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RESUMEE

Nous sommes intdress6s par la connaissance de cette architecture meconnue et ses

caracteristiques, plus particulierement la ferronnerie d'art sur la fagade du XIX'et du XX"
sidcle vue qu'elle n'a pas bdndficid des mesures de protection et de prdservation.

L'objet de notre 6tude prdsent6e dans ce mdmoire est de rdaliser un inventaire de l'6volution
de la ferronnerie d'art sur les fagades de cette p6riode et l'identification de ses diff6rents
types et caractdristiques. Pour ce faire la ville de Miliana a 6t6 prise comme cas d dtudier. Le
choix de cette ville nous 6t6 dictd non seulement pour son histoire et son authenticitd, mais

6galement pour la richesse de son centre historique en production architecturale coloniale. La
prdsence de la fbrronnerie sur les fagades contribue d f image urbaine de la ville.

Mots cl6s

Miliana.

patrimoine architectural, dpoque coloniale, ferronnerie d'art, la fagade, inventaire,

L'Alg6rie est un pays riche en patrimoine architectural hdritd de plusieurs civilisations depuis
l'antiquitd. L'architecture de l'6poque coloniale du XIX'et du XX' sidcle constitue une
grande partie du patrimoine des grandes villes historiques en Algdrie. Ce patrimoine rdcent

est censd 6tre pris en charge et mis en valeur et protdgd vue qu'il repr6sente un rdpertoire
stylistique et architectural qui tdmoigne d'une dpoque non negligeable dans l'histoire de

l'Algdrie.



ABSTRACT

Algeria is a rich country in architectural heritage inherited fiom several civilisations since

antiquity. The architecture of the colonial era in the XIX and XX century constitutes a large

part of heritage of major cities in Algeria. This recent heritage is supposed to be supported

and implemented in value and protected since it represents a stylistic and architectural

repertory which witnesses of avaluable era in the history of Algeria.

We are interested in exploring this almost ignored architecture and its features especially its

art metalwork used on the liont side of the houses in the XIX et XX centuries since it has not

benefited from measures of protection and preservation.

The object of our study presented in this report is to produce an inventory of the evolution of
the art metalwork used on the front sides of the buildings of the above mentioned era and the

identification of the different types and features of this art. To get to this end, The city of
Miliana has been taken as a case study. This city has been chosen not only for its history and

its authenticity but also for the richeness of its historic center with in colonial arhitectural
production. The presence of the metalwork on the front sides of the buildings contributes

surely to the urban image of the city.

Keyrvords: architectural heritage, colonial era. metalwork, f'acade, inventory, Miliana.
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I Introduction :

Le patrimoine fait aujourd'hui l'objet d'un intdrdt croissant en raison des enjeux de plus en

plus complexes qui y sont associ6s. Il participe i l'affirmation de I'identit6 d'un territoire

et constitue un repdre et source de richesse . Dans toute sa vari6t6 et sa multiplicit6, ce

patrimoine est avant tout fragile et exige une attention palticulidre.

Pour avoir une image g6n6rale des richesses patrimoniales dans une ville ou sur un

territoire, l'inventaire est la premidre d6marche i entreprendre, il s'agit d'une 6tape

fondamentale qui permet de constituer, sur un territoire consid6r6, un ensemble documentaire,

accessible ir tous, tant pour la sensibilisation et la formation du public, que pour aider les

responsables i g6rer leur patrimoine.

Nous voulons par ce modeste travail contribuer d une meilleure gestion du patrimoine culturel

au niveau local.

Nous allons entamer cette 6tude avec ce premier chapitre of nous allons aborder certaines

notions en relation avec le thdme du m6moire, ceci est indispensable avant d'entamer notre

cas d'6tude. A commencer par la notion de patrimoine de manidre g6ndrale, au Maghreb puis

en Alg6rie en particulier, et son 6volution dans le temps jusqu'ir l'6poque actuelle.

Aprds cela, nous passerons i la prdsentation de l'objet d'6tude qui concerne la ferronnerie

d'art que I'on retrouve dans la plupart de nos villes historiques, et nous allons faire le point de

la ville de Miliana qui est notre cas d'6tude. Notre 6tude consiste i 6laborer la ferronnerie

d'art dans une rdgion bien pr6cise, pour cela on va faire une pr6sentation de la ville de

Miliana et argumenter le choix de notre 6tude, pour enfin sortir vers l'expression de notre

probl6matique puis les hypothdses qui en ddcoulent ; i confirner ou d rejeter.

Nous aborderons par la suite les objectifs trac6s pour cette 6tude et enfin finir par 6num6rer

les points composant notre ddmarche m6thodologique (recherche bibliographique, 6tude

analytique, 6tude de la zone choisie).

L

CHAPITRE I : CHAPITRE INTRODUCTIF



CHAPITRE I : CHAPTTRE INTRODUCTIF

2 La notion du oatrimoine :

L'homme 6tait toujours i la recherche de son identit6, de ses racines, de ce sentiment

d'appartenance d une culture, passant par la connaissance du passd et son tdmoignage.

De plus en plus, les socidtds et les individus prennent conscience de vivre et de passer dans le

temps et tous les tdmoignages de leur passds sont pour eux indispensables.

Le patrimoine leur fait comprendre comment la soci6t6 dont ils sont originaires s'est

organisde pour survivre. Pour cela on souhaite conserver et prot6ger ce patrimoine, dont on

craint que la civilisation contemporaine, avide de rentabilit6, ne laisse disparaitre

ddfinitivement les traces des soci6tds qui ils ont pr6cdd6s.

Le patrimoine historique est une expression qui ddsigne une diversit6 d'objets du pass6, que

partage une communaut6 : euwes et chefs-d'euvre des beaux arts et des arts appliqu6s,

travaux et produits de tous les savoirs et les savoir-faire des humains.l

La notion du patrimoine (apparue la fin du XVIIe sidcle) est souvent associ6e d la notion des

valeurs patrimoniales, ou la d6termination et l'dvaluation de ses valeurs ne jouent pas

seulement un r6le trds important dans la mise en valeurs des monuments, mais aussi dans la

protection de leurs authenticit6s, sachant que la conservation du patrimoine historique, sous

toutes ses formes et de toutes les 6poques, trouve sa justification dans les valeurs qu'on

attribue d ce patrimoine. La perception la plus exacte possible de ces valeurs d6pend, entre

autre, de la cr6dibilit6 des sources d'informations d leur sujet. Leur coruraissance, leur

compr6hension et leur interprdtation par rapport aux caract6ristiques originelles et

subs6quentes du patrimoine.

Pour pr6server l'authenticitd de ce patrimoine ou simplement Otre en mesure d'en tirer un

enrichissement personnel, est-il ndcessaire de savoir le resituer dans son contexte ?

La tendance actuelle montre que les gens commencent ir donner de l'importance d cet h6ritage

et i se cultiver. On aime ces t6moins du pass6 sans waiment les connaitre, donc sans pouvoir

v6ritablement les appr6cier, que ce soit des ddifices ou m6me des 6ldments architecturaux et

architectoniques.

t 
Choay Frangoise, 1992. L'allflgorie du patrimoine. Paris : seuil. P 9

2



CHAPITRE I : CHAPITRE INTRODUCTIF

3 Le patrimoine au Maghreb :

Le Maghreb est un territoire qui donne sur la mdditerran6e, dont les pays qu'il comprend :

I'Alg6rie, la Tunisie et le Maroc sont unis par une histoire, une culture et une langue

corlmune. L'histoire nous invite i prendre possession de notre hdritage: que ce soit b6ti,

Guvres d'art ou un savoir-faire, i l'assimiler mais aussi d assurer sa pennanence et son

renouvdlement dans les euvres architecturales.

Le patrimoine au Maghreb se limite aux 6difices monumentaux, constitu6 d'6difices

residentiels ou offrciels. En revanche, on ignore les infrastructures fonctionnelles : bdtiments

industriels, Guvres d'art, infrastructure de transport. Souvent, ces monuments pr6serv6s et

restaw6s sont destinds i un usage culturel, quelle que soit leur fonction originale < au

Maghreb, les grands monuments de la civilisation arabe patiemment restaurds n'dchappent

pas le plus souvent d une semblable vocation >2. Pourtant on peut opter d un autre choix de la

nouvelle fonction en prenant en consid6ration I'esprit ou le g6nie du lieu de chaque ddifice.

Ce patrimoine ne comprend pas toutes les civilisations, il y a moins d'attention port6e i des

vestiges ottomans et notamment les ensembles coloniaux, pour 0tre sauvegard6 et conserv6.

L'h6ritage colonial au Maghreb est toujours en question et cern6 d'ambigtiit6s, c'est ce qu'il a
expliqud le gdographe Nadir Boumaza : < dans le cas des pays du Maghreb se pose tout

particulierement la question du statut des h6ritages non seulement de la p6riode coloniale,

mais 6galement de la pdriode post coloniale ou encore de la p6riode coloniale, du XIXe sidcle

et de la piriode moderne et contemporaine du mouvement modeme et des productions

contemporaines >3. Le rejet des productions et du rdpertoire de la pdriode coloniale par les

pays du Maghreb, revient aux contextes politiques et culturels qui le dominent en consid6rant

cet h6ritage 6tranger, notamment en Alg6rie (elle a subi des destructions de l'ancien

patrimoine par les colons dans le but de le ddraciner de ses origines et de son identitd)

contrairement au Maroc et en Tunisie of le r6gime politique 6tait le protectorat frangais.

Actuellement au Maghreb notamment au Maroc et la Tunisie, qui sont influencds par la
gestion des frangais lors de la colonisation, il ya des initiatives d'utiliser leur patrimoine pour

s'inspirer dans la production architecturale actuelle. <Au Maghreb. la patrimonialisation de

l'architecture, dans le sens oi nous I'entendons aujourd'hui, rdsulte donc en gande partie du

regard port6 par les savants europ6ens i la culture maghrdbine, celle du colonis6>>4, afrn

d'investir dans le tourisme et l'amdliorer. (( Si le tourisme est un acteur majeur du simulacre

patrimonial > (F. Hamon, infra), c'est donc un ph6nomdne universels. De cela on constate que

le patrimoine est non seulement un porteur de mdmoire d'un peuple mais aussi un moyen

d'investissement 6conomique et touristique, et pour la difhrsion de la culture maghrdbine dans

le monde.

2 Mechta Karim, 1991. Mapfreb : patrimoine, tradition et modernitd. Paris : Publisud. P 32.

'tbid, 208.

a 
Bacha Myriam, 20l l.Architecture au Maghreb XIXe-XXe sidcles : rdinvention du patrimoine. Tunis : Presses

universitaires Frangois Rabelais Tours. 32 I p.

t rbid r 21.
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4 Le natrimoine en Als6rie : entre hier et auiourd'hui :

L'Alg€rie est un pays riche en histoire. Toutes les civilisations qui y sont passdes : de Ia

pr6histoire jusqu'd I'occupation Ottomane, ont laissd leurs empreintes; des cites

arch6ologiques, des monuments, des Guwes d'art et du savoir faire i ne pas n6giiger.

N6anmoins, aucune tentative tle revaloriser cet hdritage n'6tait prise au cours des sidcles,

jusqu'i l'arriv6e des colons frangais au XIXe sidcle.

N'oublions pas que l'Alg6rie 6tait une partie intdgrante de la France, alors toute d6cision ou

action men6e i la m6tropole touchait ainsi l'Alg6rie. C'6tait le cas lors de la naissance de la

conscience patrimoniale frangaise. Cependant, llrre dvolution des op6rations patrimoniales

s'est produite en Alg6rie en trois dtapes : la cr6ation d'un service des monuments historiques

en 1880, le classement des monuments - tant antiques qu'arabes - selon la loi du 30 mars

1887 relative d la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intdr6t historique et

artistique, et la cr6ation d'un service des antiquaires en 1923.

Aprds I'ind6pendance, il fut invent6 le concept de < patrimoine mondial, culturel et naturel >,

au ddbut des anndes 1970. I1 a conduit d la convention concernant la protection du patrimoine

mondial, culturel et naturel, adopt6e en novembre 1972 et ratifide par 1'Alg6rie le 24 juin

1974. C'eatt dans le but de se ddvelopper et de d6finir son identit6 : aprds l'ind6pendance, la

socidtd algdrienne n'6tait pas encore sorti du r6gime frangais sous lequel elle a v6cu

longtemps, elle a voulu se reconnaitre et r6cup6rer son identit6 en se d6barrassant de tout ce

qui a un rapport avec la culture frangaise.

Les vingt premidres ann6es de I'application de la convention (1972-1992) ont suttout pennis

de relever les strat6gies identitaires et les pr6occupations de chaque pays.6

La mise en place d'une politique patrimoniale coh6rente et soutenue par la contribution de

spdcialistes en la matidre est tardive en Algdrie et date du d6but des anndes lgg0.7

Ces dernidres ann6es, d'une part, le concept du patrimoine a 6volud et a 6t6 pris en

considdration par l'6tat. Cela s'est traduit par le classement de plusieurs sites et monuments

dans le < patrimoine mondial >. N'empdche qu'il se trouve une grande partie du patrimoine

qui est en pdril et n6glig6e et n'a subi aucune intervention de protection. Vu que < les

probldrnes du pr6seut sont trop arnples pour qu'on puisse raisonnablement consacrer des

ressources i autre chose qu'i la rdsolution imm6diate et directe des principaux d'entre eux. La

pr6servation du patrimoine ne fait pas partie de ces problemes et son 6tat n'aurait pas

d'incidence imm6diate >8 Alors ddtruire et investir dans les nouvea&\ projets est plus

rentable que valoriser ou sauvegarder l'ancien, c'est plut6t une contrainte 6conomique.

60ulebsir Nabila. 2004. Les usages du patrimoine: monuments, mus6es et politique coloniale en Alg6rie, 1830-

1930. Paris : maison des sciences. P 305.

'tbid : go5.

8 
http://insaniyat.revues.or97892?lang=fr

4



CHAPITRE I : CHAPITRE INTRODUCTIF

D'autre part, on a hdrit6 une diversit6 architectwale coloniale qui remonte d plus d'un sidcle -

qui est intruse dans le rdpertoire culturel alg6rien-. Comme par ailleurs, aprds l'ind6pendance,

toutes les traces des colons s'6croulent et s'effondrent : les monuments, les cuvres d'art et

tout ce qui fait rappeler la pdriode coloniale. C'est comme si ce ddbarrassage de ce patrimoine

fait effacer la prdsence de la France en Alg6rie ainsi de l'histoire. N6anmoins, les grandes

villes algdriennes tdmoignent de la production architecturale coloniale. Cette architecture se

refldte sur les grandes immeubles ainsi sur les ddifices mineurs dans leurs moindre d6tails.

Ces constructions ne cessaient de fonctionner depuis I'inddpendance jusqu'i nos jours, dot6e

d'€tre un patrimoine conservd, mis en valeur et class6, mais elles se trouvent n6glig6es sans

leur accorder aucune valeur. Pourtant ces ddifices t6moignent d'une 6poque remarquable (du

XIXe et XXe sidcle) dans I'histoire de I'Alg€rie et riches en production stylistique et

constructive.

