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INTRODUCTION

Chuoitre I :
IlYTROD UCTION

l-Introduction sur la thimattque du mosteF.

2-Prisentation succincte de la ville de Dellys.

3 -Prisentation succincte de la Problimatique.

4-Prisentation de lo dimarche mdthodologique.

S-Prisentation succincte du contenu de choque chapitre.
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INTRODUCTION

1. Introduction sur la th6matique du master :

En rupture avec nombre de pratiques en vigueur, la philosophie d'ensemble du

programme p6dagogique de Master 2 propos6 (Option : Projet int6gr6) consiste d

consid6rer le b6ti et le non b6ti, non plus comme une Guvre individuelle d6tach6e de tout

contexte et soumise i la seule subjectivit6 de son concepteur, mais comme un parfait objet

culturel, indissociable de la socidtd et de l'histoire dont il est le produit, et ou l'architecte est

un continuateur d'une @uwe et d'une pensde qui le ddpasse et d laquelle il doit

ndcessairement adh6rer. Dans cette option I'architecte n'est plus une individualitd isolde et

omnipotente, habit6 d'une ambition et d'un orgueil d6mesurds, porteur d'une imagerie

h6t6roclite venue de partout et de nulle part en mOme temps, mais un acteur conscient de son

impdratif enracinement dans la culture et dans l'histoire spdcifiques de son lieu d'intervention.

C'est conscient de la crise qui caract6rise l'enseignement de l'architecture et la
production du bdti dans notre pays que nous avons choisi la typologie processuelle comme

approche. Ce choix a 6t6 de l'ordre d'une adh6sion mesur6e et parfois mOme critique. Car

parfaitement lucide quant au fait que toute ddmarche ou approche scientifique, aussi compldte

soit-elle, ne peut ni embrasser ni cerner l'entidre rdalit6 (ou complexitd) de son objet d'6tude.

Et c'est en raison de cela que nous n'avons pas manqu6, i chaque fois que cela nous a sembl6

pertinent etlou ndcessaire, de souligner un manque ou un cas < d'incompatibilitd culturelle >

des concepts et des postulats propre d l'approche typo-morphologique.

CHAPITRE 1 Page 1
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2. Pr6sentation succincte de Ia ville de Dellys :

2.1. Descriptlorr de la ville_i

Dellys ville cdtidre situde a 160km Est de la capitale. L'ensemble urbain de la ville de

Dellys 6volue dans un cadre naturel agrdable, la ville s'6tire entre la montagne de Bouarbi et

la mer, un massif montagneux p6n6trant la mer et formant un cap, ce qui lui confere le statut

de ville occupant un espace strat6gique.

-Situation de la ville :

Elle se situe i I'extr0me Est de la willaya de Boumerdes entre lo 69'et lo 89'longitude

Est et 40o 9'et 41" 3'latitude Nord.

Administrativement, Dellys abrite le chef-lieu de la daira du mdme nom. Elle se compose

des communes de Dellys, Ben choud et Afir. La commune se compose de l'agglomdration

chef-lieu Dellys et de deux agglom6rations secondaires : Takdempt et Azrou, ainsi qu'une

zone 6parse compos6e de nombreux villages.

Elle est d6limit6e au nord par la mdditerran6e, d l'ouest par l'oued Sebaou (commune de

Sidi Daoud), i l'est par l'oued Oubay (commune d'Afir) et au sud par la commune de Ben

choud.
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INTRODUCTION

-Accessibilitd de la ville :

L'accessibilit6 e h ville de Dellys se fait grdce d un r6seau routier satisfaisant d savoir :

-la route nationale n"24 qi relier la corlmune de Dellys i Alger et Boumerdes du c6t6 Ouest

ainsi qu'd Tigzirt et Bejaia du c6t6 Est.

-la route nationale no25 qui relie Dellys i Naciria, Tizi-Ouzou et Bouira du cdt6 Ouest.

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

-le port de commerce et de p6che qui lui permet une relation par voie maritime.

2.2. Donn6es de Ia ville :

-Le relief :

Dans sa partie Sud et d I'Est (Afir), elle gorge de colline d'un aspect semi montagneux, d

I'Est de la commune, les versants de la cr6te descendent vers I'Oued Oubay, tandis qu'd I'Ouest

les collines s'effacent progressivement jusqu'i la vall6e de I'Oued Sebaou. La bande littorale

est peu d6coup6e, d I'exception du golf de Dellys.

-Sismicit6:

Class6e zone 3 selon le (RPA) rdgle parasismique due i la forte activit6 sismique, 1i6e i la
collision des plaques africaine et euro-asiatique.

-Hydrographie:

La rdgion de Dellys est entourde par la mer au Nord et par deux oueds, Sebaou du c6t6

Ouest et Oubay du c6t6 Est, faisant partie d'un r6seau hydrographique riche, d'une grande

importance d toutes les 6chelles confondues.

-Ensoleillement :

Comme toutes villes c6tidres de la rive Sud du bassin m6diterran6enne, Dellys b6n6fice

d'un ensoleillement optimal.

CHAPITRE 1 Page 3
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INTRODUCTION

3. Pr6sentation succincte de Ia probl6matique :

3.1. Probl6matique des villes hist l
L'6volution du concept de patrimoine refldte la prise de conscience du r6le que les villes

ont jou6e dans la formation des valeurs, de la culture et de I'histoire des soci6t6s, comme

patrimoine urbain. La notion du patrimoine, ne considdre donc plus que les monuments et les

sites exceptionnels comme patrimoine culturel, mais l'ensemble de la ville, qui 6tait

l'empreinte et la m6moire vivante des valeurs, de la culture et de l'histoire des soci6t6s,

comme patrimoine urbain. Actuellement, les villes historiques sont devenues d6valoris6es par

la perte de leurs dimensions patrimoniales reprdsent6es par les valeurs sociales, urbaines,

architecturales, culturelles,. . . etc.

Ces villes sont soumises aux differentes transformations contemporaines, elles sont

d6laiss6es et marginalis6es, et elles connaissent plusieurs probldmes, parrni eux :

-L'avdnement du modernisme et ces diff6rentes cons6quences dont la plus importante est la

rupture architecture /ville.

-La perte des caractdres de I'urbain par l'alt6ration des difErentes composantes et

l'6limination de la cohdrence entre eux.

-Le ddlaissement et I'abandon graduel des centres anciens pour la simple raison qu'ils ne

r6pondent plus aux nouvelles conditions de vie.

-La concentration d'une population d trds bas revenues, qui trouve cofllme seule opportunit6

de se loger dans l'habitat traditionnel et d6valoris6 de la ville historique'.

-L'apparition des constructions anarchiques et de I'habitat pr6caire, due aux differentes

interventions non contr6l6s par les instruments d'intervention.

-Le manque d'entretien qui a engendr6 dans le tissu des poches vides et des parties en ruine.

-Le manque des 6quipements et activitds n6cessaires aux besoins des habitants.

Ces differents probldmes agissent d'un effet cumulatif, ce qui accentu6 le ph6nomdne de

ddgradatiorr des tissus des centres anciens. Donc la prdsence et la propagation de ces

problOmes ne doit pas 6tre considdrde comme un manque de prise de conscience ou de

politique de prdservation et revalorisation des villes traditionnelles, mais elles est plutOt li6e

soit d l'absence d'une prise en charge r6elle et effective, soit d la manidre d'intervention qui

ne considdre pas ces villes coilune un moddle de r6ference et un patrimoine.

IJ.ABD ELK.AFI, < la dimension patrimoniale de la ville historique et le cadre institutionnelle de la sauvegarde >

(actes du colloque), < patrimoine et ddveloppement durable dans les villes historique du Maghreb
contemporain >, Fds 2003, P7-21.

CHAPITRE 1 Page 4
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INTRODUCTION

3.2. Probl6matique des villes cdtiires :

Plus de la moitid de I'humanit6 vit aujourd'hui dans les villes et c'est une tendance lourde

de mouvements d6mographiques, il est visible qu'une proportion croissante des

dtablissements urbains s'installe i proximitd du littoral.

L'int6r6t de notre recherche portera sur l'urbanisation des littoraux, en g6n6ral ; car la

position strat6gique des villes du littoral dans les 6changes intemationaux accentue

l'utilisation intensive de I'espace maritime. Ces villes se sont caractdris6es par une densitd

d'occupation dlevde, ce qui a pour consdquences sur les industries, transport, sanitaire a sur le

plan urbain caract6ris6 par la ddgradation du patrimoine historiques et culturels, faute

d'entretien contre l'6vasion cdtidres, donc la question que l'on so pose est << comment relier la

ville d la mer ?>.

-Sur le plan touristique : la demande est toujours croissante et la recherche du gain rapide a

aggtave le ph6nomdne de < littoralisation > et plusieurs sites ont 6td ddstabilis6 de leur beaut6

(constructions en opposition avec les lois, exemple: architecture h6tdrogdne, h6t6roclite)

,ajoute d cela ces dernidres anndes ont w arrivd des investisseurs attirds par l'activit6

touristique , commerciales en pleine extension, car le tourisme est l'un des secteurs principaux

dans le cadre de d6veloppement 6conomique, social et culturel de ces villes, mais qui crde un

d6s6quilibre 6conomique et fonctionnel, m6me au niveau urbain. Ces complexes touristiques

sont une barridre physique entre la mer et l'arridre-pays marqu6s par l'absence de perc6es

menant d la mer.

