des reponses urbaines adequates aux transformations que connaissent les villes dans 
leurs centres et peripheries. 
Les pratiques de l'urbanisme operationnel (a finalite strictement programmatique et 
fonctionnaliste) necessitent une attitude critique de la part des intervenants sur la viJle: c'est 
le projet urbain qui constituera l'apport specifique de l'arcbitecte dans la pratique plurielle de 
I'amenagement de la ville, correspondant a une nouvelle maniere de penser l'urbanisme. Le 
projet urbain devient alors un element de reponse possible pour la reconquete de la fabrication 
de la ville face a la crise de l'objet architectural et a la crise de l'urbanisme, devenu trop 
reglementaire. 
Plus qu 'un concept ou qu 'une grille de lecture historique des phenomenes urbains, la notion 
de projet urbain sera dans les annees 70 I'expression qui« cristallisera Jes divers aspects de la 
critique de l'urbanisme fonctionnaliste, et simultanement, celle qui exprimera la revendication 
par les architectes d'un retour dans le champ de l'urbanisme operationnel »1. 
Au cours de la decennie qui suivra, parmi les differents auteurs et theoriciens du projet urbain, 
Christian Devillers se distinguera sur la scene architecturale comme auteur - et acteur- dont la 
contribution epistemologique sur le theme du projet urbain sera la plus consequente '. 
Apres avoir rappele les principales qualites qui font la ville : sedimentation, complexite, 
perdurance des formes pour de nouveaux usages, etc., 

Devillers developpera trois aspects': 

I 

'ARCHITECTURE ET PROJET URBAIN' 

I 

1.1 INTRODUCTION A LA THEMATIQUE GENERALE DU PROJET 
URBAIN: 

I 
I 
I 



I 

4 Bonillo J. L., L'analyse morphologique et le projet urbain dans Intergeo-Bulletin, 1995, n° 118 I 
I 

3 
Interveation de Ch. Devillcn en Man 1979 au ooUoque intitul~ Arch.itcctnrc : Rcchc:n:hc ct Action au Palai, des Conp de Marseille I 
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I 

C'estI'altemative a l'urbanisme au travers de la notion de 'Projet Urbain', qui se definit en 
filigrane de l'ensemble de ces propos qui nous permettront de construire une demarche de 
substitution au sein de laquelle l 'histoire et le territoire constitueront les dimensions 
essentielles. 
Dans les faits, le projet urbain est aujourd'hui un ensemble de projets et de pratiques qui 
gerent notamment de l 'espace public et prive, du paysage urbain. 
« Sans refleter une doctrine au sens etroit du terme, l'idee de projet urbain renvoie cependant 
a un point de vue doctrinal qu'on s'efforce de substituer a un autre: l'urbanisme operationnel, 
et qui peut s'exprimer plus ou moins en fonction de seuils »4. 

Il s'agira alors, d'une part, de developper les outils de definition, de gestion et de controle de 
la forme urbaine et de reintroduire la dimension architecturale et paysagere dans les 
demarches d'urbanisme, et, d'autre-part, situer la demarche du projet urbain entre continuite 
avec Ies donnees de la ville historique et reference a I'experience de la modemite. 
Dans la demarche du master 'Architecture et Pro jet Urbain', le passage analyse-pro jet a 
constitue une preoccupation pedagogique majeure dans l'enseignement du projet architectural 
et urbain. 
Dans ce registre, on citera Albert Levy et Vittorio Spigai (1989] dans leur 'Contribution au 
projet urbain', qui privilegieront la dimension historique pour assurer le passage entre analyse 
et projet: la continuite historique devant permettre d'assurer la 'conformation' du projet a ( et 
dans) son milieu. 
Cette meme preoccupation est abordee par David Mangin et Pierre Panerai [1999] sous une 
autre optique : celle de la reinsertion des types batis, majoritairement produit par l 'industrie 
du batiment, dans une logique de tissus. 
L'histoire des villes, quanta elle, nous enseigne la permanence des traces (voieries, 
parcellaires ... ) et I' obsolescence parfois tres rapide des tissus. Il convient done a partir de la 
production courante d'aujourd'hui (types, programmes, financements et precedes constructifs 
habituels des maitres d'oeuvre moyens) de travailler dans une perspective nouvelle qui integre 
des l'origine une reflexion sur les evolutions et les transformations possible, d'origine 
publique et privee, Cette tentative d'actualiser les mecanismes et les techniques qui ont 

I 
I 

I 
I 

I 

• Le deuxieme aborde les methodes du projet urbain, et reprend en echo aux qualites 
de la forme urbaine traditionnelle, l 'idee de decomposition des temps et des acteurs de 
projets en fonction de deux echelles : celle de la definition du fragment urbain et celle 
de la conception de l'edifice. 

• Le troisieme s'attaque a la difficile question des logiques institutionnelles et 
procedurales. L'auteur se livre a une critique en regle de l'urbanisme operationnel et 
pointe l'absence de vision spatiale, I'abstraction du reglement par rapport a la notion 
traditionnelle de regle ~ une nuance qu' il illustre par I' evolution des notions 
d'alignement et de gabarit. 

I 
I 

• Le premier concerne une theorie de la forme urbaine : la ville consideree comme un 
espace stratifie, c'est-a-dire constitue de differents niveaux de projet correspondant a 
autant d' echelles spatial es (reseau viaire, ilot, unite parcellaire ... ) et de realisations 
relevant chacune d'acteurs et de logiques spatiales differents. 

I 
I 
I 
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Porteur du master 'Architecture et Projet Urbain' 
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I 

A travers le theme du projet urbain, les etudiants pourront alors proposer un territoire de reflexion 
et d'experimentation sur la ville. I 

• Le Projet Urbain et le developpement durable I 
• Le Projet Urbain et Jes Instruments d'urbanisme 

• Le Projet Urbain et les nouvelles centralites 
I 

• Le Projet Urbain en peripherie 

I 
I 

I 
I 

permis de produire les villes, debouche ici sur des indications tres pragmatiques et pratiques 
(traces, trames, dimensionnements, decoupage, terminologie ... ). 
L'objectif principal du master 'Architecture et Projet Urbain' s'inscrit dans une construction 
theorique qui fait de l'abandon de l'utopie de la ville fonctionnelle du mouvement modeme et 
de I' acceptation de la ville concrete heritee de l 'histoire, la reference essentielle de la 
demarche du master. La ville heritee de l'histoire est le contexte oblige d'inscription de 
I'architecture. En retour I 'architecture .... construit la ville. 
Le retour al 'histoire ne signifie cependant pas le rejet 'simpliste' de la modernite pour une 
attitude nostalgique envers la production urbaine ancienne : les productions architecturales et 
urbaines du X:Xe siecle necessitent en effet une plus large evaluation critique de leurs modeles et 
methodes, suscitant de nombreuses voies de recherche 
Au courant de I'annee universitaire 2014/2015 et parmi les differentes optiques a partir desquelles 
le projet urbain a ete aborde et developpe, on citera : 

• Le Projet Urbain en centre historique 

I 

I 
I 
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La definition de la centralite par certains architectes s'appuie plutot sur l'aspect 
morphologique. Pour cela, il est adopte le principe que : « Telle figure urbaine correspond a 
la sensibilite d'une epoque, attire les habitants et l'animation ... 11 importe, de toute 
facon, que les caracteristiques morphologiques soient distinctes, differenciant, sans 
desintegration, le lieu d'une animation particuliere et etablissent ses limites. » 6 Les lieux 
centraux constituent les espaces cles SUI lesquels les actions de la politique spatiale doivent se 
concentres, car ils concourent a structurer le territoire et a organiser les flux et les nouvelles 
implantations. C' est pour ce qu 'en agissant sur ces espaces dit les centralites, Jes politiques 
d'amenagement structurent egalement les zones d'influence de ces centres, et contribuent a 
reorganiser Jes espaces environnants. 

I 
I 

Cependant, pour saisir la notion de centralite faut passer au dela des criteres topologiques, 
les urbanistes introduisent en plus les caracteristiques d'occupation et la position du centre a 
jouer un role integrateur voire meme symbolique. On compose alors avec la dimension 
signaletique du centre et la encore c'est surtout la monumentalite des lieux qui est 
recherchee. 

I 
I 

I 
I 

L'espace urbain recouvre plusieurs perimetres en meme temps, qu'il fait l'objet d'un vaste 
champ d'interets scientifiques et disciplinaires, professionnels et politiques. Face a cette 
diversite, tout concept lie a la question urbaine ne peut etre aborde d'une facon autonome. 
De ce fait, ii s'impose de se penser SUI les multiples definitions complementaires ou 
concurrentes, dont la notion d " centralite" fait l'objet pour en donner une illustration mais 
egalement une cle de comprehension. 

Le mot "centralite ", beneficie d'une connotation large, iJ est interprete differemment 
d'une discipline a une autre, Jes urbanistes decrivent la centralite comme etant un 
phenomene de concentration : « ... supportee par du batit, des figures urbaines qui e sont 
pas necessairement particuliere elle consiste en une densification, une acceleration des 
fonctions et des reseaux de relation >>5 dans cette approcbe c' est plutot J 'aspect topologique 
qui se degage de la centralite. 

Le centre de gravite de l'agglomeration ou le point de convergence des voies principales de 
communication ... possede une vocation evidente de centre urbain. 

I 

L'espace urbain constitue un pole de developpement sans egale pour son milieu environnant. 
A l'interieur de cet espace urbain, le centre vis-a-vis du reste a le merne role quejoue la ville 
a I'egard de son territoire et d'une maniere plus intense encore. I 

I 

La centralite urbaine : I 

1.2 INTRODUCTION A LA THEMA TIOUE SPECIFIOUE : 

'PROJET URBAIN ET CENTRALJTE URBAINE' I 

I 
I 
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I 
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Le terme de renouvellement renvoie a une reprise en profondeur des tissus urbains 
existants et est proche de celui de renovation. Celui de requalification caracterise une 
action qui redonne de la qualite et temoigne d'une volonte de menager le patrimoine 
hati.»7 
L'intention urbaine sur la ville est le renouvellement de l'une de ses pieces grace a une 
diversite des fonctions. Celle-ci serait attiree par la potentialite offerte par le site a l'aide d'un 
programme fort. Cette restructuration a pour objectif de redynamiser et requalifier une friche 
industrielle, une zone vieillissante ou delaissee en un nouveau pole urbain. Celle-ci inscrirait 
dans une continuite spatiale et temporelle de la ville. Cette intention tentera de donner une 
nouvelle impulsion theorique dans la realite de la ville. 

De nos jours, le projet de renouvellement urbain s'apparente a un projet territorial. De nature, 
il est aussi un projet social, economique et environnemental. Le renouvellement urbain aspire 
a une redynamisation ou l'extension des centres villes. Comme ii s'agit de refaire la ville sur 
la ville. 

I 
I 

I 
I 

Ce concept est desormais utiliser pour designer des actions qui concernent une grande 
diversite de situation en ville. Leur denomination commune reside dans l'idee qu'il faut 
intervenir sur la ville existante " fabriquer la ville sur la ville", pour en recuperer les parties 
les plus developper des realisations capables de leur donner un sens nouveau. 

Le renouvellement urbain est une approche qui consiste en l 'evolution de la ville et sa 
construction sur elle-meme il a pour objectif de controler la croissance de la ville et les 
phenomenes de periurbanisation, touchant I'echelle sociale, economique, architecturale et 
urbaine. Cette operation peut se faire sur des anciens quartiers, ainsi que sur des friches 
urbaines, ii peut etre traduit par la requalification des espaces existants ou par leur 
densification. 

I 

Le renouvellement urbain semble etre devenu une doctrine officielle dans le champ de 
l 'urbanisme. 

A- Le renouveUement urbain : 

•L'espace public, ses enjeux et ses caracteristiques, I 
I 
I 

• Le renouvellement urbain, comme nouvelle intervention sur les tissus existants ainsi que les 
actions et interventions urbaines. 

Dans ce sillage on traitera les points suivant : 

I 

Dans le cadre du developpement de notre thematique specifique, et en guise de cemer la 
question des alternatives relatives a la themarique specifique de Projet urbain et Centralite 
urbaine, il est necessaire d'apprehender les notions de renouvellement urbain et d'espace 
public, leur caracteristique, leurs emergence et leur evolution. Mots cles de notre etude, ces 
notions meritent d'etre examinees de pres. 

I 
I 

1.3 INTRODUCTION A LA THEMATIOUE D'INTERVENTION: 
'RENOUVELLEMENT URBAIN ET ESPACE PUBLIC' 

I 
I 
I 



I 

I 
I 

I 

La conception des espaces urbains presente des caracteristiques communes d'un site a l'autre, 
du centre ancien a la peripherie modeme. El le amene toujours une reponse a une demande 
specifique, une part d'imaginaire et l'utilisation de references et de savoir faire techniques et 
architecturaux. 
L'espace exterieur urbain exerce une fonction primordiale: ii donne a vivre, ii donne a voir. 
De lui depend l'image de marque de la ville. Que l'image soit agressive, rebutante, ou 
simplement monotone, la perception de la ville est negative. C'est le lieu de la circulation, de 
la communication, de la rencontre. I 

I 
I 

L'espace public se caracterise par sa pluralite, tant du point de vue de la diversite des lieux 
qu'il occupe, des formes qu'il prend et des usages qu'il accueille. Il ne s'agit pas de definir 
une typologie exhaustive, puisque l'espace public est poly forme et peut etre definit par bien 
d'autres discipline a titre l'exemple: la sociologie, le domainejuridique .... , mais illustrer la 
complexite de 1' obj et en survolant different point de vue. 

I 
I 

I 
I 

I 
L'espace non bati, qualifie d'espace exterieur, espace vert, espace collectif ou encore 
d' espace public, peut prendre differentes allures : rue, boulevard, place, placettes, jardins, 
squares ... II constitue un espace de reception et de rencontre au sein de la ville, ou on 
retrouve des usagers issue de differentes categories; d'age, de cultures, de classe sociale ... II 
contribue fortement a etablir un lien social entre ceux qui y vivent, qui travaillent et c'est qui 
sont juste en vi site a la ville. 

