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1. INTRODUCTION
La probl6matique g6n6rale du master 'Architecture et projet urbain, s,inscrit dans le

cadre des 6tudes concemant re contrdle des transformations de la forme urbaine. au sein
de l'approche morphologique d la ville et au tenitoire.
Elle s'insdre dans le large corpus des recherches urbanistiques critiques sur le contr6le et ra
production des formes urbaines en rdaction d l'approche fonctionnaliste de production de la
ville des arurdes 1950-70 qui recourrait aux moddres de l'urbanisme moderne-

Elle privil6gie le fonds territorial comme fondement de la planification des ensembles
urbains et support (reservoir, matrice affect6 par des structures multiples) pour ddfinir et
orienter leur am6nagement: les forces naturelles qui ont assurd par le pass6 le
ddveloppement organique des villes seront mises en 6vidence pour constituer le cadre
n6cessaire d la compr6hension des rapports qu'entretiennent ces villes avec leur tenitoire.
S'appuyant sur le considdrable capital de connaissances produit et accumuld au cours du
temps par la recherche urbaine, la recherche urbanistique investit actuellement, d,une
manidre particulidre, le domaine des pratiques nouvelles et des instruments nouveaux de
projet ainsi que les nouveaux moyens de contr6le de |urbanisation et de ses formes.
Dans ce vaste domaine ( de contr6le de l,urbanisation et de ses formes), le master

'Architecture et Projet Urbain' sourdve tout particulidrement ra probrdmatique sp6cifique
de la capacit6 des instruments d'urbanisme normatifs et rdgiementaires en vigueur d
formuler et produire des r6ponses urbaines addquates aux transformations que connaissent
les villes dans leurs centres et p6riph6ries.

Les pratiques de l'urbanisme opdrationnel (A finalit6 strictement programmatique

et fonctionnaliste) ndcessitent une attitude critique de la part des intervenants sur la ville:
c'est le projet urbain qui constituera |apport sp6cifique de l'architecte dans la pratique
plurielle de l'am6nagement de la ville, correspondant d une nouvelle manidre de penser
l'urbanisme. Le projet urbain devient arors un 6rdment de r6ponse possible pour la
reconquete de la fabrication 2 de la ville face d la crise de l,objet architectural et d la crise
de l'urbanisme, devenu trop r6glementaire.

Plus qu'un concept ou qu'une grille de lecture historique des phdnomdnes urbains, la
notion de projet urbain sera dans les ann6es 70 l'expression qui < cristallisera les divers
aspects de la critique de l'urbanisme fonctionnariste, et simultan6ment, celle qui exprimera
la revendication par les architectes d,un retour dans le champ de l,urbanisme
op6rationnel>1.

'. Bonillo J.
Laboratoire !:.99rl.tll -iq l ge hisroire cririque du projet architectural et urbain, Thdse d,H.D.R.,

INAMA, E.N.S.A.Marseille, (Mars 201 1)
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Au cours de la d6cennie qui suivra, parmi les differents auteurs et th6oriciens du projet

urbain, Christian Devillers se distinguera sur la scdne architecturale comme auteur - et

acteur- dont la contribution 6pistdmologique sur le thdme du projet urbain sera la plus

cons6quente2.

Aprds avoir rappeld les principales qualit6s qui font la ville: sddimentation, complexitd,

perdurance des formes pour de nouveaux usages, etc., Devillers ddveloppera trois aspects3:

o Le premier conceme une th6orie de la forme urbaine: la ville consid6r6e comme

un espace stratifid, c'est-e-dire constitud de diffdrents niveaux de projet conespondant d

autant d'dchelles spatiales (r6seau viaire, ilot, unit6 parcellaire...) et de r6alisations relevant

chacune d'acteurs et de logiques spatiales diff6rents.

o Le deuxidme aborde les mdthodes du projet urbain, et reprend en 6cho aux qualit6s de

La forme urbaine traditionnelle, l'id6e de d6composition des temps et des acteurs de

projets en fonction de deux dchelles: celle de la d6finition du fragment urbain et celle de la

conception de l'6difice.

oLe troisidme s'attaque d la diffrcile question des logiques institutionnelles et proc6durales.

L'auteur se iiwe e une critique en rdgle de I'urbanisme op6rationnel et pointe l'absence de

vision spatiale, l'abstraction du rdglement par rapport d la notion traditionnelle de rdgle;

une nuance qu'il illustre par l'6volution des notions d'alignement et de gabarit.

C'est I'altemative d I'urbanisme au travers de la notion de 'Projet Urbain', qui se ddfinit

en filigrane de l'ensemble de ces propos qui nous permettront de construire une ddmarche

de substitution au sein de laquelle l'histoire et le territoire constitueront les dimensions

essentielles.

Dans les faits, le projet urbain est aujourd'hui un ensemble de projets et de pratiques qui

gdrent notamment de I'espace public et priv6, du paysage urbain. < Sans refldter une

doctrine au sens 6troit du terme, l'id6e de projet urbain renvoie cependant d un point

de we doctrinal qu'on s'efforce de substituer d un autre: l'urbanisme op6rationnel,

et qui peut s'exprimer plus ou moins en fonction de seuils>4.

Il s'agira alors, d'une part, de d6velopper les outils de d6finition, de gestion et de contr6le

de la forme urbaine et de r6introduire la dimension architecturale et paysagdre dans

2. Devillers, Ch., <Le projet urbain>, in Architectue: recherche et action, Actes
du colloques des 12 et l3 mars 1979 d Marseille/Palais des Congrds, Paris, Ministere de I'Envkonnement et
du cadre de vie, CERA/ENSBA. Concemant cet auteur, voir dgalement: Devillers, Ch., Pour un urbanisme de
projet, mai 1983; et Confdrences paris d'architectes, pavillon de l'arsenal 1994 -{histian Devillers, Le
projer urbain. et Piene Riboulet, La ville comme ceuwe, Paris, dd. du Pavillon de I'arsenal, 1994.
'. lntervention de Ch, Devillers en Mars 1979 au colloque intituld Architecture: Recherche et Action au

Palais des Congrds de Marseille
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les d6marches d'urbanisme, et, d,autre_part, situer la d6marche du projet urbain
entre continuit6 avec les donn6es de la vilre historique et r6fdrence d l,exp6rience de
la modemitd.

Dans la d6marche du master 'Architecture et projet Urbain', le passage analyse-projet a
constitu6 une prdoccupation p6dagogique majeure dans l,enseignement du projet
architectural et urbain. Dans ce registre, on citera Arbert Levy et vittorio spigai [19g9]
dans leur 'contribution au projet urbain', qui privildgieront ra dimension historique pour
assurer le passage entre analyse et projet : la continuit6 historique devant permettre
d'assurer la 'conformation, du projet i (et dans) son milieu.
cette m6me pr6occupation est abord6e par David Mangin et pierre panerai [r999] sous
une autre optique: celle de la r6insertion des types b6tis, majoritairement produit par
I'industrie du b6timent, dans une logique de tissus.

L'histoire des villes, quant d elre, nous enseigne la permanence des trac.s (voieries,
parcellaires...) et l'obsolescence parfois trds rapide des tissus. Il convient donc d partir de la
production courante d'aujourd,hui (types, programmes, financements et proc6d6s
constructifs habituels des maitres d'euvre moyens) de travailler dans une perspective
nouvelle qui intdgre d6s l'origine une r6flexion sur les 6volutions et les transformations
possible, d'origine publique et priv6e. cette tentative d'actualiser les mdcanismes et les
techniques qui ont permis de produire les villes, ddbouche ici sur des indications trds
pragmatiques et pratiques (tracds, trames, dimensionnements, ddcoupage, terminologie...).
L 'obj ectif principal du master 'Architecture et projet Urbain, s'inscrit dans une
construction th6orique qui fait de l'abandon de l'utopie de la ville fonctionne e du
mouvement modeme et de l,acceptation de la ville concrdte h6rit6e de l,histoire,
la rdf6rence essentielle de la 4 Bonillo J.L., L'analyse morphologique et le projet urbain
dans Interg6o-Bulletin, 1995, no 1rg 4 d6marche du master. La vilre h6rit6e de l,histoire
est le contexte obligd d'inscription de I'architecture. En retour l,architecture.... construit
la ville.

Le retour d l'histoire ne signifie cependant pas le rejet .simpliste, 
de la modemit6 pour une

attitude nostalgique envers la production urbaine ancierme : les productions architecturales
et urbaines du XXe sidcle ndcessitent en effet une plus large 6valuation critique de reurs
moddles et m6thodes, suscitant de nombreuses voies de recherche

Au couant de l'ann6e r.rniversitaire 2014/2015 et parmi les diffdrentes optiques d partir
desquelles le projet urbain a 6t6 abord6 et ddvelopp6, on citera :

. Le Projet Urbain et les nouvelles centralit6s
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2. LE CAS D'ETUDE

L'option < Architecture et projet Urbain > non seulement ouvre re champ de recherche
sur d'autre discipline pour essayer de r6gler les probldmes urbains dont les villes
d'aujourd'hui souffrent, mais aussi il aborde re projet architecturare dans son milieu urbain
dans le but d'harmoniser l,ensemble.

Les villes algdriennes connaissent aujourd'hui une v.ritable crise enviromementale,
comprise comme une perte d'identit6, et une disparition progressive de l,essence de la
ville : de ses qualit6s visuelres et dmotionnelles, cons6quences des nouvelles pratiques
de l'espace qui participe d la notre prolifdration des formes architecturales inadaptds d
notre environnement, alors que la cr6ation architecturale d cette obligatoire de
regarder ce qui est fait avant pour enrichir le contexte.

c'est dans ce but, pour qu'une intervention soit bien rdussite il faut avant tout bien
comprendre et saisir l,air d'6tude.

