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RESUME

L'architecture est l'art de l'6dification et de la construction. Il s'agit ainsi de la mise en oeuvre

d'un ou de plusieurs mat6riaux. L'architecture se r6sume donc dr une question de mat6rialit6.

La matidre est ndcessaire pour expliquer la forme. Massivit6, transparence, 16gdret6, couleur,

texture sont des 6l6ments apport6s par la matidre qui aident ir comprendre l'espace.

dans notre option culture constructive et comme sujet de m6moire ( CONTzuBUTION AU

REAMENAGEMENT DU CENTRE HISTORIQUE DE LA VILLE DE SETIF )

nous avons choisi la ville de S6tif ,une ville des hauts plateaux alg6riens, riche d'un

patrimoine architectural , pour rdaliser un projet d'architecture bas6 sur la mat6rialit6 , un

projet qui exprime l'6volution la transformation de cette ville-

Mots cl6s : centres historiques- culture constructive- les techniques de construction

traditionnelle -innovation - projet contemporain.

la d{marche pour faire ce projet d'architecture c'est bien d partir de I'analyse prdalable du

centre ville de S6tif synchronique et diachronique et aussi l'6tude des matdriaux et les

diff6rentes anciennes techniques de construction dans la ville.

Et Donc adaptaient ses anciens mat6riaux avec les techniques de construction moderne dans

I'ancien centre, pour r6aliser un nouveau projet.

Le rdsultat 6tait un projet d'une salle de cin6ma dans le centre ville avec des anciens

mat6riaux mais avec des techniques modernes



ABSTRACT

The architecture is the art of the construction and the construction. It is so about the

implementation of one or about several materials. The architecture thus amounts to a question

of materiality. The material(subject) is necessary to explain the shape. Massivit6,

transparency, lightness(thoughtlessness), color, texture are elements brought by the

material(subject) which help to understand(include) the space.

In our option constructive culture and as subject of memory " CONTRIBUTION TO the

REFITTING OF the HISTORIC CENTER OF THE CITY OF SETIF " we chose the city of
S6tif, the Algerian city of high plateaus, rich in an architectural heritage, to realize a project of

architecture based on the materiality, a project which expresses the evolution the

transformation(processing) of this city.

The approach to make this project of architecture it is good from the preliminary analysis of

the city center of synchronic and diachronic S6tif and also the study of materials and former

various techniques of construction in the city.

Thus and adapted his former materials with the techniques of modern construction in the

former center, to realize a new project.

The result was a project of a cinema in the city center with former materials but with modern

techniques

Keywords: historic centers- Building culture- Traditional construction techniques -
innovation - Contemporary project
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L .INTRODUCTION :

I.1. ARCHITECTURE ET PATRIMOINE:

I.1.1. Qu'est ce que le patrimoine ?

Au siecle dernier, le patrimoine architectural 6tait de l'ordre de la m6moire inscrite en forme

impressionnante dans l'espace de la vie.

C'est un appel constant, imperieux ir ce qu'on nomme aujourd'hui la diachronique, la

perspective de la duree.

Le patrimoine est concretisd par trois grands ensembles :

o Les monuments.

. Les ensembles-

. Les sites.

Le patrimoine architectural, h6ritage culturel que nous a transmis le passe, a une grande

valeur spirituelle et transcrit de la manidre la plus expressive lhistoire de la civilisation

humaine. Ce patrimoine constitue une partie essentielle de la m6moire des hommes

d'aujourdhui. Nous ne devons pas oublier que chaque 6poque a ses reussites; le problime est

de savoir d6couwir et apprdcier ces r6ussites afin de les sauvegarder, de les mettre en valeur

et de les int6grer harmonieusement au cadre de vie contemporain.

I.1.2. Le patrimoine colonial :

Le patrimoine colonial constitue un champ trds vaste allant du simple monument historique d

l'ensemble urbain en passant par I'architecture indushielle et les fermes coloniales.