L'expression «espace public», qui rassemble sous un meme vocable des objets qui jusqu'a la 
etaient designes separement (voirie, rues, places, parcs,jardins ... ), s'est generalisee dans le 
milieu urbanistique avec d'autres categories : espaces verts, espaces libres, espaces ouverts, 
mais la denomination « public » renvoie a une nouvelle pensee sur la ville et sur ses espaces 
dits publics, une pensee qui tente de resoudre les dysfonctionnements observes ( 
fragmentation, segregation, imperialisme de la voiture ... ), signifiant un aspect de « qualite » 
de la ville sous ses differentes formes. 

I 

I 
I 

B- l'espace public: 

La ville, peut etre definit com.me etant un organisme complexe, structure par differents 
elements qui reunis tous ensemble ferment un tout indissociable. Consideree cornme une 
entire en constante evolution, elle subie des mutations morphologiques, sociale, 
anthropologiques et urbaines, qui dissimulent son caractere en tant qu 'une entite 
historiquement reconnaissable. Toutefois, ce n 'est pas simplement une structure spatiale, elle 
est egalement un lieu privilegie de sociabilite et d'urbanite. C'est une structure complexe, 
composee de plein et de vide ; autrement dit d'espaces batis et d'autres non-batis. 

I 

En plus des questions de centralite et de renouvellement urbain, et toujours dans le contexte 
de l'espace urbain, ii est question de parler de valorisation du paysage urbain, ceci se traduit 
par la mise en valeur de l'espace public, a cet egard cette notion d'espace public sera 
egalement traite com.me etant une des thernatiques specifiques relative a notre cas d'etude. 

I 
I 

Traitant de cette notion de renouvellement urbain, dans notre modeste travail ii est question 
d'evoquer certaines interventions urbaines s'inscrivant dans cette large thematique et qui sont 
des outils, des methodes visant a reanimer et redynamiser et a renforcer ce fragment de ville, 
cette centralite urbaine, ceci par le biais des actions de requalification et de restructuration 
urbaine. 

I 
I 
I 
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Blida, chef lieu de wilaya, (La ville de Blida fut classee Chef-lieu de commune de plein 
exercice le 15 Avril 1848) est situee au sud-ouest d'Alger a 50 km de la capitale. Elle est 
situee a la bordure de la plaine de la Mitidja a 22 km de la mer. La ville de Blida s'est etablie 
exactement au contacte (region du Titteri) de la montagne et de la plaine ; le cone de dejection 
de l'oued El-Kebir place Blida a une altitude de 270m. 

Issue du decoupage administratif de 1974 la Wilaya de Blida est limitee au Nord par Jes 
wilayas, de Tipaza au nord ouest et Alger au nord est, a l'est par la Wilaya de Boumerdes, au 
sud par la Wilaya de Bouira a l'ouest par la wilaya de Ain-Defla. 

Ceci dit, la ville de Blida presente une vraie problematique urbaine, c'est une ville qui malgre 
les atouts qu'elle possede n'arrive pas a livrer une image citadine coherente meme quand il 
s'agit des arteres principales et des lieux ayant une valeur historique. 
Done on a affaire avec une ambiguite architecturale et urbaine, resultats de plusieurs facteurs 
tels que !'abandon de ces espaces de la part des autorites, le manque de correlation entre les 
differentes structures et l 'absence de I 'architecture des espaces publics et leurs anticipations. 

I 

La ville de Blida fut fondee au 16eme siecle, elle fut marquee par la succession de plusieurs 
civilisations, ce qui fait d'elle une ville historiquement tres riche. 

D'une position centrale privilegie a I'echelle local regional et national elle represente un 
carrefour entre est ouest et centre sud desservi par plusieurs types de voies de communication 
qui lui offrent une relation avec directes avec plusieurs destinations. I 

I 

1.2 PRESENTATION SUCCINCTE DUCAS D'ETUDE: 

I 
I 

I 

« L'espace public, est devenue un theme de recherche des science sociale dans les annees 
80, un objet favori du projet urbain dans les annees 90, et un veritable domaine 

d'amenagement dans les annees 2000 ... »8 

Le renouvelement urbain est done inherent a chaque theme et chaque problematisation, De ce 
fait une etude axee sur l'un des phenomenes reste captivante. A cet egard, l'espace public 
merite une attention particuliere vu qu'il releve une realite complexe dont Jes contours 
evoluent rapidement. 

I 
I 

La thematique du renouvelement urbain, figure parmi Jes tendances urbaines les plus 
recentes, c'est un theme large ou on y retrouve differentes actions urbaine inscrites sous cette 
thematique. A cet egard, et en etant inscrite sous l'optique du renouvelement urbain l'espace 
public constitue egalement un theme plus ou moins vaste et qui peut etre percu sous differents 
aspects, il peut etre l'objet de divers cas de recherches, en etant traite sous l'optique de 
plusieurs variantes de problematiques : environnementale, qualite urbain, vitalite e attractivite 
de la ville, mobilite etc ..... 

CHOIX DU THEME 

I 
I 
I 

I 
I 
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Apres l 'independance, les villes algeriennes ont connu des mutations diverses, a l'echelle 
sociale, economique, urbaine et architecturale, la ville de Blida ne fait pas 
L'exception, sur plusieurs echelles on constate un dysfonctionnement et un conflit entre 

l'existant historique, et tous ce qui est en train de se faire, une absence de toute correlation 

entre les batiments, et une perte incontestable de l'identite coJlective de la ville. 

I 
I 

b-LA PROBLEMA TI QUE SPECIFIQUE : 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
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La ville, peut etre definit comme etant un organisme complexe, structure par differents elements 
qui reunis tous ensemble forment un tout indissociable. Consideree comme une entire en constante 
evolution, elle subie des mutations morphologiques, sociale, anthropologiques et urbaines, qui 
dissimulent son caractere en taut qu 'une entite bistoriquement reconnaissable. 
A l 'instar des villes Algeriennes, la ville de Blida, a connu un desequilibre due a une 
demographie galopante suite au mouvement migratoire (exode rurale), elle se retrouve face a 
une extension rapide et anarchique. De ce fait les operations urbaines au cours du ze= siecle, 
n'ont pas reussi a etablir un ordre specifique a la ville, en consequence on se retrouve face a 
une ville divisee, sans caractere architectural ou urbain. 

A cet egard, et devant l'urgence de loger, on s'est retrouve avec une production massive de 
logements, celle-ci s'est faite sans se soucier des infrastructures d'accompagnements ; des 
espaces exterieurs, a savoir les rues, les boulevards, les places, les espaces verts ... etc .... Ce 
qui laisse les habitants evoluer dans un espace depourvue de la moindre qualite urbaine. 

Les operations urbaines au cours du XX siecles n'ont pas reussi a etablir un ordre urbain 
specifique a la ville. En consequence on est face a une ville divisee, sans caractere 
architectural ou urbain. Le besoin urgent de loger suite a l'eclatement demographique de 77- 
87 la speculation fonciere, l'exode rural et les mouvements migratoires ont engendre des 
troubles sur differents niveaux. 

Le tissu qui resulte des parcelles agraires dans sa majorite, pose un probleme de 
cohabitation entre les anciennes et les nouvelles batisses 
De plus on met en exergue les barrieres de croissance naturelles et artificielles qui empechent 
la ville de se developper dans tous les sens et oriente la pression vers le nord est seulement ce 
qui nous impose a bien considerer le retour au piemont, 

Cependant, suit aux differentes mutations qu'a subie la ville de Blida au fil des temps, elle 
connait alors divers problemes sur differents niveaux tel que : 

•:• La degradation du patrimoine urbain et architectural. 
•:• La presence des zones militaires en plein centre de ville de Blida, qui se presente 

comme des taches blanches induit un disfonctionnement remarquable dans la ville. 
•:• Une structure urbaine qui ne repond plus aux actuels besoins de mobilite. 
•:• L'etalement urbain et le non controle des grands ensembles. 
•:• La pauvrete du paysage urbain. 
•:• On est face a une ville depourvue de qualite urbaine et architecturale. 

L'absence de projets architecturaux significatifs qui pourraient rehausser l'image de la ville. 

I 

1.4 PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE: 

a.LA PROBLEMA TI QUE GLOBALE I 
I 

I 
I 



I 

I 

-Quelle est laforme optimale des espaces publics dans une sequence urbaine importante? 

-Quelle sera la meilleure pratique d'intervention afin de contribuer au processus de 
l'evolution d'une ville persistante ? I 

I 

-Comment peut-on resoudre le besoin d'expansion perpetuelle de la ville dans le concept du 
projet urbain ? 

I 
I 

I 
•!• le renouvelement des espaces a fin de transferer a la ville un nouveau scuffle. Ceci 

peut se traduire a travers la revalorisation de certains espaces, la requalification ou la 
recuperation d'autres. Tout ceci s'inscrit dans la mesure d'ameliorer I 'image de la 
ville, de lui forger son identite et de renforcer son attractivite. 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
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D'un emplacement strategique, sur 2 axes importants, le site choisi presente de vrais 

potentiels mal exploites la problematique se pose sur le niveau social, urbain, architectural et 

fonctionnel, on en resulte des anomalies dont on cite ci dessous: 

•!• Les parois urbaines des 2 axes soot dans un mauvais etat on constate une absence 
d'une continuite architecturale, et d'un gabarit neglige, ainsi que la presence des 
retraits non justifie qui affecte l'alignement generale de la facade urbaine. 

•!• L'occupation principale du boulevard Amara Youcef est presentes dans sa majorite 
sous forme d'habitations ce qui est juge inadequat avec l'importance de set axe. 

•!• Le boulevard Mohamed Boudiaf perd de sa largeur sur plusieurs sequences et 
engendre un flux ingerable. 

•!• Un probleme de mobilite au niveau du nceud entre Jes deux axes. 
•!• Une desserte non fonctionnelle au niveau des habitations figurant sur l'arriere plan de 

I'axe Amara youcef 
•!• Absence de logique de lotissement. 
•!• La gare, equipement historique, actuellement, lieu pour fleaux sociaux delaisse et 

alentours depourvu de tout traitement ou d'entretien pennettant de lui rendre le statut 
historique. 

•!• La vocation des batiments qui occupent les nceuds et les arteres principal es est 
inadaptee avec des axes structurant qui ont des rayons d'action a l'echelle de la ville 
globale. 

•!• Absence de mixite fonctionnelle sur l'axe d'Amara Youcef. 
•!• A l'issue de I'enumeration des problemes cites ci-dessus, notre interventions 

s'orientera principalement sur: 
•!• Une meilleure connaissance de la ville, qui nous guidera vers la creation d'une 

continuite et une harmonisation de l'ensemble. 
•!• La creation et la mise en place de nouveaux projets contemporains pouvant avoir un 

effet catalyseur sur la ville 
•!• La recherche d'une attractivite urbaine a base d'un espace urbain repondant aux 

criteres d 'une qualite urbaine adequate. 

I 
I 
I 
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• Definir les actions et recommandations necessaires pour transformer un espace 
repulsif en un espace attractif. 

• Prouver la contribution des espaces publics dans le renforcement de la qualite urbaine I 
I 

• Definition des espaces publics, leurs caracteristiques et criteres. 

• Definir les actions et recommandations necessaires pour une meilleure intervention 
urbaine. 

I 
I 

• Demontrer l'apport du projet urbain dans la promotion de l'image et l'identite de la 
ville. 

• Identifier les differentes actions et interventions urbaines apportees aux espaces 
publics dans le but d'ameliorer la qualite urbaine. 

I 

• La definition des tendances et cibles urbaine relative a cette recherche, leurs 
caracteristiques et criteres. 

I 
I 

• Produire une connaissance sur diverses thematiques tel que le projet urbain, les 
centralites urbaines, le renouvellement urbain, les differentes actions urbaines inscrites 
sous I 'optique du renouvellement urbain relatives a notre problematique urbaine, et 
finalement les espaces publics. 

I 

Ce qui est attendu de cette modeste recherche s'inscrit dans Jes points ci-dessous : I 
OBJECTIFS DE LA RECHERCHE I 

I 

•:• Repenser la maniere de projection des ilots, ilot ouvert comme alternative de 

l'implantation actuelle 

•:• Accentuer l'approche paysagere avec !'introduction des formes organiques 

•:• Variete architectural et typologique, une intermediaire entre le traditionnel et le 

contemporain 

•:• Briser la monotonie et l'evidence urbaine avec des espaces publiques de differents 

rayons d'action. 

•:• Favoriser la mixite fonctionnelle et les nouvelles sequences urbaines. 

•:• La transition douce entre les gabarits. 

I 
I 

Les hypotheses 
I 
I 

-Comment peut-on introduire un espace public appropriable voire durable dans une 
nouvelle centralite ? 

I 
I 
I 
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Pour le site, situe sur un croisement de 2 boulevards irnportants, et insere dans 2 phases 

historiques differentes, il nous permet d'avoir un large rayon d'action et la projection de 

projets inscrits dans des echelles differentes 

Blida ville strategique et presentant differents cachets et potentiels economiques touristiques, 

et culture), done elle offre plusieurs thematiques d'interventions. 

a-Choix du site et de la ville : 

Ces etapes sont traduites par les phases suivantes : 

La 3erne partie: c'est le cas d'etude, !'application des resultats et des constats releves dans les parties 

precedentes, ce qui constitue une verification et une application des recommandations pour regler les 

difficultes recenses sur le site d'intervention, pour ameliorer la qualite spatiale de ce dernier ainsi que 

de son artractivite. 

La 2~- partie :cette partie denomme « etat de l'art » c'est une approche theorique qui s'appuiera sur 

un survol historique sur I'evolution des notions relatives a la thematique de recherche, aussi bien a 

travers des analyses d'exemples relatifs et illustrant notre theme de recherche, des situations 

semblables et des projets similaires dans le monde. Aussi les ouvrages de references viendront 

confirmer et completer Jes facteurs retenus dans Jes etudes d'exemples. 