On constate deux approches essentielles i I'amdnagement touristiqr.re : tourisme enclav6

et touristique trds affdrentes, le premier est mat6rialis6 par le complexe autonome isole de

centre urbain tous les 6quipements et services jug6s n6cessaires aux touristes. Le deuxidme est

caractdrise par une insertion dans le milieu local, c'est en quelques sorte une r6ponse d la

probldmatique du tourisme enclave car il prend en compte la participation du patrimoine

local, naturel et beti.

-Suf le plan naturel : plusieurs probldmes sont i noter panni eux : L'extaction du sable .En

1997, on estime i 10 millions de m'de volume de sable extraits au cours de ces dernidres

ddcennies. La d6gradation des sols et les nappes phr6atiques (intrusion marine, infiltation des

pollutions) diminuent des ressource s hydriques.

La pollution des eaux marines s'est causde par Ie cldversement des eaux us6es dans la mer

ainsi que le,s d6chets industriels ce qui d6grade le pay'sage naturel.

CHA,ITRE, paee 5
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INTRODUCTION

4. Pr6sentation de Ia d6marche m6thodologique :

Notre travail se base sur les fondements th6oriques de "la m6thode processuelle", cette

m6thode a pour objet l'6tude des processus de formation et de transformation des milieux

bdtis. En utilisant des critdres morphologiques, le cadre th6orique propos6, permet d'englober

dans une vision unitaire I'ensemble des objets construits, de comprendre les 6tablissements

humains qui t6moignent de la culture de toutes les 6poques.

La mdthode se base essentiellement sur la <<reconstructioD> diachronique du processus

de gendse des 6tablissements humains d partir de leur 6tat actuel. Elle vise d expliciter les lois

immanentes, contenus dans leur dynamique transformationnelle2.

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

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

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

assign6 etlou inculqud aux architectes tout au long de leur formation : l'architecte est pr6sent6

comme 6tant ( (...) tl] auteur de produits exceptionnels, comme cr6ateur de formes nouvelles,

oppos6 aux fagons de construire utilis6es avant que chacun ne cherche d r6aliser son acte

cr6ateur >3. La composition architecturale est essentiellement considdr6e comme (( une

matidre propre d d6velopper la cr6ativitd individuelle, entendue dans un sens sp6cifiquement

personnaliste, afin de favoriser l'h6t6rog6n6it6 des produits, l'imagination vell6itaire et

esth6tisante, adh6rant d une formule extraordinairement efficace pour former un architecte

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

oppose i n'importe quel contexte, i n'importe quel b6ti existant, d noimporte quelle continuitd

sociale >a.f)ans le m6me ordre d'id6e, il est tout i fait significatif de constater que dans la

plupart des cas, les matidres enseign6es et qui sont en rapport avec l'histoire de I'architecture

sont << li6es elles aussi d la lecture des exceptions, des 6mergences et i la mythification des

architectes, des << maitres > du passd, (...)n .

L'approche < Typo-morphologique >> est par d6finition une approche processuelle, car

elle considdre que tout objet architectural n'est que le rdsultat de son propre processus

historique de formation et de transformation. Et elle postule l'id6e que chaque objet

architectural nouveau i concevoir ne peut s'inscrire dans son milieu physique, sociale et

culturel que dans la mesure ori il s'inscrit dans la continuit6 de ce processus, d'ot la n6cessit6

2 Gianfranco CANIGGIA et Gian Luigi MAFFEI, Composition
architecturale et typologique du bdti, Lecture du bdti de base, tard. Pierre
LAROCHELLE, ville recherche diffimion, Paris, 2000, p 2.
3Idemp 10.
a ldem.
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[fr1 INTRODUCTION

i chaque fois de remonter d l'origine, de re-ddrouler et de relire le processus typologique de

l'objet sujet d'une intervention.

L'hypothdse globale de cette approche, celle-ld mdme que les 6tudiants ont adoptd dans

leur travail, consiste d consid6rer: ((...) l'organisation interne de I'environnement construit

comme l'effet de son processus de formation. Autrement dit, la structuration du territoire (de

l'organisme urbain, du tissu et du type bAti) a lieu progressivement, par adjonctions

successives d'6l6ments nouveaux et par occupation graduelle d'espaces suppldmentaires,

d'une manidre telle que chaque 6tape prise en considdration peut toujours 6tre expliqu6e

comme cons6quence de ['6tat d'organisation pr6c6dent et comme matrice du prochain

d6veloppement. Pour saisir l'ordre actuel qui sous-tend les formes de l'habitat, il convient

donc d'en retracer la gendse >s. Cette hypothdse fait appel d deux postulats : ( (...) il n'y a pas

de rdalit6 non structurde, et (...) la gendse des structures de l'habitat estune gendse logique,

ou du moins logiquement reconstructible >6.

5. Pr6sentation succincte du contenu de chaque chanitre :

Le contenu de ce m6moire est devis6 en trois chapitres :

Le deuxidme chapitre qui est une partie purement th6orique, une recherche

bibliographique initi6e sur la relation ville-mer, la ville portuaire et son

dysfonctionnement, ainsi que la reconversion des friches portuaire. En analysant des

exemples et en traitant des travaux en rapport avec notre th6matique (liwes, articles,

thdses et m6moires).

Le koisidme chapitre consiste une s6rie de lectures du processus de formation et de

transformation de la ville de Dellys (objet d'dtude), i multiples 6chelles.

Par la suite on abordera le projet qui intervient sur la zone portuaire de la ville de

Dellys d l'6che11e urbain ensuite i l'6chelle architectural.

5 MALFROY, Sylvain et CANIGGIA. L'approche morphologique de la
ville et du territoire, Reprozentale des ETH-Z, Zurich, 1986, p 188.
6Idem.
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L'ETAT DE L'ART

Chaoitre 2 a
a

ETAT DE L'ART

- Objectif.

- Introduction.

1- Diftnition de la ville portuaire.

2- Le clivage vtlle/port.

3- La reconversion de la zone portuaire.

4- Analyse des exemples.

- Conclusion.
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L'ETAT DE L'ART

-Obiectif :

L'objectif de ce chapitre est d'effectuer une recherche bibliographique, bas6e sur des 6tudes

mendes par des sp6cialistes urbanistes et architectes dans le but d'obtenir un certain nombre

de connaissances concernant la ville portuaire, son dysfonctionnement et sa recomposition.

-Introduction :

Les ports sont responsables dans une large mesure de l'existence des plus grandes villes au

monde. Le port et la ville ont longtemps form6 un systdme bas6 sur I'imbrication et la

compl6mentarit6 de leurs fonctions. Le port est le moteur de son d6veloppement et le catalyseur

de son urbanit6.re

Cependant, sous I'effet des mutations extdrieures, les villes et les ports ont 6volu6

rapidement et leurs relations ont changd de nature i cause des 6volutions technologiques dans

le secteur maritime et l'expansion urbaine qui ont aJfaibli ces liens, une coupure en a donc

r6sult6, que ce soit visuel ou morphologique entre la ville et le port. Cela a infer6 la ville

portuaire d vivre un ph6nomdne appel6 par les sp6cialistes de la question : le clivage ville/port.

Depuis quelques anndes, ces anciens espaces ville/port constituent un grand potentiel pow ces

villes, d'ot I'importance de les recomposer. L'id6e est de faire de la ville une vraie ville

portuaire avec de nouvelles vocations 6conomiques et sociales li6es d notre 6poque.

Alors que de nombreuses villes portuaires raisonnent sur comment recomposer ces

territoires, il serait intdressant de d6nombrer les quelques r6flexions ddjd 6tablies pour de

meilleures interventions i I'avenir et pour apprendre de leurs eneurs.

CHAPITRE 2 Page 8
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1-D6finition de la ville portuaire :

Le concept ville portuaire se compose en deux termes essentiels : ville et port.

o Ville : est une unitd urbaine 6tendue et fortement peupld dans laquelle se concentrent la

plupart des activitds humaines : habitat, corlmerce, industrie, dducation, politique...l.

r Port : est l'616ment caractdristique de la ville portuaire, c'est un endroit situ6 sur le

littorale maritime, sur les berges d'un lac ou sur un cours doeau, il est destin6 d accueillir

des bateaux et navires, un port peut remplir plusieurs fonctions, il est un lieu de sdjour.

La ville portuaire parait dds la premidre recherche difficile d cerner en une seule id6e,

malgr6 le nombre de travaux r6alis6s. Cela a 6t6 soulign6 par Roger Brunet lorsqu'il a qualifie

la ville portuaire de traitementt'un objet rdel non identifi62. En revanche, les g6ographes ont

ddfini la ville portuaire de fagon plus simple comme point c16 de l'organisation de I'espace3.

Par ailleurs, la ville portuaire est un acteur essentiel des nouveaux territoires de la

production post-industrielle de biens et de services. Villes portuaires, estuaires ou p6les

logistiques valorisent un territoire productif commun, int6grant les int6r68 contradictoires des

differents acteurs et habitants, qui sont le propre d'un ddveloppement durablea.