Actuellement, < les citadins, notamment ceux d'Alger, d'Annaba, de Constantine et d'Oran,

affichent une sensibilit6 particulidre d l'6gard des formes et des traces architecturales du XIX'
et )C(e sidcles, comme si environ quarante ans de rupture volontaire sont le temps ndcessaire

pour que commence I'historicisation de ce legs du passd frangais, et par consdquent sa

patrimonialisation [...]. il n'y a pas de patrimoine, explique Frangois Hartog, sans rupture

avec le pass6, sans historicisation >.e

5 La ferronnerie : un art i revaloriser:

Tout 6l6ment d'architecture est un syrnbole i d6chiffrer, qu'il s'agisse de I'ordomance d'une

fagade ou de I'emploi d'un r6pertoire d6coratif. Une telle richesse temoigne des

pr6occupations, des r6flexions et des gofits des 6poques qui l'ont vu naitre et se transformer.

La ferronnerie d'art se refldte sur les fagades des villes historiques alg6riennes notamment

coloniales du XIXe sidcle, ce qui fait le charme des fagades de leurs 6difices, immeubles de

rapport ou m6me de l'architecture mineure. Cet art qui remonte d plusieurs sidcles s'est traduit

sur l'architecture int6rieure et ext6rietre de l'6difice, du grand 6l6ment jusqu'au moindre

d6tail. Mais on convient d6jd, que c'est lorsque la ferronnerie d'art s'envisage sur une fagade,

qu'elle la rend agr6able i regarder en admirant la sophistication du go0t et sa mise en @uvre

rigoureuse, et qu'elle prend sa veritable valeur.

La tendance actuelle montre que trop souvent ces t6moins du passd nous attirent sans

vraiment les connaitre, donc sans pouvoir les appr6cier. N6anmoins, les habitants de ces

€dilices m0nent des changements sur leurs tagades sans toucher aux gardes corps ou aux

6l6ments en fer sur les portes, vue leurs consistance et leurs etat intact. Qa nous conduit i les

inscrire dans le r6pertoire architectural alg6rien.

e Oulebrir Nabila, 2004. Les usages du patrimoine: monuments, musdes et politique coloniale en Algdrie, 1830-

1930. Paris : maison des sciences. P 309
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6 Pr6sentation de cas d' : la ville de Miliana :

Miliana est une ville mill6naire, I'une des premidres villes fondde en Alg6rie. Situde e 119

Km au Sud Ouest sur le revers Septentrional du petit Atlas. Elle est l'une des villes les plus

importantes de la wilaya d'Ain Defla. Miliana est construite sur l'emplacement de la Succabar

des Romainsl0, a 740 m d'altitude, sur un relief trds accidentd, suspendu au flanc du Zaccar

Gharbi. Elle domine la vallde du Chdlii << c'est une riche r6gion agricole otr la douceur du

climat favorise les cultures des arbres fruitiers >ll.

Miliana fut traversde par plusieurs civilisations : les ph6niciens, les romains, les arabes, les

turcs et enfin les frangais qui I'ont prise en 1840. Elle a impressionn6 des 6crivains, des

historiens, des archdologues, en citant : Alphonse Daudet, L6on I'Africain, Docteur Shaw et

elle 6tait visitd par Napol6on III pour des int6r0ts politiquesr2.

Le noyau historique de la ville charg6 d'histoire, a su traverser le temps en gardant son cachet

particulier : les remparts datant de l'6poque romaine situ6s sur un promontoire qui l'entourent

du cot6 Est et au Sud, les traces des civilisations qui on y v6cu notamment de l'6poque turque

et de l'6poque coloniale sur laquelle notre 6tude va se focaliser.

Figl. Vue sur la ville de Miliana

10 http://encyc lopedie-afn.org/H istorique M i liana---V i I le
t'Ait 

Saada Slimani, 2013. Histoire de lieux : El Asnam, Miliana, T€n0s. Alger : Hibr-dditions. P 190.

" En 1860, Napoldon III projetait la crdation d'un < royaume arabe > et donc prdconisait une restriction de la
colonisation. Bloch Andr6,2002. Miliana par les textes. Alger : Zyriab. P 54.
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CHAPITRE I : CHAPITRE INTRODUCTIF

Le cas d'6tude se ddlimite ir la rue de Saint Paul actuellement la rue de l'Emir Abdelkader, et

les rues secondaires qui sont ramifi6es et perpendiculaires i cette rue, comme l'indique la
carte si dessous :
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7 Pourquoi Ia rue de I'Emir Abdelkader ?

Le choix de la rue de l'Emir Abdelkader ex-rue Saint Paul, du i sa valeur historique et

urbaine au premier lieu, vue qu'elle est fond6e lors de I'ex6cution de plan d'alignement en se

basant sur le trac6 existant, aprds la prise de Miliana en 1840 par les frangais. La rue Saint

Paul ombragde et bord€e de < platane ,'3, fut prdc6dde par la porte de Zaccar. Elle 6tait l'axe

principal de la ville, qui structure le tissu de la ville coloniale. Cette rue consiste i relier la

place de l'horloge d la place du Zaccar au Nord, ce qui constitue le fondement de son trac6

pour des raisons politiques.

On s'int6resse dans notre 6tude i la ferronnerie d'art sur les fagades de XIXe et de XXe

sidcles, of cette rue est la zone id6ale pour effectuer notre recherche. Outre ses valeurs cit6es,

les 6l6ments en fer de ces fagades persistent encore. Ils sont moins ddgradds par rapport au

reste de la ville.

I

- lr l?rr Soi;ri-l'nti 'Y.'.-..{.'rr!rr L'/) itl
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13 Bloch Andr6, 2002. Miliana par les textes. Alger : Zyiab.P 52.

Fig3. La rue Sain Paule i Miliana

. -ri. '1:'
, ,. t {.'-"

r:- .:,.' I'i
t hn"TI'' t't:-- .*

!r -

-alr'
,t.8

,,

j,,
I

",:

i

I

a
i

e$fl'*

m+ilF;.

I
t

i

{I
I



Fig4. La rue Emir Abdelkader ex rue Saint Paul

8 Probl6matiques: Ia ferronnerie entre conseruation et

E!!p!acemgg!-:

Le patrimoine architectural colonial du XIXe et du )C(e siecle en Algdrie est une richesse

architecturale et urbaine souvent m6connue. Elle est une des plus importantes composantes

de nos villes notamment les villes historiques; porteuses de la m6moire du lieu. Face aux

ddgradations que subit ce pahimoine et la n6gligence de le prot6ger, la reconnaissance de

cette architecture, ses diff6rentes typologies, ses richesses en matidre architecturale et de ses

valeurs esth6tiques, contribuer i sa protection et i sa conservation en tant que un patrimoine

qui date d'une dpoque qui a chang6 l'histoire de l'Alg6rie.

Dans le but de mise en valeur de cet hdritage architectural en vue de sa protection, on passe

par I'approche de la reconnaissance des 6l6ments architecturaux et architectoniques du

patrimoine colonial du XIXe et de )O(e sidcle, du noyau historique de la ville de Miliana, qui

pr6sentent un langage et une rdflexion politique et social de cette 6poque. En outre, on

procdde d la d6couverte de la richesse de production stylistique architecfurale qui ornemente

Miliana jusqu'd aujourd'hui.

L'architecture de l'6poque coloniale i Miliana se ddfinit par les ddifices majeurs et mineurs

(ces derniers constituent la majorit6 des rdalisations de cette pdriode d la ville de Miliana) et

9
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CHAPITRE I : CHAPITRE NTRODUCTIF

aussi par ses 6l6ments qui sont les caract6ristiques de cette architecture. Dans notre cas, on va

faire le point sur un 6l6ment de d6cor qui est la ferronnerie d'art, employ6e syst6matiquement

pour les fagades principales et qui joue un rdle esth6tique.

Comme toutes les villes historiques en Alg6rie, le probldme r6side dans I'abandon de ce

patrimoine notamment la ferronnerie d'art. Son dtat qui se d6grade de plus en plus, elle risque

d'Ctre ddtruite et modifi6e ir cause des interventions que mdnent les citoyens sur elle. La

majoritd des bdtiments coloniaux sont des habitations, ce qui explique leur 6tat v6tuste ir cause

de leur usage intensif par le peuple aprds l'inddpendance, et la ndgligence de ses valeurs

historique, architecturale et esth6tique. En outre, actuellement, l'utilisation et la production

des 6l6ments de ferronnerie d'art pour I'ornementation des fagades ne se r€fdre d aucun style,

ce qui a un effet ind6sirable sur l'esthdtique de la fagade et l'image de la ville.

Afin de trouver des solutions addquates, on se pose ces questions :

F Comment pr6vient-on la d6g6n6ration du ph6nomine de la d6gradation de la
ferronnerie: Ia dilatation des fers et la rouille, sur les fagades du patrimoine

colonial qui est d'actualit6 ?
F Quel est I'int6r0t de valoriser ces 6l€ments en fer qui composent la fagade du

XIXe siCele et de les consid6rer comme patrimoine ? et s'ils ont cette importance,
quelles m6thodes et instruments I utiliser pour prot6ger, r6cup6rer et conserrer

ces 6l6ments ?

F Que va apporter cet h6ritage colonial au r6pertoire culturel et patrimonial de

I'Alg6rie ?

) Comment peut-on profiter de cette production architecturale et l'investir dans le

r6pertoire patrimonial alg6rien?
) Quelle approche a suivre pour entretenir et faire vivre ce patrimoine, au milieu

du d6veloppement de la ville et de la modernit6 ?

9 Hypothises :

Dans le cas de la ville de Miliana, le noyau historique a gard6 plus au moins son aspect

architectural colonial, qui ndcessite d'agir et de trouver des solutions d ce phdnomdne avant

qu'il ne soit ddtruit et ne stigmatise I'image de la ville. Cependant des hypothdses se posent e

ce propos :

1- L'art de la ferronnerie est en voie de disparition, sa prise en chfige est une

urgence d signaler aux acteurs et gestionnaire du patrimoine.

2- L'afi de la fenonnerie est une composante essentielle de l'esthdtique de la

fagade, elle permet d'enrichir le r6pertoire culturel Alg6rien.

3- Les instruments de pr6servation et de protection du patrimoine permettent la

mise en valeur de la ferronnerie :

Opter pour un inventaire qui va assurer la prdservation, la revalorisation, et la transmission

de cet art aux futures g6n6rations.

10



10 Obiectifs :

L'objectif de cette 6tude consiste d:

a. La mise en valeur de I'aspect esthdtique, historique et architectural de la
ferronnerie d'art du patrimoine colonial.

b. Sensibiliser les gents sur l'importance de ce patrimoine, et son appartenance d la

m6moire collective.
c. Trouver les solutions strat6giques et les instruments efficaces pour la prdservation

de ce genre d'art et d'6ldments, et leur exploitation afin d'enrichir le rdpertoire

culturel et patrimoniale de l'Alg6rie.
d. Continuer d produire ces 6l6ments en ferronnerie d'art sur la fagade en respectant

la tendance actuelle et I'aspect de la modernitd.

11 La d6marqhe n6thoddasiquq :

Dans le but de r6aliser les objectifs cit6s auparavant, on va proc6der aux differentes approches

analytique et comparative qui consistent i :

a. Proc6der d la recherche bibliographique, dans le but de comprendre la notion du

patrimoine et d'avoir la connaissance sur la femonnerie d'art sur la fagade de XI**'
et xxe*'sidcle.

b. La prospection sur la zone choisie de la ville de Miliana, an faisant des relev6s et des

montages photographiques afin d'avoir un 6tat des lieux pr6cis des 6l6ments existant i
l'6poque coloniale de XIXd*'au XXd*' sidcle, de r6aliser le dossier graphique qui va

nous pernettre de proc6der ir I'analyse et A la prdselection des 6liments d reprendre d

l'inventaire.
c. classer ces 6l6ments selon des critdres qui seront ddfinis d partir d'une etude analytique

effectu6e sur l'6volution de cet 6l6ment sur les fagades i partir des exemples pour en

tirer: les caract6ristiques stylistiques et esthdtiques, les differentes techniques et

modes d'emploi, et son impact sur la fagade d travers le temps.

d. Proc6der d une 6tude comparative avec la production de cet 6l6ment architectural dans

la mdtropole i la mOme p6riode historique.

e. Ressortir avec un inventaire de ces 6l6ments. qui sera la cl6 pour arriver aux objectifs

de cette 6tude; il va nous pennettre d'6laborer le diagnostique de l'6tat de ces

6l6ments et de les conserver.

11
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1 La facade de XIXe et XXe slec les

La fagade d cette periode en France notamment la fagade parisienne a connu plusieurs styles,

et la m6me architecture 6t6 adoptde aux villes d'Algdrie (l'utilisation de m€me 6ldments

architecturaux et architectoniques et mdme mat6riaux de construction). La connaissance de

cela et I'assimilation de la succession des styles est n6cessaire avant de parler sur la
ferronnerie d'art qui est l'une des composantes de la fagade.

La fagade qui donne sur la rue est la plus dot6 d'6he om6e et ddcor6e, ainsi celle des

immeubles de rapport en la comparant avec la fagade de l'architecture mineure.

A travers la p6riode conlinde entre le XIXe et le )O(e sidcle, la fagade a dvalude rapidement,

et elle a connu plusieurs styles de differentes caract€ristiques.

Dans ce sens, nous allons voir les tendances architecturales d cette 6poque i la m6tropole, et

dgalement en Alg6rie.

I .1 . Les Jendances architecturales A Paris au XIXe et au d6but de XXe siCcle :

Le XIXe sidcle a justement 6t6 appel6 sidcle de l'histoirera, avec la diversitd des styles et les

dl6ments qui composent les fagades, il prdsente bien les caract6ristiques du gout de l'6poque.

Ce sidcle est considdr6 aussi comme < sidcle de l'industrie ), ou cette dernidre a amdlior6 la
production des motifs qui composent la fagade, en outre, se sont apparut de nouveaux

matdriaux avec de nouvelle techniques, ce qui a contribud i l'am6lioration du r6pertoire

architectural et l'apparition de nouveaux styles.

Au l9c'" sidcle, en France, le ndoclassicisme est un courant encore trds pr6sent. Puis, I'int&et
pour les autres styles grandissant, et les nouvelles techniques et nouveaux mat6riaux

permettant de nouvelles r6alisations, on assista d une forme d'6clectisme dans les styles

architecturaux, particulidrement en r6gion parisienne.ls

1. I .1 . Le n6oclassicisme :

Ce style apparu entre le XVIIIe sidcle et ddbut de XIXe sidcle, est connu par sa simplicit6

inspird de l'architecture grecque et romaine au lyrisme du baroque et du rococo qui l'ont
pr6cdd6, en adaptant des formes simples.

Il se caractdrise par :

1a Bornecque Robera, 2003. lnitiation e l'architecture frangaise, de la Renaissance i I'Art nouveau (XVf -XIX"
siCcle), Tome II ), Presses UniversitC de Grenoble.p 83.

t2

o Uniformit6 d'ordre.
o La sym6trie sur l'616vation.

a http://www.leblogdesmaconsparisiens.fi,/batiment/levolution-des-stvles-architecturaux-au- l9eme-siecle-a-
paris/



. Etude rationnelle des proportions harmonieuses hdrit6es de I'Antiquit6.
o La sobridt6 du d6cor.