La 1tre partie: c'est une partie introductive, portee sur approche qui vient apporter des clarifications 

sur les tendances sur Jes quels s 'orientent note recherche (projet urbain/renouvellement urbain I 

requalification urbaine/ espace public) et sur les cibles de ces tendances (ville/ espace urbain I qualite 

urbaine). Il s'agit d'une partie ou figure l'introduction a la thematique generale et specifique dans les 

quelles s 'inscrit notre etude, ainsi on retrouve notre problematisation, les hypotheses relatives a cette 

derniere. Elle constitue une partie bien utile pour ce familiarise avec ces concepts mais aussi pour 

eviter toute confusion dans le sujet aborde, 

Ainsi le memoire se structurera en trois parties distinctes mais complementaires : 

Cette presente etude s'inscrit dans un champ d'investigation qui rechercbe le renouvellement urbain 

de la ville de Blida par le biais d'un projet urbain de requalification et densification visant a revaloriser 

le paysage urbain de Ja ville, ainsi qu'a promouvoir son dynamisme et son attractivite clans Je but 

d'ameliorer la qualite urbaine et le cadre de vie qui de nosjours sont en perpetuel deterioration. Une 

telle orientation de recherche s 'explique par la volonte de redonner une nouvelle image d 'urbanite a 
notre ville. 

1.5 PRESENTATION DE LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



ill- Le probleme des plans actualises 

II- la documentation, principalement pour Jes plans des batisses recentes 

I -La prise des photos sur terrain qui n'est pas toujours autorisee 

d- Difficultes rencontres : 

• Livres et traites classiques de l'architecture et l'urbanisme. 

• Memoires et theses d'etudes. 

• Articles publies. 

• Site web fiable. 

• Structures concernees (cartes, POS, PDAU, reglements ... ) 

On a sollicite des ouvrages differents, qu'on va mentionner dans la bibliographie du 

memoire : 

e-lecture et selection bibliograpbiques: 

L'analyse des differentes echelles en visant la connaissance et I'apprehension du cas d'etude 

va nous permettre de mieux repondre aux besoins des riverains, definir la maniere de 

l 'intervention, la fonction a attribuer a nos projections, ainsi que le type architectural a suivre. 

d-L'analyse generale de la ville et du site : 

On a opte pour plusieurs exemples de projets urbains de qualite dans le but de connaitre ses 

differents aspects, et pour effectuer une eventuelle projection sur la procedure du projet urbain 

en Algerie, on voulait positionner la demarche du projet urbain dans notre pays par rapport 

aux exemples pertinents de l'etranger. 

c-L'analyse thematique critiques et comparative : 

Fanni le processus de l'etude la visite de J'aire d'etude dans le but de mieux cerner Jes 

potent:iels et Jes obstacles existants, ainsi que la prise des photos et Jes et questionnaires 

destines aux habitants afin de connaitre leurs opinions et souhaits pour leur cadre bati. 

b- Les visites sur site et enquete : 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 

I 
I 

I 
I 

• Presentation du site d'etude : presentation et generalites de la ville 

Historique de la ville 

• Verification des differents criteres, conditions et concepts: L'elaboration du projet. 

Bibliographie et references 
I 

• Recherche des outils de verification des criteres de la thematique d'intervention sur le site : 
choix de l'aire de reference et du site d'intervention. 

Chapitre03: Le cas d'etude, ce cbapitre comprendra une partie ecrite et une partie graphique: 

I 
I 

I 

• La requalification urbaine 

• L' espace public 

• Analyse des exemples thematiques 

• Syntheses et rabattement du chapitre sur le cas d'etude 

• Conclusion Generale 

I 
I 

I 
I 

• Introduction a la thematique generale du master : Le Projet Urbain 
• Introduction au theme de recherche (thematique d'intervention) : Renouvellement Urbain & 

Requalification Urbaine 
• Presentation succincte du cas d'etude : ville de Blida 
• Problematique globale 
• Problematique specifique 
• Demarche methodologique 
• Presentation succincte du contenu de chaque chapitre. 

Chapitre 02: Etat de l'Art ou de la Connaissance en relation avec la thematique developpee. 

• Le projet urbain 

• Le renouvellement urbain 

I 

Chapitre 01 : Chapitre Introductif. I 
I 

1.6 PRESENTATION SUCCINCTE DU CONTENU DE CHAQUE 
CHAPITRE: 

I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I CHAPITRE 02: 
I Etat de I' Art I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I~ 

• 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

Au dela des definitions proposees, cette etude anaJytique tentera de restituer Jes contextes 
d'emergences, les impacts de ces phenomenes sur la ville d'aujourd'bui, mais surtout de 
decouvrir les liens qui s'etablissent entre ces faits et ces lieux (la ville). Ceci necessite d'aller 
glaner dans des references bibliographiques, ouvrages, revues et rapport d'etudes de 
reference, aussi bien qu'a travers des analyses d'exemples relatifs et illustrant notre 
thematique, des situations semblables et des projets similaires dans le monde, ceci afin d'en 
tirer Jes conclusions necessaires pour la comprehension de ce champ conceptuel. 

I 

Ainsi, dans cette seconde partie du memoire, qui se veut un cadrage theorique, seront visitees 
les tendances urbaines precedemment citees, qui font l 'actualite des reflexions et des debats 
des architectes et urbanistes, mais aussi seront cernees les differentes cibles de ces tendances. 

I 
I 

Cependant, leur usage reste assez souvent marquer par des confusions. Dans ce sens, 
l'eclairage semantique de ces concepts s'impose et devient plus que necessaire pour 
I'elaboration d'un travail de recherche, qui devrait faire preuve d'une maitrise du sujet et 
aboutir a traiter d'une maniere approfondie la problematique posee en amont, en cernant les 
elements de reponses plausibles et adequats au contexte etudie. I 

Dans cette perspective, ce soot Jes diverses interventions telle que Le Renouvelement 
Urbain a travers les operations de Requalification, de restructuration Urbaine ainsi que la 
favorisation des Espaces Publics, ceci par le biais d'un Projet Urbain agissant comme un 
outil efficace en matiere de menager et d'amenager l'espace urbain. I 

I 

Ces phenomenes visent des cibles : ce sont bien les villes qui sont en constante evolution, la 
ville ne cessent de croitre, ce qui Jui exige des conditions d'attractivite afin de lui forger une 
identite, une image citadine coherente, ainsi qu'une meilleur qualite urbaine. I 

I 

TI parait inevitable, lorsqu'on aborde des problematiques relatives aux preoccupations du 
champ disciplinaire de l 'urbain, de voir surgir des tendances telles que : « Le Projet 
Urbain », « Le Renouvelement Urbain », ou encore les fonnes et interventions urbaine telle 
que « La Requalification et la restructuration Urbaine », ainsi que « Les Espaces 
Publics». I 

I-INTRODUCTION 
I 
I 

I 
I 



I 

I 

10 Gianfranco caniggia 

9 Marcel Roncayolo (1977 :28-33) I 
I 

La ville un processus qui genere puis altere des objets, de facon progressive'": elle englobe 
tous les aspects des etudes urban.istiques a I'echelle morpbologique, paysagere, sociale, et 
historique. 

I 
I 

I 
Le sociologue francais Marcel Roncayolo a defini la ville comme une « Forme autorisant des 
contenus variables », ce qui ne permet pas « d'instituer d'emblee la ville comme un acteur 
social autonome, hors du temps et de la societe qui la porte ». La ville est le lieu oil l 'homme 
babite, travaille, a des loisirs, se met en rapport avec ses semblables et communique avec 
d'autres personnes.9 

"'*La ville: "Il ne faut pas oublier qu'avant toute chose, la ville est un lieu vivant".:....La ville doit etre 
pensee et reflechie corrune un organisme vivant. Elle se developpe, elle a des besoins ... 

1-2- Identification des tendances urbaines: 

I 
I 

Figure 01: schema de la structure du chapitre 02, travail d'auteur annee 2015 I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

... - ~ - 

· INlRQOUCO()N• : 
• ..._--< 1-. I • • - 

1-1- Plan du chapitre : I 
I 

I 
I 



I 
I 

12 Patrizia lngallina, le projet urbain.B" ed, Paris, presses universitaires de France« Que sais-je? », 2008 

11 Bernard Huet I 
I 

Ce qui nous mene a conclure que le projet urbain est une intervention sur la ville en crise, non 
pas sa totalite mais sur ses fragments. I 

I 
Le projet urbain D 'a pas pour objectif le retour a la ville ancienne, mais plutot I 'adaptation des 
propositions produisant les espaces urbains aux besoins actuels avec la recomposition des 
logiques sectorielles modernes. 

I 
I 

Le projet urbain doit savoir evoluer a travers le temps et ne pas etre fige. 11 s'agit d'une 
demarche de reflexion globale de la ville, consideree comme un organisme cousu et lie. Elle 
constitue un systeme relationnel ayant un sens qu'il faut respecter !ors de la mise en ceuvre 
des differents amenagements. Il implique la contribution des acteurs publics et prives ainsi 
que les habitants ce qui lui donne le cachet d'un projet a demarche participative dans un 
contexte specifique, 

I 

I 
I 

I 

« ... Un projet urbain ne se fail pas en un jour, mais ii accompagne le processus de 
transformation urbaine dans la duree, ii ne peut pas repondre a la logique de l 'urgence 
souvent invoque par les maires. fl doit reunir des competences multiples, car ii s 'applique a 
la ville qui est une realite complexe pas unique ouformes materielles etformes sociales sont 
liees dans des relations qui se sont etablies dans le temps et dont ii devra prendre compte. fl 
se refere a une multiplicite de techniques don! la maitrise ne peut etre confiee aux seuls 
architectes ou ingenieurs, mais demande selon le cas, d'autres competences specifiques et 
necessaires pour sa faisabilite (y compris financiere) puisque ii a une visee large, ii doit 
permettre le debat el I 'echange avec la population don/ l 'avis est determinant ... ». Patrizia 
Ingallinal2 

I 

Le projet urbain est cense animer la ville, l 'aerer, ceci a travers la favorisation des espaces 
publics, qui eux-memes vont renforcer la sociabilite et la mixite fonctionnelle, tout en lui 
assurant une meilleure qualite urbaine. I 

Le Projet Urbain est une strategie de penser la ville, c'est une expression architecturale et 
urbaine demise en forme de la ville qui porte des enjeux sociaux, economiques et territoriaux. 

A- Le Proiet Urbain : 
1- Definitions : I 

I 

Naissant de la dialectique entre la typologie architecturale et la morphologie urbaine 11 selon 

Bernard Huet elle est elle est !'expression des valeurs publiques d'une collectivite. Done c'est 

le resultat de differentes mutations au fil du temps, les faits qui lui procurent une unicite 

particuliere, et des formes urbaines diverses, une diversite qui, theoriquement, impose au 

projet urbain un enjeu d'insertion et d'integration dans la globalite d'une ville. 

I 
I 
I 

I 
I 



I 
I 

I 
I 

15 Guilles Novarina.Paola Pucci .Annales de la recherche urbaine n :97. 
I 
I 
I On pourrait definir le concept de renouvellement urbain, par un changement profond, au 

moyen de demolitions totales ou partielles de la morphologie urbaine d'un quartier sous 
differentes facettes, et pouvant done cumuler des interventions ayant un impact sur la trame 
fonciere, et viaire et les deplacements, les formes architecturales, les fonctions, les services, la 
gestion, Jes caracteristiques de l'espace public .. 

« Le terme de renouve/lement renvoie a une reprise en profondeur des tissus urbains existants 
qui est proche de celui de renovation. Celui de requaliflcation caracterise une action qui 
redonne de la qualite et temoigne d'une volonte de menager le patrimoine b<iti.».15 

B- Le Renouvelement Urbain : 
1- Definitions : I 

I 

Figure 02 :site web, assemblage de l'auteur, annee 2015 

Introduction de l'artdans la\ ure une qualite urbalne une sorte de rural urbanise 
I 
I 

I 

Renforcrr la sociabilite Etendr e lad) nami que 

~eraiion de la \ille L'animation de la \illt 

fa\oriStr Its es pacts publics I 
I 

Renforctr le cote tcuristlque I 
I 

I 
I 

Le projet urbain contribue a : 
4- IMAGE DE LA VILLE PORT ANT UN PROJET URBAIN 

I 

I 
I 



I 

14 Deville rs, le Projet Urbain, 1994, ed du pavillon d' Arsenal I 
I 

13 David Mangin, Philippe Panerai; Projet Urbain, ed parentheses I 

I 
I 

I 

• Les instruments d'urbanisme issus de decision politiques qui ne favorisent pas la 

strategic du projet urbain. 

• Le zoning du a l'urbanisme du secteur du XX siecle qui favorisant l'avenement de 

differentes zones industrielles, des zones commerciales, d'equipements, de services, 

autant, des citees dortoirs. 

I 
I 

3- Contraintes: 

• La gestion locale qui ne ceme pas la notion du projet urbain 

• Le phenomene de la centralite et concentration de projet aux niveaux des poles 

centraux I 

I 
I 

I 
I 

• Le projet urbain est pense a la fois comme processus et resultat, et non pas comme 
resultat sans son processus 

• Il est pense avec la ville existante, comme une reproduction de la ville sur elle-meme, 
non com.me croissance ou etalement de la ville 

• II est pense dans un equilibre du court terme et du long tenne, et non dans l 'urgence ou 
l'utopie 

• Le projet urbain est pense en rapport avec la totalite des acteurs de la ville. 
• Il favorise les interets COmroUDS plutot que l'interet public OU general 
• II est pense comme un dispositif acceptable, realisable, done ajustable et reversible 

(en termes de faisabilite politique et economique, ainsi qu'en termes de solutions 
techniques) 

• II est pense comme un dispositif complexe ~ en terme de sparialite (mixite urbaine et 
non mono-fonctionnalite) 

• II vise le developpement urbain durable 

I 
I 

2- Principes du proiet urbain : 

Pour clarifier encore Jes particularites de ce champ on a tire ses principes et contraintes 
suivant Jes prospectes faites par D. Mangin, P. Panerai 13et C.Devillers14 : 

I 
I 
I 
I 
I 



I 

16 Dictionnaire Larousse I 
I 

« Requalification »16, D'apres le sens du verbe «qualifier» [donner une nouvelle 
qualification, aptitude, qualite ou valeur] la requalification d'une ville degradee designera 
l 'action par laquelle cette ville reprend sa dynamique et retrouve son aptitude a jouer 
pleinement ses fonctions en tant qu'espace urbain epanoui, 11 s'agit par exemple du cas d'une 
ville historique ou d'un quartier ancien devitalise et qu'on cherche a remettre en valeur, 
comme elles peuvent ne jamais exister et qu' on cherche, dans ce cas la, a creer. I 

I 

1- Definitions : I 
I 

• L'essor economique 

• L'homogeneite sociale et territoriale 

• Le developpement durable. 