L'Algdrie a h6rit6 d'un patrimoine architechral et urbain (habita| qui date de la periode

coloniale l9dme 20dme sidcle, cette tranche de patrimoine riche et diversifier localisee

beaucoup plus dans la plupart des centres urbains occupe une place importante dans le parc

national du logement et se trouve actuellement dans un 6tat de d6gradation trds avancd

menace l'hygidne.

rl



I.2. ARCHITECTURE ET CT]LTURE CONSTRUCTIVE :

L'atelier culture constructive inscrit dans l'option << architecture et le patrimoine >.

L'atelier culture constrictive a pour mission de sensibiliser et d'initier les dtudiants de master

02 d la notion de patrimoine e travers la connaissance des matdriaux et techniques de

construction traditionnelles.

L'Alg6rie possdde un riche patrimoine biti, qui pr6sente des sp6cificit6s r6gionales.

Actuellement, elle rencontre de nombreux probldmes comme la ddgradation de son

patrimoine, la perte de son identitd et de sa structure originelle < L'6tat de conservation de ce

patrimoine est variable -du moyen 6tat e fdtat d6gradd en majorit6- ). Cet 6tat dont souftent

les constructions dans les centres historiques, nous interpelle en tant qu'architectes.

Il faut mentionner qui il y a une insuffisante de connaissance sur les techniques constructives

traditionnelles. ce qui engendr6 par consdquent I'introduction inappropride de mat6riaux et

techniques constructifs modemes dans le bflti ancien. Sa v6tustd a augment6 car il y a une

inadaptation enfie les nouvelles interventions et la structure initiale. La culture constructive

donc pour rapprocher les 6tudiants de leur patrimoine, de les familiariser avec la vari6t6 de

moddles constructifs que cet atelier est initi6.

La connaissance des mat6riaux et des systdmes constructifs sont privil6gi6s pour apprdhender

de manidre theorique et pratique, les liens entre logique de conception et logique constructive.

Cet atelier se propos€ de r6fl6chir sur les << d€tails de I'architecture et de la construction )) en

utilisent de manidre innovatrice les mat6riaux traditionnels (la pierre, la brique ...). Les

th&nes qui sont abord6s dans le projet : la structure et ossature, la magonnerie et la charpente,

la construction et les 6l6ments architectoniques.

La culture constructive, ir travers les ateliers, permet d'inciter les 6tudiants d penser de fagon

prospective et crdative, de nouvelles formes d'utilisation des mat6riaux naturelles dans les

tissus anciens (traditionnels) et i proposer des grands projets.



II. PROBLEMATIQUE:

II.1. Probl6matique g6n6rale :

Le patrimoine est le t6moignage de chaque peuple exister qui exprimer sa capacitd cr6atrice d

travers I'histoire < Le patrimoine d'un peuple est la mdmoire de sa culture vivante, ou dans le

contexte actuel de communication plan6taire instantan&, et de mondialisation, il existe de

surcroit, un risque rdel d'uniformisation de la culture. >l

Le patrimoine est une richesse qui d6passe les limites des nations, c'est une source culturelle

et historique des civilisations et de I'humaniG.

Le patrimoine matdrialise la valeur symbolique des identitds culturelles des pays et il est

repdre du pass6, pr6sent et futur. Il se manifeste par des expressions diverses :

/ Materiels ou immobiliers ( monumen! paysage, ville, village).

/ Immat6riel ( langues, arts de spectacles, naditions, savoir-faire, . . . ).

D'aprds le professeur Jean Gilldne Aumassipb < L'A1g6rie des premiers hommes, ce pays

occupe dans le panorama de la pr6histoire mondiale une place de premier plan >2. Donc

I'approche du patrimoine a 6t6 introduite en Alg6rie au )O(dme siecle avec la colonisation.

Et le concept de patrimoine culturel a 6volu6 d partir de la promulgation de la loi no 98-04 du

15 juin 1998 relative d la protection du patrimoine culturel. L'article 02 de loi n' 98-04 ddfinit

le patrimoine comne (( tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination et

mobiliers existant sur et dans le sol des immeubles du domaine national, appartenant ir des

personnes physiques ou morales de droit prive... >3.