< Cette dpoque d Paris est connue sous le nom de la pdriode Haussmannienne >16, ou I'mage

de la ville ne se compldte qu'avec un ensemble d'6difices et d'immeubles < aucune fagade,

prise individuellement, ne retient l'attention, d la diflErence de ce qui ce passait aux XVIIe et

XVIIIe sidcles. Mais leur ensemble constitue un cadre urbain trds majestueux et tout A fait

caractdristique. Ces quartiers < haussmanniens > s'identifient clairement partout >17,

I'apparition de cette architecture avait l'impacte sur la composition des fagades, < qui

composent un cadre homogdne aux avenues ouvertes dans la plupart des villes d partir du

milieu du XfX" sidcle >r8 avec ses diverses caract6ristiques :

o L'alignement rdgulier des fagades du m€me genre: ( les quartiers construits dans la
seconde moitid du XIX " sidcle >re.

o La hauteur maximale acquise est de sept etages.

o La sym6trie.
o La d6coration qui se concentre sur les 6ldments qui se trouve sur I'axe de symdtrie:

les gardes corps en fenonnerie, les consoles, relativement sobre.

o L'horizontalit6 affrrm6e par la superposition des balcons et des cordons.

. Les toits d'ardoise.

r L'utilisation de pierre de taille sur la faqade.

o Le pan coup6 s'6largit et form6 une fagade au niveau des angles avec plusieurs travdes

(d'une aux trois trav6es), issue de la multiplication des voies diagonales et les angles

argus.
20

les angles enrichis avec des volumes cylindriques < pan coupd arrondi > d la fin des

anndes 186021, courorm6 d'rm d6me.

'u CHABI,Ghalia. Contribution d la lecture d.es fagades du patrimoine colonial 1f^" et 2d* sidctes, cas

d'6nde : quartier Didouch Mourad d A/ger. Mdmoire de magist€r : architectue. Alger : EPAU, 2000. Tizi
Ouzou : universitC Mouloud Maameri, facultd du gdnie de la construction, ddpartement d'architecture, 2012.p
10.

1'Bornecque Robert, 2003. Initiation e I'architecture frangaise, de la Renaissance d I'Art nouveau (XVf -XIX"
siCcle), Tome II )), Presses UniversitC de Grenoble. p 86.

" Ibid : E5

" lbid : 86

20 Mignot Claude, Lebar Jacques, 2004. Grammaire des immeubles parisiens: six siCcles de fagades du Moyen
Age i nosjours. Paris : Parigramme. P 29.

'lbid : 3 t
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Fig. 5: paris, 69 rue Richelieu (angle de

square Rameau). Source : web
Fig 6: Immeuble 23, avenue de Messine

Paris 8" : Pan coup6 arrondi. Source :

web

1.1.2. L'6clectisme:

Au milieu du 19en'sidcle, une nouvelle tendance fait son apparition, ainsi se d6veloppe

une architecture qui puise son vocabulaire dans le pass6, en m€lant souvent les styles des

dpoques du pass6 pour l'inspiration d'un genre nouveau et afin de r6pondre aux demandes

d'une clientelc bourgeoise d6sirant afficher leur richesse. Ce courant porte i juste titrc le
nom d'6clectisme, < dans ce cas, les architectes mdlent dans leurs Guvres des motifs

architecturaux pris dans les 6poques diff6rentes >22.

Ce style est caract6risd par

o L'emploi des ordres classiques.

o L'hypertrophie de l'omementation.
o La sculpture rdgne sur les fagades.

o La fonction est affrrm6e par les masses architecturales.

o L'introduction des < bow-windows )) qui sont d'origine anglaise dans

I'architecture des immeubles parisiens, c'est ce qu'on a appel6 < 6clectisme

international >>23 .

o La porte marquise, prend g6ndralement la forme d'un 6ventail de ferronnerie

vitr6.2a

22 Boro""qru Robert, 2003. Initiation d I'architecture frangaise, de la Renaissance A I'Art nouveau (XVf -XIX'
sidcle), Tome II >, Presses Universitd de Grenoble. P 90.

23 tfignot Claude, Lebar Jacquesr 2004. Grammaire des immeubles parisiens: six sidcles de fbgades du Moyen
Age i nos jours. Paris : Parigramme. P 40.

'o Ibid : 35
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Fig. 7: @ra de Paris : symdhie renaissance, exubdrance baroque. Source : web

1.1.3. L'art nouveau :

La naissance de ce style est issue de < la volont6 de

refuser I'imitation du pass6 et de cr6er des volumes et

un d6cor vraiment nouveaux >25. C'est l'art qui a

r6uni les architectes et les artisans. A Paris, il est

apparu i partir de 1895 avec I'architecte Guimard.

Il est caract6ris6 par

o Modeler les fagades comme des sculptures.

o Des jeux courbes de bais.

o La dissym6trie.

o L'emploi de la c6ramique.

o L'abondance du d6cor avec les lianes et les

feuillages.

o L'utilisation du vitrail et du fer forg6 (la
ferronnerie connait son apog6e)26

Fig 8: Paris, immeuble 29 Av. Rapp.
Source : web

" Bornecque Robert, 2003. lnitiation d l'architecture frangaise. de la Renaissance a l'Art nouveau (XVf -XX"
sidcle), Tome 1I >, Presses Universit6 de Grenoble. P 94.

'6 CHABI, Ghalia. Contribution d la lecture des fagades du patrimoine colonial 14^' et 2d* siicles, cas

d'dtude : quartier Dtdouch Mourad d Alger. Mdmoire de magister : architecture. Alger : EPAU, 2000.Tizi
Ouzou : universit6 Mouloud Maameri, facult6 du gdnie de la constructioq ddpartement d'architecture, 2012. p
14.
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1.1.4. Art d6co :

< Quand on se promlne dans les rues de Paris, il est fr6quent de rencontrer des faqades,

des immeubles, des th66tres du d6but du )C(dme sidcle qui nous interpellent par leurs

lignes originales >>27. C'est le style art d6co qui est ddvetoppe d partir des anndes 1920, et

il est ddclencher aprds la premidre guene mondiale.

Contrairement i l'art nouveaux! l'art d6co revient d la ligne droite et la sym6trie mais en

gardant toujours l'empreinte artistique sur les fagades. << Le nouveau style annonce d6ji
une production industrielle par la simplicit6 des formes et ses thdmes r6currents >28. Et

parmi ses caract6ristiques on cite :

r la blancheur des fagades,

o Les ouvertures sont en hauteur,

r Les combles sont pentus et dot6s de lucarne,

o Les toits sont recouverts de tuiles, de zinc ou d'ardoises,

o Les fagades sont rythm6es par des bow-windows et des balcons,

o Les huisseries sont en bois peint en blanc,

Les immeubles sont parfois couronnds par des frontons en forme d'arbaldtes, polygones ou
arrondis et peuvent €tre gamis de colonnes2e.

Fig 9: theatre des Champs Elysees. Source : web

27 http://www.lesparisdld.com/201 I /03/architecture-art-deco-paris.html

" tbid.
2e htto://arch itecture3 Oparis.blossoot.coml itecture-art-deco-et-le-mouvement 0 l -html
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r la cohdsion entre le contenu et la forme.
r I'utilisation de nouveaux mat6riaux: le

b6ton, Ie vere, I'acier...
. des structures aJfirm6es.

A cette dpoque, la fagade et considiri comme

une membrane l6gdre31, elle est caractiri#e
par r

o La simplicit6 des formes.

o L'abondance de l'omementation.
o fen6tres en longueur.

. Asymdtriedquilibr6e.

Fig l0: Paris,l4" Rue Cassini,l2
Immeuble.Abella. Source : web

1.2. Les tendances architecturales en Als6rie au xlxe et au d5but de XXe siCcle :

1.2.1. La tendance n6o-classique

L'Algdrie Au lendemain de la colonisation, a connu un nouveau mode de production se

substitue d la logique et d la cohdrence des tissus originels crdant ainsi une rupture irr6versible

avec les structures spatiales et sociales des centres anciens.

L'acte de bitir obeit alors d de nouveaux paramdtres et d de nouveaux concepts, au ddtriment

d'un 6quilibre ancestral. Les villes vont devenir un vdritable laboratoire d'iddes et de formes

exportdes de la m6tropole32.

30 http://blogdephaco.blogspot.com/2013/10/architectes-meconnus-des-annees-30-paris.html

" CHABI, Ghalia. Contribution d la lecture des laQades du pafii oine colonial 14'" et 2d* tia"l"t, r^
d'dtude : quqrtier Didorch Mourad d A/ger. Mdmoire de magister : architecture. Alger : EPAU, 2000. Tizi
Ouzou : universitd Mouloud Maameri, facultd du gdnie de la construction, ddpartement d'architecture, 2012.p
15.

32AICHE 
Boussad, CHERBI Farida, OUBOUZAR Leila. Patrimoine architectural et urbain des XIX Cme et XX

dme siCcles en Algdrie. [document dlectronique]
httD://www.ummto.dzr'lMc/Ddf/Patrimoine architectural et urbain des XIX eme et XX eme siecles e! Al-c
erie-.odf

T7

1.1.5.I+-49!y9!q9g!.!qd9lB9:

Au ddbut des anndes 193030, les architectes ont sherch6 un moyen pour construire

rapidement et d'une fagon 6conomique. Cette r6flexion est la cons6quence de la premidre

guene mondiale, ou il a fallu reconstruire les villes. D'or) la naissance du mouvement

modeme.

Ce style est caract6ris6 par :

r-r
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CHAPITRE II: ETAT DE L'ART

Cette nouvelle architecture va changer l'image des villes alg6riennes, et va introduire un

nouveau langage au r6pertoire architectural algdrien. Ce bouleversement est traduit en

premier lieu, selon les documents de G6nie militaire, par la destruction des m6dinas, et la

hansformation des tissus urbains, ce qui va influencer la forme et le style de nouveaux

6difices.

Jusqu'd la fin du XIX d. sidcle le n6oclassique frangais sera le style dominant en Alg6rie33, il
est importe avec toutes ses caractdristiques notamment le type Haussmannien, qui serra le

type adoptd dans toutes les villes historiques alg6riennes.

Les rdalisations de I'architecte Fr6ddric Chasseriau au front de mer d'Alger en 1860 refldtent

clairement cette tendance architecturale, qui est caract6ris6 par :

r La sym6trie.

o La disposition des fen€tres rythmique et symdtrique le long de la fagade.

o La hauteur des fagades qui d6passe les 17m.

Le style 6clectique s'est prdsentd sur ces ddifices avec toutes ses caractdristiques exist6es i la
m6tropole: les colonnes, pilastres, comiches, entablements, balustres, et les bas reliefs
floraux34.

Au milieu du XlXdme siecle, l'apparition de nouvelles formes de parcellaire: triangulaire et

trap6zoirdale, avait introduit des fagades au niveau des angles : les pan coup6s. ks 6difices de

cette p,6riode ont connu une diversit6 de style (6clectisme).

Malgrd la pr6sence de la tendance 6clectique, le style haussmannien export6 de Paris

prddomine d Alger ot immeubles et ddifices publics sont irigds dans la tradition stylistique de

la mdtropole: Les immeubles s'6ldvent sur quatre d six dtages, leurs fagades sont dotdes de

grandes fenCtres, de balcons en fer forgd et sont omdes de comiches, balustres et moulures.3s

< Le style adopt6 pour les immeubles de rapport est le n6o-classique ,36 1Fig. 1l), < mais

33AIC[D Boussad, CHERBI Farida, OUBOUZAR Leila. Patrimoine architecturat et urbain des XIX Cme et )O(

6me sidcl€s en Algdrie. [docum€nt Clectroniquel
ural et u al

erie-.pdf
x CHABI, Ghalia. Contribution d la lecnre des fagades du patrimoine coloniql l** et 2d* siicles, cas
d'dtude : quartier Didouch Maurad d A/ger. M6moire de magister : architecture. Alger : EPAU, 2000. Tizi
Ouzou : universitd Mouloud Maameri, facultd du gdnie de la construction, ddpartement d'architecture, 2012.p
ll.
35 http://www.petitfute.com/v53542-alser/euide-touristioue/c36543-arts-et-culture.html
tu CHABI, Ghalia. Contibution d la lecture des lagades &t pafiimoine colonial I y'* et 2t* siicles, cas

d'etude : quartier Didouch Mourad d A/ger Mdmoire de magister : architecture. Alger : EPAU, 2000. Tizi
Ouzou : universitd Mouloud Maameri, facultd du gdnie de la construction, d€partement d'architecture, 2012.p
12.
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A la fin du XIXdme sidcle, la haute bourgeoisie des habitants s'est manifest6e sut les fagades,

avec la richesse du ddcor, le pan coup6 remplac6 par les Bow Windows et des rotondes
(caract6ristique du style 6clectique).



CHAPITRE II : ETAT DE L,ART

pour les 6quipements public c'est le style 6clectique >37 (Fig. 12). Le style haussmannien

continue de s'y d6velopper jusque dans les ann6es 1930.

Fig. I l. lmmeuble urbain de Ia fin
du XIX. sidcle

Architecture "classicisante", Alger.
Source: web

Fig. 12. La basilique d'alger, Notre Dame
D'afrique. De style romano-byzantin.

Source: web

1.2.2. La tendance n6o-mauresoue :

Avec I'arriv6 de Charles-Celestin Jonnart, gouverneur gdndral de d'Algerie au ddbut du )O( d

sidcle, il instaure un nouveau style d'Etat en 1905, il s'agit d'introduire le vocabulaire

architecfural local qui se rdftre dL l'architecfure arabo-musulmane, avec son r6pertoire

d6coratifs, ce qui a donn6e naissance au style n6o mauresque, 6galement appel6 < style

Jonnart >.

< En donnant une image de la France protectrice et soucieuse des traditions ce <style du

protecteur >, destin6 i gagner la sympathie des autochtones, va donner, dds 1898, une

orientation nouvelle d l'architecture des bdtiments publics prestigieux et embldmatiques, dont

beaucoup marquent aujourd'hui encore trds fortement le paysage urbain de nombreuses villes
algdriennes, seront 6difi6s >38.

3' CHABI, Ghalia. Contribution d la lecture desfaqades du patrimoine colonial If"u et 2d* sidcles, cas

d'dtude : quartier Didouch Mourad d Alger. MCmoire de magister : architecture. Alger : EPAU, 20O0.Tizi
Ouzou : universitd Mouloud Maameri, facultd du gdnie de la construction, ddpartement d'architecture, 2012.p
12.

*RtCgg 
Boussad, CHERBI Faridq OIJBOUZAR Leila. Patrimoine architectural et urbain des XIX €me et XX

6me sidcles en Algdrie. [document dlectronique]
http://www.ummto.dzllMc/pdf/Patrimoine_architectural_et_urbain_des_XlX eme et_XX_eme siecles en Ale
erie-.pdf
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CHAPITRE II : ETAT DE L,ART

La dominance de ce style va mettre l'architecture n{o-classique en abandon progressif, Ce

style continuera d avoir des 6mulesjusqu'd la fin des ann6es 1930.3e

Fig. 13. La grande poste d'Alger du style ndo mauresque. Source : web

1.2.3. L'architecture moderne :

La c6l6bration du Centenaire et le plan d'embellissement de la ville 6labor6 en 1926 ouwent la

voie i une architecture audacieuse qui se manifeste par la rdalisation d'ddifices alliant

modemitd et tradition.