Notre 6tude conceme la ville d,Alger, enquOte d,une nouvelle image d la ville, qui
refldte sa richesse historique due au passage de plusieurs civilisations, une image qui doit
renforcer un patrimoine identitaire d6jd existant dotd de vareurs humaines, socioculturelres
et historiques; cela permet d la ville d,Alger de participer fortement au ph6nomCne de
cenhalit6 dans une perspective m6tropolitaine.

En effet, pour comprendre les mutations des villes, et les territoires, le projet
d'architecture doit 6tre lui m6me pens6 comme un processus formulateur de question dans
une prise en compte des dynamiques actuelles: culturelles, sociales, technologiques.

2.1 :Introduction

2.2:L lx cas

Notre choix s'est portd sur le territoire Alg.rois du faite que le site qu,on avait
choisi est d la chamidre de deux obstacles naturers ; la mer m6diterrande cot6 nord et
la pente forte de cot6 sud, ces deux critdres cit6s ci-dessus ont 6t6 de notre choix de
site proprement dis on essayera de d6montrer par le biais de ce modeste ftavail
l'affectation d'une zone urbanisable.

Tout simplement le but de cette 6tude est de comprendre notre zone d,6tude afin
de bien y intervenir .
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3. LA PROBLEMATIQUE GENERALE :

.1 :Al' ledelav

Alger, avec sa position strat6gique dans le bassin mdditerranden et sur la po(e de
l'Afrique et son historique riche qui commence avec les ph6niciens jusqu,aujourd'hui, lui
conGrent toute l'importance de se placer au premier rang avec les m6tropoles
m6ditenan6ennes.

Algerjoue le r6le d'un pole urbain important au sein de la mdditerrande et de l,Europe
dlargie et du Nord de l'Afrique qui s,intdgre progressivement aux processus de

globalisation.

F Donc, Alger se veut d,etre la prochaine mdtropole alg6roise d l,image
des autres m6tropoles.

4. LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE ;

A fin d'atteindre I'objectifcibl6 par notre recherche qui est la mise en valeur de site

d'El-Mohammadia nous avons travailld avec ra m6thode des cinq architectes. L'approche
des cinq architectes est basde sur un moddle th6orique qui nous foumit une instrumentation

objective pour explorer le milieu urbain et dlaborer une stratdgie d,intervention quelle soit
urbaine ou architectumle.

Cette m6thode est un moyen d,analyse et de projection qui peut 6tre appliqud d deux

6chelles diffdrentes :

1- dchelle urbaine en utilisant les trois premiers concepts : perm6abilitd, vari6t6 et

lisibilit6

2- 6chelle architecturale avec les concepts : richesse, justesse visuelle et personnalisation

Selon cette m6thode le travail sera 6labor6 par les dtapes suivantes:

4.1 : La collecte d' inlormations graDhiques et 6crites:

Se fait dans un premier temps, cornme lors de toute analyse : les documents graphiques

utilisds sont la carte d'6tat major, les plans cadastraux de la commune d,El-Mohammadia.

les anciens plans coloniaux de la ville.

En effet, nous avons commence la lecture d l'dchelle du territoire, puis remonter en

filigrane vers les 6chelles infdrieures. ce qui importe est la relation existant entre les

4.2 : Le traitement de l'information:
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diverses 6chelles sur le plan morphologique, et la manidre dont les dl6ments de chaque
.chelle sont induits par ceux des autres dchelles, et non pas l'ordre de la lecture et de
l' exploitation de I' information.

Une fois la lecture de la ville, du centre ancien, du noyau protourbain, ou aute,
accomplie, nous procddons d une observation de l'dvolution d'El-Mohammadia : le temps
de matdrialisation d'une te e dvolution ddpasse une ou prusieurs vies humaines, pour cela,
nous devons nous r6ferer ii des documents historiques afin de rdaliser une tele observation.
L'expdrimentation se fait ici dans le domaine de la vie r6elle des habitants des villes (avec
des visites a la ville)' Des essais, des rectifications, des iru:rovations se font perp6tuellement
vers des dvolutions typologiques, qui expriment les besoins nouveaux, les relations
nouvelles, entre les differents protagonistes de la formation de I'environnement humanis6.

cette observation permet de faire ressortir des m6canismes d,dvolution et des
permanences morphologiques physiques, expressions des permaaences des morphologies
sociales.

Les mdcanismes observ6s permettent a leur tour de r6aliser des simulations de sc6narii
futurs' qui orienteront la planification urbaine et territoriale dans une direction optimale.

4.4: ro val de d'El-

Le projet 6tant contenu dans les hypothdses et r6surtats de l'analyse, formuler un projet
sera apporter une r6ponse addquate et aussi compldte que possible d une situation r6elle.

4.3 : L'observation:
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Cha itre 2:
Etat de I' art

I
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1. L'OBJECTIF
Ce chapitre a pour obj ectif I 

,exploitation 
des variables th6oriques lids au thdme

et au proj et, susceptibles d,influencer directement sur la conception du projet par la
d6termination de la matrice th6matique propre au projet.

2.INTRODUCTION
La ville d'aujourd'hui a connue un toumant ddcisifdans son ddveroppement durant ra

r6volution indushielle. on assista d l'improsion de la v le, puis son explosion, ce qui a
engendr6 une extension rapide et anarchique de ra v le. Elre l,a plongde dans un chao totar.

Le d6veloppement des villes a donn6 naissarce d une nouvelle terminologie des villes, d
savoir, la m6tropole, m6gapole, m6galopole... ces villes, renvoient d une nouvelre strat6gie
de son ddveloppement, ra mdtroporisation qui se base sur la centralitd, la technorogie et
l'irurovation architecturale et urbaine.

3.LA VILLE
3.1 : D6finitions

Nom fdminin (latin vil/4 maison de campagne)

Agglom6ration relativement importante et dont les

professiomelles diversifi6es. (Sur le plan statistique,

2 000 habitaats agglomdr6s.)

habitants

une ville

ont des

compte

activitds

au moins

La complexit6 du phdnomdne urbain engendre une difficultd pour d6finir la ville.

< La ville demeure une cr6ation historique particulidre, elle n,a pas toujours existd mais est
apparue d un certain moment de l,6volution de la soci6t6, et peut dispamihe ou 6tre
radicalement transform6e d un autre moment. Elle n'est pas re fait d,une n6cessit6
naturelle, mais celui d'une n6cessitd historique >5

< La ville est non seulement,n objet pergu et peut-etre appr6ci6 par des millions de gens,
de classe et de caractdre trds diffdrents, mais elle est 6galement le produit de nombreux
constructeurs qui sont constamment entrain d'en modifier la structure pour des raisons qui
leur sont propres. Tandis qu'elre peut rester stabre dans ses grandes lignes pendant un
certain temps >6.

Leonardo Benevolo < L,histoire de la ville >
6 Kevin Lynch < L'image de la citd )
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La ville, Un processus ...
< une ville est un processus qui s'exprime d travers sa fabrication dynamique, au cour

des sidcles , l'art de l'urbaniste rdside dans le fait d,imaginer ce processus, de la
prddisposer et de l'orienter de telle manidre qu'il se traduise, en chacune de ses phases, en
une image personnalis6, impossible d rdpeter, esthdtiquement
achev6e et pourtant susceptible d'accueillir de nouveaux apports, des agrandissement et
des mises en contradictions >7.

3.2 : Laville... d la recherc du moddl al

Longtemps, la ville nous a interpel6 sur son devenir, un devenir incertain que l,homme

a toujours cherchd d maitriser et appr6hender.

La maitriser aujourd'hui peut passer pour de l,utopie. Car innombrable sont les

paramdtres qui la d6finissent et incessantes sont leurs transformations dans le temps et

l'espace. chaque jour s'ajoute d son registre une autre variante pour la complexifier encore

et encore; arriver d une vdritable symbiose entre tous ses 6l6ments et notre objectifet le

combat que doit mener l'architecture.

On dit que le monde devient urbain mais on oublie que c,est l,urbain qui devient

le monde. Face a cette r6aiit6 amdre et cette incapacit6 d g6rer la ville, il semble

aujourd'hui essentiel de replacer la composition urbaine au cceur du d6bat actuel sw la

ville afin de proposer une altemative permettant e celle-ci de reviwe et d l'architecture de

renaitre avec un langage spatio-formel modeme puis6 de l,histoire.

La ville aujourd'hui n'est pas finie comme autrefois, celle n,est plus unit6 spatiale

clairement localis6e et d6finie.

Complexe, en 6volution continue, la ville est devenue un collage, une juxtaposition

d'6l6ment ou immat6riels; batiments, infrastructue, r6seaux techniques, politiques,

sociaux, . .,ect.

Les villes aujourd'hui sont en 6tat de continuelle d6composition, mais sont aussi en

continuelle rdorganisation et r6amdnagement, expansion et r6tr6cissement.

Nous h6ritons ainsi d'un territoire bdti et occup6 dans sa presque totalitd, ni vraiment

lisible ni suffisamment confortable et souvent interchangeable ... que faire face d ce fl6au ?

7 Bruno Zeni, apprendre d voir la ville
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Figure2.1 : Ville ancienne Figure2.2 : Ville Moderne
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3.3 : La conclusion :

L'histoire nous apprend que le model id6al universel n'existe pas et que l,id6al de chaque

moddle de ville est de refl6ter une culture, une iddologie, un savoir faire inhdrent d chaque

6poque et d chaque r6gion.

cet ordre progressive d'avdnement et d'dvanescences des villes s'arr6te aujourd,hui d

la mdtropole, comme dernier rdfdrent des villes performantes et comme demidre tendance

qui s'aligne d une id6ologie universelle et globalisante, globalisante, oui, en effet la
mondialisation v6hicul6 par les m6tropoles peut 6tre pergu cornme une menace pour les

cultures et les sp6cificit6s locales sous jacente.