II.2. Probl6matique sp6cifique de la ville de S6tif :

Sdtif est une ville du nord-est de I'Algerie, se situant d 300 km de la capitale Alger, la ville est

de fondations frangaises. Malgr6 La ville de S6tif a v6cu plusieurs civilisations -Numide -

Romaine -Byzantine -Musulmane et Frangaise, mais les traces qui reste i ce temps c'est les

traces de la ville frangaise (l'existant comme permanence est insuffrsant par rapport ir sa

richesse historique).

r 
: Message du Directeur gdn€ral de I'UNESCO (Koichiro Matsuura) d l'occasion de I'ann6€ des Nations Unies

pour le patrimoine culturel < 2002 >.
2 

: Mme Bouanane Kentouche Nassira < le parimoine et sa plac€ dans la politique urbain alg6rien >, th0se de
magister, awil 2008
3 

: Journal officiel de la republique alg6rienne n" 44,22 sfar l4l9l I juin 1998

3



On note parmi les facteurs nattuels :

le violent tremblement de terre de 419 qui provoqua la diminution de la population et

la d6molition de la cit6.

Et parmi les facteurs humains anciens on note :

o La destruction de la ville par les vandales,

. D6truire une partie de rempart byzantine d l'arriv6 de Banu Hilldl,

o La construction du rempart frangais sur la ville musulmane.

La planification de la ville n'a pas pris en consid6ration les sites arch6ologiques dans la

conception des nouveaux projets tels que le parc d'attraction, le Park Mall, et le projet de

tramway.

III. Objectif d'atelier culture constructive :

Les principaux objectifs de I'atelier culture constructive sont :

/ L'atelier culture constructive a pour but d'apprendre d l'6tudiant les processus,

techniques, et mat6riaux pour concevoir et construire de manidre dco-responsable.

{ Pour connaitre les mat6riaux de la construction et leur impact sur l'environnement.

r' Pour appr€hender avec responsabilit6 leur r6le d'architecte lorsqu'il sera confront6 au

patrimoine b6ti.

{ [rs dtudiantes doivent faire connaissance de toutes les techniques constrrrctives

traditionnelles et la r6utilisation de manidre innovatrice ces techniques traditionnelles de

nouveaux projets.

/ Sur la base de ces connaissances les 6tudiantes yont construirc et pr6server dans les

centres historiques.

{ Les connaissances anciennes reprdsentent un patrimoine culturel qui est la base d'un

d6veloppernent durable.

a

Les facteurs humains recents :

4

Beaucoup des facteurs naturels et humains ont le r6le principal dans la ddt6rioration de

patrimoine de la ville.



IV. La m6thodologie d'atelier culture constructive :

Pour pouvoir repondre aux differents objectifs de c€tte recherche, nous preconisons une

ddmarche m6thodologique bas6e sur :

a. L'approche historique : qui vise d retracer l'6volution de la ville historique de Sdtif .

b. L'approche analytique: L'information collectee fera I'objet d'analyse qui s'effectuera de

la manidre suivante :

- Une analyse synchronique qui nous aiderons d connaitre la structure de la ville historique

afin de cerner ses differents probldmes.

- Une analyse morphologique a pour objectif de cherch6 la comprdhension de I'espace par

l'dtude des caract6ristiques de ses diff6rentes composantes.

c. L'approche typologique : qui nous aiderons d comprendre la ty'pologie architecturale de la

ville et les diff6rentes techniques de construction traditionnelle.

d. Ltapproche comparative nous permettra de superposer les diff€rentes techniques

constructives modemes avec les techniques traditionnelles.

e. L'approche architecturale nous permettra de faire un projet contemporain dans un tissu

ulncren

5
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I.PRESENTATION DE LA YTLLE DE SETIF :

I.I.SITUATION DE LA VILLE DE SETIF

lL,.,i)

-ro:!