De plus, Les villes portuaires sont les lieux par excellence de l'innovation, technologique,

environnementale, urbanistique et sociale et des approches interdisciplinaires. Elles constituent,

de ce fait, des laboratoires de la ville du futur, interconnect6e, innovante et r6active5. Cela veut

dire que les villes portuaires sont des lieux d'essence 6conomique, fond6s sur le commerce

international, la d6fense nationale etl ou la pdche6.

rOrganisation des Etats-Unis.
2 R.Brunet. < Villes moyennes : point de vue de gdographe >. Les villes
moyennes, espace, soci6t6. 1997.
3Mdmoire de magister, prdsentd par Mr AOUISSI Khalil Bachir, encadrd
par Mr. BAOUNI Tahar, Soutenu le 12 ddcembre 2013. P l5
4COLLIN M. Ville portuaire, acteur du ddveloppement durable. (Ed.) L'Harmattan (Collection Maritimes), Paris,
2003,p204.
5 Club "Territoires Maritimes". Innovations Ville-Port, pour des projets
intdgrds Ville-Port, Fdd6ration Nationale des Agences d'Urbanirsme, 1, rue
de Nmbonne..75 00'l Paris, Ao0t 2001. P 7.
6 Idem p 9.

l
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2-Clivase ville / port :

Depuis des sidcles, les relations entre villes et ports sont intenses. L'accds d la mer a
fagonn6 de nombreuses villes, contribu6 i leur essor 6conomique et i asseoir leur pouvoir sur
l'6chiquier mondial. Aujourd'hui, cette relation symbiotique entre d6veloppement urbain et
activit6s portuaires se complexifie et on assiste d un ddcouplage des territoires urbains et des

lieux d'activit6s portuaires.

Ce mouvement s'amorce dans les anndes 60 avec le ddclin de I'industrie occidentale et sa

d6localisation vers l'Asie, le boom des nouvelles infrastructures routidres et du trafic adrien

ensuite, I'apparition des conteneurs et des nouveaux 6quipements portuaires qui a caus6 le
prolongement des routes i I'int6rieur des ports. Les choses se dessinent diff6remment quand il
s'agit des flux mondiaux de marchandises of le transport maritime reste imbattable : prds de

9A% du corlmerce mondial se fait par mer.

La relation ville-port connait une crise qui est due non pas tant au ddclin du transport
maritime qu'd I'incapacit6 des villes i accueillir en leur sein des infrastructures portuaires

toujours plus grandes en raison de la massification du transport de marchandises par la
conteneurisation de celui-ci. Cette voracit6 de l'espace portuaire se heurte en outre d la montde
de la valeur foncidre des terres au bord de l'eau pour la cr6ation de waterfronf, loisirs hype et

autres marinas.

<< Entre Mac waterfront et Disney-Port, cette mutation se fait au pro/it d'une mise en

conformitd de la ville portuaire par rapport d des standards internationaux alors mAme qu'il
lui faudrait se dimarquer par ses spdcificitds et chercher d ddfinir sa propre identitd
maritime >>7.

Plusieurs intervenants ont d6nonc6 que l'6tat qui isole le port de sa ville pour lui assigner

une fonction industrielle 6trangdre d sa r6gion8.

D'un point de vue architectural, le d6veloppement s6par6 de la ville et du port se traduit
par une duret6 paysagdre, un choc d'6chelles d l'interface entre ces deux espaces dissocids nous

retrouvons ici le thdme de la limite, une limite qui nait plus de la confrontdion de deux espaces

de nature differente que de l'existence d'une barridre physique.

Le premier facteur du clivage ville/port c'est la r6volution industrielle < la ville portuaire a

v6cu un ensemble de ph6nomdnes qui l'ont profond6ment chang6e sur le plan morphologique

ou sur le plan fonctionnel >e. Auparavant, le port n'616 qu'une extension amphibienne de la ville

sur la mer, l'activit6 portuaire 6td compl6mentaire d I'activitd urbaine.

7 P.Gras, Le temp des ports. Ddclin et renaissance des villes portuaires,
Tallandier, 2010, p 235.
8 Michdle Co.[in, Villes et ports XVIIft-XXA sidcles, Ed L'Harmattan,
Paris, 1994, p 10.

e Mdmoire de magisteq prCsentd par Mr AOUISSI Khalil Bachir, encadrC
par Mr. BAOUNI Tahar, Soutenu le 12 d6cembre 2013.P 23.
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Les mutations que connait le couple ville-port ont un impact sur la nature du port. Ainsi,

elles ont tendance d r6duire le port d un outil technique dont la mission 6conomique est le

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

surement et surtout d moindre co0t entre les transports maritimes et terrestres. < Le port

modeme fonctionne plus comme une porte que conlme un centre d'activit6s, et les dvolutions

technologiques dans le secteur maritime ont comme principal effbt d'affaiblir les traditiorurels

liens fonctionnels entre le port et la ville >r0. La ville connait elle aussi des mutations qui font

qu'elle devient ind6pendante du port (la d6-maritimisation des villes portuaire)". Comme

l'indique Chaline Claude in annales de gdographie (1983) : les espaces fluvio-portuaires sont

agrandit, jusqu'i entre les deux guerres, sont domin6s par des emprises utilitaires, traversds de

faisceaux ferroviaires, int6grant quelques ilots r6sidentiels pour la main d'cuvre. Ce qui a

caus6, en termes de la morphologie urbaine, la coupure des villes de leurs fronts de mer.

Donc on conclut que les causalitds du clivage ville/port peuvent 6tre [i6es i trois aspects

principaux de la rdvolution industrielle : l'6volution technologique des transports (le terrestre

et le maritime), la rationalisation des marchds (sdparation entre les lieux de production et de

consommation), et la nouvelle place qu'occupe le port dans cette nouvelle 6conomiet2.

2.1. Les cons6ouences du clivase ville/port :

L'isolation du port de sa ville n'a pas seulement d6racin6 cette dernidre de son identit6,

mais 6galement cette distanciation a symbolis6 pour la population urbaine le ddclin, voire mOme

la mort de leur port (BIRD. J.1963), une autre rupture plus prononc6e est apparue comme

r6sultat de la dilatation de I'espace portuaire sur le front de mer, il s'agit de la

< dimaritimisation l (IIAYUTH Y. 1988), la mer qui a form6 toujours la source identitaire de

la ville perd tout contact avec elle et devient prisonnidre derridre les barreaux et les cldtures du

port ce qui prive g6n6ralement les habitants du front de mer de leurs villes.

D'aprds AOUISSI dans son magister (2013), ces ruptures et cette s6gr6gation entre ville et

port auront des r6percussions n6gatives sur l'ensemble ville et port qui ne cohabitent plus i
cause du contraste entre les deux natures de leurs activit6s. Ces r6percussions ndgatives sont :

r0 Hoyle,B.S. << Developmenl dynamics at the port-city interface >, Ed ;
Revitalising the waterfront : Institutional Dimensions of Dockland Re-
development, Belhaven Press, London, 1988, p 3.
rr VIGARIE, A (1993) "Villes portuaires et changements dconc'miques"
in Proceedinpls (Third lnternational Conference "Cities & Ports" - Genoa
19-22 nov. 1 9)91), Gdnes.
12 Mdmoire d,e magister, prdsentd par Mr AOUISSI Khalil Bachir, encadrd
par Mr. BAOUNI Tahar, Soutenu le 12 ddcembre 2013.
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L'apparition d'une interface en d6ealage : les nouveaux besoins du port moderne en

termes de mobilitd ont g6n6r6 la cr6ation et l'implantation des infrastructures de

transport terrestre, ces derniers viennent s'installer dans l'espace tampon entre la ville

et le port crdant une interface situde d l'aire de contact des deux systdmes ville/port,

cette interface est considdrde comme le terrain d'affrontement entre la ville et le port,

elle les s6pare et d6cale principalement la ville de son front d'eau, elle est 6galement

consid6r6e comme le moyen principal d'identification du clivage ville/port.

La non-cohabitation ville/port : se traduit par la condamnation du port par sa ville ;

la juxtaposition du port d la ville se pr6sente comme une servitude pour le port et limite

toute extension, ce qui emprisonne le port dans sa morphologie et le fait entrer en

stagnation totale face aux tailles de plus en plus grandes de bateaux et aux volumes

d'6changes en accroissement et qui ndcessitentjour aprdsjour de nouveaux espaces de

stockage, des quais pour accostage, des espaces de r6parations pour les bateaux, et

d'autres infrastructures techniques. Et de la ddgradation de la ville par son port ; les

nouvelles utilisations du port avec le sur-flux qu'elles apportent, 6touffent la ville et ses

rdseaux routiers. Les moyens de transports et les marchandises transport6es, exposent

la ville i des s6rieux probldmes de pollutions adriennes et marines ce qui d6gradent son

environnement naturel.

D6phasase entre centralit6s : La notion de centralitd du port ddpasse sa ville en

adoptant une dchelle r6gionale, voire nationale etlou internationale. Face d ce

d6s6quilibre, la ville adopte de nouveaux centres i caractdre inddpendant de la vocation

portuaire.