A partir de 1930, et avec I'apparition de nouveaux matdriaux et les nouvelles techniques de

construction, s'est nde l'architecture modeme, qui fait de la fagade une membrane ldgdre

caractdrisd par la simplici6 et le rejet de toutes sortes d'omementation, compos6 de balcon et

de loggia, en fait, la fagade s'6tait qu'une projection du planao. Le contexte intemational

favorable au mouvement modeme aura un impacte sur ce qui va se passer en Algdrie en

termes de production architecturale qui va se manifester sur plusieurs 6difices'

La ferronnerie d'art dtait prdsente dans tous les styles, avec des caract6ristiques variantes

correspondent i chaque periode.

3e AICHE Boussad, CHERBI Farid4 OLIBOUZAR Leila. Patrimoine architectural et urtain des Xlx eme et XX

dme siecles en Algdrie. [docum€nt dlectronique]

//www.ummto.dzllMG/ f/Patrimoine siecles en Alhi urbain des XIx eme et

erie-.pdf

{ CttABt, Ghalia. Contribution d la leaure des fagqdes du patrimoine colonial lf* et 2d* sidcles, cas

d'itude : quartier Didouch Mourad d A/ger. Mdmoire de magister : architecture. Atger : EPAU, 2000. Tizi
Ouzou: universitd Mouloud Maameri, facultd du gdnie de la construction, ddpartement d'architecture,20l2.p
16.
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2. La ferronnerie d'art:

2.1.@i@:

La ferronnerie est un 6l6ment employd syst6matiquement sur les faqades principales. Ces

6l6ments faits par les ferronniers avec le fer battu, Ie fer forgd semble se plier i toute les

volantes de la courbe, ou bien le fer en fente qui dpouse la forme des moules. Ces proc6d6s de

fabrications p€rmefient d'avoir plusieurs formes; g{omdtriques et florales, ainsi plusieurs

tailles : de plus grand ddtails au plus petit, < les motifs s'inspirent souvent de ceux employ6s

en peinture et en gravure rot. A travers le temps les formes ont 6volue avec les apports

techniques, les qualit6s de fer, les modes d'assemblage.

La f'erronnerie employde pour les constructions nobles comme pour les maisons les plus

modestes. Son r6le ne se limite pas i la d6coration mais 6galement i la protection, comme les

grilles et les balustrades en fer.

2.2. Composante de la ade en feronnerie:

La fruade depuis des sidcles, etait composde d'elements en fer utilis6s sur les portes, les

fenOtres et les balcons. Ils servaient d omementer et i protdger la fagade notamment la

principale. Ces 6l6ments varies de plus grand au plus petit.

2.2.1. legggilles :

A l'origine, quand le travail de la m6tallurgie ne pouvait donner que des barres de petite

section et de faible longueur, ce sont les fers aplatis et cinlr6s en forme de volute qui

formdrent les premiers motifs de d6coration des grilles (Fig. l5). Ce mode de d6cor par fers

plats enroulds et l'un des premidres r6flexions de l'artisan, il a 6td constamment employd du

XII" au XIll" sidcle. L'usage des grilles solides formant ddfense se maintenait encore au XIV"
siecle. Le havail de forge dlargissait le champ du decor du fer, et le forgeron pouvait

interpreter en m6tal I'animal et la flore. Le fer utilis6 est le fer forg6, le fer battu et le fer

moulur6,a2

La r6sistance d'une grille commande la disposition des barreaux qui, s'ils sont mdplat, on leur

face la plus large en 6paisseur, s'ils sont carrds, ils sont trds fr6quemment prdsentds sur l'angle
(Fig. 16). Cette pr6sentation avait I'avantage de donner des oppositions de l'ombre et de

lumidre.a3

a1 MASSoT Jean Luc, ( Architecture et ddcoration du xvl'au XIX"sidcle >, Espagne 1992. P 143

a2 MAGI.IE, Lucien. L'art appliqud aux mdtiers : ddcor du mctal : le fer. [Document dlecronique]. Paris,

Laurens, 1914. P t8E. http://sallica.bnf.frlark:/12148,/bpt6k6493094n.Fd9loc3%A9cor+du+metal+le+fer.lansFR
. pdf

o' lbid : lo3.

?t
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Dans les parties fixes, la hauteur de la grille et son d6cor sont les cons6quences de la

protection apparente ou effective qu'en recherche.aa

Fig. 14. Une grille de XIf siecle. Source : Iiwe de L'art
appliquC aux m6tiers

Fig. 15. Grille d'une chapelle. Source : liwe de

L'art appliqud aux mdtiers

2.2.2. Balcons et fen6tres :

Le garde corps : apparait au XII. sidcle avec la mise en place des balcons.

Les garde-corps de fen6tres sont trds expos6s atx intemp6ries. Plus le d6cor est riche

plus il est fin et fragile. Quant il participe i la structure, sa ddt6rioration peut entrainer

la ruine de I'ensemble.

Les balcons et les garde-corps sont l'un des principaux ornements des fagades d partir

des ann6es 166045 et jusqu'd nos jours. Le plus souvent de fer, fer forge puis fonte

moul6e, les gardes corps jouent par contraste avec la fagade de pierre. Leur dessin,

donn6 par un maitre semrier ou l'architecte, reldve de l'histoire des styles, m€me si

les motifs les plus simples perdurent. S'ils n'ont pas 6t6 ajoutds aprds coup, ou

modifids, ils sont souvent une bonne cli de datation.

Viollet-le-Duc d6plora < l'emploi presque exclusif de la fonte de fer pour les grilles,

balcons et rampes d'escalier entre 1825 et 1845 >>06. L'art nouveau et l'art d6co

revienne au fer forg6 et i l'invention de motifs in6dits.

*tbid: t34.
ot MIGNOT Claude, Lebar Jacques, 2004. Grammaire des immeubles parisiens: six sidcles de fagades du Moyen
Age i nos jours. Paris : Parigramme. P 38.

* Ibid : 38
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Fig. 17. Vocabulaire d'un garde corps de balcon en ferronnerie. Source : Connaissance du b6ti ancien.
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Fig. 17. balcon a garde-corps en fer forgd a Bordeaux. Source web.
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CHAPITRE II : ETAT DE L,ART

o LeS COnsOleS :

Les consoles en fer forg6 sont dignes

d'intdr0t. Elles peuvent faire l'objet
de ddcors. Ces consoles sont des

6l6ments structurels principaux avec

la dalle des balcons. Elles doivent

reprendre les efforts importants de

tension et de compression g6n6r6s

par I'encorbellement. Pour cette

raison les consoles m6talliques sont

des t6moins pr6cieux de l'6volution
des techniques d'assemblages de la

ferronnerie du point de vue de la

transmission des efforts.

< Barberot d6finit d'ailleurs les Fig. 18. 23 quaid'Anjou, Paris. Source : web.

consoles mdtalliques comme des

espdces de potences orn6es (1888 p.322 et 331) >

On peut d6terminer plusieurs types des consoles : consoles dlances d enroulement en pied.

consoles courtes d enroulement, consoles droites, consoles avec aisselier cintr6.

2.23.Lsg[es:

La femre des portes, I'une des applications les plus importantes du fer. Auparavant, les

portes n'dtaient compos6es que de pentures, c'est seulement qu'au XVt sidcle qu'on

commencd a utilis6 les portes ferrdes dans les bdtis.

o L'imposte:

Ils ont pour r61e de laisser passer l'air et la lumidre

au dessus d'une porte d'entr6e tout en garantissant

de f infraction. Elles sont parfois plus d6cor6es que

la porte elle-m6me ; certaines contiennent des

initiales, une date ou un symbole.

Fig. 19. Imposte i Chambery. Source : web.
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a Heurtoirs :

Fig. 20. Heurtoir du XI\f siecle. Source : liwe de
Fenonneri€ d'art du XIe siacle au XlXe sidcle.

Fig. 21. Heutoir en fer forgd de la porte d'un hotel d
Bordeaux. Source : liwe de L'art appliqud aux mdtiers.

. Les panneaux:

Les panneaux de porte ont 6t6 r6alisds avec plusieurs mdtaux : au XVIIf sidcle les grilles des

vantaux de bois de la porte 6taient en fer forg6, au XDf sidcle les panneaux de bois ont 6t6

remplac6s par des panneaux en fer de fonte avec une diversitd de d€cor 50:

a

o' 
Subes Raymon4 lg42.Ferronnerie d'art du XIe siecte au XIXe siecle. Paris : Emest Flammarion. P 18.

4Ibid:p19.
ae MAGNE, Lucieo. L'art appliqud aux mdtiers : ddcor du m6tal : le fer. [Document dlectronique]. Pads,

Laurens, 1914. P t 88. http://qallica.bnf.frlark:/12148/bpt6k6493094n.r:d%C3%oA9cor+du+metal+le+fer.langFR
. pdf

s0 MIcNoT claude, Lebar Jacques, 2004. Grammaire des immeubles parisiens: six sidcles de fagades du Moyen
Age d nosjours. Paris : Parigramme. P 33.

25

Entre 1830 et 1850

Fontainebleau.

les motifs sont inspirds de la premidre renaissance et de l'dcole de

< on ddsigne sous le nom de heurtoirs des sortes de marteaux qui servaient d frapper aux

portes >a?, c,6tait des anneaux en fer fixds d des plaques circulaires om6es, ils serviraient d

tirer les portes. ces anneaux fabriquds en bronze dor6 adoptaient des formes de t6te

d'animal enserrant I'anneau dans sa gueule.

< Les heurtoirs du XV" sidcle 6taient de vdritables objets d'art. Ils avaient souvent la

forme de petits ddicules et le marteau 6tait suspendu au moyen de tourillon >48'

A travers les sidcles, les poignds des portes sont 6valu6s, ils sont fabriquds avec le fer

forg6 ou rarement le fer en poli, frdquemment adopt6 aux XVIIe et XVIIIe sidcles. 
ae
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o De 1850iusqu'i 1890 : le retour a des vantaux en bois dont les dessins sont inspifds de

plusieurs styles.

o Le serrurerie:

La semrerie s,est dvolude du XII" sidcle au XIX" sidcle en prenant plusieurs formes :

o Les semres les plus anciennes ne sont pas inferieures au XII" sidcle, elles s'agissaient

d'un verrou glissant entre deux coulisses riv6 sur pal0he, dite < semre i boite >. c'est

d partir de cette 6poque est r6alis6e la fermeture des portes.

. Jusqu'au xIV" sidcle, le m€me systdme a dtait toujours appliqu6.

o A partir du XV" sidcle, l'entrde de la clef est devenue verticale, elle s'agit d'une

arcature en fer forg6, < au XV" sidcle, les plaques ajour6es du fer battu sont

fr6quemment comprises entre des saillies de fer forg6 inspir6es de l'architecture

lapidaire, pinacle, gables, arcatures >51.

o Du XIV" au XVIU sidcle, en France les semres < auberonnidre > qui firent domines.

o A la fin du XVII" sidcle, les coffres de semres furent en cuiwe au lieu du fer, elles

sont devenues d'usage g6ndral. Pour la femreture d'ure porte d deux vantaux, on

utilisait des verrous isol6 aux crdmones. Un autre systdme appliqud i cette pCriode

appel6 < le principe de l'espagnolette >s2.

o Jusqu' d la fin du XVIII" siecle, la semre d boite saillante et d geche fut constamment

employ6e.

o Au d6but de XDf sidcle, on optait i des gorges de ressors soulevds par la clef afin de

simplifier les gamitures. Par la suite, s'est apparue la sem.re a pompe; dont la clef a

tige ford.

La diversit6 des tlpes et des systdmes de semrerie,
a donn6 naissances i la notion du d6core apparent

sur I'ext6rieur des portes, et ont mene d rdduire les

dimensions des clefs.53

Fig. 22. Semre de cofhe du XV". seoulce :

liwe de L'art appliqu€ aux mdtiers

t'MAGNE, Lucien. L'art applique aux mdtiers : d€cor du mCtat : le fer. [Document dlectronique]. Paris,
Laurens, 1914. P 200. http://gallica.bnf.frlark:/ 12148,/bpt6k6493094n.Fdgloc3o^Agcor+du+metal+le+fer.lansFR
. pdf
52 C'est un autre systeme de fermeture, consistait dans I'emploi d'une tige verticale en fer rond muni d'une
poignde dont la boucle s'engageait dans une semrre ou elle dtait condamnCe par le pene. Au sommet, la tige dtait
menue d'un crochet qui par le mouvement de rotation qu'imprimait la poignee, s'engageait dans une gdche de la
traverse fixe, et verrou mobile, formant fourreau autour de Ia tige, s'engageait en s'abaissant dans une geche A
scellement. Ibid: p 204.
s'Ibid: p 192- 206.
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2.3. :

La ferronnerie remonte trds haut i I'antiquit6, elle avait divers usages. Elle s'est ddveloppde

avec les grecs au Vt sidcle de notre dre. Ce n'est qu'au XIt sidcle la fenonnerie d'art

commenga ir prendre une grande extension, et un grand progrds.sa

Chaque dpoque avait son style de ferronnerie qui lui digne d'une particularitd :

2.3.1. Le moyen 0ge: du XI' siicle au XI\f siicle :

Le fer forg6 a connu une grande progression i cette 6poque. Les ferronniers romans et

gothiques ont 6valud des techniques qui subsistent jusqu'i la fin des temps modernes (la fin
du XIX'sidcle). Par la suite, il y a eu juste des petites modifications sur les d6tails, en gardant

le m6me principe de fabrications de ces 6l6ments.

Cette 6poque a connu plusieurs phases 5s:

o Du XI'sidcle et premier quart de XIf sidcle : enroulement de fers plats ddcords de

coups de poingons. Embrasses.

o Fin XII'et XIII'sidcles : apparition des ornements 6tampds. Embrasses.

o XIV' sidcle: plaques de fer battu d6coupdes remplacent omements 6tampes. Rivets

remplacent embrasses et soudure.

r XVt sidcle : ornements en t6le repoussde sont soud6es aux gros fers ou brindilles.

Persistance du fer soud6 et 6tampe.

o XV" sidcle : tdle rapportde et rivde remplace plaques de fer battu et soud6es.

2.3.2. Le style Louis XIII :

A l'6poque de Louis XIII, les ferronniers retourn6s i I'utilisation des formes simples : des

lignes, selon la tradition gothique, en 6vitant toute sorte d'ornementation.

Le moddle le plus rdpondu est celui de < balustre > utilisd sur les balcons et les rampes: une

silhouette ddcoup6e sous forme d'un balustre, deux voulfites d la partie supdrieure inspir6 du

chapiteau ionique li6e avec une bague, au centre de cette demidre ce dresse un fleuron qui

comprend un culot de feuilles d'eau d'oir sort un pistil de graine se terminant par une pointe

qui ondule. t66ig. z:;

Et parmi les caract6ristiques de ce style, la division des panneaux dtroits et leur r6p6tition.

to 
Subes Raymond. lg42.Ferronnerie d'art du XIe siCcle au XIXe sidcle. Paris : Ernest Flammarion. P 5

uslbid:p9.
s6Ibid 

: p 34.
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2.3.3. Le style Louis XIV :

De point de vu technique, Le style Louis XIV a connu une innovation au niveau du systdme

d'ajustement et de montage des fers, constituds par des tenons et des mortaises. L'omement et

le d6cor qui sont marqu6s ce style; avec le bronze dor6 et la t6le model6e et travaillde

$ig.2q.

La ferronnerie sous Louis XIV comprend deux pdriodessT :

o Lapremidre empreinte de la renaissance (1644 e 1660).

o La seconde est l'6poque de la clartd, de l'ordre et de la symdtrie.