1.2

4.LE PROJET URBAIN

4.1 : D6finitions:

< Du latin urbanus (de la ville ou bien citadin)

Terme utilisd sous forme d'adjectif pour caract6riser (ce qui concerne la ville par
opposition au rural) et par extension, pour designer l'habitant des villes, depuis les ann6es
60 ce terme est utilis6 de fagon trds flou et impr6cise ce qui constituerait le caractdre propre
intemporel de la vie urbaine >8.

Le projet urbain propose plusieurs modes d'interventions ou solutions aux probldmes de

la ville en g6n6rale et des centres villes en particulier.

4.2 : L'apparition du projet urbain :

Au )o(e sidcle, on peut noter l'apparition d'un certains nombre de concepts qui

traduisent de nouvelles pratiques professionnelles dont l'6mergence de la notion du <projet

urbain> dans cette dvolution ainsi que la manidre dont cette notion tend, aujourd,hui d

remplacer toute les autres.

Bien qu'inspir6 par la charte d'Athdnes (c'est-i-dire par des architectes) l,urbanisme

fonctionnaliste a surtout 6t6 port6 par le corps des ing6nieurs des ponts et chauss6es.

Ces demiers, le traduisant radicalement, ont transform6l'urbanisme moderne en

urbanisme rdglementaire, r6duisant ainsi d des normes et d des lois (au sens du droit)
quelque chose qui 6tait beaucoup plus complexe.

Ce qui a pouss6 les architectes d mettre au jour le concept < projet urbain Dpour contrer

l'urbanisme modeme qui dtait un 6chec.

4.3.1 :R6novation urbaine :

C'est une op6ration physique qui ne doit pas changer le caractdre principal du quarlier
Elle est relative d une intervention profonde sur le tissu urbain. Elle peut comporter la

destruction d'immeubles v6tustes.

t Frangoise choay, pierre merlin(dictionnaire de l'urbanisme et de l'amdnagement



4.3.2 : Am€naeement urbain

Action de transformer, de modifier pour rendre plus pratique et plus agr6able.

L'ensemble des dispositions et des actions arr6t6s pour transformer un espace urbain

dans ses composantes spatiales c'est-d-dire pour donner une organisation diff6rentes aux

fonctions urbaines existantes, ou en introduisant des fonctions nouvelles.

C'est l'action dont le contenu est li6 aux soucis de l,am6lioration des conditions

d'organisation et de fonctionnement de l,espace urbain.

4.3.5 Re nut

Il s'agit d'une opdration plus large que la prdc6dente dans la mesure ou elle est relative dL

une intervention sur les voiries et r6seaux divers (vRD) et I'implantation de nouveaux

6quipements.

Elle peut comporter une destruction partielle d'ilots ainsi que la modification des

caractdristiques du quartier, notamment par des transferts d'activit6s et des r6affectations

des bAtiments.

4.3.6: R6habi litation urbaine:

Elle consiste d modifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou d'6quipement en we
de leur donner les commoditds essentielles et n6cessaires aux besoins de base des

locataires ou utilisateurs, alimentation en eau potable, 6lectricit6, remise d neufdes

sanitaires.

ce type d'op6ration peut conduire d une redistribution inteme des locaux, le souci majeur

6tant l'am6lioration des conditions d'habitat par extension, une telle op6ration conceme

aussi l'environnement imm6diat des espaces, ...etc.
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4.3.3 : R6amdnaeement urbain:

cr6er les conditions d'une vie nouvelle pour les quartiers menac6s d'un abondant total, il
implique un certain degr6 de changement de la configuration physique.

Il n'implique pas obligatoirement ,ne modification syst6matique de la trame et des

volumes des bdtiments.

4.3.4 : Rdoreanisation wbaine:



t4

4.3.7 : Le renouvellement urbain:

L'objectifest de transformer les quartiers en difficult6, dans le cadre d'un projet urbain.

Le renouvellement urbain permet de :

- reconqu6rir des terrains laiss6s en friche

- restructuer des quartiers d'habitat social

- rdtablir l'6quilibre de la ville

La r6novation urbaine, concept qui a succ6dd au renouvellement urbain, concenfte son

action sur les Zones Urbaines Sensibles (ZUS).

Ces ZUS rassemblent des facteurs de pr6carit6 li6s e la typologie de I'habitat, aux

ressources de la population, aux difficultds sociales et d I'enclavement par rapport aux

autres quartiers de la ville.
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5.2 : La Condition Mdtropolitaine

La mdtropole a cess6 d'€tre un lieu, que l'on peut dessiner, pour devenir une condition,

que l'on peut ddcrire.

Comment appr6hender, analyser et agir sur cet archipel m6tropolitain qui n'est plus une

forme identifiable par sa limite mais un ensemble ou une addition de situation ?

Mdtropolisation, sens6 ou insens6? Logique ou illogique? Convenable ou invivable?

Le PDAU, serait ce un fardeau qui fera tout tomber d l'eau? Ou une lev6e de rideau

sur un avenir plus beau? Ld sont les questions.

Pour ce faire nous allons donc d6finir un certain nombre de concept et de th6orie qui

vont nous servir de base de r6flexion.

Centres ddcisionnels
plan politi

Influence Culturelle

Concentration
de richesse

Concentration D6mo graphique Accessibilit6 et Connexion

METROPOLE

Dl.namique d' attractivit6s
Intemationales

Figure2.3 : Les conditions mdtropolitaines

5. La M6tropolisation :

5.1 : D6finition :

Une mdtropole (emprunt du bas latin metropolis < capitale d'une province ) et du grec

mAtropolis < ville mdre >) est la ville principale d'une r6gion g6ographique ou d'un pays,

qui d la t6te d'une aire urbaine importante, par sa grande population et par ses activit6s

dconomiques et culturelles, permet d'exercer des fonctions organisationnelles sur

I'ensemble de la r6gion qu'elle domine. Eile n'est pas obligatoirement la capitale du pays.

Par extension, une m6tropole est un endroit of se concentre une activit6.

La mdtropole d6signe aussi, pour certains pays, le territoire continental ou central par

rapport a ses territoires ext6rieurs ou collectivit6s d'outre-mer.

Capacit6s d mobiliser
des ressources extrdment vari6es.

Concentation d'activit6s i
haut valeur ajout6es s'appuyant
sur une main d'cuvre qualifi6e.
d' attractivitds intemationales



( La condition mdtropolitaine est une question culturelle peut 6tre celle de la culture de
l'individu hypermodeme qui vit a la carte et, plus g6n6ralanent, la culture de ra FUSIoN :

on veut: la voiture et la nature, la mdtropole et le village, le travail et le loisir, le banal
et l'exceptiormel ... simultandment d port6e de main et de portefeuille. c,est aussi la
culture de la vitesse, de l'imm6diatet6, de la simultanditd, de l,accessibilit6. de ra
promptitude : la ville 24124 >>t 

I

La mdtropole contemporaine, collage de fragments inachev6s de brides d,utopie
irr6versible, id6ologies s6diment6es accumule une chose et son contraire, chaque chose
6tant aveugle d l'autre et cherchant d s'en protdger.

Avec l'expansion de sa sphdre d'influence des aires de plus en plus vastes. La m6tropole
s'est ainsi libdrde de la dominance de son centre: la distance ente centre et p6riph6rie est
parvenue d un point de rupture irr6versible.

La mdtropole est entr6e dans une dre de comp6tition acc6l6r6e : ele a besoin de toujours
plus d'6conomie et de valeur ajout6e : elle a besoin de qualit6, d'identit6, d,ambassadeurs,
d'6vdnement fondateurs, 6tre et surtout rester toujours plus belle, plus actuelle, plus
contemporaine que ses rivales.

Mais cette m6tropole contemporaine ouvre la voie d des pratiques plus intuitives plus
sensible, plus ouvertes, plus ancr6es dans le r6el, plus hybrides, plus approximatives et
finalement beaucoup plus riche et tellement plus stimulantes.

5.3: La 6tro le de 1' rds K to I

Le protocole de Kyoto enclenche une prise de conscience globalis6es du caractdres
dpuisable des ressources et des enjeux <lu d6veloppement durabre, il exige sans doute de
nouvelles rdflexions sur la condition m6tropolitaine.

L'aprds Kyoto, consid6r6e comme un nouveau contexte, dans lequel s,aruronce la fin
du p6trole, inscrit aussi les questions mdtroporitaines dans une dimension globalisde: qu,est
ce que la ville post-carbone ? Comment s,y ddplacer, y habiter, y consommff ? A quoi y
travailler et dans quels espaces ? euel rapport y dtablir entre vilre et nature? Doirelle €tre
compacte ou diffuse ? comment doit-elle 6tre planifide, mise en @uvre, administratif et
quel poids y prennent ses citoyens ou ses habitants dans ces dispositifs ? Etc

rr 
Frangois Ascher

76
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5.4 : Aleer m6tropole. Utopie ou R6alit6 :

Aprds avoir d6gager les invariantes inh6rents aux grandes m6tropoles on se pose

la question du contexte < Alger >, est ce que la ville d'Alger peut se hisser au rang des

grandes mdtropoles de I'aprds Kyoto et affirmer son image en tant que capitale d

rayonnement intemationale.

Pour cela il suffit pas d'applique syst6matiquement les concepts d6gag6s, il est n6cessaire

de les d6canter dans le contexte sp6cifique de la ville avec (sa culture, son histoire, son

patrimoine. '. etc), dans l'optique d'une m6tropole contextuelle qui concurrence le panel

intemational et affirme ses spdcificit6s et non pour reproduire un model existant.