La -uertg-d:xleuti!6-,-L'eau a toujours formd une source identitaire pour les villes

porfuaires. La nouvelle nature du port non seulement lui coupe tout lien avec la ville,

mais aussi lui fait subir l'effet de o< la ddmaritimisation > des villes portuaires'

(HAYUTH. Y. 1988). Ainsi elle perd tous contacts avec son fiont d'eau ce qui la

d6valorise sur le plan urbanistique, social et mOme culturel, en laissant un vide

identitaire flagrant exprim6 par une crise d'identit6 de ces villes qui ne trouvent plus

leur waie vocation, mis d part une appellation hdrit6e et r6pliqu6e au fil du temps < ville

portuaire >. < La ville-port souffre de ddmaritimisation, c'est-i-dire d'un affaiblissement

de ses liens avec la mer. Les bourgeoisies dconomiques qui dans le pass6 animent les

flottes et les march6s ont disparu ou se sont: plac6es ailleurs. Le personnel portuaire

dim.inue en nombre ; or, c'est lui qui transmettait d proportion de samasse une mentalit6
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de gens de mer ou du port et qui faisait que la ville littorale avait une personnalit6

differente de celle des collectivit6s de l'int6rieur ))r3.

Ce qu'il peut 0tre conclu c'est que le clivage ville/port ne se pr6sente pas seulement comme

dtant un phdnomdne dont l'apparition est li6e directement ou indirectement d la rdvolution

industrielle, mais il se prdsente comme une 6tape chronique impos6e dans le cycle de vie de

toutes les villes portuaires.

13 Andrd Vigrni6 -Villes portuaires et changements dconomiquets- 3o

confdrence internationale < Ville et Pqts >, G6nes 19-22 novenrbre 1991.
A.I.V.P.
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2.2. Svnthise:

ry --1
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Le sctr6ma ci-dessus rdsume le passage d'une relation ville/po( d une relation de

dissociatiorr spatiale et fonctiormelle. Pour assurer cette relation entre la ville et le port on a

besoin d'urte recomposition d travers la reconversion portuaire.
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3-La reconversion de la ville portuaire :

3-1-D6finition :

- Renouveau, r6g6n6ration, requalification, rdnovation, r6habilitation... autant de termes

en (( re- > qui indiquent des mutations profondes, une (( re- > composition des espaces

et des territoires. Ces recompositions ont toujours exist6 ; les territoires, comme les

organismes vivants, naissent, croissent, ddclinent et meurent et c'est particulidrement le

cas des territoires urbains et portuairesra.

- La reconversion, est un changement d'activit6 d'un site regroupant requalification et

rdam6nagementr5.

- La reconversion des fronts de mer, en d6pit de r6alisations spectaculaires, est un

phdnomdne trop r6cent pour offrir tous les 6l6ments -notamment quantitatifs-

n6cessaires d l'dtablissement d'un bilan'6.

- En terme emplois, la reconversion signifie la tertiarisation et, vraisemblablement, la

masse des emplois cr66s sera sup6rieure i celle qui existait i la fin de l'6ge industriel et

le niveau de qualification plus 6lev6 aussi. Dans quelques cas, comme dans les London

Docklands, une base emploistT.

- La reconversion des espaces portuaires est un moyen de rapprocher la ville et son front

d'eau en ouwant au publics des espaces maritimes qui avaient si longtemps 6td

inaccessiblest6.

- Comme l'explique Claude Challinere, une politique de r6g6n6ration du water front est

souvent un moyen pour une ville de construire une image. Le front d'eau r6am6nage

devient une sorte de vitrine urbaine dont la visite s'impose2o.

la Simon Edelbutte, Reconversion et patrimoine au Royaume-Uni, in
Revue Gdographique de l' Est, vol. 48 I l-2 I 2008.
15 Colette Renard-Grandmontagne, Rdhabilitation et reconversion des

espaces industiels et urbains ddgradds, in Revue Gdographique de I'Est,
vol.46 /3412006.
16 Chaline Claude. La reconversion des espaces fluvio-portuaires dans les grandes mdtropoles. In : Annales de

Gdographie. 1 988, t. 97, n"544. pp. 695-7 I 5.
17 Chaline Claude. La reconversion des espaces fluvio-portuaires dans les

grandes mdtropoles. In : Annales de Gdographie. 1988, t.97,n"544.pp.
695-715.
l8 Ricaud-Dussarget Jean-Luc. La reconversion des arsenaux en Grande-Bretagne. Les erpdriences de Chatham,
Portsmouth et Plymouth. In : Norois. Nol84, 19994. Pp. 605-61.
rechaline.C. Les annales de la Recherche Urbaine, no 55-56, p 83-84.
20 Ricaud-Dussarget Jean-Luc. La reconversion des arsenaux en Grande-Bretagne. Les erpdriences de Chatham,
Portsmouth et Plymouth. In : Norois. Nol84, 1999-4. Pp. 605-61.
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3-2-Obiectif :

Une reconversion offre des opportunit6s de r6am6nagements urbains, d'amelioration de

l'image et de cr6ation des richesses non seulement pour la filidre de la plaisance mais aussi pour

l'ensemble des activit6s qui peuvent y 6tre associ6es2r.

3-3-La recomposition ville-Port :

L'abandon des anciens territoires portuaires au profit des nouveaux sites, est appel6 le

D6laissement par les spdcialistes de la question comme Baudouin, Bird, Collin, Charlier,

Chaline, Ducruet, Hayuth, Hoyle, Vigari6,... . Ce ph6nomdne constitue une phase importante

dans les mutations des rapports ville-port, car cofilme consdquence, il sera suivi par des

op6rations de r6am6nagement 6galement appel6es ola reconqu6te' qui vise A une

Recomposition ville/port, et qui vient comme r6ponse ir la rupture fissur6e par le Clivage

ville/port depuis le 19e sidcle.

-Le ph6nomine de d6laissement : aura pour cons6quence la d6gradation de l'interface

ville/port, et l'apparition de ce qu'on appelle les friches portuaires. Ce sont en fait les espaces

(bdtis ou urbain) abandonn6s qui dtaient li6s d I'activit6 portuaire, des < no man's land >

(HAYUTH Y. 1982), de plus en plus d6sertds et d6grad6s, on y retrouve plus qu'un tas de grues

rouilldes et de quais d6labr6s. Et une crise d6mographique ensuite d cause de la population qui

va d la qu6te de travail i l'ext6rieur de la ville. Cette population laisse derridre elle des quartiers

portuaires et arridre portuaires se d6grader.

-La reconquOte : Le traitement des relations spatiales entre espaces portuaires et urbains reste

marqud par les projets de reconqu6te urbaine d'espaces portuaires ou d'interfaces ville-port plus

ou moins d6laiss6s ou d6grad6s, avec reconversion vers de nouvelles fonctions r6sidentielles,

culturelles ou touristiques. Ces projets se sont g6n6ralis6s depuis une trentaine d'ann6es dans

la plupart des villes portuaires du monde et ont contribu6 d renforcer fortement l'attractivit6 et

centralit6 de la plupart d'entre elles (Boulogne, Bordeaux, Le Hawe, Saint-Nazaire, Puerto

Madero d Buenos Aires, New York, ...)22.

2r Aurore JOIUS, ODIT France, Reconversion des bassins portuaires
ddlaissds pour la plaisance, 2008, P 6.
22 Club "Ten'itoires Maritimes". lnnovations Ville-port, pour des projets
intdgres Ville-Port, Fdd6ration Nationale des Agences d'Urbanisme, 1,

rue de Narbornne-75 007 Paris, Ao0t 2001. P 17.

L'ETAT DE L'ART
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4. Analvse des exemPles:

4.1. Valence :

Depuis ses origines, la

relation de Valencia avec l'eau

a 6t6 li6e au fleuve Turia, qui

traversait le centre-ville, plut6t

qu'e la mer. Entourde de

villages, la ville fluviale

fortifide s'est 6tendue aux

abords du fleuve dont

l' embouchure naturelle est

6loign6e de trois kilomdtres.

Mais grice i un 6v6nement Majeur pour la viller la 32ime coupe de I'America, le port et la

ville de Valence seront transform6s d jamais.

Cette operation de reconversion a marqu6 le rapprochement de la ville avec la mer et elle

introduit le processus de transformation du front de mer, le projet Balcon al Mar. Ce projet

s'inscrit dans le cadre d'une politique qui 6tablit la priorit6 du rapport ente la ville et la darse

int6rieure par I'ouverture d'un nouveau canal d'accds e la darse historique et son

r6amdnagement avec la construction d'6difices embl6matiques destindes d l'activit6

commerciale et aux loisirs.

-Int6r6t :

La transformation du secteur portuaire :

L'amdnagement vise dgalement d cr6er un nouveau paysage urbain, aux anciens murs qui

s6paraient le port des plages, a fait place une promenade longeant le nouveau canal et couronn6e

d'une marirta. Ponctude de bars et de lieux d'animation urbaine.