2.3.4. Le style Louis XV :

Le style Louis XV est l'Age d'or de la ferronnerie, cette prosp6rit6 ce refldte par le nombre

des r6alisations et leur qualit6 d cette 6poque.

Les caract6ristiques fondamentales de ce styless :

o Les ornements avec la t6le repouss6e et relev6e avec le marteau.

o Pour un travail fini de d6core, on utilise la fonte de plomb

o La fonte de cuiwe pour des 6l6ments d'omements plus solides.

o Les assemblages se font d : tenons, mortaises, rivets ou liens.

On constate deux courant distincte apparaissent dans ce style :

o Un pour guider la libert6 et la fantaisie < le style rocaille >

o L'autre caract6risd par les lignes calmes et la symetrie.

2.3.5. Le style Louis XVI :

< Sous le rdgne de Louis XVI, La lbrronnerie est calme, claire, reposante. Les courbes se

ddveloppent librement sans enchev6trements ni dissym6trie >se.

Les ornements ce devise en deux :

o El6ments de ddcor inspird de l'antiquit6 grec.

o Eldments inspir6 de la nature.

Les omements caract6risant les balcons : les mddaillons au centre de [a composition du garde

co{ps et balcon en entrelacs d rosaces.

t'Subes Raymond, lg42.Ferronnerie d'art du XIe sidcle au XIXe sidcle. Paris : Emest Plammarion. P 38

sslbid:p47.
selbid:p54.
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CHAPITRE II : ETAT DE L,ART

2.3.6. Le style empire :

Le fer forg6 i cette 6poque va se v6g6ter jusqu'au XIX' sidcle, aprds il va 6tre abandonn6

L'antiquit6 6tart la source de I'inspiration.

Les 6l6ments r6alisds ne se rdfErent d aucun style d6fini, la caract6ristique qu'on peut tirer est

la ddcoration au nivaux des impostes : deux fldches se croisant et orn6es de pampre et d'un

masque au centre.6o

Fig. 23. Balcon de I'hotel Lauzun, style loui XIII.
Source : liwe de Ferronnerie d'art du XIe sidcle au

XIXe sidcle.

Fig.24. Panneau de la grille d'entr6e
du chdteau de versailles. Source :

livre de Ferronnerie d'art du XIe
sidcle au XIXe sidcle.

Fig. 25. Balcon de la fontaine de la Grosse Horloge d Rouen.
Source : livre de Ferrorurerie d'art du XIe sidcle au XIXe sidcle.

ta

I

Il[ r

* 
Subes Raymond, lg42.Ferronnerie d'art du XIe siCcle au XIXe sitcle. Paris : Ernest Flammarion. P 6l
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CHAPITRE II : ETAT DE L,ART

Fig.26. Balcon, rue Serpenoise, d Metz. Source : liwe de Ferronnerie d'art du XIe sidcle au XlXe sidcle.

Fig.27 .Imposte de boutique d Pris. Source : liwe de Ferronnerie d'art du XIe sidcle au XIXe sidcle.

30

l* - i-,
k1r.

I
or

#r/J

IlP

{_

[:vr,r t lr-. r, .t.. Y

77 ..
l.

Eil i-

C---d

iEtr---\

LI

F-:::;-r

r,}J
UF

."€

t \\I.^.



CHAPITRE II : ETAT DE L'ART

2.4. Techniques et outillaee :

Les techniques des premiers ferronniers persistent jusqu'i nos jours, malgr6 les progrds qu'a

connus ce m6tier. Il a pu garder les m6mes procddds d'ex6cutions a travers les sidcles.

Au moyen 6ge, les marteaux et les burins dtaient les seuls moyens et les plus utilis6s par les

ferronniers, il consistait aussi au proc6d6 de l'6tampe.

Les soudures d6notent une trds grande habilit6 chez les forgerons, ils lui ont fallu une grande

suret6 pour souder les pidces compliqu6es sans les bruler. La beaut6 de I'ouwage r6alis6

r6side dans les soudures.

La soudure se fait d differents degr6s suivant la qualitd du m6tal. Le fer a I'avantage de

pouvoir se soud6 i lui-m6me, d condition d'6tre chauffe a 13000 ou 15000 degr6. < L'id6ale
pour une soudure c'est d'6tre invisible ; pour cela, il faut emp€cher l'oxydation des surfaces

en y jetant du sable ou de l'argile ,5'.pour ragr6er la jonction des fers et masquer les d6fauts

des soudures, les forgerons du moyen 6ge plagait : des petites ceintures en fer, des colliers,

des fleurons, des brindilles, des trdfles ou des clous ; et coest avec ces dldments qui a 6te

eftbctue le montage des tbrs ou encore avec des rev6ts. En outre, la r6p6tition de ces 6l6ments

servirait d la ddcoration. Le fer semblait une matidre molle et facile i souder comme le

plomb, i force d'Otre battu. C'est avec le corroyage rlpetd que les lopins62 sont convertis en

barres ou en plaques.

Au moyen 6ge, n les outils 6taient le marteau, le burin, les cisailles ; Ia lime ne fut invent6e

qu'i la fin du XIV" sidcle. Aujourd'hui, le fer est liwd aux ferronniers lamin6s, pr6par6 en

barres rondes ou carr6es de toutes dimensions >63.

t' 
Subes Raymond, lg42.Ferronnerie d'art du Xle sidcle au XlXe siOcle. Paris : Ernest Flammarion. P 8.

62 Les lopins sont une masse de fer obtenue en rdunissant par le feu divers morceau. Ibid.
63Ibid 

: p 6.
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3. Etat de la connaissance de la d'art:

La ferronnerie d'art est l'un des plus anciens m6tiers. on a pu en faire des 6l6ments qui ont

contribu6 d l'ornementation de la fagade. Ils sont devenu I'un de ses composants essentiel

pour son esth6tique de I'int6rieur et de l'ext6rieur, de plus grands 6l6ments au plus petit d6tail,

qui sont le thdme de notre recherche. Ces elements ont fait I'objet de recherche, soit des

catalogues, des expositions, ou bien des recherches et des 6tudes, que nous avons pris en

consid6ration.

Nous allons voir tout les travaux qui ont traitd ce thdme, de gen6ralit6 comme un art i la

sp6cificitd entant que composants de la faqade.

Raymond SUBES dans son ouvrage << Ferronnerie d'art du XIe sidcle au XIXe sidcle >, il
retrace I'histoire de la ferronnerie d la p6riode limit6 du XIe sidcle au XIXe sidcle. Il presente

les diff6rents styles qui ont succ6dd et utilis6s dans chaque 6poque, en montrant des

illustrations et des exemples de diftrents 6l6ments qui ont en fer forg6 ou en fer en fonte, ir

travers plusieurs chapitres (Fig. 28) .

En outre, explique Marcel GRANDJEAN dans une partie du liwe de Dave LUtgI, Nicolas

BOCK, < Petit precis patrimonial ; les auwes majeures de la ferronnerie en Suisse romande

d la fin de l'6poque gothique >r. Il a prdsentd (( une conkibution doublement pr6cieuse dL Ia

connaissance pr6cise d'ouvrages de tbrronnerie medidvale: la tbrronnerie n'est le plus

souvent abord6e qu'incidemment, rarement pour elle-m€me; les ouvrages 6tudi6s - croix de

clocher et grilles monumentales- sont devenus rare avec le temps et de plus sont rarement

documentes >ff et il a pris corlme exemple la France et la Suisse pour traiter cette

problematique ainsi les cause et les consdquences de la raretd de ces deux 6l6ments (Fig. 29).

Fig. 28. Illustration du liwe
la ferronnerie d'art. Source

auteur

Fig.29.Illustration du liwe :

petit precis patrimonial.
Source: web

s 
Lacoue-Labarthe Marie-France. (Euvres majeures de la ferronnerie en Suisse romande d l'6poque gothique.

ln:. Bulletin MonumentaL Tome 168 No4, ann6e 2010. pp. 382-383.
url :, web,revues"ho melorescri pt/artic lelbu I 0007-473x 2010 num 168 4 7614
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CHAPITRE II : ETAT DE L,ART

Dans l'ouvrage < L'art appliqu6 aux m6tiers : d6cor du m6tal : le fer >, Lucien MAGNE a

parld de l'utilisation du fer selon plusieurs aspects. En se basant dans la majorit6 des

"t 
upio.. sur son rdle dans la d6coration ,l'auteur a commenc6 dans les deux premiers

chapitres par les procddds de la d6coration anciennes et modeme' Dans les chapitres qui

suivent il a entamd la construction metallique et l'utilisation du fer dans l'architecture

modeme, dans notre recherche, on est interess6 pas les chapittes VII-X[' car il aborde [a

ferronnerie qui compose la fagade, ses differents types accompagnds d'illustrations (Fig'30)'

On trouve aussi une sorte de catalogue sous forme d'un liwe: Les arts ddcoratifs (FranCe).

C6ramique: Les nouvelles collections de l'union centrale des arts d6coratifs, une sorte d'un

catalogue fait depuis 1908. qui contient des illustrations et des planches des 6l6ments en fer

forg6 qui composent une maison : marteau de porte, panneau, grille, imposte, enseigne, d6part

de I'escalier, dans les diffdrentes 6poques : Louis XII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et

Henri IV en France notamment, et en Suisse. Cette petite collection nous servira dans notre

recherche d faire des comparaissons et d'en sortir la mdthodologie pour r6aliser un catalogue

(Fig.31).

Actuellement, des tentatives sont faites pour am6liorer la crdation des 6l6ments en fer, c'est ce

qu'a montrd Otto SCHMIRLER dans< L'art de ferronnier >>, l'ouwage est A la fois une

source d'inspiration pour l'amateur de fer forge et un manuel qui familiarise le ferronnier

avec les multiples possibilitds de cr6ation. Les esquisses et projets pr6sentds dans ce livre sont

in6dits, dont 300 photographies et 400 dessins d'exdcution. Toute rdpdtition d'ceuwes

anciennes d6jd publi6es a 6t6 soigneusement dvit6e, par contre, chaque pidce est spdcialement

bien expliqu6e au moyen de dessins et de photographies (Fig.32).

La vari6td des motifs et la diversit6 des styles reproduits en font, une r6f6rence et une source

d'inspiration pour les professionnels et les amateurs. Georges SURNOM propose dans son

ouvrage < 230 moddles de ferronnerie >, 230 moddles d'objets ddcoratifs de diffdrents styles -

Moyen 6ge, Renaissance, Louis XIII, Louis XIV, Louis XVI, R6gence, Empire, Modeme ou
rustique - i I'intention des apprentis, dldves serruriers, ferronniers, artisans et d6corateurs

(Fig.33).
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Fig.32. lllusfiation du liwe : I'art Fig.33. Illustration du livre : 230
du feffonnier :Esquisses et moddles de feronnerie. Source :

rdalisations, Source: web web

Fig. 30. Illustration du livre :

L'art appliqud aux m€tiers :

ddcor du mCtal : le fer.
Source : web

Fig. 3 l. Illustration du liwe :

Les arts ddcoratifs (France).
Cdramique : Les nouvelles

collections de l'union cenfale
des arts ddcoratifs. Source :

web
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CHAPITRE II : ETAT DE L'ART

cet art a des techniques et des proc6d6s, c',est ce qu'a explique Jos6 Antonio ARES dans son

liwe < Techniques du fer forg6 >. Cet ouwage apprend d'abord d choisir ces mat6riaux et

montre comment manipuler et entretenir ces outils. Puis il explique pas ir pas les techniques

de base - cintrage, d6coupe, pergage, traitements thermiques, soudage - et les savoir-faire

traditionnels comme le torsadage et le poingonnage qui sont indispensables d la maitrise de ce

m6tier. Le n6ophyte ddcouvrira ensuite avec int6r€t les nouveaux proc6d6s ouverts par ta

technologie actuelle : outillage manuel 6lectrique, d6coupe au plasm4 soudage oxy'gaz'

L'auteur propose dix belles rdalisations pas i pas : dessous-de-plat, poignde de porte, pince ir

bois, grille aux gracieuses volutes, photophore mural, portemanteau, tabouret tricycle,

girouette, sculpture monumentale. Chacun de ces objets permet d'exp6rimenter une technique

rliftrente : forgeage i froid pour le dessous-de-plat, torsadage i chaud pour la grille, d6coupe

au plasma pour le photophore. En fin d'ouvrage, une galerie presente un superbe panorama de

ferronneries, pidces anciennes et crdations contemporaines. Grdce e ses nombreuses

illustrations, d son texte d6taill6 et i ses pas i p*, le ddbutant motivd comme le professionnel

desireux d'approfondir ses connaissances d6couwiront la richesse de cet artisanat d'art

(Fig.3a).

Qu'il soit d'hier ou d'aujourd'hui, ce n'est pas ici le propos de l'ouwage de SARTEUR, << Fer

forg6 d'hier et d'aujourd'hui > sur le fer forg6 que d'6crire son histoire, et d'en montrer son

6volution, mais d'dtudier i I'heure actuelle les diffdrentes formes que cette noble matidre a su

prendre pour ddcorer tout en gardant son caractdre utile. Le vrai fer forg6, en effet, et non la
ferronnerie plagide en quantitd de plus en plus grande par de nombreux industriels, semble

retrouver la faveur du public qu'il avait perdue un peu rapidement, semble-t-il, dds le d6but du
XIXe sidcle au profit de la fonte qui, plus facile d travailler, garnissait la majorit6 des balcons

de nombreux immeubles de rapport construits i cette 6poque.

Le brusque engouement de ces demiers temps pour le fer forgd s'explique par le fait que son

style volontaire convient parfaitement, toute demeure qu'elle soit meublde en ancien, en

rustique ou en moderne que ce soient des 6l6ments ddeoratifs, pieds de lampe, coupelles,

bougeoirs, ou des objets, utilitaires, verrorls, heurtoirs, chenets, etc., le fer forg6 est de nos
jours et avant tout un moyen de ddfense et de decoration qui permet i chaque ferronnier de

donner libre cours i son g6nie cr6ateur ; puisqu'il nous est possible de parler de cr6ation, c'est

que, sans aucun doute, nous sofirmes en face d'un v6ritable art qui, au m6me titre que la
verrerie ou la sculpfure, n'admet pas la copie ou la reproduction et par consdquent encore

moins la fabrication en grande s6rie (Fig.35).

Fig. 34. Illustration du liwe :

techniques de fer forgd. Source ;

web

Fig. 35. Illustration du liwe : fer
forg6 d'hier et d'aujourd'hui.

Source:web
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CHAPITRE II : ETAT DE L,ART

En guise de pr6server et de mise en valerr le pahimoine de cette ville, Ministlre de la

culture et de la communication du gouvernement frangais a pris en charge d'6tudier

l,6volution de la ferronnerie qui compose la fagade de la ville, en constituant un document

appeld < Fenonnerie. Avignon >. Cette dtude est faite en photographiant et en faisant des

relev6s afin d'expliquer le r6le de chaque €16ment, son importance et son 6volution historique:

imposte, garde-corps des fenetres et des balcons, grille de fenetres. Apres ils ont pass6 vers les

modifications et les suppressions des ferronneries en prdsentant chaque cas avec une

illustration qu'il explique, pour arriver et constater le moyen de restauration qui lui convient

(Fig.36).