C- Regualification Urbaine: 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

Done la notion du renouvellement urbain consiste en la construction de la ville sur elle- 

merne le concept existe deja depuis I 'antiquite, les villes se sont transformees voire 

renouvelees, seulement sous d'autre appellations. Le phenornene est apparu dans les annees 

soixante suite a la delocalisation des activites maritimes qui soot devenues apres des friches 

portuaires, des initiatives politiques ces poches urbaines se soot transformees en des activites 

tertiaires creant ainsi de nouvelles centralites. 

S'opposant a l'etalement urbain, le urban renewal integre plusieurs parametres social, 

econornique architectural et urbain, et impliquant differentes echelles d'interventions. 

II intervient aux niveaux des cadre bati delaisse et vetuste, en cas de friches urbaines, aux 

niveaux des occupations inadequates avec I'emplacement du terrain, ainsi que dans Jes cas du 

developpement de nouveaux centres urbains. 

Les enjeux du renouvellement urbain : 

• La favorisation de La mixite fonctionnelle 

I 
I 
I 

De nos jours, le projet de renouvellement urbain s'apparente a un projet territorial. De 

nature, ii est aussi un projet social, economique et environnemental. Le renouvellement urbain 

aspire a une redynamisation ou l'extension des centres villes. II designe plusieurs operations 

urbanistiques qui touchent differentes situations de la ville, peut se faire sur des anciens 

quartiers, ainsi que sur des friches urbaines, ii est traduit par la requalification des espaces 

existants ou par leur densification. 

I 
I 
I 



I 

I 

20 Narbouni.Rl995 (Lalumiere urbaine, eclaire les espaces publics) I 
19 Philipe Panerai, Jean Charles Depaule,Marcelle Demorgan, Analyse Urbaie 

18 Dictionnaire Larousse 

I 

17 Dictionnaire Larousse I 
En plus du fait qu'il constitue l'espace par excellence ou se developpe la vie urbaine, l'espace 

public est considere comme etant une composante inclusive de la ville, ou s'exprime U11 nombre I 

Il est egalement le reflet de la qualite urbaine des villes et des aires urbanisees. Il participe a attribuer 
une image du lieu et a I'identite du citadin. D'ailleurs, la qualite urbaine qu'offrent ces lieux est la 
mesure d'embellissement et de vitalite de la ville. 

I 
I 

« ... Jls sont des vides necessaires en/re /es bdtiments qui structurent la ville ... qui ont faconnes au 
cours des siecles son image ... ». 20. D'apres l'urbaniste, l'espace public est un espace communautaire, 
collectif, appartenant a la sphere publique. Ces espaces percus com.me des espaces collectifs urbains, 
dits espaces publics ou espaces exterieurs, sont constitues par l'ensemble des lieux ouverts a tous. 

I 

I 
L 'espace public se caracterise par sa pluralite, tant du point de vue de la diversite des lieux qu'il 
occupe, des formes qu'il prend et des usages qu'il accueil. Quand il s'agit de definir l'espace public, 
on est face a diverses definitions, diverses approches introduites dans diverses disciplines, tel que la 
sociologie, l'urbanisme, le domainejuridique ... etc .... Done il est difficile a definir, iJ rassemble des 
lieux dans la ville, autres que les maisons et les espaces privatifs. Ces lieux soot utilises par tous le 
monde, on s'y deplace, on y rencontre des gens, des conflits s'y passent, la vie collective s'y construit, 
s 'y deroule, la mixite s 'y vit. 

I 

« ... l 'espace public comprend I 'ensemble des voies: rues et rue/I es, boulevards et avenues, 
parvis et places, promenades et esplanades, quais et pont mais aussi rivieres et canaux, 
berges et place. Cet ensembles 'organise en reseau a.fin de permettre la distribution et la 
circulation ... ». 19 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

1- Definition : 

Operation consistant a reorganiser OU a reamenager un ensemble devenu inadapte ex: 

Restructuration d'un quartier. 17 

Action de reorganiser quelque chose selon de nouveaux principes, avec de nouvelles 

structures: La restructuration d'une entreprise. 18 

La restructuration est une operation qui designe le reamenagement des espaces qui varient du 

batirnent jusqu'aux quartiers et grands ensembles, elle peut garder les mernes formes urbaines 

en visant leurs developpements ou bien opter pour de nouveaux systemes urbains et style 

archi tecturaux. 

E- Espace Public: 
1- Definitions : 

I 

D- la restructuration : I 
I 
I 



I 
I 

22 Dictlonnaire Larousse 

I 
I 

21 Dictionnaire Larousse 

I 
I 

http://wv,rw.larousse.fr/encyclopedie/data'images 1009 l 62-Ath0oc3°oa8ncs lagora.jpg 

Figure 03 :Plan de l'agora d'Athenes au lie siec/e apres J.-C. 

a.le forum romain : 
Place du marche, ou le peuple s'assemblait, et qui etait le centre de la vie religieuse, 

economique et politique de la cite. La premiere place publique semble dater du debut 

du vre siecle. Ce soot les Etn1sgues qui ont assaini le bas-fond marecageux du Forum, 

qui couvre une superficie de plus de huit hectares. 22 I 
I 

I 

I 
I 

.<.. •• 

- ., 

I 

... l,\ ·~· 
I 
I 

2- Apercu historigue : 
L'aube des espaces publics a eu lieu lors de I'antiquite 

a. L' Agora mot grec signifiant assernblee des citoyens, puis place publique21 

A Athenes, c'est vers le vm" s. avant J.-C. qu'elle fut installee au pied de l'Acropole. L' Agora 

etait une place publique en guise d'un centre administratif, religieux et commercial de la cite 

I 
I 

I 
On souligne ainsi la correspondance directe entre un espace public vivant, porteur de ces 
fonctionnalites, de ces echanges et du cadre batit qui le borde, a titre d'exemple l'alignement des 
batisses par rapport aux rues, la coherence entre Jes facades des batiments qui renforce la qualite 
urbaine et marque une typologie architecturale sur les parois d'un boulevard structurant de la ville 
... etc. I 

important de pratiques sociales, detente, loisirs et commerces ... c'est aussi un lieu ou s'exercent Jes 
fonctionnalites de la ville a commence par les deplacements et Jes reseaux techniques. 

I 
I 

I 



I 

I 

Art de blitir des villes 

Fie:ure 05 :I Place vittorio emanuel . I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

b. Le moyen age : 

• la croissance des villes medievale se faisait spontanement et selon la croissance du 

tissus autour d'une place publique on y accedait par depuis l'angle, et etendue devant 

les marches ou l'acces principal d'une eglise, elle servait pour Jes rassemblements, et 

on Jes retrouvait a l'abri des voies de grandes circulation. 

I 
I 

C'etait une sorte de centre commercial et juridique qui variait et evoluait d'une place 
publique a un Le clivage : le com ilium et la tribune jusqu'a un lieu de rencontre parmi 
d'autres 

• 

I 
hU p;//antig ue .mrugala,net/Romt>/1 talit>, •;.20 Rontt!Romt> %20- %20 Forum, %20 phm %20{2 ).gif 

Figure 04 : Forum ronwin 
I 
I 
I 

' I 

I 
I 
I 
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I 

http /pro1ets-arch1tec1e-urban1sme fr 1magt:. .-arch1120 IO, I 01plan-vo1sin-corbu~1er-pans-1200x863 1Qg 

Figure 07 :La ville ideale selon le Corbusier 

On verra de nouvelles politiques visant ameliorer le cadre de vie dans Les grands ensembles 
des annees 60, et a rehabiliter Les quartiers insalubres, c'est ce qu'on appe/lera operation 
«Habitat et vie sociale. » On decouvre dans /es annees 70 des intitules comme »amenagement 
d'espaces publics : espaces verts, rues pietonnes, places, mise en valeur du paysage urbain, 
mobilier urbain, »cette notion est introduite dans un but bien precis afin d'articuler entre le 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

Figure 06 :1665-Les deux villes de Nancy 

d. La periode classique : 
L'avenement des places lie aux quartiers d'habitation, avec un aspect uniforme, et des 

facades identiques. 

xvm furent Les premiers jardins destines au public 

e. La periode modeme : 

• l 'urbanisme du XX:e siecle , plutot fonctionnaJiste avec la charted' Athenes et les 

CIAM, un urbanisme de zoning et de secteur, ou on avait I'abolition de la rue, l'espace 

public perdait sa forme et sa structuration par le bati. 

I 

http://wn~.toutnnncy.com/articles/histoirl'IPhotos/dl'ux" illl's. j pg I 
I 

I 
I 

• epoque d'esthetique geornetrique et de eeuvres monumentales et les grandes places 

royal es, donnant naissance a des palais, fontaines, jardins ... avec des rues plus larges, 

plus regulieres et un urbanisme de perspective I 
I 

c. La renaissance : 

I 
I 
I 
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I 
I 

23. M-AMIRECHE Toufik approche des espaces public urbains. 

I 
I 

I 

4- Les formes de l'espace public : 
L'espace public peut avoir differentes fonnes et surface, ca peut etre une place, un cceur 

d'ilot, une promenade, tout com.me une voie dans toutes ses niveaux d'hierarchisation, il peut 

prendre la forme d'un batiment publics, ou bien un espace vert sous ses differentes echelle. 

I 
I 

I 
I 

• La mobilite, qui est une caracteristique importante de la ville, elle inclut les infrastructures 
(rues, voies, boulevards ... ) ainsi que les transports publics qui sont eux meme consideres 
com.me des espaces publics de sociabilite non negligeable. 

• La sociabilite, qui peut prendre differentes formes, cemees dans differents espaces. 
• L'identite, qui est l'une des formes urbanistiques et architecturales des espaces publics, c'est 

I'image de marque qui assure l'attractivite et la singularite de la ville. 
• Les differents usages et fonctions et les relations qui les relient. 
• La qualite urbaine, et le cadre de vie. I 

I 
Les espaces publics assurent des roles importants dans la ville, ils accueillent une diversite des 
pratiques sociales, apportent une variete d'impressions visuelles, sonores ou olfactives, its sont les 
vecteurs de l'urbanite. C'est des enjeux de specificites a la ville, qui lui attribuent des vocations 
particulieres fonctionnelles, sociales, identitaires ... etc ... Tel que : 

I 
3-Principes : I 

http.I pro1ets-arch1tecte-urbanisme fr 1mages-arch1 2012 'l I ·parc-copenhaguc-b1g-Topotek-insohte.JPg 

Flpreoe : superkilen : un pare lnsolite au cwur de copenhape 
I 
I 

I 
I 

logement et /es interventions publiques. Les espaces collectifs sont consideres comme des 
services de prolongement des logements. 23 

I 
I 
I 
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I 
I 

I 
c- Les enjeux: 

• S 'inscrire dans le tissu de la ville de Chicago 

• L'ambit:ion des architectes qui a entraine beaucoup de modification sur terrain . 

• Depassernent de delai et de budget. 

I 
Aerer la ville avec le Renforcement du cote tourist:ique de la ville tout n lui Donnant un 

aspect economique au projet Avoir une sorte du rural urbanise. 
I 
I 
I 
I 

Figure 09 :Situation du proiet : wikipedia+ google earth 

a- Les Potentiels du proiet : 

• Sa situation strategique dans le Grant pare et du lac au coeur de la metropole 

• la Presence de l 'institut d'art 

• La participation de grands architectes tels que piano et F.gherry 

• Les sponsors differents et connus. 

• L'importance du projet de la ville et du budget egalement 

b- Les objectifs 

I 
I 

I 
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I 
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Situe dans le secteur du Loop de la ville de Chicago aux Etats unis. Cree au sein du Grant 
Park, le long du lac Michigan, ce pare d'une superficie de 99 000 m2 a ete voulu par le 
maire Richard M. Daley pour remplacer les chantiers ferroviaires de la compagnie Illinois 
Central Railroad. Le projet a ete lance en octobre 1997 et les travaux qui ont commence en 
juin 1999 ont <lure jusqu'en juillet 2004. Le pare a ete ouvert au public le 16 juillet 2004 par 
une ceremonie et des festivites qui rassemblerent 300 000 personnes. 

I 
I 

1.1- introduction et situation du proiet : I 
11-1-Millenium Park, Chicago: 

II- ANALYSE DES EXEMPLES : 
I 

I 
I 



I 

I 

I 
I 

FigurelO :Wikipedia + assemblage de Pauteur,annee 2015 

Le Millenium pa1ll.aujourd'hui: 
une 91ande reusslte 

2001; En construction 
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Avant , de s voie s terre es I 
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1.2- Apercu historique 
• Jusqu'en 1997, le terrain sur le quel le Millenium Park a ete construit appartenait a 

une compagnie de chemin de fer . 
• Apres le Maire de Chicago envisageait d'y faire des parkings mais a finalement opte 

pour un pare afin de divertir Jes habitant de la ville . 
• Au debut le pare avait pour nom le Lakefront Millenium Park. 
• L'idee decreer le pare a ete lancee dans le but de mettre en valeur cet espace peut 

attrayant ; elle s'inscrivait dans un mouvement plus large de promotion de l'art et de 
l'architecture verte a Chicago . 

• Divers projets avaient deja ete proposes au fit des annees ; et la proposition retenue fut 
celle de la finne Skidmore , Owings & Merril ( SOM). Cette derniere relativement 
modeste s'inspirait du mouvement Beaux Arts et prevoyait L 'ouverture public du 
pare en 2000. 