5.6 : Le proces sus de la mdtropo lisation :

Il s'agit la d'une nouvelle manidre de traiter l'urbain par le recours a l'urbanisme

intensif (densifi6) au lieu de I'urbanisme extensif (6talement).

Ce processus se d6veloppe en trois phases essentielles.

1-phase de prds ddveloppement; la prise de conscience de la capacitd d,accdder au statut de

m6tropole.

2-phase de ddveloppement; 6laboration de projets structurants.

3-phase de post-d6veloppement ; gestion et prise en charge de la structure m6tropolitaine .

Le processus de mdtropolisation s'accompagne de notions n6cessaires a toute 6tude

traitant de la ville contemporaine. parmi ces notions on a :

o Centre et centralit6

5.5 : Alger peut-elle relever le d6fi !

Toujours aspirant d rayonner au-deld de ses frontidres, la m6tropole cherche d s,ouvrir
sur le monde et d corroborer sa pr6sence entant que grande ville apte i revoir et d g6rer une

population extrinsdque d son territoire.

Alger peut elle se hisser dans l'armature mondiale de ces mdtropoles ? si oui, peul elle
puiser de son histoire et sa culture pour fonder sa propre m6tropole ? pour cela, elle doit
compter en elle en certain nombre de critdre contextuelles afin d,objectiver cette ambition,
se rdfdrent au PDAU nous soulevons entre autre 5 atouts majeus < la g6ographie, culture,
patrimoine, histoire et volont6 de faire >.
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6. CENTRE ET CENTRALITE

6. I : D6finitions :

6.1.i : Centre:

( Le cenfe est un regroupement d'€quipements de nature diverse et d,un nombre variable

organisd et int6gr6 dans un r6seau d'infrastructure. Il assure des prestations des services

d'un certain niveau, il favorise les 6changes et les diffusions des informations, il participe d

la distribution, consornmation de certains biens pour une population donn6e distribu6e dans

une aire urbaine ddterminde et d6limit6e. >e

Le centre urbain est la partie fondamentale de l'organisation urbaine, celle qui en assgre
la vie et l'activitd, c'est le sidge du pouvoir organisateur, public et priv6, spontan6 ou
r6glement6, qui assure le ddveloppement ubain et r6git les rapports avec la p6riph6rie
urbaine et rurale. Il est d la fois le symbole de la ville et sa partie la plus anim6e.

Il est donc :

-Le point focal du contr6le social et politique.

-Le point privil6gi6 de cumulation et de repr6sentation.

-Le point condensateur et propulseur des 6changes socio-6conomiques et culturels.

-Le point of l'ofhe des besoins et des services se fait s6lectionner par la qualit6, la raret6 et
le cott.

6.1.2: Centralitd :

< centralitd est devenue uae notion dormante. Il est vrai que la notion de centralit6,
abstraite dans son essence, ?r un pouvoir mobilisateur moins que les quartiers anciens dont
l'amdnagement est devenue un des objectifs contemporains majeurs. >10

- La centralit6 qualifie I'action d,un 6l6ment central sur sa p6riph6rie.

- La centralitd d6pend du pouvoir d'attraction ou de diffrrsion de cet 6l6ment qui

repose i la fois sur l'efficacitd du p6le central et son accessibilit6. cet 6l6ment peut €tre un

centre urbain, ou un dquipement mdtro polarisant plus sp6cialis6 (centre commercial,

culturel).

e Kevin Lynch < L'image de la citd )
r0 

J.P.Levy-centres villes en mutation
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Suite au processus de m6tropolisation, le centre v6hicule ddsormais les signes urbains de

la m6tropole:

o une fonction internationale capable de cr6er le grand 6v6nement.

o Des formes signifiantes d m6me d'envoyer les signes de la m6tropole et d,exprimer
un nouvelle image.

o La coh6rence spatiale qu'il doit exprimer < le centre doit Otre articl6 avec

l'ensemble de la ville >.

o La cr6ation d'une dynamique de centralit6, il doit 6tre un support ou le jeu mat6riel
des forces de la ville puisse s'accomplir <le centre est un lieu exclusif de la centralit6,

ou tout au moins certaines partis du centre >

La centralit€,ltantun concept du processus de m6tropolisation, il engendre des

transformations sur l' espace architectural.

Durant notre 6tude de l'6volution historique des villes et des centres urbains nous avons
pu ddceler deux notions :

6.2.1 : Mono centralit6:

Cette notion est commune aux villes

de l'antiquit6, du moyen Age et de la renaissance

les pouvoirs de d6cision et les dquipements publics,

entre autres sont concentrds au sein de la ville

dans un m6me pdrimdtre spatial et une m6me

unitd physique.

Figure2.4: Une placette centrale

pendant I'antiquitd

6.2.1,1 :L'Antiquit6:

Les villes servaient de d6p6ts de marchandises, de centres d'activitd eommerciale et de

marchds de distribution, d I'instar des villes Tyr et Sidon. Durant la domination de l,Empire
romain, certains centres ville naissent par la prdsence de forts militaires, cofirme
Wiesbaden en Allemagne, Vienne en Autriche. Aprds la construction des camps militaires
vient gdn6ralement celle de Cath6drales ou d'autres bdtiments religieux puis des b6timents
destinds d I'enseignement g6n6ral.
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La conception de la ville antique repose sur un d6coupage spatial en secteurs, regroupant
les habitants selon leur classe sociale (pr6tres, guerriers, artisans), et plagant au centre de la
ville une agora (grecs) ou un forum (romains). Le monde romain exporte ce moddle,
notamment par la construction de ses nombreuses colonies, et I'on retrouve cette trame et
les axes des Cardo et Ddcumanus avceur de la plupart de nos villes.

Figure2.5 : Ville d'Athdnese au V. S av J._C Figure2.6 : Plan de la ville romaine

6.2.1.2 : Moven Aee

C'est d la fin du moyen 6ge que la fonction commerciale devient pr6pond6rante dans le
centre ville' La grande place du march6 occupait le centre g6om6trique de centre ville,
c'est un lieu de convergence des rues principales constitu6es de commerces et d,habitats.
Durant cette pdriode plusieurs centres villes se sont cr66s pr6s des voies navigables pour

l'6change commercial.

La marchandise remplace les divinitds de l'antiquit6, le centre ville 6tait devenu un lieu
de communication et de concentration de diff6rents types d,activit6s.

Figure2.7 : Une rue d'aspect mddi6vale Figure2.8 : L'aboutissement

d'un ensemble de rues d une placetteA HonfleurNomadie
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6.2.2 : Lapoly cerrtralitl

Nous rencontrons cette notion en 6voquant les villes industrielles, modernes

et contemporaines.

6.2.2.1 :La ville industrielle

Durant cette p6riode on assista d l'implosion de la ville, puis son explosion, ce qui a

engendr6 une extension rapide et anarchique de la ville et un environnement d6sordonn6 et

inhabitable.

La ville qui 6tait un organisme homogdne et un tout structur6e devient un ensemble de

fragments et une addition de zones reli6es entres elles par les moyens de transports et

d travers un r6seau de dessertes.

6.2.2.2 : Laville modeme

L'id6ologie du mouvement moderne bas6e sur le principe du zoning (travailler -circuler-
habiter -se recr6er le corps et l'esprit) a engendr6 au niveau urbain une fragmentation de la

ville et une dislocation du centre ainsi qu'une perte de la forme et du caractdre urbain.

Figure2.9
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6.2.2.3 : La ville contemporaine :

Actuellement, le ddveloppement des villes a donnd naissance d une nouvelle

terminologie des villes, ir savoir, la m6tropole, mdgapole, m6galopole... ces villes,

renvoient d une nouvelle strat6gie de son ddveloppement, la m6tropolisation qui se base sur

la centralit6, la technologie et l'innovation architecturale et urbaine.

Figure2.13 : La composition
mdtropolitaine

6.3 : Exemple de B6sos :

6.3.1 : Pr6sentation de la ville :

Barcelone est la capitale administrative et 6conomique de la Catalogne et la deuxidme

ville d'Espagne en termes de population et d'activit6s.

6.3.2 : Situation :

A moins de deux cents kilomdtres de la frontidre frangaise, Barcelone est une ville
ouverte sur la M6ditenan6e, situation qui lui permet de jouir d'un climat et de temp6ratures

agr6ables.

En effet, la ville, qui s'6tend sur 100,4 kilomdtres carrds, est entourde par la chaine

montagneuse de Collserola d I'ouest et la montagne du Monduic au bord du littoral.
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Des petites collines, corlme celles de Monterols, du Putget, du Carmel, de la Rovira

et de la Peira, se dressent ga et ld sur la plaine de Barcelone, d6limitee par deux fleuves,

le Llobregat au sud et le Besds au nord.

Figure2.16 : Photo Adrienne

de Bracelone

6.3.3 : Prdsentation du site d'intervention :

Le forum Bes6s se situe sur la rive gauche de la rividre Bes6s entre la commune de

Barcelone et celle de Sant Adria de Bes6s et il compldte l'ouverture de Barcelone sur la

mer.il s'6tends sur une superficie de 2l6ha.

r$r !i,F' ,d,"nn I *,$f$r.,n!,,i1,.n^r erD

Figure2.lT : Carte gdographique

de Bdsos

Figure2.l8 : Photo adrienne de Bdsos
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6.3.4 : Apergu Historique :

Dans la deuxidme moiti6 des ann6es 70, un double phdnomdne va d6clencher une

modification substantielle du panorrlma urbanistique espagnol: la r6forme de la loi du sol

(la ldgislation sur I'amdnagement territorial et urbain) qui prend forme d la fin du r6gime

franquiste, d'une part et les premidres 6lections municipales en 1979 dans le cadre du

retour d la d6mocratie, d'autre part.