Les architectes ont 6t6 amen6s d r6fl6chir i des usages mixtes incluant des programmes

r6sidentiels et tertiaires, i des services affdrents au port, d des projets de commerce local et

d'h6tellerie, mais aussi de loisirs et d'activit6s nautiques, ir des 6quipements de quartier ainsi

que d'autres enjeux viennent compl6ter la requalification du port et du < waterfront t de

Valence:

o Rertforcer la liaison du port avec le centre-ville : A travers deux 6l6ments structurants

notrrmment par la prolongation des jardins TUzuA jusqu'd la darse int6rieure, pour

recr'6er une liaison entre la mer et la ville par la rdalisation d'un parc urbain le long du
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Fig02 : Vue adrienne de la ville de Valence.

Source: earth.com.
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fleuve, ainsi que la prolongation d'un tramway et la crdation d'un nouveau circuit qui

reliera les espaces publics entre eux.

o Organiser I'espace portuaire : Pour permettre le fonctionnement simultan6 des deux

nouveaux ports de plaisance avec le port de commerce'

o Larecup6ration de Ia fagade maritime de Valencia pour installer des activit6s ludiques,

culturelles et 6conomiques avec la rdhabilitation des 6difices historiques, la construction

d,une tour panoramique et la cr6ation d'un port de plaisance.

,'Depuis I'organisation de I'America's Cttp, la darse historique constitue une nouvelle

centrqlitd dans la structure urbaine de la ville capable de dynamiser les processus de

transformation en cours et d'activer de nouveaux projets d'amdnagement dans le cadre de

l'organisation du Grand Prix de Formule I et de Valencia del mar-Marina avec l'amdnagement

de 130 ha suppldmentaires pour renforcer I'ouverture de la ville sur le port de commerce,

I'intdgrer dans le paysage valencien, concilier les liaisons urbaines et la desserte portuaire,"23

A

f; I

p

**

J

23 Renzo Lecardane, " Le front de mer de Valencia et I'hdritage de l'America's Cup 2007 ",1 I I | 2008, p. 109-
tt4.

f
II

Fig03 : Proposition gagnantes du concours, Mars 2007,

Source : 2007.com.
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4.2. Barcelone :

En mdditerran6e, Barcelone est parmi les premidres villes i avoir cherch6 i rdconcilier le

fonctionnement urbain, le d6veloppement de l'6conomie locale et Ia jouissance de l'eau au

b6n6fice de la population et des touristes, au milieu des ann6es 1980, dds lors que sa d6signation

corlme ville d'accueil des jeux olympiques de 1992 est offrcialisee. La Ciutat Vella, quartier

portuaire dont le Barrio Chino est l'embldme, est ainsi class6e (( zone de r6habilitation int6gr6e >

dds 1986. Gr6ce i des financements publics, qui pr6cddent l'arriv6e de fonds priv6s, des

6quipements de qualit6 -universit6, centre d'art contemporain, galeries...- sont r6alis6s pour

transformer ce quartier en p6le culturel. La ville enterre ses voies ferr6es et son autoroute

littorale, ravale les fagades et arndnage m6me une plage urbaine, rendant I'accds d la mer i la

fois ais6e et branch6.

La transformation la plus 6vidente du front de mer de Barcelone est le port Vell. La ville a

transform6 la zone en r6fldchissant au potentiel urbain des entrep6ts et hangars d6laiss6s. Le

port Vell est m6me la force de cette reconversion, et ce, en r6orientant la rue la plus cdldbre de

la ville : la Rambla. Cette relation a 6td habilement exploit6e. Ainsi, une extension de la Rambla

a 6t6 construite et s'6tend jusqu'd la fin du port. De plus, l'autoroute du littoral, s6parant la

Rambla du port Vell, a 6t6 enterr6e offrant aux pi6tons vue et accds au front de mer.

Une fois reli6 i un tel axe majeur, le port Vell a eu un franc succes en raison du large

6ventail d'activit6s proposdes : que ce soit dans le domaine de la culture, des loisirs ou bien des

affaires. Ainsi s'y concentrent lae Maremagnum, l'aquarium, le mus6e d'histoires de la

Catalogne, le mus6e Maritime ou encore la Marina Port Vell, un th66tre IMAX et une s6rie

d'espaces publics, le public a eu d la fois un accds au port Vell et surtout de bonne raison d'y

rester.

De plus, le front de mer offre des terrasses, avec des bancs qui invitent les citoyens d

prendre place pour contempler leur nouveau quartier ; sans garde-fou, la bordure du port Vell

invite i s'assoir et d se sentir plus que jamais proche de l'eau.

Ce qu'on apprend de cette exp6rience, c'est que l'un des projets qui a le mieux r6ussi sa

reconversion portuaire, et ce, pour divers raisons. En profitant de son rayonnement d0 aux JO,

la ville ne s'est pas limitd i l'organisation de l'6v6nement mais i effectuer toute ses op6rations

de transfonnations aprds l'6v6nement. C'est le prograrnme et les fonctions et surtout l'ampleur

des projets qui a fait la diff6rence, projet aprds proiet, le ddveloppement des infrastructures

routidres et de t6l6communications, la cr6ation d'6quipement publics ou priv6s a pouss6 les

investisseurs d avoir une raison de revenir d Barcelone et surtout i y investir leurs capitaux.
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L'ETAT DE L'ART

Mais un des 6l6ments regrettables de ce projet est la large voirie sdparant la ville du port qui, il

est vrai que par les fonctions et par les espaces cr66es, le port renoue parfaitement avec les

citoyens mais donner plus de force d la jonction ville port entre la Rambla et la Rambla Del

Mar aurait donn6 plus de force au projet.

Fig04 : we sur la Mard Magnum du port de Barcelone.

Source: image.com.
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L'ETAT DE L'ART

-Conclusion :

Le principe de reconversion des territoires Ville/Port , redonne vie au port et aussi une

nouvelle image i la ville , plus d'emplois , un nouveau et un meilleur cadre de vie pour les

citadins , une destination pour de nouveaux touristes , tout cela permettra aux villes concem6es

d'6tre redynamis6es. Pour cela, plusieurs villes portuaires ont 6td opt6es pour faire des projets

de r6habilitation des espaces portuaires d6laisses, qui constituent en fait un pont et une liaison

entre la ville et le port. A ce stade, d'autres r6flexions doivent 6tre engag6es pour trouver de

nouvelles fonctions portuaires qui rdpondent aux besoins de la ville et du port. Il s'agit donc de

r6soudre une dquation A plusieurs variables associant I'architecture, le social, le culturel,

l'histoire, l'art et l'6conomie en int6grant I'ensemble de ces donn6es dans un projet fonctionnel

i l'interface ville-port dans le cadre d'assurer la relation entre la ville et le port.
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CAS D'ETUDE: DELLYS

Chapitre 3:

CAS D?ETUDE: DELLYS

CHAPITR"E 3

Projet fntdgrer

l-Lecture morphologique des reliefs et processus d'anthropisation du

territoire.

2-Lecture de processus de formation et de transformation de la ville.

3 -L' analyse typologique.

4-Proposition d'amCnagement d l'ichelle de centre historique,

6-PrCsentation du projel

-Conclusion.
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-Introduction:

Afin d'arriver i une proposition au niveau du quartier, il fallait l'6tudier par rapport i
differentes dchelles pour le comprendre et r6ussir i mettre en dvidence son processus
d'6volution. Pour cela,on s'est bas6 sur le moyen de la <m6thode TYPOMORPHOLOGIQUE)

Cette lecture s'est effectud selon differentes 6chelles (lecture territoriale, lecture de
processus de formation et de transformation, la lecture de la typologie du bflti) qui nous ont
permis de comprendre la logique d'implantation du b6ti.

1. Lecture moryhg&glqgg des reliefs et processus d'anthropisation dq
territoire:

-Introduction: (D6finition selon Cannigia).

La notion du territoire est certainement la plus vaste parce qu'elle n'implique pas les
structures v6ritablement bdtis car il possdde une structure morphologique de son relief qui
I'individualise des autres lieux.

Examiner um territoire implique atteindre le moment de compr6hension de I'ensemble
structural le plus reprdsentatif que I'homme met en ceuvre dans I'amdnagement de ce dernier.

L'occupation de territoire se fait de manidre progressive d travers la succession de quatre
cycles (implantation, consolidation, r6cup6ration, restructuration).

@

Fig05: Carte repr6sente le territoire de la Grande Kabylie.
Source : Institut national de cartographie.
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1 : L'installation:

trouve dans le livre de Cannigia que le cycle d'implantation d'humanisation dont le
I favorable en absence d'une structuration Humaine est repos6 sur la ligne de cr6te ou
partage des eaux.
tlus importants en parcourant une ligne de crOte est d'avoir un control visuel dominant,
o continuitC de niveau.
le r6fdrant i ceffe d6finition nous avons trac6 notre ligne de cr€te en reliant les sommets
ljura.

2 : La Consolidation:

cr6te principale est privde d'eau de source qui se trouve d un niveau inferieure, et
de ce niveau se fait aux moyens des chemins de cr6tes secondaires fond6es sur le trac6
l des vall6es.
t ce que nous avons fait en tragant les parcours de cr6tes secondaires qui mBnent vers les
lmontoires.