• Rapidement le projet s'est bonifie notamrnent suite a l'implication des architectes 
Franck Gehry et Thomas Beedy. En contrepartie ces changements importants ont 
occasionnes des retards et des hausses de couts. 



1.3- Analyse du proiet : 
• Le Millenium Park a done du etre traite comme un toit vert. Une membrane 

impermeable a d'abord ete installee sur toute la superficie du site 

• L'engagement du secteur prive est indissociable dans le projet du Millenium Park. 
Vu le montant tres eleve du projet . 

• Les installations et le site du Millenium Park appartiennent a la ville de Chicago. 
• L'entente entre l'organisme et la ville est similaire a celle du Central Park a New 

York ; dans les deux cas la propriete demeure publique. 

Un partenariat avec le secteur prive : 

• Le Millenium Park, se situe dans ce courant darchitecture spectaculaire 
contribuant a promouvoir le developpement de la ville ,visant a developpe une 
identite , en outre lui attribuer son image de marque 

• Ce developpement de l'irnage de la ville s'appuie sur projet d'espace urbain majeur 
• Cette tendance a construire des pro jets d' emergence pour vendre une ville est aussi 

tres souvent axee sur le developpement culture! 

L'identite et l'image de marque des villes : 

le Maire Daley, a contribuer fortement dans la realisation du Millenium Park, a 
travers sa subtilite Urbanistique et son attitude proactive. 

• En parallele au programme environnemental lance a Chicago; le Maire s'engage ainsi 
a faire de Chicago la ville la plus environnemental en Amerique. 

Un Maire visionnaire : 

Figurell : Travail d'auteur, annee 2015 

La problematigue qui a donne naissance au proiet : 

I 
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Figure 13 : Section du proiet : site web+ modification de l'auteur, annee 2015 

Yf' 

L'espace ete amenage en trois sections. La premiere longe Colombus Drive et rassemble 

la plupart des installations construites. 

• La seconde est une allee qui traverse tout le site. Enfin, la troisieme concentre les espaces 

publics amenages en dur. 

Les 3 sections du projet : 

Figure12 : Vue de l'ensemble du proiet 

http://www.cih·ofch icago.o rg/ 
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Figurel6 : Travail d'auteur, annee 2015 
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Figure 14: Travail d'auteur, annee 2015 
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Le pare de Chicago offre au grand public differents espace publics de qualite accessible a tout 

le monde. L'espace public dans ce projet est concu et structure a travers l'architecture 

!'association entre ces derniers en tenant compte de tousles details cree un espace urbain de 

facture contemporaine. 

Un projet qui valorise les espaces verts au coeur de la metropole de Chicago, le millenium 

pare assure une veritable aeration pour la ville il contraste en toute harmonie avec le les 

buildings mitoyens 



La Tour Agbar, ou Torre Agbar en Catalan, est un immense gratte-ciel dessine par l'architecte 
Francais Jean Nouvel en collaboration avec le cabinet d'architecture 8720. La Maitrise 
d'ouvrage a ete realisee par Layetana Inmuebles S.L. La tour a ete inauguree le 16 septembre 
2005 par la famille royale d'Espagne. Elle se situe sur l'avenue Diagonale, un des axes les plus I 

I 

C'est comme ca que l'architecte JEAN NOUVEL decrit son ceuvre a Barcelone d'ou on tire 
la grande importance de ce projet ponctuel et son impact pour son contexte urbain I 

I 

L 'objet singulier devient le nouveau symbole de la metropole intemationale et d 'une de ses 

meilleures ambassadrices. Jean Nouvel I 

2.1- Introduction et situation du proiet: I 
11-2- La Tour Agbar: 

I 
I 

D'abord, le projet a permis de rehabiliter un site industriel en mettant en valeur sa 
1 ocalisati on. 
En suite, le fait qu'il est considere etant un espace urbain de facture contemporaine 
plutot qu'un pare traditionnel a apporte un dynarnisme dans ce quartier. 
La presence d'un leader comme le Maire Daley, a la tete de ce projet a fortement 
contribue a ce succes. 

• Enfin, la renommee qu 'a acquis le Millenium Park est entre autres liee a la 
contribution des architectes et artistes de renom, c'est ce qui a donne !'image de 
marque a la ville de Chicago 

I 
I 

Le succes du Millenium Park on peut l'attribuer a plusieurs facteurs: 

I 
I 

I 
I 

1.4- Critiques du proiet : 
• Le projet du Millenium Park fait l'objet de nombreuses critiques, tant en ce qui a 

trait aux retards dans le delai de livraison qu 'a la hausse des cofits du projet. 
Une fois le pare inaugure, ce sont les architectes qui ont pris le relais. Certains 

d'entre eux alleguent que le pare est trop encombre et qu 'on aurait plutot dfi en repartir 
les composantes dans tout le Grant Park. 

• La difficulte de definir le Millenium Park. Est-ce un pare ou une place publique? 
Les definitions traditionnelles s'appliquent difficilement ace genre d'espace ou les 
places minerales, les espaces verts, les jardins et les equipements se rassemblent. 

1.5- Conclusion : 

I 

A travers le Milleniurn Park, Chicago montre qu'elle peut etre le moteur de nouveaux concepts, 

caractere indispensable a toute ville modeme, ainsi qu'un impact a l'echelle mondiale, le projet 

represente w1e ceuvre destinee a presenter Chicago etant un pole d'attraction, cc qui est une condition 

inherente a toutes !es metropoles 

I 
I 

Le projet a eu un impact a I'echelle locale et territoriale ce qui demontrent bien la volonte 

qu'a la ville de s'afficher com.me une metropole d'envergure. I 

I 
I 



I 
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• La demarche barcelonaise s'appuie sur une large participation des acteurs locaux. 
• prmi eux :Agua de Barcelona (Agbar), la societe municipale de gestion de l'eau. Son 

engagement s'est traduit notamment par la creation du cetre technologique de l'eau. 

Une demarche partagee et evaluee 

I 
I 

Figure 18 : Travail d'auteur, annee 2015 
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2.1- La problematigue qui a donne naissance au proiet: I 

I 
I 

I 
2.2- Apercu historigue : 

• Agbar represente la partie emergee d'une vaste entreprise de reconstruction de 
Barcelone, inauguree avec les travaux d'amenagement pour les Jeux Olympique, en 
1992. 

Sa manifestation la plus spectaculaire conceme la zone industrielle de Poble nou, tombee en 
desuetude suite a la delocalisation de la production industrielle: des 2000, le quartier, sur un 
perimetre de 200 hectares, est eventre et rase, laissant place a un chantier sur le quel sont 
invites certains des meilleurs architectes du moment pour edifier divers «monuments». 
Le Poble nou est systematiquement demoli et reconstruit, al' exception de quelques batiments 
classes, en particulier les cheminees d'usine, nouveaux totems industriels. 

I 
Figure! 7 : Situation du proiet: plan de masse+ google earth 

I 
I 

I 

I 
I 

importants de la ville, et plus precisement sur la place de Glories, a l 'arret de metro du meme 
nom. Le nom de la tour vient de I' entreprise qui la possede : Aguas de Barcelona, qui est le 
siege de la Societe des Eaux de Barcelone. 

I 

I 
I 



Avec ce projet on a voulu integre la notion de tour Dans le paysage barcelonais ainsi sur 
son skyline c'est un projet qui est en accord avec la politique urbaine de la viJle actuelle et 
future en tenant compte du fait que la ville est une constante mutation dans tous ses aspects. 

Figurel9 :Insertion du proiet dans le skyline barcelonais 

• Un projet ponctuel d'une envergure urbaine 

t"lmi183 panomm1QOOnousmontte 
I cmergenoe ou prqot et sa domlflMOO par 

rapport a son cot1l!lllC 

JEAN NOUVEL prefere une architecture 
singuliere et particuliere une architecture unique 
pour un lieu unique, done un style qui se 
man.ifeste toujours et qui marque son contexte, 
une singularite qui a dans ce cas bouleverse le 
paysage urbain catalan. 

• Pour une qualite urbaine 

Architecture singuliere : 

• Agua de Barcelona Le groupe Agbar est leader mondial dans tout ce qui touche le cycle 
de l 'eau; a lance un projet representatif et symbolisant son large contribution dans cette 
demarche , qui est la TOUR AGBAR. 

• D'ailleurs pour creer cette tour, Jean Nouvel s'est inspire des mouvements de l'eau. 
2.2- Caracteristigues generates du projet : 
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Jean Nouvel a choisi de faire de cette tour l'embleme de la construction verte en utilisant 
uniquement des materiaux respectueux de l'environnement. 

Caracteristiques environoementaux 

-Sa structure en beton arme est entierement couverte d'une facade de verre. Elle compte 4400 
dispositifs lum.ineux de type LED permettant la creation d'image lumineuse sur la facade qui contient 
59 619 bandes de tole peinte de couleurs differentes qui attirent de nombreux visiteurs tous Jes ans. 
Ces bandes couvrent Jes 16 000 m2 environ de la surface exterieure de la tour. 25 000 m3 de beton et 
125 tonnes d'acier ont ete utilises pour sa structure. 

-Les caracteristiques : Les travaux ont commence en l999 et la 
construction de la tour a dure pendant pres de 6 ans 

-Enfin, ii a fait colncider les couleurs exterieures de la tour 
avec ce!Jes que !'on trouve a l'interieur. Par unjeu 
d'inclinaison des lames de verres, la tour change de couleur 
au cours de Iajournee. 

Figure22: 

-Pour creer cette tour, Jean Nouvel s'est inspire des mouvements de l'eau et notamment de la 
forme du geyser ce qui explique sa fonne longue qui se termine en ovoide. Il a part ailleurs 
souhaite etablir une sorte de Dialogue entre cette construction et la montagne Montserrat 

situee a Barcelone, d'ou l 'ampleur de la construction. 

Figure21 : 

L'architecte a meme considere les elements de texture 
de Sagrada familia pour l 'integrer dans sa tour qui 
sont eux-memes en relation avec les montagnes de 
Montsserat 

Figure20: 

Cette tour est devenue l'un des batiments les plus remarquables de Barcelone, occupant 
desormais la troisieme place en termes de hauteur, derriere l'Hdtel Arts et la Tour 
Mapfre, qui culminent tous deux a 154 metres. 
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2.4- Critiques du projet : 
Les differentes critiques portent sur l'integration de ce monument dans le paysage 
urbain, la reception de cette prouesse architecturale par la population. 
La tour Agbar de Jean Nouvel qui surgit hors de la ville comme un obus, une fusee. 
Formellement, ce plan suscite un effet de photomontage, comme si la tour se greffait a 

Figure 24: 

Figure23: 
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La tour Agbar est ainsi une construction originale, 
respectueuse de l'environnement et qui presente une 
technique en matiere de construction remarquable. Jean 
Nouvel a decide de faire de cette tour une construction 
reflechie et non pas un simple batiment issue de son 
imagination 

I 
I 

Des detecteurs de presence sont installes a chaque etage 
permettant de limiter l'utilisation de I'electricite et de faire 
des economies d'energie. 

I 

De meme, les fenetres sont plus nombreuses sur la facade 
nord que sur la facade sud ce qui limite l'apport de chaleur. 
Enfin, les lames de verres presentent 17 angles 
d'inclinaison differents etudies de facon a permettre a l'air 
de passer et done a limiter I'entree de la chaleur dans les 
bureaux. 

I 
I 
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2.3- Impact du proiet : 
• L'architecture est une forme d'art en soi. Mais si elle contribue a la composition 

urbaine elle fait alors partie de l'art urbain. 
• L'architecture modeme, sculpturale et monumentale est 

utilisee comme catalyseur dans les nouveaux espaces 
urbains. 

• La « Tour Agbar » de Jean Nouvel a Barcelone en est un 
exemple eloquent. 

• Cette ceuvre architecturale demeure un objet d'art isole 
s'il ne satisfera que le besoin d'expression 
architectural e. 

• Mais i1 devient, I'expression de l'art urbain s'il s'integre 
comme composante au sein d'une composition urbaine 
globale avec les autres formes d'art telles qu'ici, a la 
tour Agbar, I'ingenierie civile (tramway), le design 
(eclairage urbain), le paysage et l'art public 

La tour represente par ailleurs deux ovoides emboites l'un dans I'autre et espaces de 85 
centimetres permettant la circulation de l 'air et done une ventilation naturelle des locaux. 

I 
I 



I 

I 
I 
I 

La Rambla est construite sur le lit de 
l'ancien ruisseau d'en Malla. 

(R.-.mbl.- oo Mar) 

Figure 26: 

Figure25: Avenue la rambla: Google maps modification des etudiants, Annee 2015 
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La Rambla (mot d'origine catalane, lui-meme derive du mot arabe « ram/ » signifiant « sable 
est une avenue emblernatique de Barcelone qui retie la place de Catalogne, centre nevralgique 
de la ville, au vieux port ou se dresse la colonne de Christophe Colomb 

3.1- Presentation generate: 

111.3- La Rambla : 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

l'immeuble qui entrave partiellement sa vision, le premier plan reculant vers le fond et 
1 'arriere-plan (Agbar) saillant en avant 
La negation du passe industriel de la ville 

2.5- Conclusion : 
La Toure Agbar est un de ces monuments a vous couper le souflle. Elle pourrait se 
trouver en plein Manhattan, et pourtant on la retrouve, en Espagne, dans la ville de 
Barcelone. 

• La tour se remarque immediatement et modifie le paysage urbain, puisqu'aucun autre 
gratte-ciel ne se trouve a proximite directe, elle est elancee vers le ciel sans rien pour 
la gener. 
La tour tricolore est aussi une tour intelligente, qui maximise I' espace, et minimise Jes 
depenses energetiques 
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Figure27: Schema syntbetisant le parcours de la Rambla travail d'auteur, annee 2015 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I ',I\ ,·nu,·,,. com po,,· cl'u ue , oit.• piC:•t mrnt.• ,·,·nl ra I,· h111·d,·,· par 
,lt·u,, ui,·, ,·arro,,ahl,·, cit• ,,·n, i11, , ... ,,.,. I 't·n-..·111hl,· 1n,·,u1·,· 
e n mo~ cnne :1:; rn de la11,:,-. vur 1.:i. km tit• 1011~ 

la place de Catalogue 

. vreux port 
RAMBLA 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

Les platanes ont ete plantes a partir de 1859. Lafontaine des Canlettes fut inauguree en 1860. 
La vente de fleurs traditionnelle a commence au milieu du XIXeme siecle 

Sur l'espace libere, des edifices actuels ont ete construits, tels que le Liceu. 