Jusqu'aux anndes 80, le front maritime du Bes6s, au sud de la ville, 6tait une zone

industrielle sdpar6e de la ville par un chemin de fer longeant le littoral pour rejoindre le

port de l'autre cot6.

'Une zone pdriurbaine coup6e de la ville'

.1992.. .Barcelone. .. JO. .

C'est i l'occasion des jeux olympiques de 1992 que la ville va se r6approprier l'accds

d la mer.

Le p6riph6rique autoroutier sera r6alis6 un sidcle et demi aprds avoir 6tait pensd par

CERDA, sur l'emprise de I'ancienne voie ferrde, ainsi que l'avenue diagonale qui va

s'ouwir enfin sur le front maritime.

- 

Limites du site r - Le chemin de fer
Figure2.l9 : Photo adrienne montrant

les infrastructures du site - 

Le p{riph{rique autoroutier
et l'avenue diagonale

6.3.5 : La Probldmatique :

. Un site en d6gradation

. Pr6sence des industries polluantes non int6gr6es d la ville.

. Un front de mer en r6gression.

. Pr6sence des lignes de haut voltage.
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Figure2.20 : Photo adrienne qui montre Figure2.2l :Lazorl,e industrielle

le site d'intervention de Bdsos de Bdsos

Lazone a 6t6 choisie par le conseil municipal de Barcelone corlme site principal d'accueil

du Forum universel des cultures en 2004. (Cet 6vdnement intemational, manifestations se

sont succ6d6es autour de trois thdmes : diversit6 culturelle, d6veloppement durable et

conditions de la paix.)

L'agence Barcelona R6gional a propos6 le plan d'am6nagement g6ndral, dtabli en

fonction de diverses 6tudes d'urbanisme: analyses de viabilit6 6conomique, fonctionnelle

et environnementale de l'6vdnement ainsi que de la forme architecturale et des espaces

publics, etc. Le projet ainsi 6labor6 a servi de base d une modification du plan g6n6ral

mdtropolitain (PGM) de 1976.

6.3.6 : Les Objectifs :

Pour la zone du Bes6s, ce projet a fix6 six objectifs fondamentaux :

1- Reconqu6te du littoral (parkings, 6quipements, marina, aires de baignade et 6cosystdmes

c6tiers).

2-lntegration des installations existantes (station d'6puration, incin6rateur d'ordures

mdnagdres et centrale 6lectrique) dans le projet .

3- Cr6ation d'une interface entre la mer et la ville (place et esplanade) .

4- Cr6ation d'un nouveau centre urbain (palais des congrds, h6tels, universitd, bureaux).

5- Am6nagement de nouvelles zones r6sidentielles et rdnovation de l'existant.

6- Restauration des sols et de I'environnement marin (nouveaux critdres d'6conomie

d'6nergie, restauration de la rividre et des biotopes marins, etc.)
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FigureZ.23 : Assurer la permdabilitd du site

@dl€es d66qshd6er tu8r*
Nfi6 rdhru*L@lc&,!s
trrfras rilli6 ffi hdelcdd nm#E
ili,s6 rdd6r6 M fd,llM tutsb;
ntx xrrilaArl.Ih,rr

Figtre2.2S : La Grande Esplanade

i 9- z@ mdir
13. ru€d€ trui/*
14. urir.se SfE d6 dd6 d tu uH
15, Efrs eni{ffi d $.ai8ilis
i6.Enhsill:,kl
17. re li(f6lnod d
15.rl*trlmd()ct
19. pd sFiflr@,u+d
20- U d. hr@x lrr{pE -tu

4.qdtub'Lleld
il.ffiih&hmtu
fi. 9e h&drr
eS,(Elffi
27. pdc dqfq*
20. la ca{r*u
8-rMfiffidffidfk&
S. borc troaLs
31. raq&dratqr A, bdopa Brr
lP.W.WFe

,,

3
4.
5
6.
t.
8-
L

10.
1i.

Figtre2.24: Am6nagement gagner sur la mer

Figwe2.26: Rdsultat de nouvelles liaisons
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6.3.7 : La Gendse de projet :
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6.3.8 : Les principes de notre projet :

5.3.8.1 : La Permdabilit6 :

Le forum se trouve a l'intersection

des trois axes majeurs qui

structurent Barcelone:

. Avenue Diagonal

. Ronda Litoral

. Rambla de Prim

6.3.8.2 : La lisibilitd :

Figure2.28 : Schdma de ddcoupage proposd

-A*.ditdr 
O 

"-,**o
| "*.-.,0n

Figwe2.29: Le d6coupage proposd

6.3.8.3 : LaVari6t6 :

Une vari6t6 d'expdriences sous entend une vari6t6 de forme d'activit6s et des

significations.

Lorsqu'on a dans un lieu une vari6t6 de jonctions il en r6sulte une vari6t6 de

forme et en m6me temps il attire une vari6td de personnes dans le temps.

Lazone portuaire

Cit6s d'habitation individuelle

Citds d'habitation collectives

Terrains Vierges

Industries

:m

I
I
T

Figure2.30 : Photo a6rienne d'existant

Figtxe2.21 : Carte qui montre les differentes

voies projetdes
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6.3.9 : L'approche environnementale :

En termes de r6gdndration du biotope marin, le projet pr6voyait l'immersion de r6cifs

artificiels afin de r6g6n6rer les s6diments marins, d6grad6s par des ann6es de d6versement

de d6chets. Des structures artificielles ont dgalement 6td immerg6es pour amorcer un

processus de colonisation de r6cifs et cr6er des habitats et substrats vari6s pour la vie

marine.

sur les panneaux solaires projet6s

6.5.10: La Conclusion :

existants et d6grad6s, tout en introduisant de nouveaux services d caractdre urbain.

Les amdnagements ont 6t6 congus pour promouvoir un renouvellement urbain en

profondeur et int6grer ces quartiers d6favoris6s d la ville.

aborder plus haut nous serviront de moddles pour faire d'El Mohammedia une ville

durable.

Figure2.3 I : Une vue
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6. LACONCLUSION:

Le processus de m6tropolisation notamment dans le cas de la ville d'Alger vise a cr6er

une dynamique urbaine ndcessaire au d6sir de rupture avec l'h6ritage de I'urbanisme

modeme et au passage de statut de ville compacte a celui de m6tropole cette transition ne

peut se concr6tiser qu'a travers la notion de centralit6 urbaine.
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Cha itre 3 :
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D'ETUDE





31

L : Pr6sentation de la ville d'Alger

Alger, surnomm6 et Bahja, el Mahrossa ou la Blanche est

la capitale de l'Alg6rie et la plus m6tropole du pays.

1.1 : Situation territoriale :

La wilaya d'Alger fait partie de la r6gion nord centre

fortement urbanisd et polarisante d la fois jouissante d'atouts

majeurs 6conomiques, touristiques, naturels, la mettant

d l'avant-garde du reste du territoire national.

J. carte d'Algdrie

La wilaya se situe au nord du tell central. Elle regroupe une population de 2481788

habitant en 2008, le territoire de la wilaya couvre une superficie de 1190 km'z.

Elle est limit6 g6ographiquement par :

- La mer m6diterran6enne au Nord

- La wilaya deTipaza d l'Ouest

- La wilaya de Boumerdes d I'Est

- La wilaya de Blida au Sud

1.2 : Evolution Historique :

t.2.r : oh6nicienne:

A cette 6poque Carthage avant largement tendu

son empire le long des cot6s de la m6diterran6e

occidentale, en crdant des comptoirs de transaction

li of les navires pouvaient trouver des refuges naturels'

Figure3.2 : Carte d'Alger i
la p6riode ph6nicienne

1.2.2 : P6riode Romaine :

Er 422,Icosiume est r6cup6r6e par les romains durant

cette domination la ville Icosiume occupait un espace

triangulaire de la Casbah d la mer d cette phase cette

dernidre i 6t6 entrainde dans un d6veloppement selon

un moddle d'urbanisation lui s'articulait autour de deux

axes principaux : Le Crado et le Documanus.
Figure 3.3 : Carte d'Alger

d Ia p6riode romaine

theme

I

Ttu$ Nilai^



1.2.3 :P6riode Arabo-musulmane :

Au Xeme sidcle la ville 6tait d6jd entour6e d'une

enceinte plus robuste. Ce prolongement sera orient6

par la naissance de deux voies situ6es sur des lignes

de cr6te ou sur l'axe de croupe ( la rue de la Casbha et

Ia rue porte neuve) qui s'ajoutdrent aux deux premidre .

1.2.4 : P6riode Turque :

Au l6eme sidcle , avec 1'arriv6 des trucs ; la m6dina 6tait

solidement fortifide par des murs d'enceinte .

La ville fut aussi relide ir la mer et d 1'ext6rieur par

cinq portes :

- Bab elDziralBab ElOued lBabAzzounI

Bab El Djdid lBab El Bahr .

1.2.5 : P6riode Coloniale :
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Figure 3.4 : Carte d'Alger
d la p6riode Arabo-musulmane

Figure 3.5 : Les cinq portes

Phase 2(1845):

-La construction de nouvelles

fortifications.

-Cr6ation des nouveaux perc6es

qui relies les deux zone urbaines.

Phase 4(1880/1930) :

-La disparition des jardins maraichers

pour laisser place au unit6s industrielle

(Elimination des trac6s agricoles).

Phase 1(1830) :

-Elargissement de plusieurs rues

et leurs alignement.