' l; !.4 RCcupiration:

ts le 3eme Cycle de I'Humanisation d'un territoire : il s'agit de la sddentaritd permanente
rise la naissance de l'dchange entre les 6tablissements qui n6cessite et rdsulte des

de contre cr€te g6ndralement perpendiculaire au cr€te secondaire.
on peut voir a travers cette carte avec I'apparition des parcours de contre cr6te ainsi que
l"de march6 appel6 noyaux proto-urbain.

4 : La Restructuration:

lc de localisation de grands noyaux urbains comme lieux de march6 principal notamment
irrmation de parcours dit synthdtiques qui relient les lieux de march6 principaux
rnt A deux versants opposds d'un m€me systdme montagneux, ainsi que les parcours de

lr0tes continues longeant les fonds de vall6es.

2

i"

t

.J

{

t

Fig06: Sch6ma d'occupation de I'unit6 tertitoriale de la grande.

Source : Institut national de cartographie.
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*Cycle 1 : Ltinstollation

La premidre structure anthropique correspondant i la ligne de cr6te

principale.

*Cycle 2 : La Consolidation:

Apparition des premiers dtablissements sur les hauts promontoires

du fait de la maitrise de I'agriculture et de l'6levage.

*Cycle3:LaRCc upiration:

Apparition des lieux de march6 (noyaux proto-urbain), ainsi que la

crdation de parcours de contre cr6tes locale.

4 : Ls Restructuration :

Apparition des grands noyaux urbains, comme lieu de march6

principal, cr6ation de parcours de contre cr6te oontinue et des

parcours synth6tiques.
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Fig07: Sch6ma d'occupation de I'unit6 territoriale de la rdgion de De

Source : Institut national de cartographie.
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Fig08: Schdma d'occupation de I'unit6 territoriale de centre

Source : Institut national de cartographie.

1 : L'installation:

premidre structure anthropique correspondant d la ligne de cr6te

2 : La Consolidation:

des premiers 6tablissements sur les hauts promontoires du

fait de la maitrise de I'agriculture et de l'6levage.

*Cvcle 3 ; La RCcupCration:

Apparition des lieux de marchd (noyaux proto-urbains), ainsi que

la cr6ation de parcours de contres cr6tes locales.

*Cycle 4 : La Restructuration:

Apparition des grands noyaux urbains, comme lieu de march6

principal, crdation de parcours de contres cr0tes continues et des

parcours synth6tiques.
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rphologique du relief du Casbah:

t formc p{oinsulairr du rrlicfa dt€ un faaeur favorable i l'occupation p6remne de l'dtablhs€mcnt. Les atouts du site sont:

. ron ouvertur€ sur un paysage ori€ntal lointain,

. constitue utr abri favonble I la navigation,

. la morphologie du site qui pcrmet ua bon abd contre les attaquos sxtdricurcs.

r tllsu urbain s'intagre i la morphologie du sitc eclon lcs unitds hy&ographiquo et laisso place & des parcouo de ruissellcocnts d'eau do pluie parfoiB dot& d€ ral€ntirs
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Figl0: Les Unit6s Hydrographiques Urbaines. Figll:Fig09: La Structure Morphologique du Relief.

Sourco: Mdmoire des dtudiants deSeme anndc soutenu par Mr.BOUGDAL,20l 3,

rnth&se :
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CAS D'ETUDE: DELLYS

2.Lecture de processus de formation et de transformation de la

ville a
a

-Introduction:

La ville de Dellys prdsente un tissu historique ayant subi des stratifications tout au long

de son histoire rendant sa lecture plus ou moins ambigu€, et afin d'intervenir d cette ville on

doit d'abord saisir le processus de formation et de transformation de la ville qui passe par le

retour ir la gendse de formation du tissu i travers la structuration des parcours et les

d6doublements successifs qu'a connu le noyau 6l6mentaire.

2.1. Lecture Diachronique :

A travers le constat des pr6existences, traces et tracds, nous avons essayd de d6terminer

les differentes structures qui ont conditionnde la forme actuelle de la ville ancienne, pour

parvenir i la lecture du tissu actuel, nous avons eu recours aux diffirents documents en noEe

possession :

-Les plans cadastraux allant de la p6riode de 1845 e 1950 (voir annexes).

-Les vues adriennes (photos a6riennes de I'INCT, image recompos6es de Google Earth).

-Le relevd de l'6tat des lieux (effectu6 dans le cadre de l'6tude du PPSMVSS).

-Les diffdrentes sources historiques (publications et archives).

-Le constat de vestiges arch6ologiques encore visibles.
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*Phase 1: intramuros(1 844-1880):

les.premiers op6rations frangaises a un caractdre militaire se traduit par:
-L'installation des baraquements militaires dans la partie intramuros m6di6vale.
-Reconversion des fondouks et de la grande trrosqu6. en centre de soins.
-Alignement et dlargissement de la grande rr. arube(parcours centralisant) afin de faciliter
la circulation des troupes et de v6hicules militaires.
-Construction d'un abattoir.
-D6placement de la mosqude vers le parcours centralisant en 1g47.

*Phase 2: extra 880-1 du lotissement colonial)

Le dddoublement de la ville vers le sud suivent la limite de la ville casbah et qui correspond
au ancien rempart ce dddoublement du centre historique va d'abord commencer par la crdation
d'un nouveau rempart sur les traces de I'ancien rempart romain.' Ensuite vient s'inscrire dans un nouveau noyau ou le tracd des parcellaire est r6gulier
au contraire du trac6 organique de la casbah, ce dernier est caract6risd par:
-La continuation de la RN24 comme le parcours centralisant
-La cr6ation d'un paf,cours centralisant au niveau de la ville europ6enne.
-Remplacement de la grande mosqude par un h6pital en 1g91.
-Eldvation de forts sur les plus hauts points de la ville 1g91 .

-Crdation du lotissement colonial comprenant des projets militaires(casernements) et d'un habitatI pour la colonie Europ6enne.
-Elargissement de port en 1922.
-Phare de bengut en 1881.
-Crdation de la voix ferroviaire en 1885.

Fl etignement frangais

fffi] Parcoursd'implantation

f Implantetionfrangaise

lTil cimetiore

Parcours de liaison

Impasse

Source: Elabord par les auteurs en basant sur un plan
cadastral de 1845.

Figl1: Carte de la ville de
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*Derniilg pllase coloniale (1922-1962) :

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

parcours de formation urbaine territorial.
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CAS D'ETUDE: DELLYS

2.1.4.La ode st-coloniale :

*Phase 1(1962-2003) :

Cette phase caract6ris6 par :

-Saturation de centre historique.
-Extension se fait particulidrement vers I'ouest le long du parcours et les voies de communication
par des constructions anarchique sans rdgler jusqu'i Takdempt et vers le sud-est de la ville.
- L'apparition et I'application de la logique du zoning endommage la relation entre I'architecture et la
ville et sa structure historique.
-L'apparition de la nouvelle ville de Z.H.U.N de Boumerdes.

*Phase2 (2003-201il:

Cette phase caract6ris6 par :

-la ville s'6tend dans tous les sens.
- la concentration des 6quipements le long du parcours tenitorial.
-extension vers le sud-est entre la Z.U.H.N et le centre historique.
-la ville a connu un s6isme de forte magnitude qui a caus6 beaucoup de ddg6ts. D'oir I'apparition

d'habitat spontand (chalets).
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*Les modes de cro$sance urbaine de la ville de Dellvs :
-croissance urbaine homogdne unitaire : c'est la ville intra-muros.

'croissance inddterminde (fragmentaire) : correspond i la citd des jardins(le long de la RN24).
lcroissance pr6d6termin6e : correspond d la cit6 des lotissements et de ZHUN DE BoLIMEDAS
*Les ildments ordonnateurs de la
Les parcours :

- Parcours matrice de la formation urbaine : RN24.
-Parcours de ddveloppement urbain : parcours de littoral.
- Parcours de consolidation de la trame viaire.
Les p6les de croissance :

- La ville intra-muros (la casbah et la ville coloniale).
- La ZHUN de Boumerdes.

- Les lotissements.
*Les obstacles naturels :

- La chaine montagneuse.

- La mer.

- La bande bois6e.
iLes obstacles artificiels
- Le cimetidre.
': Les remparts.

2.2.2. Synth0se des perrnanences

'La lecture du processus de transformation i travers la stratification des difftrentes cartes de
pdriodes differentes ; ceci nous a permis d'identifi6 les 6l6ments et faits urbains invariants.
''D'ot la carte des permanences montrant des 6l6ments morphologiques permanents ; d'un c6t6 le
rolief montagneux de BOUARBI et de I'autre la falaise et la mer ainsi que le noyau compris dans
l'enceinte historique.
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*Lecture critique des instruments dt urbanisme :

I Aprds une lecture des directives entreprises dans la r6vision du P.D.A.U de la
Il. ville de DELLYS on a constat6 quelques incoh6rences dans cette r6vision qu'on a

pu les reformul6 dans les points suivants:

-le P.D.A.U ; mis i part la cons6cration du centre historique en P.O.S 6rig6 en plan

de sauvegarde; pr6sente un ddcoupage trop morcel6 au vu de la superficie r6duite

et de mono fonctionnalitd (habitat) du pdrimdtre urbain.

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

I'urbanisation lin6aire, ne favorise pas la relation hansversale ville /mer; aussi

n'avantage pas la relation paysagdre riche entre la mer et le relief montagneux.