Des murailles et plusieurs couvents furent construits le long de ce ruisseau, qui fut devie en 
plusieurs etapes (d'ou le nom « rambla », qui renvoie au «sable» de cette riviere). En 1704, 

les murailles furent remplacees par des maisons autour du marche de La Boqueria. La majeure 
partie des couvents disparut !ors des incendies volontaires de 1835. 
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Figure28 : Synthese thematigue: travail d'auteur, annee 2015 
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Pour verifier des solutions et operations urbaines seront projetees sur l'etendue analysee 
suivie par une proposition architecturale qui permettrait d'evaluer I'efficacite de ces 
methodes. 

I 
Le rabattement de ces theories etudiees ainsi que Les projets realises dans Les thematiques 
analysees serait-il possible dans cette sequence ? 

I 
I 

Des premisses d'un immense changement se sont dessinees mais qui necessitent differents 
principes dictant une logique urbaine anticipee notre tentative d'intervention vise un 
renouvellement urbain, la mise en ceuvre d'une nouvelle sequence urbaine, ainsi que la 
favorisation des espaces publics et du paysage. 

I 
I 

I 
La situation de notre cas d'etude figure tres pertinente pour representer la ville et le theme 

traite. En effet une nouvelle centralite ineluctable se manifeste au niveau de ces deux axes 
composant la lere couronne du noyau historique, la memoire des lieux n'est pas la seule 
faisan.t I 'importance de ces 2 parcours et l 'avenement de cette centralite, la presence de la 
gare .element ordonnateur, la tremie et I 'evolution constante des constructions ace niveaux 
ont engendre des transformations importan.tes a plusieurs degres tels les echelles des projets 
realises, la perception globale de I 'ensemble, en passan.t par le flux des voitures ainsi que des 
pietons. 

I 

En favorisan.t les espaces publiques, on aura des sequences urbaines plus captivan.tes, et des 
cadres de vies beaucoup plus appropriables, done des espaces vecues qui resisteront aux 
mutations constan.tes de la ville tout en restant adaptes aces derniers. Les faits construisan.t 
l'essence de cette approche qui vise un equilibre social, economique et environnemental. 

I 

Le renouvellement urbain est une demarche qui englobe plusieurs operations 
urbanistiques et qui vise une viabilite urbaine, avec une ville durable et des constructions qui 
perennisent dans le temps. I 

Boulevard Amara Yousef, Boulevard M. Boudiaf la nouvelle centralite : 

Synthese et rabattement du chapitre sur le cas d'etude : I 
I 

I 
I 
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Dans le meme contexte, la zone d'etude cboisie et jugee pertinente pour la problernatique 
proposee revele Jes differences existantes entres cette situation et Jes defaillances a combler 
pour d'abord requalifier l'espace urbain, le restructurer, ensuite de renforcer l'espace public, 
le rendre aptes a devenir un espace attractif dote d'une qualite urbaine ameliore. Ainsi les 
recommandations visent essentiellement a renouveler l'espace urbain dans la zone etudiee, 
agir avec des mesure de restructuration et de requalification, revoir la structure viaire surtout 
qu'il s'agit de l'intersection de deux axe majeurs, ces mesures la devrons etre pensees dans 
une vision globale pour d'eventuels nouveaux usages et utilisations suscites par un urbanisme 
qu'on peut qualifier d'ephemere, rompant avec celui de nosjours qualifie de rigide et 
d'inadequat aux nouvelles transformation de la ville, ceci par le bais d'un projet urbain 
propose com.me etant une alternative ideale dans une ville en pleine mutation rapide et qui 
dispose de potentialites non negligeables, 

I 
I 

I 
I 
I 

Cependant, en plus du survol theorique que vise ce chapitre, ceci s'effectue dans en guise 
d'un rapprochement avec notre cas d'etude, une etude qui vise a trouver des reponses 
propices a la problematique lancee dans le premier chapitre, dans la quelle on reconnait que la 
ville de Blida a l'instar des villes Algerienne, s'inscrit dans cette tendance de renouvellement 
urbain et vise a se forger une identite, mais qui affiche un etat desolant de l'espace urbain 
depourvue de Ia moindre qualite urbaine, suite a la deterioration de l'espace public, la 
degradation du patrimoine urbain et architectural, ceci illustre une pauvrete dans le paysage 
urbain de la ville qui manque egalement de projets architecturaux significatifs qui pourraient 
rehausser son image urbaine, en plus d'une structure urbaine qui ne repond plus aux besoins 
actuels de mobilite. 

I 
En outre, dans ce chapitre on a tente d'apporter un eclairage aces concepts qui s'averent etre 
en interrelation, dans la mesure ou chaque concept genere I'autre et contribue a sa materialite. 

I 

La recherche theorique effectuee dans ce chapitre a travers I'appui des ouvrages de 
references, ainsi que les differentes etudes d'exemples dans differents contextes, ont permis 
dans un premier temps d'identifier Jes tendances et cibles urbaines ( le projet urbain, le 
renouvellement urbain, requalification urbaine, restructuration et espace public), de cerner un 
nombre de Jeurs criteres, leurs enjeux. Ces criteres ne peuvent etre apprecies que lors ce qu'ils 
sont verifies sur site, approchant la realite du vecu et de la perception de l'espace urbain a 
travers les fonnes d'interventions effectuees. 

I 

Conclusion generale du chapitre : 

I 
I 
I 
I 
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LE CAS D'ETUDE I 
I 
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I 
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I 

La wilaya de Blida, qui s'etend sur une superficie de 5737 HA, se situe dans la partie Nord du 
pays. Dans la zone geographique du Tell central est issue du decoupage administratif de 
1974. Elle est limitee au Nord par les wilayas, de Tipaza au nord ouest et AJger au nord est, a 
l'est par la Wilaya de Boumerdes, au sud par la WiJaya de Bouira a l'ouest par la wilaya 
d' Ain-Defla I 

I 
I 

a. Limites de la ville : I 
I 

I 

Situee a 50Km au Sud-ouest de la capital, a 41Km au Nord de Medea et a 30KM de la cote 
maritime, elle constitue par sa position un carrefour reliant le Nord et le Sud, I 'Est et I 'Ouest 
du pays. 

Limite au Sud par la grande chaine de montagne de l'Atlas Blideen ainsi que par la wilaya de 
Medea et la commune de Chrea. Au Nord par les communes de Oued El AJleug et de Beni- 
Tamou, a l'Ouest par la commune de la Chiffa et a l'Est par les trois communes de 
Boufarik,Guerrouaou et soumaa. 

I 
I 

b-Situation territoriale: 

Blida, chef lieu de wilaya, est situee au sud-ouest d'AJger a 50 km de la capitale. Elle est 
situee a la bordure de la plaine de la Mitidja a 22 km de la mer. La ville de Blida s'est etablie 
exactement au contacte (region du Titteri) de la montagne et de la plaine ; le cone de dejection 
de l'oued El-Kebir place Blida a une altitude de 270m. 

I 
I 

a. Situation Geographigue : I 

D'une position centrale privilegiee a l'echelle local regionale et nationale elle represente 
un carrefour entre est ouest et centre sud desservi par plusieurs types de voies de 
communication qui lui offrent une relation avec directes avec plusieurs destinations 

I 
2- SITUATION REGIONALE ET TERRITORIALE 

Il est vrai que certain problemes entravent la transformation de la ville de Blida en une grande 
ville, a savoir: la croissance demographique demesuree, le probleme du transport urbain , la 
degradation de son cadre bati , mais en meme temps elle possede un potentiel important, vu sa 
position geographique strategique qui retie le Nord du pays et au sud de ce dernier. 

I 
I 

A l'aube du troisieme millenaire et face aux enjeux mondiaux qui l'interpellent, Blida ne 
peut faire exception et doit absolument se hisser au rang des grandes villes nationales et 
international es. I 

I-introduction : 

Cas d'etude: Blida I 
I 

I 
I 



• 

I 
I 

Blida est desservie par un reseau de communication tres important par lequel elle est liee a 
Alger, la capitale, et a I'ensemble des villes de Mitidja et des Wilayas limitrophes. I 

4- ACCESSIBILITE : 

Des elements artificiels tel que : l 'autoroute est-ouest qui favorise les echanges inter wilaya. I 

la ville possede des elements exceptionnels naturels tels que: la source de Sidi El Kebir, le 
mont de Chera et la plaine de la Mitidja qui participent a I'attractivite de la ville. I 
4-LES ENTITES GEOGRAPHIOUES : 

Figure30: Ressources de la ville, travail d'auteur, annee 2015 
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3. Le piemont de I' Atlas Blideen. I 
I 

2. La montagne de Chrea : Les forets 
de cedre s'etendent sur toute la 
montagne. 

I 
I 

1. La plaine de Mitidja: qui s'etend 
d'Ouest en Est, c'est une zone 
agricole tres riche, on y trouve des 
vergers, apiculture, agrumes et 
arbres fruitiers. 

I 
I 

Le territoire communal de la ville de Blida 
chevauche entre trois milieux Naturels : 

I 

Figure29: Carte geographigue+decoupage administratif: modification d'auteur, annee 2015 

3- POTENTIALITES GEOLOGIOUES : I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 



24C.Aymonino, MBrussati, G.Fbbri, M.Lens, P.Levero, S.Lucianetti, A.Rossi - La citta di padova- Roma.1999 

Figure31 : Axe historigue: travail d'auteur 
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APERCU HISTORIQUE 

Il s'agira dans notre cas d'etude de comprendre la croissance de la ville de Blida depuis son stade 
embryonnaire, jusqu' 'a son etat actuel, de relever Jes traces deposees pars Jes differentes epoques 
de son histoire. 

3-elle permet de comprendre la forme urbaine actuelle dans lequel elle exprime son heritage historique, et en fin de 
retrouver des filiations avec Jes fonnes anciennes 

2- elle designe les logiques profondement inscrites dans les territoires qui eclairent Jes enjeux des 
amenagernents actuels 

1- elle offre une apprehension globale de l'agglomeration dans une perspective dynamique et releve les 
points fixes des transformations anterieures. 

La connaissance historique du phenomene urbain permet de reintegrer au sein de la vilJe tousles 
plis de la connaissance du passe. La lecture historique scrute l'evolution des conceptions de 
l 'espace au fil du temps, elle est importante car: 

« Pour maitriser le futur, ii faut comprendre le present et done etudier l'histoire »24 

LA VILLE A TRAVERS L'HISTOIRE: 

Elle est accessible aussi par la ligne ferroviaire Blida-Alger I Alafroun -Blida 

• RN 29: elle assure l'echange entre le piemont Est et le Grand Blida 

• RN 42 reliant la ville a la wilaya de Tipaza 

• RN37 de Chrea 

• RN26 de Beni tamou 

• RN4 d'Oran et Medea 

• RN 1 d 'Alger Boufarik et Beni Mered 

Les principaux acces a la ville se font par : 

Elle est en situation de contact entre : la plaine de la Mitidja, par ses terres riches a vocation 
agricole a haut rendement et I' Atlas Blideen. 

I 
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• l't siecle : La fondation de la ville se fut sur !'alliance politico-militaire et religieuse 
• -construction de la I re casbah sud-ouest de la ville +les remparts de pise 
• -6portes 
• 18eme siecle : Decouverte de maison-remparts 

I 
I 

Figure32 : Carte historique : Memoire d'etudiants I 
I 
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I 
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I 
Doues dans le domaine d'inigation, ils commencerent a <levier le cours de l 'oued et a 
construire un reseau complexe de bassins et de seguia 

I 
En 1535 des maures andalous chasses de l'Espagne s'etablissent a Blida avec la protection du 
marabout et le soutien de kheir eddine 

I 
I 

Des tribus berberes vivaient au nord et au sud de la ville Fonnaient 2 villages (hadjar sid ali et 
ouled khelil). Fonde par le marabout Sidi el kebir qui va s'instaIJer en 1519 au rives de 1 'oued 
sid.i el kebir ayant comme I" Construction une mosquee suivie d'un hammam et une 
boulangerie. 

De la creation a la colonisation: 

I 

Deux parcours territoriaux importants existaient: Le parcours Blida -Alger et celui de Blida- 
Kolea. 

Dans son extension, elle a deborde largement de son site primitif mais sa structure urbaine porte 
la marque durable des conditions physiques de son installation. I 

I 

Blida est une ville de l 6eme siecle implantee a I' origine au pied de I' Atlas sur le haut du cone 
de direction de l'Oued el Kbir. 