\

Figure 0l: t-ocalisation de la region de S6tifen Alg6rie, source : DSA de SAif,20ll

I.l.2.Situation regionale :

la wilaya de Setif occupe rme position

centrale, entour6e de 06 wilayas, Elle

s'dtend sur nne superficie de 6.549,64 klll.2

composde de 60 communes reparties en 20

daira"

Limit6e au nord par la wilaya de Bejaia et

Jijel, l'Est par la wilaya de Mila, au Sud

par la wilaya de Batna et Msila et l'Ouest

par la wilaya de Bordj Bou Arreridj, elle

constitue un carrefour gr6ce a l'important

b

l

b

W.BEJAIA

W.JIJEL

w.r LA

W.B.B.A

w.M'stLA
W.EATNA

Figure 02: Localisation de la wilaya de S6tif, source :

URBASETIF

Ll.l.Situation national : La capitale des hauts plateaux, elle est situ6e e 3l lkm au sud-est

d'Alger.



de reseau de communication notamment les routes nationales, Setif est devenue un passage

oblig€ des flux venant du sud vers les ports de Jijel et de Bejai4 et des mouvements d'Est vers

l'ouest (Constantine et Annaba vers Alger).

La ville de S6tif se situe dans la partie centrale

de la wilaya de S6tif, limitee au :

. Nord par la commune de d'El Ouricia

. Sud par la commune de Guedjel,

o L'Est par la commune de Ouled saber

r L'Ouest par la commune de Mezloug

et Ain amat.

[-a ville est rcliee :

o [,a RN 5 Alger-Constantiae

o La RN 75 Bougaa-Batna

o La RN 9 S6tif-Bejaia

o La RN 28 Sdtif-Biskra

zl

Att Et t(E8tnA

DJEIIBO U OAA

Et EUTMA

GUr0JIt

IIAIMA
AII,I OUL ENE

AII{ ARIIAI SEIIf

BOUAIIOAS 8

att

1

I I
t

I

_ilt

Figure 04: le r6seau routier, source : PDAU

Figure 03: l,ocalisation de la ville de S6tit source :

http ://www.S6tif.com



I.2.LA MORPHOLOGIE:

Le relief de la wilaya de Sdtif est compos6 de

deux grandes zones:

- la zone montagneuse : la chaine des

BABORE oir I'on rencontre des cimes dlevdes

(DJBEL BABOUR, TALOUINE, SIDI

MIMOUNE, BENI AZIZ)

- les hautes plaines : dans cette zone

I'altitude variee entre 800 et 1300 m,

Emergeant des mamelons et quelques

bourlets de montagnes, au nord DJBEL MEGRES (1737) a I'est DJBEL BABOR (1263) at

sud DJBEL BOUTALEB (1886 m).

I.3.CLIMATIIOLOGIE:

I.3.1.Ctimat:

La wilaya de S6tif est caract6ris6e par un climat continental semi aride avec des 6t6s

torrides et des hivers rigoureux.

I.3.2.Hydrologie:

Les Oueds se caractdrisent par un dcoulement

irregulier consequence des donnies

climatiques et des prdcipitations, Principaux

Oueds: Oued Boussalem, Oued El Kdbir.

Pr6cipitations annuelle:

- Zone Nord: 700 mm/an

- Zone des hauts plains: 400 mm/an

- Zone Sud: 200 mm/an

il neige en moyerme 25 jours /ann6e

La gelee 60 j/an.

N

1

l

I

4
400

5OO nm

Figure 05: Carte morphologique de la wilaya de

s6tif, sourc€ : s6tif SDRD-DEC 20(x

N

I-r.r-
I:,rr\6rq,r\

- 

..d, fid-,a.1.rh,

Figure 06: R6partition des niveaux de

precipitations dans la region d'6tude, Source :

DSA de S€tif, 201 l.

\

8



I.3.3.les temp6ratures:

- La moyenne hivemale est de 2 d 1

- Degr6s lever du jour et 8 d 5 degr6s l'aprds-midi et la moyenne en 616 est de 13 d16 au lever

du jour et 28 d 34 degr6s l'aprds-midi.

La temp6rature moyenne est de I'ordre 13,90 Co, en 6t6 (uin -septembre) 30,7 C" En hiver

(novembre- avril) 7,9 C".

k vent

le climat de S6tif se caract6ris€ par deux tlpes de vent selon I'orientation et la nature

climatique.

Sud -est (6t6 = chaud)

Nord --ouest (triver =froid).