-certains P.O.S sont d6limitds en fonction de leur activit6 qdantainsi un systdme

de zoning monofonctionnel qui ne favorise pas la relation de proximitd entre eux.

k
),

i

)
/

1

,(
- Figl8: Le d6coupage de PDAU. (Source:Elabord par les auteurs en basant sur le r.n.a.u).
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ra Les woies secondaires s'installent de rnanidre transwersale wis d wis
les lignes de pente rnaxirnales.

du trac6 principal, suiwant

' La rnaille urbaine se hi€rarchise et s'intensife li oir le tissu urbain est pltrs dense : les voiesprincipales et secondaires se rannifent en urr r6seau de ruelles perrnettdnt de p6n6trer il'int€rieur des ensernbles les plus cornpacts.

t L€s ruelles perrrrettent en effet d'accdder aux parcelles les plus enclav€es qui ne donnent pasdirecternent sur les rues principales. Ces dernidres structurent ainsi le parc6llaire et la prolri6tedes ilots de grande dirnension.

o Les rtres sont 6troites et praticables r- niquernent d pied.
o Les voies ne so- 

_nt 
jarnais rectilignes, elles sont ponctudes par de nornbregx points d'arr6t,internrptions, dlargissernents, changernents sorrdains de direction.

' La pr6sence des ruelles hidrarchise forternent les difftrentes caract€ristiques spatiales des woies
; dans le cas des -ruelles, I'espace public prend utle connotation serni-publique,- dueessentiellernent d ses caract6ristiques spatiales, €troite et ferrn€e, rnai-s egallrnent d I'usage quien est fait- La ruelle doit par ailleurs perarrettre I'accds i un norntre lirniI6 de rnaisons, pLfoi"rn6rne seulernent i une otr deux. Ces €l6rnents donnent i la ruelle un caractdr" p"..q.r. ^p 

riw€ etde forte intirnit6.
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CAS D'ETUDE:DELLYS

3.2. Systime parcellaire:

3.2,1. D6limitation des ilots :

CHAPITRE 3 Page 33

b
4

64

\ 65

a,*/
(rM

r00

d
8

61
z2

a

19

I \-1>L-.u
38

18

t5 11

01
I

@

t
-Lrj

06

3t

84 E
06

ze

2d
00tl

7E n 75 \
,4

I 7E

I
73

12

7t

t13

-
ol

lro-J1r,t

112

ffiT,-1-
J

10f 106

r*.__
/

/
7\- ry.

s4

lr9

80

85

fl

76 1

'tlE 116117
tt4

1

r09



i1169uliEre

109
59

935

i1169uliEre

a

t

n

i1169uliEre

93
91

,180

1



-ce type se trouwe sur la'axe secondaire
-dans ce type les parcelle assernbl6s awec
rnitoyennet6 et des rnaison oppos6es en
gardant I'intirnit€ il e><iste des rnaison
d6pendantes et des rnaisons cote a cote

l

u+e
I|.

c-
+Le long d'une linge rn€diane

Axe principale
E
E

E
.E

-ce type se trouve sur la'axe principal.

rnitoyennet6 et des rnaison oppos6es en
gardant I'intirnitd il existe des rnaison
d6pendantes et des rnaisons cote a cote

E ts

E E

.fl I

Le long d'une linge rn6diane
Axe secondaire

-on trouve ce type lorsque il y a une diffdre
de niweau entre detu< woirie
-c'est des rnaisons associ6es dos d dos awec
rnitoyennet6 en acc6dant i I'interieur du
rnaison par urre seul fagade donnant i la rue

une

nce

I ! I I
! ! ! I

Association dos d dos

-ce type de distribution existe lorsque il y a
une saturation d'ilot .

-dans ce cas urre irnpasse perrnet I'acc6s atrx
parcelles enclaw6es du coerrr d'ilot

Desservies par deux rues paralldles ! E a
! !t !
E g I

Lc6 llot prgs€ntcnt &s foim6 cr dim€rrsioff diff€rentes ducs d I'sgcnoedaetlt de parccUcs aB formes divef3cs ct ir€gulieres i la traDc Pai@llair€ 3e rcs5crc Itrcg
prlnctp.la.
Lr fonno do. llots corrBpond a ls t€p6tltion du type archit@tural dc la mabon i patio, forrd€ sur I'Lrlroversion &s cspaces dorncstiquB, ouetdristiqrre du modc d

lTy'pe de parcelleDistriburtion clos parcelles Prcsci rtzrt,lCln

-dans ce type les parcelle assernbl€s avec urre



'fype de parrcetlr Echanliiton

Parcelle ayant une mitoyennet6 sur deux cot6s

et deux fagades sur la rue
Parcelle d'angle

s

Parcelle de rive
Parcelle ayant une mitoyennet6 sur frois cot6s

et une seule faqade donnant sur la rue

Parcelle mitoyenne sur tous les cot6s et

accessible par une impasse
Parcelle centrale

-Conclusion

. Le mntaot etrt€ oes maisons se fait A l'aide des murs mitoyeos C€tt€ faculld permet d'avoir des tissus ds deoses et propres.

. Au sein deg llots, les parcelles sont implantdes d diffCrents niveaux gr6ce i un syst&no de terrassements permettsnt de 96r€r le denivel6, caraotdristique du site,

. La disaontinuitd des niveaux de sol n'empeohe pas t'agrdgEtion des cotps.

. L8 pente du tenain n'empeche pas la fomation d'llols, m&ne profonds et compacs; c'est juste- ment la gestio! du tErrain en terrasses €t la tlpo logie A p8tio,

et exclusive ouvetture sur [a cour qui permettent que l'llot soit composd de nombreuses parcelles rapproohdes. Ces demidrts, bien quc contigii€s, n'entretierui(

. Le forme d€ I'llot est modif6e uniquErnent lorque, devant garantir l'accls d une paroelle

cnclavdc, ce demier est alors ( ddcoup€ ) €t travers€ psr une ou plusieurs ruelles.

.Description



-Exemple:

Situation de la maison: la maison est situ6 dans la basse casbah de dellyse

Type de maison: c'est une maison de rive

Surface foncidre : 10.7 0xl7 .70: I 89m2

Front 10.70117 .70=0.60

o l'organisationdistributive/agregative:

- Triple mitoyennetd

- Tricellulaire

- Accds str parcours

- Entr6e lat6rale
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3.6. Identification des caract6ristiqu es

Dans la casbah de Dellys existent diverses

techniques de construction et de d6cor traditionnelles

ancestrales.

Les nouvelles constructions et les anciennes

bitisses ayant subi des transformation paraissent en

rupture avec le paysage urbain dont l'esth6tique et

l'harmonie sont uniques. L'inad6quation du domaine

construit rdcent aux caractdristiques architecturales

existantes , est une raison d'6tudier les techniques et

caractdristiques typologico-architecturales du bdti

traditionnel.

Celles-si ont pour avantage d'utiliser des

mat6riaux disponible sur place, et de former une main

d'oeuvre en grand nombre et en peu de temps, car

elles ne ndcessitent pas un apprentissage trds long. A
ces raisons, s'ajoute la disponibilitd et I'abondance

des mat6riaux traditionnels (pierre, argile, bois), dans

les environs imm6diat dont l'adaptation aux

conditions climatiques de la rdgion n'est plus d

ddmontrer.

CAS D'ETT]DE:DELLYS

es architecturales:

Sch6mas descriptif du tableau
adoptd pour la classification
des diff6rents 6l6ments.
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Pour classer ces differents 6l6ments, rencontr6

lors de nos deux compagnes de relev6, nous allons

dresser un tableau classant classificateur des divers

6ldments par ordre d'apparition.
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ler G6n6ration 2eme G6n6ration 3eme G6n6ration
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ler G6n6ration 2eme G6n6ration 3eme G6n6ration
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Introduction :

Aprds avoir 6tabli une lecture de la ville de Dellys i differents echelles (territoire, historique,
typologie de bdti), on a remarqu6 la pr6sence de plusieurs entitds au niveau du centre'frirtoriq,i.,
ddlimitdes par un ensemble de barridres naturelles et artificielles, ce qui .u6" un manque de liaison
entre ces derniers.

Afin d'assurer et am6liorer la relation entre les differentes entitds, une proposition d,am6nagement
est proposde par la suite.

4.1. Probl6matiques g6n6rales :

-Perte relative d'identit6 de la casbah et de sa conservation.
-Concentration du flux au niveau de la RN 24 duei I'absence d'autre parcours traversant le centre ancien.-D6laissement de la casbah et de ses qualitds typologiques et morphologiques.
-La dlgradation du centre historique 1ia casbahj u, iir.u, du b6tie.
-La croissance lin6aire le long du parcours territoriale historique RN24 provoque l,absence de la relation
ville-mer.
-L'occupation actuelle de I'entitd situ6e d I'o-uest de la place (protection civile) par des activit6s inadapt6es
constitue un obstacle majeur pour son bon fonctionnement.
-Limite ouest de la ville d6finie par une barridre naturelle.
-Rupture entre la ville m6di6vale (casbah) et I'extension coloniale.
-Etranglement de I'extension ouest qui constitue un point de rupture entre les deux parties de la ville (est
et ouest).
-Manque de liaison entre le centre ancien et le port, et entre la partie est et ouest de la ville
-Absence d'activitds (touristiques, nautiques, .om*erciale, loisir...) au niveau du port de Dellys qui
entrave le ddveloppement de I'activitd touristique.
-structure viaire qui ne permette pas une bonne irrigation de la casbah.
-L'abandon des voies ferr6es et manque d'une gare ferroviaire.