I 
I 

I 
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I 
Figure34: Carte historigue: Memoire d'etudiants I 
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I canes 

I 
I 

• Entoure pendant 9ans (1830-1839) sans l'avoir mais pendant cette periode 
• Les colons ont mis place a plusieurs installations militaires qui auront une influence 

sur L' espace urbain actuel. 
• 1836 : construction de la caserne de Dalmatie a l 'est et !es 2 forts au sud 
• 1838:fortification des zones militaires (les camps de Joinville/Montpensier/Chiffa et 

Benimered) 
• 1842: emprise generate de la ville 

I 

2 La periode colonial : 

I 
I 
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Figure33 : Carte historigue : Memoire d'etudiants I 
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Figure35 : Carte historigue : Memoire d'etudiants 
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• En 1842 les remparts de pise ont ete remplaces par d'autres en pierre perce de 6 portes. 
• Occupation des cimetieres musulmans. 
• Installations militaire. 
• Grandes percees et alignements des rues. 
• Superposition de la trame en damier. 
• Implantation des places. 
• Construction de la ligne ferroviaire. 
• Le systeme de seguia fut developpe en axe de circulation. 
• Implantation des places 
• Construction de la ligne ferriere. 
• Le systeme de seguia fut developpe en axe de circulation 

RESTRUCTURA TION DE LA VILLE 
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La i c aeon de I evoluricn ou et Jes axes de dedoublements mo ntre que 1.1 ville s etale selon 
un axe er j chaque prolongernent une nouvelle couronne ser a la nouvelle limite et 
l'anclenne sei Jun parcours de dedoublemenr, 

• Entre 1916 et 1935 I 'urbanisation de la ville continue vers le nord le long des canaux 
• d'irrigation jouant un role majeur dans cette demiere 
• En 1926 demolition des remparts qui soot remplaces par des boulevards entourant la ville intra- 

muros. 
• 1932 : construction de l 'hopital militaire de Joinville avec la propagation des constructions 

vers l'est et les parties inferieurs de la montagne. 
• Les constructions militaires ont empeches la croissance de la ville vers le sud-ouest et nord- 

ouest. 
• Entre 1930-1962: croissance rapide vers les axes principaux (seguia devenus chemins de 

desserte par densification) 
• Au nord ouest le quartier de la gare forme par des petits immeubles et des ateliers industriels. 
• Au nord le quarrier le la zawia de sidi madjbour quarrier residentiel des blideens d'origine. 

• Les fortes pousses d'urbanisation etaient pendant la guerre d'independance (immeuble 
collectif/lotissement par l' etat). 

Blida, a Pepoque coloniale- intra-muros 

Figure36 : Carte historigue : Memoire d'etudiants 
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• Eclatement demographique en 1966 qui a affecte le processus d'urbanisation. 

• Insuffisance de competences susceptibles de continuer la planification. 

• Occupation des habitations coloniale par les algeriens. 

• Le mouvement descente -montagne -plaine 

I 

Quatre facteurs essentiels ont contribue a la creation d'une nouvelle phase 
d 'urbanisme : 

1- La periode post independance : 

Figure37 : Carte historigue : Memoire d'etudiants 
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Figure38 : Travail d'auteur, annee 2015 I 
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Figure39: Schema de croissance de la vilJe de Blida: PDAU Blida 
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La typologie est caracterisee par une confusion architecturale, entre le patrirnoine historique, 
et les operations actuelles infligees la ville perd son identite. I 

La croissance de la ville fut en eventail et cela est due aux affluents de IOued de Sidi El 
Kebir devie lors de la venue des maures chasse de I 'Espagne et transforme en seguias, qui 
constituent actuellement Jes voies secondaires de Blida. I 

La ville de Blida est une ville piemont, caracterisee par metissage de tissus superposes a 
travers la periode de son developpement. 

Synthese sur la ville : I 
I 

I 
I 



de syntbese : 40 . Carte Figure . . 
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Ce sont des axes qui viennent consolide la structure viaire existante materialise soit par des 
connexions transversales continues ou bien brisees et parfois deviennent des impasses et que 
cela soit dans l'ancien ou bien le nouveau tissu urbain. 

I 
4-Axes secondaires : 

Ce sont des axes qui ont fait office de limites de croissance a la ville puis eux meme soot 
devenus des axes generateur d'une nouvelles croissance un foisfranchis "franchissement de 
barriere "jnaterialise par l'ensemble des axes transversaux dans la ville de Blida et cela a 
partir de la boucle viaire du centre ville ,le boulevard Mohamed Boudiaf et l'avenue du 11 
Decem bre 1960. I 

3-Axes secondaires generateurs et historigues: 

Ce sont des axes qui ont apporte leurs contributions dans transformation de la ville de 
maniere indirecte par rapport aux principaux axes de developpement materialise par les 
traces des canaux d'irrigation "Jes seguias". I 

I 
I 

2-Axes secondaires generateurs et historigues: 

Ce sont des axes qui ont genere la ville autre fois et contribue dans le developpement 
continue jusqu'a nous jour tell que la RN 1 "Blida-Alger" ou bien ont amerce cette croissance 
tell que la RN 69 apres )'implantation de la gare ferroviaire. I 

I 

I-Axes principaux generateurs et historigues: 

I 
D'apres notre lecture sur cette structure nous avons pu etablir les types d'axes suivant : I 

Ces axes ont contribue d'une rnaniere importante dans le processus de formations de la ville et 
continuent a joue leurs role dans le processus de croissance et de transformation. 

La ville de Blida represente un carrefour de plusieurs axes territoriaux, regionaux et locaux. 
Elle assure la connexion EST-OUEST a travers la plaine de la Mitidja et le NORD-SUD a 
travers la chaine montagneuse de Chrea. 

I 
I 
I 
I 



I 
I 

I 
I 

• La presence de 2 axes importants ( Amara Y oucef,Mohamed Boudiaf) 
• Le site presente un neeud urbain tres important mais sans caractere Visible. 
• La relation entre ses 2 axes offre une variete d'interventions architecturale et urbain 
• L'histoire des lieux et I'evolution d'une nouvelle centralite 

I 
I 

LE CHOIX DU SITE: I 

Le site fait partie de la Iere couronne extramuros et de 3 pos egalement. Limitee du nord est 
par la rue Ouali .Du nord ouest par I' Avenue Marabout du nord par le chemin de fer et du sud 
est par le boulevard Larbi tebessi . I 

Figure41 : Aire d'etude, travail d'auteur 1 Annee2015 
Situation du site : I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I La ville de Blida presente une vraie problematique urbaine, c'est une ville qui rnalgre les 
atouts qu'eJle possede u'arrive 
pas a livrer une image citadine 
coherente meme quand ii s'agit 
des arteres principales et des 
lieux ayant une valeur 
historique. 
Done on a affaire avec une 
ambiguite architecturale et 
urbaine, resultats de plusieurs 
facteurs tels que l'abandon de 
ces espaces de la part des 
autorites, le manque de 
correlation entre les differentes 
structures et I' absence de 
J 'architecture des es paces 
publics et leurs anticipations. 

Le site adopte, etait une peripherie rattrapee par la croissance du centre. TI faudra que la 
structure spatiale atteigne le potentiel qu 'offre la position actuelle, une position plutot 
centrale, imposee par I'etalement continu de la ville, done on est passee d'une position 
periurbaine avec barriere de croissance (la gare) vers une nouvelle centralite ayant un pole de 
croissance. 

I 
I 

Choix de l'aire d'etude: 

Le site d'intervention : I 

I 
I 
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Elle consiste a analyser les differents aspects de la forme urbaine, elle combine entre la 
morphologie urbaine et la typologie architecturale, on etudie ses formes et leurs 
developpements historiques rnorphologiquernent c'est a partir de la lecture spatiale des 
systemes formants les tissus en question. Typologiquement c'est par la classification du bati 
selon des criteres fonctionnelles, dimensionoelles, constructives ... etc 

b-Le principe de la methode : 
I 
I 

La methode fait son apparition dans les annees 60 dont la theorie la plus elaboree a ete faite 
par l 'architecte italien Aldo Rossi dans son livre / 'architecture de la ville. 

a-Origioe de la methode : I 
Approche typomorpbologique : 

Pour arriver a faire une lecture approfondie des formes urbaines de notre ville et de leurs 
possibilites d'evoluticns, on a precede par une analyse typomorphologique et perceptuelle. 

Phase Analytique: 
I 
I 

Photo prises sur terrain, travail d'auteur, Annee 2015 
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b-Le principe de la methode : I 
I 

Kevin Lynch architecte et urbaniste americain publie son ouvrage l'image de la cite en 1960 
la methode s'appui sur I 'image mentale des habitants, on analyse les apparences des villes et 
leurs qualites par une methode de perception visuelle. 

I 
a-Origine de la methode : 

11-Approche perceptuelJes, Kevin Lynch : 

Figure42 : Exemples d'analyse: analyse urbaine Philippe panerai I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 

Le but de cette lecture analytique est de decortiquer un tissu historique afin de pouvoir y 
suggerer I 'intervention la plus pertinente, les fonctions adequates ainsi que I 'architecture 
conformes a son emplacement et ses exigences. 

I 
c-objectif de la methode : I 

• Le systeme viaire 
• Le systeme parcellaire 
• Les places ( comme espace public particulier). 
• Le bati 

I 

Les elements du tissus principaux de I'analyse sont: 

I 

I 
I 
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Fi2ure43 : Exemples d'aoalyse: analyse urbaine Philippe panerai 
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I 
• Le systeme viaire. 
• Les ilots et le parcellaire. 
• La typologie du bati. 
• Les places 
• Les neeuds et les points de repere. 
• Les secteurs et la structure fonctionnelle. 

I 
Done on aura a analyser: 

Notre visee etait de fusionner les 2 metbodes afin de bien cerner notre cas d'etude 
et gue le theme propose qui associe les operations urbaines liees au renouvellement ainsi 
gue la valorisation des espaces publics. 

I 
I 

Cette image collective pennettra de creer une appartenance aux lieux, une orientation facile et 
la vaJorisation de leur contexte urbain par la suite. Il en degage Jes elements essentiels 
composant cette image afin de proposer Jes possibilites de son amelioration. 

I 
c-Objectif de la methode : I 

• Les elements lineaires : voies et limites. 
• Les elements surfaciques : les secteurs. 
• Les elements ponctuels : les nceuds et Jes points de reperes. 

I 

Lynch trouve que J'imagibilite, qui est le resultat d'une image partagee par les citadins, peut 
etre un element crucial de l'urbanisme. Les elements principaux de l'anaJyse sont I 

I 
I 



Figure44 : Carte d'hierarchie viaire, travail d'auteur, Annee2015. 

Echelle: 

STRUCTIJ~f:. vIAIRE 
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• Le boulevard Mohamed Boudiaf 
• Le boulevards Larbi Tbessi I 

Axe de developpement : I 
Le Boulevard Amara Youcef 

Axe structurant majeurs 
I 
I 

I 
I 

• Axe structurant majeurs 
• Axe de developpement 
• Axe de croissance 
• Axe de consolidation 
• Voie de liaison 
• Voie de desserte 
• Voie ferree 

Dans notre analyse on a fait ressortir une hierarchic viaire qui varie entre 

a- La structure viaire : I 
I 

L'aire d'etude : 
I 
I 



I 

I 
Figure 45 : Plans des ilots : modification d'auteur, Annee 2015 
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I 
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I 

I 
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I 
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• Une irregularite des formes des ilots et des parcelles 
• Le decoupage parcellaire en question est d'origine agraire rural. 
• Des ilots de grande surface qui sont pas bien desservi 
• Les parceJles sur les axes principaux ainsi que sur les voiries secondaires sont en 

retrait alterant ainsi alignement generale de la facade urbaine 

I 
I 

L'analyse du systeme parcellaire a cette echelle nous a conduits a deduire : 
I 

• Ilots d'une grande surface irreguliere 
• Dots d'une moyenne surface 
• Ilots lineaires d'une petite surface 

I 
On peut classifier Les iJots clans cette aire d'etude en 3 categories : 

b- les ilots : 

I 
I 
I 



I 

I 
I 

Les hangars { pres de la gare ) 
I 
I 

I 
I 

Batit constitue de log er rents collectifs 

I 
I 

Ba i nornogene da-is la zone res·de1felle (~abitai: i-idlvld .. 1e colonial) I 
I 

Le bati dans cette zone se presente dans sa majorite sous formes de maisons coloniales on 
retrouve: I 

Figure 46: Typologie du Biti 1 travail modifie d'apres une carte historique par !'auteur I 

I 
I 

I 

L'aire detude fait parti de la lere couronne extramuros, ce qui engendre un merissage de 
tissus de plusieurs periode. De 1935 jusqu'a la periode actuelle le bati commence par se 
concentrer le long de l 'axe territoriale Amara Youcef et fini par se repandre de part et 
d'autre. 

I 
I 

A-L'evolution et la classification : 

c-Typologie du bati : 

I 
I 
I 



Photo prises sur terrain, travail d'auteur I Annee2015 

Les facades se differencient dans les 2axes de la coloniale au contemporain et perdant aussi 
tout caractere architectural dans beaucoup de sequence, on est face a une problematique 
importante sur differentes echelles, un gabarit non codifie, absence de style architecturale, et 
perte d'identite urbaine. 

c-Les facades : 

Figure47: facade Urbaine, sur le Bd Amara youcef, travail d'auteur, Annee 2015. 
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profile de rraverst Amara Youcef•blv 20m) 

212m 

216m 
vers lo gore vers B eb es s ebt 

vers Ben Boulaid 

Pour le boulevard Mohamed Boudiafle gabarit est plus important depassant le R+9 et ceci a 
travers les batisses recentes, Pour la zone individuelJe c'est entre le RDC et le R+3 

Sur I'axe Amara Youcef le gabarit vari du RDCjusqu,au R+3 et ii est marque par le centre 
commerciale en R+7. 

b-Le gabarit : 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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I 
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I 
I 
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I 
I 
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I 

Figure49 : Nreud analyses : pos b07 
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• Le nceud de Beb Essebt 
• Le nceud de lintersection menant de Beb Essebt vers el Effroune 
• Le nreud faisant l'objet de notre etude et que I'on retrouve a l'intersection des 2 

boulevards. (Amara Youcef, Mohamed Boudiaf). 
I 
I 

On retrouve 3 nceuds importants 

E-Les nreuds: I 
I 

Figure 48 : Place liberte: site web 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

Sur toute l'aire d'etude analysee on retrouve la place de Beb Essebt (place de la libertey 
com.me le seule espace public de la categorie vide, animant la zone et ayant un grand rayon 
d'action. I 

D-Les places : 
I 

I 
I 



I 

I 

I 
I 

• Le centre commerciale 
• La mosquee El baadr 
• L'hotel des roses 
• Equipement de service SAA 

B3-les elements de repere par rapport a 1 'architecture : 

I 
I 

• La paste 
• Hotel des roses 
• Mosquee El Baadr I 

B2-les elements de repere par rapport a la fonction : 

I 

• La place de la liberte 
• Le centre commercial 
• L 'hotel des roses. 
• L'equipement de service occupant l'angle (SAA) I 

Bl-les elements de repere par rapport a la position urbaine: 

• La mosquee El Baadr. 