I.4.SYNTHESE:

o Une situation stratdgique, une base dconomique appreciable et un niveau

d'equipement supdrieur.

o Un rdseau de communication important : r6seau routier et ferroviaire.

. Un climat id6al pour les activit6s de sport et de loisir.

Ces potentialit6s permettent d la wilaya de Sdtif de constituer une porte ouverte sur le plan

rdgional et national et de jouer un r6le de desserte de niveau sup6rieur, d'encadrement et de

commandement.

9

I3.4.L'ensoleillement :

En 6t6 : la hauteur entre le soleil et la terre est trds importante =lev6 du soleil avant l'est et le

couchd aprds l'ouesFune joumee de 05h a 20h =plus d'ensoleillement.

En hiver: le levd du soleil est tardive: journde moins longue: pdriode d'ensoleillement

reduite.



II.L'HISTOIRE DE LA VILLE DE SETIF :

tr.l. PERTODE PRETTISTORTQUE :

[,es premidres traces d'occupation humaine dans la r6gion S6tifienne remontent i la

Fehistoire. Les sites d'Ain-hanech, Mezloug, et Ain Bouchdrit temoipent de cette periode.

II.2. PERIODE NI]MIDE:

Sdtif fut Numide avant d'€tre romaine, et S6tifis nom berb€re qui veut dire < la terre noire > et

qui fait allusion a ses terres fertiles. Elle faisait partie du royaume des massysiliens vers

I'annde 225av-JC, elle fut m6me capitale du royaume berbdre privildge i cause de la pr6sence

de plusieurs puits d'eau.

II3. PERIODE ROMAIITTE :

La pr6sence romaine s'6tendait entre la fin des Ier et

Illdme siecles.

Cette periode est caract6risee par la construction de

certains monuments civils et religieux ; tels que la

necropole orientale, le quartier du temple, le quartier

de la basilique, les remparts, les thermes, et le cirque.

L'ann6e 97, S6tifrs fut entour6e d'une enceinte. En

419 c*tte capitale connaitra un violent tremblement

de terre qui provoqua la diminution de la population

de S6tifis.

Figure0T : vue sur le site d'Ain I-ahneche,
Source : htq ://www.SAif.com

Figureo8 : vue sur le site de Mezloug,
Source :op-cit.

Figure 09: Plan de remparts de la
ville, Source : publid dans

Ie Tableau de la situation des

dtablissements franqais dans l'
Alg6rie en ISiO, d la p. 343.
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II.4. LES VANDALES :

Et 429 les Vandales occupent la region S6tifrenne. Cette occupation continuera Jusqu'ir 539-

U.5. PERIODE BYZANTINE :

En l'an 540, le g6n&al < Salomon > occupa. la

ville il la restaura, fait d'elle la capitale de la

province Mauritanie premidr€. tr conslnit sur les

ruines Romaines, les axes structurants de

I'ancienne ville de S6tif (le Cardo, D6cumanus)

ont bien orienG le fort byzantin qui repretente la

demidre d€fense serieuse de la ville-

II.6. PERIODE

MUSULMAN:

ARABO-

Au Tdme sidcle, le flot arabe a commenc6 ddjd

d menacer les byzantins, plut6t OUKBA IBN

NAFAA., va passer jusqu i l'oc6an en L'at703

et aprts la chute de Carthage et la mort de

KAHINA mrmluer I'ouverture d'une nouvelle

p€riode historique, qui s'inaugure par la plus

compltte anarchie, Il semble encorc que la

ville ait pu se rcmettre de ce sac,

EL IDRISSI la trouva au l2dme siecle

< fort peuplde et bien pounue d'eau

et entour6e de verges >, mais les bouleversement ne sont pas termin6s, c'est encore d Sitifis

que MOHAMED ABDELMOUMANE d6fit ELHILALIIFS en I152.

{'---- - /"'-'" -'.' --t

I

(
I
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Figure l0 : Plan de S&if-6poque Byzantine,
Source : publier dans le T.S.E.F

Figurc 1l: Plan de Sdtif-spoque m6di6vale,

Source : fouilles de S6tif 1977- 1984
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dclate ni histoire.