-Am6nagement d'une grande place

D'armes, nomm6e'Place Royale' puis

'Place du Gouvernement'.

Phase 3(1855) :

-La proposition d'une nouvelle ville

au dessous de la ligne des fortifications

de 1845.

i/r

Gra[dc''"rwqurie

Bab Ozira
Bab El Bahr





Phase s (193o/196z):
Une tensifications des constructions

et une densification hors des anciennes

limites urbaines.

L'utilisation des nouveaux instruments

d'urbanisme comme le plan directeur

d'Alger (1931)

Des amdnagements au niveau de Bab el

Oued plus le prolongement du quartier

de la marine.

Hussein Day devient une commune

mixte d'habitation et d' industrie.

1.3.2.CNERU: PUD 1980

d'Alger

'/ Ddcoupage d'Alger en secteurs et en centres

d vocations sp6cifiques.

,/ ZH[N, infrastructures routidres et des

lotissements d' habitat individuel.

Phase 6 (Aprds 196z):
Cette pdriode correspond d'une part

d la production de nouveaux quartiers

et d'autre part e la tentative de

rdglementer ce qui est produit, ceci

peut s'inscrire dans deux phases :

1 -1962i11968: Elle est caract6risde

par la reprise des structures existants

de la dernidre pdriode frangaise

d'exploitation des plans ddjd produits

2- Apartir de 1968: Cr6ation de

Nouveaux organismes et plans

d'urbanisme , c'est-ir-dire des

nouvelles structures.
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Figure 3.6 proposition COMEDOR

EN 1975

Figure 3.7 cwte de Proposition

CNERU/PUD198O

1.3. Les diff6rentes plans d'am6nagement et de d6veloppment d'Alger:

l.3.l.COMEDOR : POG 1975

'/ Capital corlme symbole de souverainet6.

./ Capital comme grande mdtropole

6conomique.

(orientait I'extension vers le Sud Ouest) car

il intervenait dans les riches terres agricoles.
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1.3.3 : PDAU 1991 :

Rationalisation et utilisation de I'espace sur la base

des structures urbaines.

touristique

financier Il a confirm6 la s6gr6gation 6tablie

par le PUD.

Figure 3.8 carte de PDAU 1991

1.3.4 :GPU 1997 :

Notion de polarisation (rdpartition des rdgions suivant des pdles sp6cifiques):

,/ Le carrefour du mill6naire de la marine et de la casbah (caractdre financier,

d' affaire, commercial et culturel).

/ 1" mai, el Hamma, ravin de la femme sauvage (pole culturel, sportif, scientifique,

commercial et d' affaire).

,/ Caroubier, El-Harrach, pins maritimes (pole culturel, sportif, scientifique,

commercial et d' affaire).

,/ Tamboul lido, verte rive, bordj el Bahri (pole touristique, et de loisirs).

,/ Front de mer ouest, cap toxine (pole touristique et d'affaire).

,/ EI Djamila,les dunes, Zeralda(pole touristique et d'affaire)'

1.4 : L'histoire de la commune d'El Mohammadia 1i6 a Alger :

Dds l'6poque Ottomane et de part sa situation strat6gique

(la centralit6),El Mohammedia repr6sentait un point de

jonction entre les deux extr6mit6s de la baie d'Alger. Au

d6but du 18d" sidcle, nous notions d6jd la pr6sence d'un <<

Bordj > qui s'inscrivait dans un rdseau de fortifications

tout le long de la baie. Ce dernier 6tait li6 par des batterier

tout le long d'El Mohammadia.
Figure 3.9 centralitd d'El-Mohammadia
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Figure3.l0 < Hanning ((1827-1864), explorateur britannique) figurait Alger comme une

6querre form6e par : la casbah au nord, El Harrach d I'est et El Biar au sommet de

I'angle droit >.J-J-Deluz, Alger chronique urbaine. El Mohammadia, bien avant la

conqu6te 6tait < la porte de la Mitidja; et un point strat6gique, commercial et

militaire >> .(1) J-J-Deluz, Alger chronique urbaine.

2. Probt6matique g6n6ral de la ville a l'6chelle internationale :

Alger, avec sa position strat6gique dans le bassin m6diterran6en et sur la porte de

l'Afrique et son histoire riche qui commence avec les ph6niciens jusqu'aujourd'hui, lui

confdrent toute I'importance de se placer au premier rang avec les mdtropoles

m6diterran6ennes. Donc, Alger se veut d'6tre Ia prochaine mdtropole alg6roise d f image

des autres m6tropoles...

El Mohammadia, point de
jonction

l

t

,6s*dsdq&ddffi

Figure 3. t I Apergu Critique Sur l'Architecture et l'Urbanisme d Alger. Jean-Jacques Deluz. 1979. Alger

Clironique Urbaine. Jean-Jacques Deluz. Les Cahiers de I'EPAU. 09.10.01. Alger. S6rie Culturelle : Villes

d'Alg6rie < Maison Carrde >. N'61 20 Avril 1952.. Alger Etude de Gdographie et Histoire Urbaine. Rend

Lespds. Paris 1930.
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3. Le choix de cas d'intervention

El-Mohammadia est gne commune situ6e au ccur de la baie d'Alger' Ce territoire de

I'ex-Lavigerie du nom du cardinal du mOme nom a 6t6 renomm6 d I'inddpendance

El-Mohammadia du nom du prophdte de I'Islam.

Nous avons choisi la commune d'EL MOHAMMADIA car elle est un territoire vaste et

riche de sa complicit6 et sa diversit6 g6ographique qui se trouve au ccrur de la baie

d'Alger.

Le choix du site d'intervention d6pend de trois grandes catdgories de raisons :

. L'une 6tant 1i6e d tous les avantages dus i la position g6ographique du site naturel'

o Laseconde concerne l'axe d'extension et de d6veloppement de la ville d'Alger

prdvues pour cette zone dans le cadre des instruments d'urbanisme 6labor6s depuis

l'ind6pendance pour Alger.

o Alors que la troisidme raison s'inscrirait dans la n6cessit6 pour la zone de prendre

part au processus de mdtropolisation de la ville d'Alger.

4. Lecture Urbaine

4.lSituation:

4. 1.1: Situation de la commune d'El Mohammadia par rapport d la ville d'Alger :

Situation a 9km a I'EST d'Alger centre, elle occupe le caur de la baie d'Alger

Elle se caract6rise par :

- R6seaux routiers (Rn5, Rn24autoroute)

- Etalement sur front de mer de 2.5km

-Superficie: 7,9 Km2

-Population:62 543 hab. (2008)

-Densit6: 7 917 hab.A(m2

Figure 3.12 situation de la

commune par rapport a Alser
La commune d'EL MOHAMMADIA est ddlimit6e :

- Au nord : par la mer mdditerran6e

- A l'est : la commune de bordj el Kifan, Bab-

Ezzotar Au sud : par la commune d'El Harrach,

la commune de Oued Smar - A l'ouest : la commune

de Hussein dey . Figure 3.13 Limites

administratifs de la commune
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4. r.2. Situation d' EL MOHAMMADIA nar rannort d des i rchrres imnortantes

Figure 3.14 carte des infrastructures d'El Mohammadia

4.1.3 Relation d'El Mohammedia avec les p6les actuels de la ville :

El-Mohammadia repr6sente un point d'articulation entre le p6le administratif Alger Centre

et le p6le commercial et d'activitds Bab Ezzouar.

La commune d'el Mohammadia se trouve ii
proximit€ des plus importarrts 6quipemeuts
detransports a moins de /1O minutes

Figure 3.15 relation d'El Mohammadia avec les p6les actuels de la ville

4. 1.4 :Localisation d'El Mohammadia par rapport aux 6quipements important

La commune d'el Mohammedia est bien entour6e par des communes contenant des

dquipements ffds importants au niveau national (actuellement existantes, ou projet6s dans

le future).

Figure3.l6 : Universitd de

Caroubier

Figure3.17 : La Grande

Mosqude D'Alger (El
Mohammadia)

Figure3.l8 :ARDIS a El
Mohammadia
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Figure3.19 : Stade de

Beraki

4.2 :Limites:

-Naturelles (la mer, I'oued)

Figure3.20 : Centre

commercial de Bab

Ezzouar

Figure 3.21 : Universit6

USTHB Bab Ezzouar

Les limites artificielles :

- La route nationale 05 (au sud)(2)

- Rue Messaoud(au nord est) (5)et une autre rue

tertiaire traversant le lotissement Douzi. (au sud

Figne3.22: La Mer

Figure3.23 : Rue messaoud

Figure 3.26: Rue messaoud Figure3.25 : Oued El-Harrach Figttre3.24: Rue messaoud
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4.3:Accessibilit6:

La commune d'El-Mohammadia est accessible depuis la rocade

EST, la RN5 et RN 24.

Figure .32: RN 24 par

Bab-Ezzouar

Figure3.31 :

L'autoroute EST vers

Figure3.30 : RN5 par

Dar el beida

Figure3.27. L'autoroute

EST venant d'Alger

Figure3.28. RN 5 depuis

Hussein dey

Figure3.29 : Accds par

el Harrach

4.4 :Les 6l6ments naturels et hydrographie de la commune :

4.4.1. La topographie du
site :

Le niveau du terrain
ddmarre du niveau de la
mer (0m) et culmine
(42m) dans la zone des

bananiers.

-La diffdrence de niveau
en gdn6ral sur toute la
largeur de la commune

est relativement faible
mais a certains endroits
les courbes sont trds

rapproch6e (-35m) ce

qui donne des pentes de

ts%.