Les 6l6ments en fer sont I'une des composantes de la fagade, pour les bien comprendre il a

fallu passer par la connaissance de l'6difice. Mathieu BETH a commenc6 dans son document

< Connaissance du bdti ancien > par I'histoire des constructions; de l'architecture grec a la

renaissance italienne et frangaise, pour entamer dans le deuxieme chapitre I'annexe

d'histoire des constructions qui parle des d6tails architecturaux et architectoniques, ou il a

consacrd une partie pour les gardes corps en ferronnerie du centre ancien de Chambdry, qui

nous intdresse dans notre 6tude effectude sur le cente historique de Miliana, l'auteur a cit6 les

differents types des garde-corps, leur mode de fixation, leur proc6d6s et techniques de

restauration et d'entretien, la terminologie expliqu6e avec des illustrations (Fig.37).

Dans < ZPPAUP d'Aubusson, synthdse de l'6tude >, C. GUIORGADZE consiste d dtudier

les fagades des villes de I'Espagne, qui va 6videmment parler sur les 6l6ments de ferronneries

qui composent la fagade : les garde-corps, les portes, les impostes et leur 6volution a travers

les sidcles du XVe-XXe (Fie.38).
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Fig.36. extret du document de

ministere de la culture et de la
communication du

gouvememcnt ftanqais sur la
ferronnerie de la ville

d'Avignon. Source : web

Fig.37. extret du document de
connaisance du bati ancien :

garde-corps en ferronnerie.
Source : web

Fig.38. estret du document de

ZPPAUP d'Aubusson, synthdse

de I'dtude. Source : web
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CHAPITRE II : ETAT DE L'ART

Dans le rapport de pr6sentation PSMV de la ville Besangon, Agence Gilles.H BAILLY a

mentionnd les ouvrages en fonte et en fer forg6 existants dans les batiments et sur les fagades

de la ville de Besangon, en citant tout les ddtails : les types, les styles, l'6volution historique'

(Fig.3e)

Les travaux qui accordent de l'importance i 1a ferronnerie d'art ne se limitent pas uniquement

aux ouwages, mais on trouve des gens leur passion de cet art leur conduit i la creation d'un

mus6e comme Jean Luis Henri De Secq Des Toumelle, il a 6tablit un Mus6e le secq Des

Tournelle. Il est un fuit d'une passion de pour I'art de la ferronnerie, il a ddveloppd sa passion

a partir de son mdtier de photographie, et ga va devenir pour lui une passion qui va le prendre

tout son temps. et bonne partie de son argents. donc il va chercher a partir de 1862 jusqu'd

1882, d'une fagon inlassable i enrichir sa collection avec des pidces toutes d'extrOme qualit6,

c'est ga aussi la chance du mus6e, c'est d'avoir ces pidces qui sont toute exceptionnelles.

Jean Luis Henri a un fis Henri Jean, qui a h6ritd non seulement la collection mais 6galement

de I'amour et de l'enthousiasme de son pdre pour l'art de ferronnerie, donc il va prendre le

relai a la mort de son pdre pour continuer i enrichir la collection et la valoris6.

La collection a proprement parl6 elle se distingue par sa varidtd de point de vu t1'pologique

notamment, puisque on a des ceuvres qui vont du moyen 6ge jusqu'au XXe sidcle, et une

vari6t6 g6ographique puisque on a des ceuwes reprdsentatives essentiellement de I'Europe : la

France, l'Italie, I'Espagne et la Suisse. (Fig. a0) Gig. al)

t,

EIaf,I
Fig.40. une !,ue sur le Musde

le Secq Des Toumelle.
Source : web

t-i9.39. Rapport de prdsentation
PSMV de la ville Besangon.

Fig.4 t . Porte du choeur
de l'dglise d'Ourscamp,
1202, fer forgd, Rouen,

Musde Le Secq des

Toumelles. Source :

web

Aprds avoir lu les diffdrentes 6tudes sur la ferronnerie d'art, et les moyens pour transmettre

ce mdtier aux futures g6n6rations, nous sorrunes sensd de connaitre les mdthodes et les outils

pour faire un inventaire, puisque c'est notre instrument qu'on a choisi pour atteindre le but de

pr6server cet art et de le transmet[e.
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CHAPITRE II: ETAT DE L'ART

4. Outils de la connalssance et de la Dr6servation de la ferronnerie dtart :

4 1. L'inventaire architectural :

Un inventaire, c'est-d-dire un rdpertoire des bdtiments et objets presentant un int6ret reconnu

au titre de la protection du patrimoine. Ce fichier fait l'objet d'une mise djour permanente' Il

signale un nombre relativement 6levd d'immeubles ou d'objets int6ressants datant de p6riodes

diverses, y compris des XIXe et XXe siecles.

L'inscription i l'inventaire porte sur des immeubles et des monuments de I'histoire, de I'art

ou de l'architecture, qui pr6sentent un int6r6t archdologique, historique, artistique, scientifique

ou 6ducatif et qui, d ce titre, meritent d'6he protdg6s.

En France, l'inventaire gdndral du patrimoine culturel est un service national cri6 par ddcret

du 4 mars 1964 d I'initiative d'Andr6 Malraux et d'Andr6 Chastel, A Gendve, l'6tablissement

d'un inventaire a commencd en 1977, aprds l'entr6e en vigueur de la loi sur ia protection des

monurnents, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS).

En se basant sur I'ouwage de Xavier de Massary et Georges Coste < principes, mdthode et

conduite De l'inventaire g6ndral Du patrimoine culturel >, on va voir les differentes approches

et mdthodes pour r6aliser un inventaire.

L'approche topographique, en considdrant avant tout l'euvre sur son territoire, fait de

I'Inventaire un interlocuteur privil6gid des organismes et des responsables locaux charg6s de

la gestion du patrimoine et de l'amdnagement du territoire.

Les collectivites territoriales ne cherchent plus seulement d ddvelopper le tourisme mais, plus

fondamentalement, d valoriser I'image de leur pays pour y attirer les entreprises et de

nouvelles populations. La richesse du patrimoine est un argument fort. Encore faut-il le

connaitre et l'enrichir sans cesse de nouvelles d6couvertes. Les travaux de I'Inventaire

pennettent ainsi d'accompagner une ddmarche de reconnaissance culturelle dans des secteurs

ruraux en reconversion. ou dans des secteurs urbains dont la dimension historique n'est

pergue ni par les habitants, ni, parfois, par les 6lus.

Les 6lus et les administrations sont besoin des inventaires pour amdnager le territoire, projeter

les dquipements et d6liwer les permis de construire. Dans les zones en reconversion,

pdriph6ries urbaines, friches industrielles ou commerciales font l'objet de r6visions parfois

dramatiques. Aucun projet nouveau ne peut faire l'impasse sur ce qui existe et sur son poids

d'histoire. L'Inventaire peut apporter alors des dldments essentiels d la comprdhension

historique et esth6tique du territoire. Toute mesure de protection. au titre de la loi sur les

monuments historiques, dewait 6tre argumentde par un inventaire.

37

4.2. Pour ouoi I'inventaire ?

4.2.1. :

4.2.2. Un outil d'aide ir la d6cision :
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L,lnventaire est un programme national de recherche mis en ceuvre par des op6rations

topographiquement circonscrites selon des 6chelles variables.

- des ressources terminologiques, iconologiques, taxinomiques permettant de nommer,

repr6senter et classer les objets d'dtude,

- des protocoles de restitution permettant de transcrire des r6sultats cumulables, comparables

et communicables, utilisables par tous.

4.3.1. D!!erlqirsr-.!3!ie$:tu!e :

Le primat de l'approche topographique induit une mdthode allant du gdndral au particulier :

du territoire i la parcelle, de l'espace contenant aux objets mobiliers contenus, de I'individu

aux parties constituantes, chacune de ces entitds 6tant susceptible de devenir objet d'dtude.

Le territoire plus ou moins vaste dans lequel ils se trouvent. la ville ou le village, I'ensemble

de la rue dans laquelle se situe la maison, la famille que constituent toutes les maisons, le

retable qui porte la statue, etc. Ce faisceau de relations est tel qu'il devient en soi objet

d'6tude ; un simple catalogue d'eulres, m€me sommaire, n'aurait que peu de sens s'il n'6tait

enrichi de la reconnaissance d'un "systdme d'euvres".

L'objet d'dtude peut prendre plusieurs formes :

4.3.1.1. Les individus : ils s'agissent de :

o Unitd fonctionnelle: Dans le domaine de l'architecture comme dans celui des objets

mobiliers, ce sont les grandes cat6gories fonctionnelles qui d6terminent les principes

d'identification et de classification des euvres. En revanche, les euvres urbanistiques

sont plus gdn6ralement identifi6es selon des critdres morphologiques.
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4.2.3' sg..s$Lg@:
C,est un outil de sensibilisation et de p6dagogie utile ir chacun pour se situer dans un espace

gdographique, historique, esth6tique, civique et social. Le r6sultat de l'Inventaire, accessible d

tous, est un pr6cieux constat sur la soci6t6, et permet A chacun, s'il le souhaite, de connaitre

l,histoire et I'intdret de la ville, du village, du quartier, de la rue, ou de l'immeuble qu'il

habite.

4.3. La m6thode selon I'inventaire e6n6ral du patrimoine culturel en

France :

Le caractdre scientifique de la d6marche rdside dans :

- la ddfinition d'objets d'6tude propres qui ddlimitent son champ d'application, des protocoles

de recherche permettant d'organiser l'investigation, de lui donner coh6rence et homog6n6it6,



o L'unit6 d'6tude de l'esoace urbain

o
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Un 6difice : L'6difice est un b0timent ou un groupe de bdtiments affect6s d une mOme

fonction, destination et construits sur un terrain d'un seul tenant qui constitue le fonds.

Il illustre bien la complexit6 que peut rev6tir f identification des @uvres.

on d'urbanisme: L'op6ration,I

d'urbanisme est un am6nagement de l'espace comprenant r6seaux, parcellaire,

dquipements selon une planification pouvant inclure des contraintes architecturales.

Elle est donc une Guwe correspondant d une unitd de conception, d6finie par un

programme fonctionnel ou architectural, parfois les deux, et par une forme typique

associ6e.

L'unit6 d'6tude dans le domaine des objets mobiliers : Tout objet qui se suffit d lui-

m6me par sa signification ou par sa fonction : tableau, groupe sculpt6, etc. constitue

une euwe individuelle s'il ne s'intdgre ni d un programme iconographique ni i un

ensemble mobilier plus vastes. Par sa nature cependant, une pidce de mobilier peut se

trouver isolde du contexte qui l'a vue naitre et, en l'absence d'information, 6tre ttaitee

comme un individu alors qu'elle faisait primitivement partie d'un ensemble.

4.3.1.2. Les ensembles :

Un ensemble est le rdsultat du jeu des relations de compl6mentarit6 qui s'dtablissent

entre plusieurs Guvres ou ouvrages rassembl6s dans un m6me lieu ou reli6s par un

m6me trac616. Il n'est pas constitu6 par la simple addition des 6l6ments qui le

composent mais aussi par les relations qu'ils entretiennent entre eux ; on peut

appr6hender ces relations de plusieurs points de vue, celui de :

o La fonction
o La conception
o Le mode d'implantation : ensembles diss6min6s, juxtapos6s ou formant r6seau.

o l'6v6nement fondateur : historique, un auteur, commande particulidre, etc.

4.3.1.3. Les parties constituantes :

L'intdr6t de l'identification des ensembles, la difficultd de I'appr6hension de certaines

Guvres complexes - par exemple certains ddifices eux-m6mes composes de plusieurs

bdtiments qui, pris isol6ment, justifient une 6tude d6velopp6e - mettent en 6vidence la

qualit6 de partie constituante de certaines euvres.

4.3.1.4. Les familles :

La famille est formde par tous les individus d'un mOme genre prdsents sur un

territoire.

4.3.1.5. Les cuvres de s6rie, r6pliques et copies :

o L'ceuwe de s6rie : est produite par l'exdcution en plusieurs exemplaires d'un m6me

projet; une s6rie de maisons ou d'immeubles.
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Dans le domaine de I'architecture, I'euwe de s6rie est gdn6ralement le r6sultat de

l'intervention d'un m6me maitre d'euwe. L'exdcution passe alors par la r6alisation

d'un moddle.

R6pliques et copies : On appelle r6plique la reproduction d'une cuwe, r6alis6e ou

organis6e par I'auteur lui-m6me. On appelle copie une reproduction d'une Guvre,

6venfuellement dans d'autres techniques, par d'autres personnes que l'auteur lui-

m6me. Une copie, reproduite elle-mOme en de multiples exemplaires, peut devenir i
son tour une Guvre de s6rie.

Les 6tudes urbaines :

L'objet "ville" devient en soi un objectif de l'6tude. Il repose sur I'analyse

morphologique de la ville, de son d6veloppement historique et 6conomique, et de tous

les ph6nomdnes proprement urbanistiques qui ont accompagn6, cadr6 ou contraint ce

d6veloppement. L'espace urbain est marqu6 par l'inachdvement et la transformation,

de m6me que les op6rations d'urbanisme et les 6difices qui le composent. C'est

pourquoi les 6tudes urbaines plus particulidrement doivent prendre en compte et

analyser en tant que tels les processus de transformation.

Les diff6rentes approches :

L'obseration:

L'inventaire est un constat et sa m6thode est avant tout descriptive. La d6couverte puis

l'observation des Guvres s'appuie sur des outils documentaires : les textes, la
photographie, la cartographie, la reprdsentation graphique (le relevd d'architecture),

qui contribuent d organiser l'analyse et d structurer les rdsultats pour en faciliter la
restitution.

4.4.2. Recenser:

L'inventaire consiste, au sens littdral du terme, d faire la liste et i d6nombrer sur un

territoire l'ensemble des 6l6ments r6pondant d la d6finition inscrite dans le ddcret

fondateur.

Cette opdration implique de renseigner chaque Guvre recensde parles quatre

informations suivantes : la ddsignation de I'euvre c'est d dire sa d6nomination et

6ventuellement son appellation ; sa localisation (adresse, r6f6rences cadastrales,

coordonndes g6ographiques); sa datation, fut-elle approximative i ce stade ; son statut

(priv6 ou public).

Ces premidres informations (donndes essentielles), peuvent bien sfu 6tre compl6t6es

par d'autres imm6diatement accessibles, leur attribution d un auteur par exemple, si

celui-ci est connu.
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4.4.3. Etudier :

Il s'agit d'une dtude monographique pour une Guvre ou d'une 6tude collective pour

une famille d'ceuwes. Ces dtudes peuvent 6galement Ctre th6matiques pour des

ensembles identifids ou des agglomdrations, par exemple.

4.4.4. Faire connaitre :

Cette mission n'est que la troisidme chronologiquement, mais tout aussi importante

que les deux autres. Il s'agit de communiquer les rdsultats vers Ie public, tous les

publics, savants ou non. Sa r6alisation suppose un important aavail de traitement

documentaire des donn6es produites.

Celui-ci conditionne aussi leur p6rennit6, la capacit6 de les transmettre et leur

accessibilit6.

Ce travail se traduit par la constitution des dossiers d'inventaire, longtemps sous forme

papier. Aujourd'hui le plus souvent sous forme num6rique, par l'alimentation des

bases de donn6es nationales, < M6rim6e pour l'architecture, Palissy pour les objets et

Mdmoire pour les images >. Dossiers et notices des bases de donndes sont la premidre

forme de publication de ces rdsultats.