Petrdent te rEue turc. elle sernble echapper de plus en plus ir l'autorite du Bey de

Constantine, pour toucher sous l,influence de la puissarrle famille des Mokranis, les chefs de

la Midjana, c,est cette famille qui en 1806 d6fendra la ville contre l'agitateur BOUDELLI'

Fovoquant une insurrection dans le tsrritoire, et dont les consihuences se feront encore sentir

aprds juin 1830.

-L'extension de la ville 6tait faite au nord de la citadelle byzantine.

II.7. PERIODE COLONIALE :

L'ancien site de Sitifis ne repr€sentait i l'arrivee des Frangais en 1839 qu'un amoncellement

de ruines abandonn6es d la place d'un fort byzantin.

Un Seul arbre au pied de cette ancienne citadelle, pres d'rme source, indiquait la presence

d'une vie pass6e.

L'erm6e Frengeise, s'installe dans le firtrn Setif le 30 Mei 1839. Elle n'y trouva plus que la

vieille citadelle romaine en ruine.

o Le 23 Octobre 1939,

k Mer€chel Vd6e relate sommairement sont ex@ition de Mila i Sitifis, Il decrie les

travaux les plus urgents d r6aliser pour que 300 fantassins puissent passer ltriver A Sdtif, qui

est perfaitement approvisionn6 et bien armde.

72'

-a::L/

a

,u

Figurc 12 : SETIF ri la vielle de I'occupation fiangaise 1839, source :DELAMARE
GSELL IE50 PHOTO

Toute ces lutes achdvent les ruines de la ville, aprds 5 sidcles qu'une bourgade indigdne sans
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le ll Novembre 1840,

l'anondissement de S6tif est

ap,prow6. L'arrondissement de Setif

est command6 par le Gdndral Gua-

Vilkr-

l,e 20 fevrier lMl, le premier

moulin d eau de Sitif est termini

(construit par I'armee).

LsGeflrs

lll

a,

(
(

(

ililaain d. 3uhi*aMa

s 111

I

o En 1841 commenga l'6dification de

la forteresse militaire, sur I'emplacement de la citadelle romaine et du fort Byzantin

La forteresse comprenait :

o un pavillon pour officiers avec accessoires,

o des casernes pour 2 200 hommes

o des dcuries pour 300 chevaux,

o un h6pital pour 830 malades

Une manutention des vivres comprenant :

- 4 fours,

- un abattoir,

- rm magasin i poudre

- un parc aux fourrages.

rl.lc.d.
*

Il

.-1t.-

C. piatil!

tnceinte

YiSagE

a,,d-!!.

Figure 13: SETIF en 1840, Source : DELAMARE
GSELL It5O PHOTO

13

o Premier poste t S6tif.

Une partie de l'enceinte romaine en assez bon 6tat de conservation permettait d'y laisser

tnois i cinq cents hommes parfaitement i I'abri de toute attaque de la part des Arabes.

s6tif de part sa position devint la clefde votte de toutes les op6rations militaires de la

r6gion.

o l,c 15 Octobrr 1840, On y installa un corps de 2.4O0 i 2.600 hommes de toutes armes.

tr6pit l

Pit{bt
ddtbr



En 1843, IJne fois les casernes bien qvancies et

devant l'alflux d'ouvriers civils'

les constructions s'orientenl vers les besoins de

cette population civile qui a ndcessite

la mise au point d'un plan r6gulier.

Les autorites ont adopte un projet d'extension du

quartier militaire et donner lme grande

imprtznce a I'axe Sdtif - Bougie.

\

re
Extension de lo gom'son

Par an}t6 en 1843, le premier plan urbain de Sdtif fut decr6t6.

Ainsi les maisons en tourbe, les tentes et autres constructions edifi6s par apports successifs

disparurent d6finitivemen! pour 6re rernplacds par des constructions 6lev6es suivant

de nouveaux alignements consigrr6s dans le plan r6gulier.

o ll f6vrier 1847, [,a creation d'rur cenfe de population civile.

. le 2l novembre 1851, un commissaire civil y a dtd installd.

o 17 Juin 1854, La constitution de la commune.