4,2. a

Les projets faisant partie du sch6ma de structure propos6 s'inscrivent dans le cadre de la
probldmatique de requalification des parcours transversaux et le parcours longitudinal ,dans le but
d'assurer la continuitd et de relier les differentes entitds morphologiques ct urbaines (le centre
historique,le port et laparitd ouest de la ville), ainsi pour dtablir une relation ville mer dans le sens

transversal et franchir les barridres naturelles et artificiels existantes.

o

er. ,

6

$

LCeende:

Entitds morphologique de tissu :

o

o

[Tl na.'ie'e

Les dldments de permanence :

W@ t' 
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6Parcours matrice.
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5. Pr6sentation du ro et:

l. Pr6sentation d'aire d'6tude :

CAS D'ETUDE:DELLYS

Etat actuelle de port de Dellys
Source : photo prise par rm dtudiant

L'aire d'6tude se situe en contrebas de centre

historique (la casbah) ;Plus exactement sur le

parcours longitudinal de la zone portuaire de

la ville de Dellys.

Lazone d'intervention qui est le port : un

espace tampon relie entre la ville et la mer

est actuellement occup6e par des

baraquements militaires, une anciennes 6cole

de pdches en mauvaise 6tat de conservation

ainsi que les ruines de I'ancien bAtiment de

sport nautique.

I

Etat actuelle de port de

Source : photo prise par un etudiant
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Vue Adrienne
Source : Google Image

Source : Goole Erth
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5.2. Les prob16matiq ues sp6cifiques:

D,aprds l,analyse urbaine dtablie prdcddemment, nous.avons dddi6 les probldmatiques suivantes:

.' La croissance lindaire le long du parcours tenitoriale historique RN24 provoque

I'absence de la relation ville-mer'
. Lbccupation actuelle de la zone portuaire par des activit6s inadapt6es constitue un

a
obstacle majeur pour son bon fonctionnement'
Absence des activitds (touristiques, nautiques, commerciale...) au niveau du port de

Dellvs .

d'exploitation de cesLa prdsence d'un cadre paysager important et le manque

potentialitds.
Ces probldmatiques nous amdne i se poser un certain nombre de questions :

a Comment r6tablir la relation ville-mer ?

a Comment exploiter les potentialitds de pdrimdhe d'intervention en matidre de commerce

a

et de tourisme?

Que ls est le bon programme d'6quipements et les diff6rents amdnagements qui peuvent

assurer le bon fonctionnement de p6rimdtre d'intervention?

5.3. La proposition urbaine: (Principes d'intervention).

r R6amdnagement de la zone d'intervention en port de plaisance afur d'exploiter ses

potentialit6s touristique et commercial.
o L'animation de la zone portuaire par un projet qui va assurer les fonctions principales

suivantes : <la d6tente et le loisir, le commerce ainsi que I'hdbergement>
o Assurer la continuitd visuelle vers la mer.
o Crde la continuit6 et r6tablir la relation entre la ville et la mer ir travers le

franchissement des barridres physiques (une falaise de27 m de hauteur qui s6pare

entre la ville et le port) en int6grant deux ascenseurs urbains qui vont assurer cette

relation.
o Amdnager une promenade au bord de la mer.
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g nlitssc :

L' 6tat actuelle de site d'intervention.

Coupe schdmatique transversal sur le site d'intervention
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1r susEurutti uE PruJst sE u$veroPpe lg long qU pOfi eI epOUSe la lonne de tefam.Lrans Sa tbfme
globale,il se refaire i I'architecture baln6aire.
l'orgenisation de projet ob6it au principe de la hi6rarchisation des entitds et des fonctions;
lur le plans verticale:

o le projet repond a la probl6matique principale ( comment rdtablir 1a relation ville mer )
par des assesseurs urbains qui franchissent la banidre naturelle et relient la ville,la
casbah pr6cis6ment avec le port.ces assesseurs fusant partie de notre projet et
aboutissent i I' intdrieur des places publique.

o le projet est r6duit dans son develoipement vertical a fin de I'intdgrer au paysage du
centre historique.

lu le plan horizontale :

o le projet regroupe les fonctions suivantes :le corlmerce ,la d6tente et le loisir.o le programme de projet est divers en terme de fonctions.on a propos6 d'int{grer des
activitdes en relation avec le site (le port), cr6e des entitds mindrales (l'eau c-o*rne
6l6ment principale) est I'id6e de base (entitd piscine ;entit6 centre de sport nautique
;entit6 mus6e aquatique).

o la partie centrale de projet est rdservde pour accueillir les activit6es publique
commercial comme les espaces de consommation..etc, a fin de cr6e un dchange et de la
communication.

o I'articulation entre les entit6s se fait par des places publique,qui vont crde la liaison
manquante entre les entit6s et offrir un champ d'6change fonctionnel.o le projet int0gre une petite gare ferroviaire nde de I'idde de la r6habilitation de la ligne
ferroviaire ,elle longera la ligne cdtidre de la ville de Dellys sur dizaines de kilom.tr.r.o le projet s'inspire dans son organisation de I'associations des maisons repr{sentatives de
la casbah dont l'6l6ment central prend une place importante dans la construction.o le relation horizontale est renforcer par une promenade pi6tonne le long du projet et un
jardin terrasse int6grer dans la partie centrale ainsi que des balcons (c'eit les eitensions
des places publiques pour casser I'effet de longueur de la promenade et profit6 de la
vue)

l' inspiration Dar les maisons de la

ffi

Casbah

I I{7
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tique posde pr6cddemment,

ramme de fonctions qui sert

ut le long de I'axe cdtier.

trois niveaux .

IDC sont:
e musde aquatique)
mmation (au niveau de
6tente)
la piscine)

ler 6tage sont :
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DOSSIER GRAPHIQUE
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-Conclusion:

Avant d'intervenir sur la ville de Dellys, une analyse urbaine d differentes dchelles est
6tablie dans le but d'atteindre un moment de compr€hension de I'ensemble structurel, d travers:

. I'examinassions du territoire de Dellys (La Grande Kabylie Occidental).

r I'dtude de processus de formation et de transformation de la ville de Dellys a travers
I'histoire, ce que permet la stratification du bAti.

o I'analyse des caractdres du b6ti a fin de reconnaitre et de classifler I'organisme biti selon sa

typologie.

Aprds avoir ddtermind les probldmatiques gdn6rales de la ville de Dellys, une proposition
d'am6nagement est propos6e.

Les projets faisant partie du schdma de structure propos6 s'inscrivent dans le cadre de la
probl6matique de requalification des parcours transversaux et de parcours longitudinal, dans le
but d'assurer la continuitd et de relier les differentes entitds morphologiques et urbaines. Ainsi
pour dtablir une relation ville mer dans le sens transversal et franchir les barridres naturelles et
artifi cielles existantes.

Notre projet se ddveloppe le long du la zone portuaire, et rdpond d ia probl6matique
principale (comment 6tablir la relation ville-mer) d travers I'int6gration des ascenseurs urbains
qui franchissent la banidre naturell€ et relient la ville avec le port.

Aussi pour animer la ville et la zone portuaire pr6cisdment, nous avons optd pour adopter

un programme d'activit6s et de fonctions en relation avec la mer, i travers la r6cuperation de

cenke de sport nautique, la crdation d'une piscine et d'un mus6e aquatique. Aussi

I'am6nagement des places publics et la cr6ation des espaces commerciaux.

A travers cette conception nous avants constitue un instrument de contrdle pour am6liorer

la qualitd architecturale et urbaine du la ville de Dellys.
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Conclusion g6n6rale :

L'intervention urbaine sur ul centre historique requiert une connaissance profonde du

Processus de formation et de transformation du tissu urbain et des structures bdties.

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

s'appuiera toute intervention dans un cadre pr6cis (la reconversion de la zone portuaire de la

ville de Dellys) dans le but d'assurer la continuit6 entre le port et la ville. Pour ce 14 une

recherche bibliographique initi6e sur la relation ville-mer, la ville portuaire et son

dysfonctionnement, ainsi que la reconversion des friches portuaire, bas6e sur des dtudes

mendes par des spdcialiste.

En se r6f6rant i l'approche typo morphologique, une s6rie de lecflrres du processus de

formation et de transformation de la ville de Dellys (objet d'6tude), est effectud d multiples

dchelles. Ensuite, nous avons d6termin6 les probl6matiques g6ndrales, afin de proposer un

plan am6nagement a l'6chelle de la ville pour assurer la continuitd entre les diff6rentes entit6s

morphologiques et urbaines.

Notre projet se d6veloppe le long du la zone portuaire, et r6pond d la probl6matique

principale (comment 6tablir la relation ville-mer), aussi pour requalifier la zone portuaire et

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