Figure 3. 3 3 carte topographique d' ElMohammadia

a
o

AOrcJ EL
Krtaxt

MER MEDIIERRANEE

I

I

Figure 3.34 Coupe sur le site

r ?*t





Figure3.35 : Profil du terrain de Mohammadia

4.4.2:Geologie:

-Le terrain est en g6n6ral de bonne qualit6 sauf au niveau des berges de I'oued ot
l'urbanisation est interdite due i sa m6diocre qualitd
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Figure :3.36 Carte typologie du terrain dand la commune d'El Mohammadia

4.4.3 : Les valeurs paysagdres de la commune :

Selon le PDAU 2}ll,Mohammadia contient des zones dcologiques de grande valeur dont

la pr6servation est n6cessaire car elle participe a sa richesse naturelle et offre un panorama

sur la baie.

Vue sur la baie Vue sur la mer cot6 Ardis

Conidol8 6cologiqu6 hndsrEnh!(

f Zones 6cologiquas londstrenhhs

IFI zonor de mrridors bnd&Tts{talst





La commune est en contact avec

certains 6l6ments naturels: 4Km de

cote donnant sur la mer mdditerran6e,

1,3 km de la rive droite d'Oued El

Harrach.

Elle contient quelques espaces verts

d'importance variante et environ

0,7km2 de terres agricoles.
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Foretdes Pins Oued El Hanach Terres agricoles

-Voiespnmrpales -OuedEltlanach
Yotes Sdfol(lafits

Figure 3.37 : carte de structuro viaire d'El-
Mohammadia

w

Le climat est de type m6diterran6en, divis6 en deux

saisons, un hiver froid et pluvieux, et un 6t6 chaud

et humide.

Pluviom6trie: Les pluies sont irr6gulidres, la

pluviom6trie annuelle est de 800mm

Temp6ratures: Les temp6ratures sont adoucies

par la prdsence de la mer avec une moyenne de 17

o et un max:44 o, min:5 o

4.5. Lecture Morphologique

4.5.1-Les Voies :

Bonne accessibilit6 du site grdce d 3 voies

nationales: RN5, RN24, et l'Autoroute Est.

Fort contraste entre partie Sud et partie Nord.

Absence de voies pi6tonnes ou promenades

urbaines thdmatiques.

Absence de traitement particulier pour les

fagades urbaines.

t

4.4.4. Climatologie:

N
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4.5.2. Les limites :

Les limites naturelles que possddent El Mohammedia reprdsentent un bon potentiel

6cologique, et qui peut 6tre un point de d6part pour le ddveloppement de la zone.

L'autoroute EST repr6sente une limite qui divise le site en deux parties (partie Sud, partie

Nord).

*-----+ Limite naturelle 

- 

Limite artificielle _ Limitc visuclle

Figure 3.38 : Lacartedes limites

4.5.3. Les nceuds :

Trois grands 6changeurs:

Ouchayah.

Foire.

Figure 3.39 : carte des nouds
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4.5.4. repdres :

Ce sont des 6l6ments de r6ferences simples et ponctuels

4.5.4.1 :A l'6chelle internationsle

Figure 3.40 : Les repdres a l'6chelle international

Figure 3.41 : Les repdres a l'6chelle de la ville

4.5.4.2 : A l'6chelle de la ville :
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5. Lecture Historique

5.l.Les Objectifs

-Reconnaissance du processus de formation et de transformation des differentes

composantes du site bdti et non bdti.

-Identification des 6l6ments naturels (falaise, oued, mer,) et artificiels (autoroute, voie

fen6) ayant un impact majeur dans ce processus jusqu'd ce jour.

-Identification des d6f6rents modes et formes de croissance des tissus et leur cons6quence

sur la structuration globale du site (rupture, articulation).

5.2.Les differents pdriodes et vocations

5.2.1 Avant 1830 :

-Pr6sence des forts et des batteries militaires qui
faisait parti d'un systdme ddfensif globale
protdgeant la fagade maritime d'Alger (et la on cite
Bordj El Kantara situ6 d proximit6 du pont qui
aura un r6le trds important dans le
d6veloppement de la ville plus tard).

-Pr6sence d'un axe territoriale Alger/Constantine.
-Prdsence d'un r6seau routier qui relie les
differentes batteries.
-Autour du bordj ; les terrains 6taient incultes et
servaient de p6turage.

5.2.2. 1830:

L'occupation de Bordj El-Kantara par les frangais.
Ils lui dorurent le nom de Maison Carrde. Ce sera
pendant plusieurs ann6es la position des armdes
frangaises.

5.2.38n 1833 ;

-construction du chemin qui relie fort de I'eau
d la maison carr6.

5.2.4.De 1833-1875:
-Crdation du monastdre Saint Josef
-Apparitions des premidres constructions au
pied de la caserne.

-Cr6ation d'un r6seau routier :

-Construction de la voie ferr6e longeant
I'Oued de El Harrach.
-Construction de la RN5.
-Construction d'autres rues qui vont au sud.

Figure 3.42: carte histoque d'El
Mohammadia avantl830

*Durant ceffe 6poque, le site 6tait
vierge jusqu'a l'am6nagement de la
voie qui relie entre les batteries et

le Bordj.
La vocation delazone 6tait

militaire

Figure 3.43 : carte historique El-
Mohammadia 1830-1875
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5.2.5.De 1875-1954:
-Prolongement de la voie ferrde

-Construction de I'institut agricole.
-Construction des HLM
-Ddveloppement de I'habitat (Bellewe, Belfort,

Lavigerie, Beaulieu, cinq maisons)
-Construction de nouvelles rues : Blida-Oran
-Concentration de bdtiments le long de la RN5
-Entre I92l et 1935 implantation d'unit6s

industrielles le long des deux berges de I'Oued.

L'industrie p6trochimique sur

la rive gauche de I'oued et de I'industrie moins

lourde sur la rive droite.

Les HLfil

5.2.6. De 1954 d nos jours :

-Croissance urbaine accdl6r6.
-Construction des deux barres des dunes.
-Construction des grands ensembles : cit6
760 logements, cit6I(hlifati Abd el Hamid ;

cit6, 632 logements....
-Construction de plusieurs quartiers d'habitat
individuel.
-Construction de I'autoroute.
-Avantl984 la commune aete des quartiers
d'El Harrach et Bourdj el Kiffan aprds la
construction de l'autoroute et le
d6veloppement de nouvelles zones au nord
obligera un nouveau d6coupage administratif
en 1984 la localit6 de Mohammadia est s6parde
d'El Harrach et de Bourdj el Kiffan et devient
une commune entidre
tL'apparition d'une nouvelle structure
caract6risde par I'habitat collectif.

La vocation est r6sidentielle.

Figure 3.44: carte historique
El-Mohammadia 1 830- I 875

*Lazone devenait une zone

r6sidentielle et religieuse et 6ducative.
Un trac6 agricole occupant la majeure

partie du site apparait durant cette
6poque.

Figure 3.45 : La carte historique El
Mohammadia aprds 1954
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-Le marchd avait un r6le trds important dans Ie d6veloppement de maison carr6 .

Il a transformd le petit bourg insignifiant en une ville active.

-La construction de la RN5 a favoris6 I'urbanisation le long de cette demidre.

-La zone industrielle s'est implantde ir proximit6 de l'oued ; favorisant le rejet des

d6chets qui en r6sultent.

-La construction de I'autoroute a bloqud la croissance de la ville vers le nord et cr6e une

rupture entre les deux parties de la commune nord et sud.

-Forme de croissance dans la logique d'urbanisation par d coup brisant la continuit6 et

entrainant des ruptures typologiques ex : rupture entre la zone industrielle et les quartiers

d'habitat individuelles.

5.2.8 Pdriode Future :

Figure 3.46 : Le projet du
d6veloppement de la baie d'Alger
( la m6dina d'Alger).

Figure 3.48 : D6pollution et

amdnagement d' Oued El-Harrach

travaux de la Grande Mosqu6e

d'Aleer (oole culturel et

Figure 3.49 : Le prochain parcours

du m6tro.

5.2.7 Conclusion:

. 
qs{l ''1 u ilARINA
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6. Le contexte d'intervention

Notre site d'intervention se trouve dans la partie nord d'El Mohammadia au caur

de la baie d'Alger, en Face la Grande mosqude d'Alger et a cot6 de centre

commercial ARDIS, il est limit6 par la mer m6diterrandenne au nord, oued el

Harrach a l'ouest et l'autoroute Est-Ouest au sud.

La Grande Mosqu6e d'Alger

7. Les Potentialit6s

7.1. A l'6chelle de la ville

o La zone b6n6ficie d'une une position strat6gique.

o Accessibilitd : un accds au site trds rapide fait par I'autoroute de I'Est qui

renforce la liaison (Alger- EL MOHAMMADIA), et EL MOHAMMADIA avec les

autres centres.

. Laproximit6 des infrastructures de transports et de communication

(A6roport, Gare ainsi que la station du tramway) fait d'EL MOHAMMADIA un point

de transition important.

o La pr6sence des deux 6quipements i caractdre d'6change (la Foire internationale

d'Alger, et I'h6tel Hilton).

Ardis

Oued EL HARRACH
AutoRoute Est
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7.2 : A l'6chelle de la elle-m6me :

o Une accessibilit6 d l'intdrieure du site trds rapide faite par les deux 6changeurs

de l'autoroute de I'Est et les deux nauds de la RN5

o Pr6sence des dquipements rentables comme la foire intemationale d'Alger,

I'h6tel Hilton, repr6sentant des sources 6conomiques de la commune.

r Site plat, facile d exploiter, en plus d'r.rne disponibilitd du foncier.