Elle devient :

r 13 octobre 1858, une sous-pr6fecture.

o en 1860, le sidge d'un tribunal de premidre Instance.

o En lE62 la population de S6tifest la suivante :

- 2.300 Europ,6ens.

- 958 Berbdres.

Peu i peu,

o la ville de S6tif renait d I'int6rieur de sa structure intra-muros et possede d6jd tous les

caractdres des centres urbains, de colonisation.

o [r site occup6 6tait distinctement separe en deux ilots :

Le quartier militaire, construit sur la partie la plus 6levde du plateau,

il est separe de la ville par un mur d'enceinte.

Figure 14 : plan d'extension de quartier
militaire, source : DELAMARE GSELL
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Projct dr. l85g
nouvelle extension du quattier
militaire et glisenrent du

Proiet dc | 8'l{
Premierc extension
srivant I'axe
saif+oqie

Proict dc l8.ltl
Extension du quartier
militaire

La ville est entouree de remparts perc6s de quatre portes correspondant aux quatre points

cardinau:q affimant de la sorte sa position strafegique de carrefour: La Poile d'Alger, La

porle de Biskra la porte de Bougie el La porte de Constanline

Fagurc 15: trs plans de l'6volution de la ville de S&if, sourc.e : S6tifde majeuness€, DENISE

MOREL

Figurc.lT : le pone de

Bougic, Sollcc :

s€tif. in fo

Figurc16;bpone
d A19.r, Surtc :

sitifjafo
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Proiet dc l8{7
Deuxieme extension
suivant I'axe ben
Booleid

Figurcl9 i-li pone
de ConltElit!,
source: sitif.info
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Fitur.I6:11pone de

Bidirr,Smc:
sitif.info

Inta-mnros est caracterise par un trac6 orthogonale en damier d base de deux axes principarur

et perpendiculaires qui repr6sentent l'ossature de la ville et ddterminent le trac6 des rues, les

places, la forme des ilots et des parcelles.

On compte quatre places :

- La place du March6

- La place de l'Eglise

- ta place Ban-al ou du Tremble

- La place du Thddtre
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Les rues sont larges, d angle droit, avec trottoirs, les deux principales sont :

- La rue de Conslantine.

- larrrc Siggiguc,nom d'rm general ayant comrnand6 la place de Setif.

Il y a des magasins sous les arcades, maisons et immeubles, ainsi que des dquipements

importants.

Quartier militaire
1- la place d'Arrne
2- la place Peruche

a- ftorte de Djemila
b- porte de Napoleon

c-porte de El Alachour

Qrrartier civif
1- place Nationale
z-place de Tar^ja''l
3,place de l'Eglise

4-place Barrale
i-place de Moechf
B-placedeMarch€ 

I

A- porte de Constantirfe

B porte d'Al8er
C- porte de Biskra
D- polte de Bougie

a
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Figure 20 : Plan de la ville de S€tifdresse vers la fin des ann6es vingt ( d'aprts guide Michelin,

6ditionl 930.ph.J.L.charmet)

En l8T2la ville de S6tif prend sa forme, sa stmcture, elle se densifier et s'equiper i I'intdrieur

du muraille.

1892 : periode marqude par l'avdnement du chemin de fer et la construction de la gare au Sud-

est de la ville intra-muros.

- La d6molition de la porte de Biskra au Sud laissant apparaitre le faubourg de l'industrie.

-La d6molition de la porte d'Alger i I'Ouest a entraln6 I'int6gration du

faubourg des jardins.
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gare

1918: Les premiers faubourgs se sont densifier et on a vu naitre le faubourg supdrieur de la

gare

Jusqu'a 1962 la ville mere prenait d6ja h forme d'un noyau central, et autour d'elle se

diveloppait ces cit6s.
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Figun 2l ,it-elulig$ de la lille ea 1892,

source : s6tif,info
Figun 22 : ivolution de la rille cn 1920,

source : s6tif.info
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figurc 32 : ivohtion de le rillt en 193i,
sorrcc : sitiiinfo.