4.s. @g!g@-:
4.5.1. Le cadrage de I'op6ration :

En France, I'lnventaire gdndral du patrimoine culturel. Ainsi, l'Etat est responsable de

l'dtablissement des normes, du contr6le scientifique et technique et de la diffirsion publique

des rdsultats d l'6chelle nationale. Les nouvelles dispositions prdvoient que les Conseils

r6gionaux et la collectivit6 territoriale de Corse et leurs services charg6s de I'inventaire

g6n6ral exercent la comp6tence et [a responsabilitd de la conduite des op6rations sur leur

territoire. Pour cela, ils r6digent, pour chaque opdration, un cahier des clauses scientifiques et

techniques, va permettre de situer les enjeux scientifiques de l'op6ration au plan local ou au

plan national.

4.5.2. La phase de recherche documentaire :

La recherche documentaire r6pond d un double finalit6, correspondant d deux phases :

- l'6tablissement d'une documentation pr6alable syst6matique, qui n'a pas pour autant pour

objectifd'Otre exhaustive : la recherche documentaire doit €tre critique et donc s6lective ;

- une documentation compl6mentaire ponctuelle sut les cuvres sdlectionn6es

4.5,3. L'enquOte : une enqu6te va se ddrouler comme suit :

L'enqudte doit faire I'objet de multiples annonces, d diff6rents moments. Cette

annonce sera largement facilit6e si elle fait l'objet d'une demande de la part des 6lus et

de la population.
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L'enqu6te n6cessite un mat6riel pr6cis : l'usage des ordinateurs portables pour la saisie

directe des informations, des appareils num6riques pour les prises de we de repdrage

est aujourd'hui de plus en plus rdpandu. D'autre outil sont utiliser pour l'observation :

jumelles. loupes, ...etc.

L'enqu€te topographique sur le b6ti et l'aire d'6tude consiste d effectuer plusieurs

approches : recensement, 6tude collective, monographie.

Enqu6te topographique sur les objets mobiliers selon une m6me logique que celle de

l'6tude du b6ti.

Enqudte effectu6e selon le thdme d'6tude choisi ; en suivant un approche :

topographique, d6partementale. . . etc.

a

a

o

4.6. Principes g6n6raux ir respecter :

L'inscription d l'inventaire met en 6vidence un objet dont les caract6ristiques architecturales

et mat6rielles doivent 6tre pr6servdes. Une bonne connaissance du bdtiment, une analyse fine

de ses structures et de sa substance ainsi que la maitrise du programme doivent conduire d une

intervention adapt6e aux qualit6s reconnue de I'objet. Si le statut d'objet inscrit d l'inventaire

n'emp6che pas des travaux d'adaptation voire de transformation d'un b6timent, ceux-ci

doivent imp6rativement respecter son caractdre. D'une manidre g6n6rale, il est recommand6

aux propridtaires de confier ce type d'intervention d un mandataire poss6dant sensibilit6 et

comp6tences, sp6cialis6 dans le domaine de la protection du patrimoine.

Le service des monuments et des sites peut 6tre sollicitd par l'architecte of le sp6cialiste

mandatd en vue d'obtenir divers renseignements et conseils.
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5. Conclusion :

La ferronnerie d'art 6tait pr6sente dans tous les styles i travers l'histoire avec Ia diversit6 des

formes et leurs destinations, elle est parmi les constituantes indispensables des fagades

principales des 6difi ces.

L'art de ferronnerie est devenu I'un des m6tiers rares, mais la tendance actuelle notamment en

France lui accorde une importance particulidre, et ga se traduis par les ouwages et les 6tudes

consacr6s pour I'apprentissage et la transmission de cet art, ainsi par la r6alisation de divers

catalogues qui contiennent des centaines moddles des 6l6ments de ferronnerie modeme

notamment ceux qui sont utilisd sur la fagade, inspirds des anciens moddles.

Et m€me les amateurs de cet art ont cr66 des ateliers spdcialisis en ferronnerie pour

transmettre ce mdtier aux g6n6rations future.

Concernant le patrimoine architectural, acfuellement en Europe, en France par exemple, il y a

des tentatives pour restaurer les 6l6ments de ferronnerie stu les fagades des centres villes

anciens, et ddfinir les mdthodes et les outils d'entretien.

Dernidrement en Alg6rie, l'6tat accorde une importance pour le patrimoine architectural, il a

effectu6 des op6rations de rdhabilitation et de ravalement des fagades des villes historiques,

mais sans donner une importance particulidre aux 6l6ments de ferronnerie qui composent la

fagade. Ce qu'on veut rdaliser ir travers cette recherche est de mettre ces 6l6ments en valeur.

Pour en faire on aura besoin des moyens et des instruments. On a opt6 pour l'inventaire, avec

ses differentes mdthodes et outil qu'on va introduire dans le chapitre qui se suive.

43



CHAPITRE III :

LE CAS D'ETUDE



CHAPITRE III : LE CAS D,ETUDE

1. L'6volution de la ferronnerie dans la ville de entre le XIXe et

XXe siicle :

Aprds I'occupation frangaise, Miliana a adoptd I'architecture apportde par les colons, avec

toutes ses caract6ristiques et ses 6l6ments (Fig.a2). Les 6difices de l'architecture mineure qui

composent la ville ont gardd leur forme depuis un sidcle, d I'exception de quelques maisons

qui ont subi des transformations notamment au niveau durcz-de-chaussde.

Aprds avoir 6tudi6 la ville de Miliana pendant le cursus du Master I et II, on 6tait affird par les

6l6ments qui composent ses fagades notamment la ferronnerie, qui persistent jusqu'i nos

jours.

La ferronnerie d'art d l'6poque coloniale fut exist6e i Miliana depuis 1840. Notre 6tude est

cens6e de d6terminer la datation de diff6rents types des 6l6ments en fer, on se basant sur: le
fer utilisd: fer forg6, fer en fonte ...etc, et les omementations, les formes et les symboles

utilisds d cette pdriode.

Ces dldments, ainsi d'autres composantes de la fagade, sont les garants de la datation d'une

porte ou d'une fen6tre.

L'6tude qu'on a effectude dans les chapitres pr6c6dents, sur l'histoire de l'art de la ferronnerie

et ses diffdrents styles, va nous serv-ir d la comprdhension de l'6volution de la ferronnerie d'art
dans la ville de Miliana, et i I'identification des diff6rents styles.

Dans notre zone d'6tude, les 6l6ments en fer saillants sur Ia fagade sont les composantes des

portes et des balcons : les garde-corps, les grilles, les panneaux, les impostes, les heurtoirs et

les boites aux lettres.

Cette partie du travail consiste i ddterminer les caractdristiques de chacune de ces

composantes, leur sp6cificit6, ainsi leur contribution i I'enrichissement de la fagade.

Fig.42. Exemple de I'architecture coloniale d Miliana, I'ancinne
poste. Source: auteur.
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1. l.La ferronnerie de l'ext6rieur : les srilles :

La seule grille existante dans notre zone d'6tude est celle de la mairie. Elie s'agit d'une grille

de cl6ture en fonte tout autour de la fagade principale et sur ses extremit6s de part et d'autre.

Elle est compos6e d'une rang6 des bareanx allong6s d'une section circulaire, chacun est

entourd au sommet de deux enroulement soud6 de part et d'autre part symdtrie, formant par

altemance une bande le long de la grille au-dessus d'une barre transversale d'une section

carr6e. Ils sont couronnds des fleurons ferm6s. En revanche, en bas et entre ces barreaux

s'inscrit des petits cercles soudds formant une bande le long de la grille surmontds d'une barre

d'une section carrde (voir les annexes ; Planche No l).

l.2.La ferronnerie sur les fenGtres : grilles. garde-corns

La grille de protection de la fen€tre du rez-de-chauss6e de la mairie, est constitude de sept

barreaux arrondies en fonte couronnds des fleurons avec une fldche pointue au milieu, arrangd

par deux barres transversales de section rectangulaire en haut et en bas, et une bane au

milieu ; haversd par les barreaux anondies (voir les annexes ; Planche No 2).

Les fen6tres qui se trouvent d I'dtage de petites dimensions, sont renforc6es avec un garde-

corps qui ne d6passe pas les trente centimdtres de hauteur. On distingue trois catdgories :

a

a

Un garde-corps en fonte surmontd d'une barre d'appui, constitud de diffdrentes

formes : des can6es aux ext6mit6s sur les coins, des fleurons et de petites feuilles,

organisds d'une manidre sinueuse selon un axe de symdtrie au milieu, qui est confondu

sur un m6daillon au centre de la composition du garde-corps, riche en ornementation

(voir les annexes ; Planche No 3).

Un garde-corps constitud de petits 6l6ments en fonte au niveau de la partie haute

rdp6titifs, formant une dentelle. La sym6trie est fondamentale de chaque motif ; des

enroulements oppos6s, fini par une bille au-dessus de motif (voir les annexes;

Planche No 4).

Un garde-corps en fer forg6. constitue de panneaux g6omdtriques, simples et rythm6s,

assemblds par des bagues en fer forge. Chaque panneau est composd de deux cercles

attach6s de part et d'autre d'une barre de symdtrie fine transversale, par des bagues en

fer forgd, formant une bande de cercles et de croix par altemance en haut et en bas

(voir les annexes ; Planche No 5).

l.3.La ferronnerie sur les balcons : les garde-corDs. consoles :

Les garde-corps des balcons sont d'une grande diversitd, soit en matidre de ddcor et

d'ornernentation, soit en mdtaux utilises ainsi les dirnensions. La p6riode entre le XIX" et le

)Of sidcle a connu le mouvement d'dclectisme ; les 6ldments architectuaux et

architectoniques n'ont pas un style prdcis, ils d6clinent des formes des styles antdrieurs.

Concemant la datation d'utilisation du fer forgd ou du fer en fonte dans les garde-corps, on ne

peut pas I'estimer. Selon Viollet-le-Duc la fonte utilisde pour les grilles, balcon, entre 1825 et
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I 845, et le fer forg6 revient avec I'art nouveau et l'art ddco. En revanche, Subes Raymond dans

son ouvrage << Ferronnerie d'art du XIe sidcle au XIXe sidcle > nota que le fer forgd va se vdg6ter
jusqu'au XIX" silcle, aprds il va 6tre abandonn6. Donc l'utilisation du fer forgd et le fer en

fonte sur les garde-corps a dt6 au XIX" sidcle ainsi qu'au XX'sidcle.

Le seul moyen pour pr6ciser la datation des grilles c'est de connaitre la date de rdalisation de

l'ddifice, ou bien l'un de ses composantes : porte, fen6tre, 6l6ments de ddcoration.

On en tire deux types majeurs en se basant sur le fer utilis6: les garde-corps en fonte et garde-

corps en fer forg6, les deux types s'inscrit dans un cadre en fer forg6.

Les garde-corps en fonte se caract6risent par les motifs moul€s rdpdtitif's. Dans notre zone

d'6tude, on trouve des garde-corps en fonte compos6 d'une suite des barreaux 6pais d'une

section hexagonale, surmontd d'un motif d6cor6 avec des feuilles et des formes sinueuses,

encadr6 en haut et en bas avec une bande de losanges tout le long du garde-corps (voir les

annexes ; Planche N" 6).

Lc m6me systdmc se r6pdte dans un autre balcon mais plus dicor6 : cn ajoutant un m6daillon

au milieu de chaque baneau. la symdtrie est trds claire selon un axe transversal (voir les

annexes ; Planche No 7).

Un autre t)?e en fonte, constitud de barres plates sous forme des rectangle arrondis du cot6 de

la petite dimension, rythm6 par alternance avec des barres en €pis centrd d'un motif (voir les

annexes ; Planche No 8).

On trouve aussi une grille constitu6 de bares plates fines sous forme des rectangle arrondis du

cot6 de la petite dimension, rythmd par altemance avec des motifs au milieu enroulds, et des

motifs en haut et en bas par symdtrie (voir les annexes ; Planche No 9).

Les m6mes dldments sont repris mais avec une autre organisation: les barres plates sont

assembldes par paire avec un grand mddaillon au milieu, la range est surmontd d'une bande de

motifs enroulds rdpetitifs (voir les annexes ; Planche No l0).

La majoritd des garde-corps dans la zone d'6tude est en fer forg6, ou on trouve de diff6rentes

compositions.

Garde-corps d'une forme g6om6trique modeste, constitud de lignes droites, il prdsente un

module sur les cot6s de trois barreaux fins allong6s et espac6s, assemblds par une barre

transversale surmont6e des courbes angulaires sym6triques, le m6me module introduit au

milieu de la composition constitu6 de quatre barreaux (voir les annexes ; Planche No 1l).

Une autre composition plus simple, elle s'agit des barreaux fins espac6s, au milieu se croisent

avec deux barres assembld par des vices, et une courbe en fer plat enrould, plaqu6 sur les

angles supdrieurs par sym6trie (voir les annexes ; Planche No 12).
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Ou encore, une suite des barres r6unis au sommet par des enroulements en volutes (voir les

annexes ; Planche No 13).

On trouve aussi une Structure affirm6e par les dl6ments verticaux qui encadrent a la manidre

de balustre et rythment en symdtrie les composantes, qui peuvent €tre :

o Un balustre constitu6 des < S > en haut et des < C > en bas enroulds, attach6s entre

elles par une soudure, et assemblds a la barre par des bagues (voir les annexes ;

Planche No 14). en trouve une composition similaire plus 6troite. sauf que les < C >

enroulds se trouvent en bas et au sommet, avec des < S > enroul6s allongds (voir les

annexes ; Planche No 15)

o Ladivision par panneaux assez dtroits se r6p6tant, compos6s au milieu des < S > et des

< C > enroulds, se rdpdtent par alternance, assembl6 par des bagues anguleuses, reunis

au sommet par des enroulements en volutes ldgdres (voir les annexes ; Planche No 16)

ou plus au moins serrdes (voir les annexes ; Planche No 17).

o Une composition de < S > enroul6s enchain6s et oppos6s (voir les annexes; Planche

No 18).

o Des panneaux r6unis par des bagues, constituds des < S > enroulds et oppos6s au

milieu, assembl6s avec des enroulements en haut et en bas par des bagues, et d6cor6s

avec des fleurons (voir les annexes ; Planche No l9).
o des enroulements enchain6s ou oppos6 et des parties rectilignes apparentes (voir les

annexes ; Planche No 20).

o Organisation plus simple, des enroulements au milieu de la composition assemblds par

des bagues (voir les annexes ; Planche No 2l).
o Une composition de fer plat enroul6 en volute plus au moins serr6 et des < C > au

milieu enroul6s, termin6s par des ornements 6tamp6s, assembl6s par opposition (voir

les annexes ; Planche No 22), ou bien assemblds par sym6trie centrale (voir les

annexes ; Planche No 23).

o Un panneau constitu6 des < C > enroulds et positionn6s dans tous les sens, il donne

une composition sinueuse (voir les annexes ; Planche No 24).

r Une composition sinueuse avec des enroulements et une chaine des cercles au milieu

assembl6s par des bagues (voir les annexes ; Planche No 25).

On trouve un dl6ment de d6cor saillant au-dessus d'un grand balcon, il pr6sente des courbes

et des enroulements par symdtrie, dont est grav6es une date et des lettres en majuscule (voir
les annexes ; Planche No 26).