8. Contraintes

. Le transport d I'int6rieur du commun est mal d6fini L'autoroute de I'Est fait

perdre i la commune son homog6ndit6 car elle la divise en deux parties distinctes.

o Une rupture entre les diffdrentes entit6s de la commune.

o La prdsence d'une entit6 d caractdre d'6change mal d6finie.

o D6s6quilibre entre la Foire d'Alger (R+2) et l'H6tel d'Alger (R+13) de point de

we gabarit.

. Les deux barres de "Les Dunes" : deux bAtiments trapus malgrd leur hauteur

importante (R+13).

. Absence totale d'espaces publics.

9. Probl6matiques

bl ue une a l'

El Mohammedia se situe au cceur de la baie d'Alger ; Donc une position stratdgique.

*Comment revaloriser El Mohammedia pour qu'elle soit un pole attactif avec une mixit6

fonctionnelle culturelle et touristique i I'image de la m6tropole d'Alger et dans le respect

des grands principes du d6veloppement durable?

9.2. Probl6mati ues Sp6cifioue :

l - La discontinuitd de la fagade maritime de ia ville au niveau de notre site (zone non

urbanis6e).

2- La rupture entre les deux parties nord-sud, engendrde par l,autoroute Est.
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3-Deux 6l6ments du site sont touch6s par le ph6nomdne de pollution : Oued El Harrach et

le littoral marin.

4-Nuisances g6n6r6es par le trafic routier (gazes toxiques, et des dmissions sonores).

5-Des insuffisances en matidre d'aptitude d l'urbanisation concement deux aspects qui sont

d'une part la nature du sol qui est de faible portance gdn6ralement, et d'autre part la

pr6sence de gravats et remblais recents a l'Ouest de la zone.

6-Des servitudes de non ddification li6es d la pr6servation des milieux naturels et aux

r6seaux des VRD.

10. Les recommandations :

o Cr6ation d'un boulevard front de mer anim6 par des esplanades et des balcons

urbains, qui assurent une continuit6 dans la fagade maritime.

. Implantation des 6quipements d grande 6chelle sur la fagade maritime de la zone

(faire contribuer la zone dans le processus de la m6tropolisation de la ville d'Alger).

o Diminution de la rupture entre les deux entitds Nord et Sud par le prolongement des

deux dchangeurs, cr6ation des passerelles et baser la programmation du nouveau

quartier sur le thdme de la mixit6 urbaine.

o Assurer des perc6es visuelles sur la mer et sur la grande mosqude par la crdation

des axes longitudinaux et transversaux traversant la zone d'intervention,

o Pr6voir des rideaux d'arbres qui joueraient ainsi le r6le d'6crans sonores et

d'absorbeurs de poussidres.

r Les zones non constructibles pourraient 6tre amdnagdes en espaces verts voirie,

aires de jeux, aires de stationnement et en promenade paysagdres.

11, Principe d'am6nagement

Le principe d'amdnagement se base essentiellement sur les recommandations du plan

d'Alger plus l'6tat de fait. On vous aussi mettre en valeur la Grande Mosqude d,Alger alors

on a prolongd deux percdes d partir du minaret qui vont 6tre deux grands boulevards

structurant notre site et tous I'espace entre ces deux demiers est am6nag6 comme

esplanade pour ouvrir la lue sur la Grande Mosqu6e.

*La forme de cette esplanade est inspirde et r6ferenc6e de I'espace jardin de la G.M

d'Alger, comme on la trouve d la fin de I'esplanade pour marquer la fin.
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*Affirmation d'un point fort par le mus6e sous-terrain qui se situe au caur de I'esplanade

*Une mise en place d'un 6cran vert aux abords des voies rapides militants les nuisances

sonores et abord6es les poussidres.

*Am6nagement des parkings au sous-sol d'une fagon d participer dans I'am6nagement de

paysage urbain et ir 6viter I'impression du vaste espace vides.

L6sende:

{ Prolongement
des deux artAres

existante pour
cr6e deux grand
boulevards

€ Voiesexistantes

- Deux perc6es i- partir du minaret
qui vont etre
deux grands

boulenards
structurant notre
site .

Cr6ation d une
Esplanade pour

mEtrela GMAen
valeur la forme
de cette dernidre
est inspir€ de
I'espace Jardln de
la GMA

Boulevard fond

Figure 3.50 : schdma de principe d'intervention. - - - demer

12. Application de la m6thode d'intervention dans notre Site

La m6thode des cinq architectes (cinq enseignants) est un moddle th6orique qui nous

foumit une instrumentation objective pour explorer le milieu urbain et 6laborer une

stratdgie d'intervention quelle soit urbaine ou architecturale.

Cette m6thode est un moyen d'analyse et de projection qui peut Otre appliqu6 d deux

6chelles diff6rentes :

I - 6chelle urbaine en utilisant les trois premiers concepts : perm6abilit6, vari6t6 et lisibilite
2- lchelle architecturale avec les concepts : richesse,justesse visuelle et personnalisation

Principe d' I ntervention
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12.1.La Permdabilit6

La perm6abilit6 est une qualitd confdre a un site et d6pend de I'accessibilite d'un point a un

autre de n'importe quel systdme d'espace public et du nombre d'altemative.

La permdabilit6 est un processus selon lequel un espace doit 6tre ouvert aux passagers pour

passer d'un point d un autre, d travers plusieurs accds d6finis et visibles.

La perm6abilit6 est la c16 qui mesure sa r6ceptivit6 car le nombre d'alternatives a travers

un environnement est important pour cr6er un environnement r6ceptif

12.1.1La mise en place de la conception : comment peut-on avoir une ville permdable.

A l'dchelle de la ville il faut penser d l'espace public par la continuit6 qui pr6sente la

trame urbaine que se soit sous la forme des places, des rues, de chemins, d'espace verts .. ..

Cette continuitd permet de rendre la ville perm6able, ouverture. La ville est ainsi qualifier

par un systdme de r6seau et un maillage des voies"

12.1.2.Les Etapes d suivre

N-Laconnexion de la ville

systdme rue en tant qu'une unit6.

Bl-La connexion aux artdres

Principales et aux ilots

avoisinants

Cl-Le choix du

de et d'ilots

12.1.3.La Mise en place de la conception

N-Laconnexion de la ville en tant qu'une unit6 :

Pour accomplir un bon degr6 de perm6abilit6 au site il faut rep6rer : les artdres principales
les plus Proches des limites du site celles qui relient directement et de fagon forte le site

d la ville.

Fl
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Bl-La connexion des artdres principales et aux ilots avoisinants :

Il faut retrouver les jonctions possibles qui connectent le site ir ces artdres ; et compare
ces jonctions entre elles pour connaitre celles qui relient le plus directement le site.

Cl-Le choix du systdme de rue et d'ilots :

Connexion aux ilots avoisinants

Apres avoir rep6rer les jonctions les plus importantes, il faut commencer d les
relier a travers le site.
V6rifier les tailles des ilots propos6s. Ces ilots doivent 6tres petits pour assurer

une permdabilitd.
Le degr6 de la perm6abilit6 sera augment6 par l'augmentation de la taille des ilots

qui apparaissent trop petits et la division ceux qui sont trop large.





12.2.La vari6t6

12.2.1 D6finition:

Une vari6t6 d'exp6riences sous entend une vari6t6 de forme d'activitds et de

significations.

Lorsqu'on a dans un lieu une vari6t6 de jonctions il en r6sulte une vari6t6 de

forme et en m0me temps il attire une vari6t6 de personnes dans le temps.

Une fois que le lieu est permdable, il faut qu'il soit vaie; offrant un choix

d'exp6riences.

Lavarilte d'utilisation ddclenche d'autres niveaux de vari6tds ce qui implique:

Comment encourager la vari6t6 ?

une importance intercommunale, national et m6me international.

$-.

corrunerce

I
I

I adminisbatif

ffi loisir

I industriel

santd

3 sertice

I €ducatif

I culturel

I cultuel

rlI

_,,:i:r

T
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12.2.2.La Mise en place de la conception :

Uaudt
IEr*itE hsbihtetoonnE rE+ savie @Erti€ l*ellsip
flBrtilEccrrrrs"iate &rtit€eC,otilo
$ftntteslffeire ffirtitEsportive

54

!Ertitecunuau
[$;Hapunaoe

Figure 3.52 : L'approche de Kevin Lynch

Figure 3.51 schdma de diff6rents entitds dans notre site .

12.3.La lisibilit6 :

La lisibilitd est la qualit6 qui permet de saisir
f image du lieu, une qualit6 visuelle qui
portera sur la clart6 apparente ou lisibilit6 du
paysage

Kevin lynch: L'approche de Kevin Lynch
est une m6thode sensorielle de I'analyse
urbaine.

Son but est d'offrir une bonne lisibilit6 du
paysage urbain.
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13. LA CONCLUSION :

Au d6but de notre recherche il faut avouer que nos visions 6taient beaucoup plus centrdes

sur le projet lui-m6me. Mais l'int6gration et I'ouverture sur des notions et concepts plus

larges, nous ont permis d'aborder la probl6matique de la centralit6 urbaine d un niveau plus

globaie.

L'analyse et l'6tude de thdme de cenEalite nous a pernis de d6couvrir de cette

probl6matique et aussi de s'informer de la manidre avec laquelle on construit une centralit6

dans une m6tropole.

Les hypothdses de d6part ont pu ainsi 6tre v6rifi6es

* L'am6nagement et la consolidation d'une centralitd urbaine au niveau d'E[-

Mohammadia par la projection d'une programmation mixte qui contient des projets qui

travaillent d l'dchelle nationale.

Cette confirmation s'est construite petit a petit tout le long de notre recherche que se soit

d la vue des projets analys6s, des d6marches ndcessaires, mais aussi des particularit6s et

des spdcificit6s qui intdgre chaque projet, eile nous a mend i une conclusion affirment

l'hypothdse de d6part.
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