A3-Les elements a faible degre de permanence : I 
I 
I 

• La paste de Beb Essebt. 
• L eglise de l'avenu Amara Youcef I 

A2-Les elements a moyen degre de permanence : I 

• Le boulevard Larbi Tebessi, ancien rempart de la ville 
• Les axes structurant majeurs. 
• La gare et le chemin ferroviaire. 

I 
Al-Les elements a fort degre de permanence : I 

Dans notre analyse on a fait ressortir une carte suivant une enquete sur terrain ainsi que les 
images mentales fournies par les habitants qui combine entre Jes structures de permanence et 
Jes points de repere : 

I 

Selon K.Lynch, Les points de repere ne se limitent pas sur Jes projets d'envergure, ils 
peuvent etre representes par de simple elements constituants le cosmos d'une ville mais 
marquant le paysage urbain et l'mage mentale de !'habitant. I 

F-Les permanences et les points de repere : 
I 
I 
I 



I 

I 
I 

• Les equipements scolaires. 
• Les equipements commerciaux. 
• Les equipements culturels. 
• Les equipements sportifs. 
• Les equipements de service. 

Pour les fonctions on disceme : 
I 
I 
I 
I 

• Zoned 'habitat individuel. 
• Zone d'habitat collectif. 
• Zone d'equipements. 
• Zone d'habitat integre. 

I 
En effet on distingue les zones suivantes: 

La zone ciblee contient une certaine mixite fonctionnelle a I'echelle d'analyse mais elJe 
u'echappe pas au zoning reglementaire et la sectorisation fonctionnelle. 

F- Les secteurs et la structure fonctionnelle : 

Photo prises sur terrain, travail d'auteur, Annee 2015 
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I 
I 
I 
I 

Ces points associes avec l'analyse typomorphologique et perceptuelle nous a permis de 
faire ressortir la problematique specifique de notre etude, 

I 
I 

• l-L'etat du bati 
• 2-Le gabarit 
• 3-Les contraintes 
• 4-Les potentiels 

I 
Analysee precedemment dans I'aire d'intervention, a cette echelle on s'est focalise sur: I 

Dans la meme aire d'etude on s'est concentree sur la zone d'intersection des 2 arteres ou 
figure le nceud urbain, en effet, une nouvelle centralite s'esquisse a cet endroit specialement 
du cote du boulevard 20m. Notre objectif sera d'accentuer cette demi ere en mettant un ordre 
urbain, et en creant une nouvelle sequence qui sera le fragment intermediaire entre le nceud 
historique de Beb Essebt et le neeud territorial de 13 Mai, une portion de la ville qui a la 
capacite de recevoir des projets a grandes echelle qui pourraient redynamiser la ville de Blida. 

I 
I 

FigureSO iDelimitation de l'aire d'intervention: Google maps modifie par l'auteur. Annee 2015 I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

A-Sequence urbaine Nouvelle centralite : 

L' Aire d'intervention : 
I 
I 
I 



Figure52 : Travail de l'auteur, Annee 2015 : plan de POS 

'.' ,,·n ::· • 

S t E! · 

LE GEN DE 

' . 
' ' ' 

' ' . 

I 

2-L'etat du bati : 

Figure51 : Travail de l'auteur, Annee 2015 : plan de POS 
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1-Le gabarit : 
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Figure53: Carte de la recuperation des parcelles: travail de !'auteur, Annee2015 
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I 
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I 

I 
I 
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• Le nceud de la gare, represente un espace urbain central. 
• La nature historique du quartier, qui s'est mute de la position peripherique vers la 

nouvelle centralite. 
• Le quartier de la gare represente un potentiel a mobiliser pour rayonner a l'echelle 

regionale. 
• Presence des friches urbaines, en plein centre representant de grandes surfaces 

disponibles qui vont etre adaptables et reconvertible en de nombreux programmes 
avec un potentiel de reconversion egalement. 

I 
I 

I 
*La gare ferroviaire est une zone complexe de flux de circulation 
*Les hangars presents dans la zone qui ont perdus leurs fonctions primaires, sont devenues 
des endroits a l'abandon. 
*la residence Chera, qui change Jes perspectives de cet axe. 
Les potentialites : 

I 
I 

"Rupture entre l'axe Amara Youcef et Mohamed Boudiaf: 
• infrastructure : le boulevard Amara Youcef de nature bien structure, large , et 

Mohamed Boudiaf dont la largeur se perd a fur et a mesure de se diriger vers le 
quartier de Ben Boulaid 

• Parois urbaine : Amara youcef presente une variete architectural dicte par les actions 
anarchique sur le boulevards tandis que Bd Mohamed Boudiaf ,est en mutation vers 
une tendance plus ou moins contemporaine 

I 

3-Les contraintes : 

I 
I 
I 



I 

I 

I 
I 

Rehabilitation du depot de la gare en une promenade et espace vert specialement avec 
I'avenement de la residence qui va apporter une nouvelle masse humaine et desormais 
densifier le site et l'anime en meme temps 
Revalorisation et extension de la gare avec la proposition d'un pole d'echange 

I 
I 

Introduction d'un espace public ou de detente qui pourra animer cette zone ou on s'y oriente 
difficilement 
Implantation d'un projet d'aboutissement pour marquer le noeud 

• Les secteurs et la structure fonctionnelle. I 
I 

Accentuer la perspective sur les 2 neeuds par le gabarit, la fonction, et les parois de part et 
d'autres 

Projection d'une Sequence d'espace de transit, qui sera structure en tant qu 'un espace public 
non edifie qui va faciliter le passage des pietons et la perception des projets. 

• Les nreuds et les points de repere. 
I 
I 

I 
I 
I 

Reproduction de la notion d'ilot, a travers la projection de nouvelles voies de desserte. 
Restructuration des ilots avec une mutation fonctionnelle: habitat semi collectif en 2eme plan 
et fonction cuJturelle et sportif sur Jes parois du boulevard 
Recuperation des parcelles d'angles pour introduire de nouvelles fonctions adequates 
favorisant !'aspect economique et touristique eventuellement 

• La typologie du bati. 

Restructuration des parois du boulevard Amara Youcef et l'introduction de !'habitat integre 
• Les places 

I 

Prolongement de la tremie pour decongestionner le boulevard et !'intersection. 
Percee de nouvelles voies au niveau des ilots de grandes surfaces 

• Les ilots et le parcellaire. 
I 
I 

L'objectif etait decreer une relation entre les 2 axes voisins en procurant une nouvelle 
urbanite voire centralite pour la globalite de la ville a travers ces 2 demiers, redessiner le 
gabarit urbain sans oublier aussi I 'amelioration du reseau viaire. 
On recapitule !'ensemble des operations urbaines effectuees ci-dessous selon la grille 
analysee : 

• Le systeme viaire. 

I 
I 

B- Les intentions de l'intervention : 
Agir selon notre thematique de recherche ainsi que la problematique du site faisait l'objet de 
notre principale visee. 

I 
I 
I 



I 

Figure 55 : Schema de structure travail de l'auteur, Annee 2015 {voir annexe) 
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Figure54; Schema surfacigue de l'intervention google earth modifie, travail d'auteur. Annee 2015 
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Figure57 : Plan d'amenagement urbain, travail d'auteur, Annee 2015, (voir annexe) 

Figure56: Plan de composition urbaine, travail d'auteur, Annee 20151 (voir annexe) 
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• Entires urbaines et commerciale. 
• Entires culturelles. 
• Entires sportifs. 

Le programme sera compose des entires suivantes 

Proche de la gare, un equipement qui va forcement drainer du monde pendant toute la 
journee, et structurant cette centralite censee d'avoir une mixite fonctionnelle, le projet sera 
un exemple congru de cette derniere avec une thematique architecturale vaste des centres 
multifonctionnels. 

b-Le programme : 

Figure58 : Circulation et schema axial de la forme 
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Le projet sera compose par plusieurs entites foncrionnelles, et marque centralement par une 
tour qui va accentuer la perspective axiale. 

A.fin d'assurer que le projet sois lie a son emplacement et qu'il soit operationnellement integre 
la forme ainsi que les fonctions choisies ont ete dictees par la composition urbaine et la 
problematique identifiee autant constatee lors du processus analytique. 

a-La forme: 

Dans !'ensemble des interventions proposees, pour la verification, on a opte pour le projet 
d'aboutissement du nceud, en effet on y propose un centre multifonctionnel qui va etre le 
centre de la nouvelle sequence urbaine et I'issue du boulevard 20m. 

C- Phase conceptuelle et verification des concepts d'urbanite: 
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Figure59 : Schema de principes : Circulation et accessibilite 
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Occupant un ilot de 4500m2 la parcelle est accessible de tout !es sens, ce qui va faciliter sa 
localisation et mettre en valeur le programme propose. I 
c-Accessibilite : 
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Tours d'affaire et de restauration . • I 
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Figure61 : schema de superposition des plans, (distribution verticale) 
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Le gabarit maximal sera de R+IO, le volume aura un degrade justifie par l'emplacement des 
batisses avoisinantes ainsi que la proportion architecturale. 

I 
La requalification du skyline de la ville faisait parti de I 'image globale qu 'on voulait atteindre 
pour cette sequence urbaine, cela a ete interprete lors de notre intervention et le centre 
multifonctionnelle en a etait une illustration tres pertinente. 

I 
f-Le gabarit : 

I 

Toujours clans notre ciblee du developpement de la culture des espaces publics et leurs 
valorisation, le centre multifonctionnel sera un espace public edifie du 1 er degre avec son 
socle urbain qui sera la continuite des espaces transitionnels exterieurs, la fluidite de 
circulation dont ii suggere et la variete fonctionnelle procuree. 

I 
e-valorisation des espaces publics : I 

Figure60 : volumetrie du proiet architectural 
I 

I 
I 

Une simplicite marquee par des fonnes nettes et un element imposant qui fera rappeler la 
thematique de l'architecture singuliere, une paroi urbaine qui va s'aligner en structurant le 
boulevard et en participant a son animation. I 

I 

d-Distinction et minimalisme: I 

I 

I 
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- CENTRE MUL TIFONCTIONNEL- I 
I 

Figure62 : volumetrie du proiet arcbitecturale I 
I 
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I 
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Les nceuds soot les lieux presentant la plus grande confusion d'orientation, c'est la raison pour 
laquelle ils sont toujours dotes par des points de repere, on n'a pas pense differemment, avec 
la preseance de la gare notamment, le projet architectural sera facilement repere et fora parti 
de I 'image mentale des usagers, cela est traduit par son emplacement, sa volumetrie ainsi que 
par l'ascenseur panoramique marquant sa tour. De ce fait on aura un projet qui aidera les 
citadins a mieux s'orienter. I 

I 
I 

h-orientation et point de repere : I 
I 

I 

Les projets urbains sont des projets touchant un fragment de la ville mais leur echelle 
d'appartenance et d'action, comme on a vu clans le chapitre 02 peuvent atteindre toute la ville 
et dans certains cas depasse meme Jes frontieres, dans notre cas, le centre multifonctionnelle 
pourra agir a l'echelle de la ville de Blida, il aura la capacite de captiver !'attention de 
differentes categories social es et l 'envi d' exploiter un endroit qui accorde des espaces 
diversifies clans une seule enveloppe. 

I 

g-Echelle de la ville : 

I 

I 
I 
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I 
I 

I 

C'est un outil dont ii applique les orientations damenagement sur un territoire urbain saisi, 
une strategie qui implique tous les partis, ceuvrant a favoriser la concertation et a offrir des 
solutions operationnelles et efficace, ii pourrait control er les g]issements urbains et donner des 
repliques significatifs a des situations specifiques. 

I 
I 

I 

La lere ceinture de la ville de Blida developpe une nouvelle centralite qui est en train de se 
degenerer actuellement comme on a pu le constater durant notre travail theorique et pratique. 
En atelier de Master 2 projet urbain on a appris a se familiariser avec differentes echelles 
d'intervention, du territoire jusqu'au projet ponctuel, chaque dimension a ses propres 
caracteristiques ainsi le projet urbain, est ['alternative qu'on devrait prendre beaucoup plus au 
serieux en Algerie. 

I 
2-Recherche normative : I 

I 
I 

Sur ce parcours de master on a essaye de resoudre une problematique urbaine importante, 
dont I'etendue du terrain des reponses est vaste, notre modeste contribution est partie d'une 
interrogation, une question qui a suscite une eventualite feconde de recberche, qui devait etre 
cernee dans un cadre bien precis , la raison pour laquelle on a opte pour cette thernatique de 
recherche qu'on ajugeait propice pour notre cas d'etude et sirnilairement pour Jes 
potentialites de recherches doctorales, ou la jonction entre Jes operations urbaines liees aux 
renouvellement et le registre des espaces publics pourrait nous accorder un denouement 
interessant a une situation urbaine sinueuse. 

I 
I 

Peut-on considerer que notre elaboration theorique a ete aboutie ? Cela reste relatif, en fait 
la reflexion architecturale et urbaine n'estjamais achevee, a chaque stade d'analyse et de 
recberche ou on pense avoir apprehende la problematique traitee, d'autres phenomenes 
urbains et arcbitecturaux font leurs apparition, dans notre cas, le boulevard Amara Youcef 
interrompu par le chemin ferroviaire, pourrait-il avoir un prolongement dans le futur? La 
tremie qui a ete inevitable dans la periode de la periurbanisation le serait-elle actuellement ? 

I 
I 

Demarrer avec une approche perceptuelle, nous a aider a bien comprendre la facon dont les 
habitants agissent et s'apprivoise leur contexte urbain. En effet offrir aux citadins des espaces 
singuliers qui joignent I 'bistoire des lieux avec les nouvelles dispositions aide a creer un pont 
culture! entre Jes generations, et une appropriation du cadre bati et par consequence sa 
valorisation, ainsi, une ville valorisee aura toujours un creneau de developpement positifs et 
ascendant etant donne qu'elle est en constante mutation. 

I 
I 

1-Recherche cognitive : I 
CONCLUSION I 

I 
I 
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