Les consoles en fer pr6sentent un seul type : il adopte la forme d'un << S > enroul6 en volute

(voir les annexes ; Planche No 27).
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heurtoirs :
Impostes :

Les habitations 6taient 6clairdes par les impostes placdes sur les portes d'entr6e. Elle est la

partie la plus om6e de la porte.

On distingue plusieurs types :

lmposte en fer en fonte: inscrite dans un cafue rectangulaire, constihree de motifs varids

encadr6s, au niveau des angles s€ trouve des carrdes, cette composition est rythmee selon la

sym6trie (voir les annexes ; Planche No 28).

On trouve ainsi une composition de l'art d6co: des feuilles enroul6es omement6es,

surmont6es d'un aigle en sym6trie. Cet ensemble est centr6 par un mddaillon en forme d'une

coupe. On estime que l'imposte remonte au ddbut de XX" sidcle (voir les annexes; Planche

N" 29).

Imposte vitrde en fonte, constitude de barreaux espacds et ondul€s inscrits dans un cadre en

fer forg6 (voir les urnnexes ; Planche No 3l)).

Impostes en fer forge: sont en g6n6rale vitr6es. Elles remontent au XX" sidcle, elles sont

constitu6es de trois categories :

a

a

a

a

Une grille orn6e de volutes et des cercles assembl6s pas des bagues, inscrite dans un

cadre en bois (voir les annexes ; Planche No 31).

Des panneaux des courbes enroul6es et en volutes oppos6es, avec des parties

rectilignes apparentes, s'organisent en symdtrie, assembl6es par des soudures. Cette

composition inscrite dans un cadre en arc surbaissd contient au centre des initiales et

une date (voir les annexes ; Planche No 32).

Imposte au sommet d'une porte ir deux vantaux, compos6e de deux parties similaires

s6par6es par un cadre en bois. Il s'agit d'une grille i enroulements assembl6s par des

bagues (voir les annexes ; Planche No 33, Planche N" 34, Planche No 35).

Panneaux :

Les panneaux constituent la partie omementde des portes i deux vantaux, ils sont

g6ndralement vitr6s, ils sont en fer forg6, remontent au )Of sidcle. On distingue quatre t,?es :

Une grille des fers plat forge se croisent en formant des losanges, attachdes par des

vices (voir les annexes ; Planche No 36).

Une grille compos6e des barres en fer pla! attachds pax des petits bouts de fer,

surmont6s d'un carrde (voir les annexes ; Planche No 37).

Une grille orn6e de volutes et des cercles assembl6s pas des bagues (voir les annexes ;

Planche No 38).
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a Une grille constituee d'un grand losange au milieu, confin6 entre deux carr6es,

assemblds par des bouts de fer (voir les annexes ; Planche No 39).

a Les boites aux lettres

Sont des petites barres coll6es d I'ext6rieur de la porte d'entr6s, souvent le mot ( LETTRES >

est grav6 au-dessus. Elles n'ont pas un emplacement d6fini : d gauche, i droite, au centre et

m6me sous le poign6 de la porte- Elles sont d'une vari6t6: des inscriptions autour des cadres,

les extr6mit6s sont d'une forme: carr6es, arrondis, ou m6me en forme de reliefs (voir les

annexes ; Planche No 40, Planche No 41).

.I=@:
On a trouv6 qu'un seul heurtoir existd en fonte pr6sente une main, ce type est utilis6 au XIX'
sidcle (voir les annexes ; Planche No 42).

On note que les poignets sont souvent utilis6s, ce qui conduit d leur destruction. Pour cette

raison on n'a pas pu v6rifier l'anciennetd de cet 6l6ment trouvd sur quelques portes, en plus de

leur apparence toute neuve.

2. Fiches d'inventaires de Ia de l'6nooue coloniale ir

Miliana :

On va pr6senter des fiches d'inventaire synthdtisante tous les types de chaque 6l6ment en

ferronnerie qui existe dans la zone 6tudiee.
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3. Comparaison avec des exemples de I'AIg6rie et de la France

Pour mieux comprendre les 6l6ments en ferronneries, et confirmer leur style et les diffdrentes
composantes et formes adopt6es, on a opt6 pour une comparaison entre ces 6l6ments dans

divers ddifices et immeubles, en France et en Algdrie.

Le but s'agit d'enrichir la connaissance de la ferronnerie d'art, donc l'dfude comparative ce

focalise sur l'dliment lui-m€me, et non pas sur le type d'6difice; puisque cet 6l6ment existe
dans l'architecture majeur coillme dans l'architecture mineure.

On Alg6rie, le choix est fait sur la ville d'Alger; ou les grandes operations coloniales et
transformations ont y 6tait men6s. Elle est caractdriser par ses immeubles et la diversit6 de

langages architecturaux. Elle a connu pendent la colonisation frangaise plusieurs styles, d6jd
citd dans le chapitre II. Cette diversitd va influencer la production architecturale des 6l6ments
en ferronnerie.

On va se concentrer dans notre dfude comparative sur les garde-corps puisque ils constifuent
le grand nombre des 6l6ments rdalisds, er outre, ils sont les plus les sur une fagade.

Dans un immeuble du XD( " sidcle sur le boulevard Colonel Amirouche, constitud de
plusieurs 6tages, se traduit un type de garde-corps sur toute la fagade, que ce soit de grands

balcons ou de petits balcons. Il s'agit d'une suite des panneaux en fer forge prdsente une
composition sym6trique et sinueuse, form6e des ertroulements opposds en volutes plus au
moins serr6s et des < C > au milieu enroulds et assemblds par des bagues (Fig. a5).

Un autre immeuble du )(fX " sidcle, situd i l'Avenue Pasteur, prdsente des balustres en fonte
dans un cadre en fer forg6 , constitu6s des enroulements en volurcs dans la partie basse,

assemblds par des bagues, des parties rectilignes apparentes. Et des enroulements inscrits dans
un cercle dans la partie sup6rieure. Les balustres sont s6par6s par des barres i motif au centre

@ig. a6).

En France, dans la ville d'Aubusson, les fagades composdes et orn6es de plusieurs types de
garde-corps. Dans une maison du XIX " sidcle, sur la rue Jean Jaurds se trouve des balcons
avec des gmde-corps d'une cornposition modeste : des barreaux repdtitifs arrangds pil une
bande de losanges, une date est ancr6e au milieu de la composition du garde-corps (Fig. 47).

Une autre maison sur 20 rue des Ddportds, compos6e des balustres en fer forg6, constituds de
grands < S > opposds en volutes, rythmds par symdtrie. Assemblds par des bagues et
surmontds d'une bande i motifs enroulds $ig.  8).
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La ville illustration Le
mat6riau

Les motifs et les
formes

Type
d'assemblage

MILIANA
43. Rue Arouche

La fonte Des barres.
Une bande des
losanges.
Motifs de reliefs.

Fig.14. Rue Hafida Barsa

Le fer
forgd

Enroulements
opposds en
volutes.
Des< C>.
Volutes d
Fleurons.

Des bagues.

ALGER

Fig. 45. Boulevard Colonel
Arnirouche

Fer forg6 Enroulements
oppos6s en
volutes.

Des< C>.

Des bagues

Fig.46. Avenue Pasteur

Fer en
fonte

enroulements en
volutes.
Les cercles.
Les barres.

AUBUSSON
Fig.47. Une fagade du XIXe i

Aubusson. Source : web

I
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I
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Le fer
forgd

Les barreaux.
Bande de
losaoges.

Des soudures

Fig. 48. 20 rue des Ddportds.
Source: web

Le fer
forg6

Des<S>en
volute.
Une bande de
motifs enroul6s.

Des bagues
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4. Conclusiqn :

Les dldments en fer sur la fagade persistent encore i Miliana, la majoritd de ces 6l6ments se

trouve dans un 6tat moins d6grad6. Les habitants tentd de maintenir la ferronnerie en
appliquant des enduits potr les remetffe d neuf. Donc il y a une certaine conscience chez les
citoyens de garder ces 6l6ments et de les restaurer d ehaque fois, en raison de leurs rigiditds
ainsi leur aspect esth6tique puisque ils contribuent d la pr6sentation de l'image urbaine de la
ville. C'est loin d'0tre une conscience de la notion du patrimoine et les valeurs architecturale
et historique.

On remarque que chaque fenOtre ou porte a son propre style, rien ni semblable. Chaque
maison ou immeuble a ses propres 6l6ments de ferronnerie, il devient rare de trouver des

types similaires dans des ddifices diffdrents. Mais les motifs utilis€s sont les m6me, sauf qu'ils
sont organisds differemment.

Les types de fer utilis6 dans ces 6l6ments sont : le fer forg6 et le fer en fonte.

La symetrie, alternance et la r6p6tition des modules sont fondamentales pour la composition
des gardes co{ps, des panneaux de portes et des impostes. Les assemblages sont r6alis6s avec :

des bagues, des vices et des soudures.

La vari6t€ des modeles : entre la simplicitd et la complexite, les formes ; entre floral et
g6om6triques, l'organisation droite ou sinueuse. Les motifs les plus rdpdt6s sont les
enroulements : en (( S >>, en ( C )), en volutes, qui se termine par : des noyatx ou des rosasses.
Et les forrnes g6omdtriques: le cercle et le carr6e.

A Miliana, d Alger ou en France, les m€mes motit-s, les m6mes matdriaux et les m€mes
principes utilis6s que ce soit dans I'architecture majeure ou mineure, mais d'une organisation
difflerente, dont chaque edifice a sa propre composition.
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5. Conclusion s6n6rale :

Aprds avoir 6tudi6 la ferronnerie d'art d Miliana, on a ressortis avec une diversit6 d'6l6ments
riches en caractdristiques, synthdtisds en fiches d'inventaire. Cette richesse constitue un
r6pertoire architectural de Miliana de 1'6poque coloniale du XIX'sidcle au XX'sidcle, digne
d'6tre pris en charge par les responsables.

Cette 6tude 6volu6e ir travers plusieurs chapitres, va motiver les responsables ainsi les

spdcialistes d corder de l'importance d cet 6l6ment.

Cette initiative de faire un inventaire de la ferronnerie d'art peut €tre la premidre 6tape aux
opdrations de conservation de ce patrimoine.

En Alg6rie, Il n y a que les inventaires de cdramiques et de mosaiques et ga n'emp6che pas

qu'ils sont rares comme m€me, et I'absence d'inventaires de la lbrronnerie d'art en Alg6rie.

n faut enfin consid6rer qu'un inventaire reste toujours ouvert et susceptible
d'enrichissements. Des objets qui sont tout simplement invisibles dans l'6tat pr6sent de la
culture et de la sensibilit6 pourront devenir les enjeux d'une 6tude future. D'autre part,

l'action du temps porte en soi la transformation et la disparition plus ou moins rapide des

objets inventori6s une premidre fois. Une enqu6te future devra permettre de mesurer
I'ampleur de ce processus.

Des contraintes et des difficult6s qu'on a rencontr6es lors de la r6alisation de ce travail,
imposent des imperfections et des manques :

e Le manque de la documentation sur la ferronnerie notamment en Alg6rie.
r Les difficult6s de constituer le dossier photographique i cause des gens qui ne

permettent pas d'acc6der aux maisons.

o Le temps fournis pour r6aliser ce mdmoire 6tait insuffisant, chose qui nous a empOchds

d'approfondir dans l' 6tude.
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Balcon n.m : Plate-forme d garde-corps ou balustrade en saillie sur
par une ou par plusieurs portes-fen€tres ; le garde-corps lui-m€me.

o Balustre n.m: Sorte de petit pilier, 6l6ment de barreaudage d'une balustrade, en gdndral
tournd et composd d'un pi6douche, d'une panse, d'un col et d,un chapiteau.

o Bow-window n.m: Otvrage vitr6 en saillie sur une fagade, formant une sorte d'oriel sur
un ou plusieurs 6tages.

o Console n.f : Eldment en volute supportant le bras d'un sidge ou le plateau d,un meuble.

o Fagade n.f : Chacune des faces extdrieures d'un bdtiment (fagade principale, faqade
postdrieure. fagades laterales).

o Fenotre n../".Baie comportant une fermeture vitrde. pratiqude dans un mur d,un b6timent
pour perrnettre I'entrde de la lumidre, la vision vers I'extdrieur et, habituellement,
I'adration.

o Ferronnier n.m: Ferronnier d'art,serrurier ou mdtallier hautement qualifid, capable de
concevoir et d'exdcuter des pidces (pentures, grilles, rampes et balcons mdtalliques, etc.)
prdsentant une recherche artistique.

o Ferrure n.f : Garniture mdtallique fix6e sur un panneau de menuiserie mobile, de porte ou
de f-en€tre, pour en permettre la rotation (paumelle, penture, etc.), sur un meuble pour le
renforcer etlou le d6corer.

o Fonte n.f : Action, art de mouler certains objets, avec du bronze ou tout autre m6tal en
fusion : La fonte d'une statue, d'une cloche. (Elle se lait par deux procdd6s principaux : au
sable. d cire perdue.)

o Forge n.f :Technique artisanale utilisant la chauflb (d I'aide d'un four) et le martelage du
mdtal sur une enclume en vue de rdaliser des f'ers d cheval. des lames de couteau, de sabre,
de poignard, etc.

o Forgeron n.m: Artisan forgeant d la main diverses pidces de petites et moyennes
dimensions.

t Gf,che n.f :Pid,ce plate ou coud6e, ou formant boitier, dans laquelle s'engage le p6ne d,une
SCITUIC.

o Heurtoir n.m: Pidce metallique mobile" d'un certain poids, adaptde d la porte d,une
maison, pour fiapper.

o Imposte n.f : Ch6ssis, fixe (synonyme dormant) ou non, occupant le haut d'une baie, au-
dessus du ou des vantaux qui constituent la porte ou la f'en6tr. propr.-.nt dite.

o Ornem ent n.f : Eldment qui orne, agr6mente un ensemble, qui ajoute quelque chose qui
embellit : Une architecture sdvire, sans ornements.

o Pan n'm : Partie de mur, lbce d'un ouvrage de magonnerie ou de charpen le : (Jn pan cle
mur.

o Pone n.m: Pidce massive d'un appareil de fermeture, destin6e, par son ddplacement, d
s'engager dans une gdche pour immobiliser la partie ouvrante.
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LA FERRONNERIE DE L'EXTERMUR: LES GRILLES PLANCHE N"
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Rue Emir Abdelkader- ilot 29
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LA FERRONNERIE SI]R LES FENETRES: LES GRTLLES PLANCHE NO
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Rue Emir Abdelkader- ilot 29
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LA FERRONNERIE SUR LES FENETRES : LES
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PLANCHE NO
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Rue Cherchali Abdel Kader - ilot 06
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PLANCHEN'
04

Rue Cherchali Abdel Kader - ilot 06

bande des motifs un module

LA FERRONNERIE SIIRLES FENETRES : LES
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LA FERRONNERIE SUR LES FENETRES : LES
GARDE.CORPS

PLANCHE NO
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Rue Freres Ould Edran- ilot 40
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LA FERRONNERIE SURLES BALCONS: LES
GARDES-CORPS

PLANCTIEN"
06

Rue Arrouche Mohamed - ilot 12

bande des motifs
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LA FERRONNERIE SUR LES BALCONS: LES
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PLANCHE N"
07

Rue Bouarba Hamid - ilot 09

bande des motifsI I
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axe de sym{trie

un module
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