Figurc !3 : ivohrtion dc la rillc cn 1961,

sorrce: sitif.info.
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-La d6molition de Ia porte de Constantine i I'Est engendrait l'6dification du faubourg de la
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II.8. PERIODE POST -COLONIALE:

A pres 1962, il y'a eut des interventions reduites sur le tissu urbain existant et quelques

op6rations de restructuration par l'implantation de grands equipements tels que le siige de la

wilaya , le complexe olympique...etc.

Durant cette p6riode aussi (1962-1970 on assiste d la densification des citds: Yahiaoui, ks 05

Fusilles, cite Bounechada @ierre Gaillet), apparition plus densifiee de la ciG Andre Oli,

l'achdvement des gfands ensembles..., en conclusion, durant cette p6riode on assiste a une

densification des secteurs du tissu urbain existant et un remplissage des zones tampons par

des grands equipemens.

P6riode 197l-1992 z

ps interventions urbaines durant cette piriode consistaient i donner une forme compactde au

tissu urbain de la ville de SETIF pr l\ubanisation des poches vides existantes aux abords

imm6diats des parties urbaines densifi6es.

Avec ces nouvelles occupations du terrain, la ville d vu naitre un nouveau qpe dhabitat

caracferises par les grands €nsembles pour repondre i un imperatif social (crise de logement),

ce qui d engendre une rupture avec I'existant sur le plan fonctionnel et urbanistique, d'oir

l'apparition de nouveaux secteurs tel s que :

Cit6 Maaboud4 Cit6 8 mai, Cite B€Lkhire4 Cite 20 aoot et Ben Beggag, constitution du

quartier Kaaboub... etc.

P6riode 1981!.19!X):

Durant cette p6riode, une nouvelle politique ir caractdre liberal apparait et qui veut

promouvoir le logement individuel ainsi de larges secteurs de la Z.H.U.N ont 6te convertis en

lotissements au profit des classes sociop,rofessionnelles solvables.

De m6me que la mise en place des premidres coop6ratives immobilidres.

L'urbanisation se poursuit du cdt6 Est et Nord -Est en implantanl des programmes sociaux, la

gdn€ralisation des lots individuels, la renovation de la cite precaire de Bizard , la realisation

des grands 6quipements ( H6tel de poste , Parc d'attraction, Le m6morial..,...). L'adoption

d'une nouvelle, politique de lhabitat: celle de la promotion immobilidre, l'apparition des

nouveaux secteurs : cit6 ain tebinet cite des I eres novembre 54 (dallas).

18



P6riode apris 2000:

Introduction d l'6conomie du march6 une mise en constitution de la loi sur l'amdnagement et

I'urbaaisme decretant l'utilisation de nouveatx instruments qui sont le PDAU et POS.

La privatisation du sol.

L'urbanisation de la ZHLIN.

Un engagement cO tmence d se fafue sentir visant i occr.per les poches vides et d r€nover et

densifier le centre ville.

a I

1drc

counonne

:r*
couronne

Figure 24 : Sch6ma present6 le sens de d6veloppement de la ville de S6tif, Source :

Google earth.

Ce@.-
Yille
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II.9. Synthise de d6veloPPement

Comme synthdse d l'historique on a retenu:

-l'urbanisation des frangais au centre ville se basait sur les principes romains et militaires .

Romain: les deux axes Docu-Manus et le Cardo maximus.

Militaire :les plan d'aligrement et quadrillage regrrlier.

le point d'intersection entre I'avenue Ben Boulaid et I'avenue du 8mail945 est d'une

importance historique extr,Ome car on avait prevu toute les extension du c€ntre ville a partir de

ce point ld.

La disposition des arcades

L'implantation des @uipements est multidirectionnelle

le d6veloppement au deli de son ancien enceinte < INTRA - MUROS > a donn6 naissance a

des nouvelles cit6s et groupements d'habitation of s'accumulent plusieurs probldmes dus d

I'absence d'une r6flexion organisatrice et directrice de ce qui peut €tre la voie correcte de son

d6veloppement

20



III. LA ZONE D'ETIJDE :

Le centre ville de Setif situ6 dans la partie

sud ouest de la ville, et limite Par :

{iG 8 Mai 1945 au Nord.

-Citd Bounechada au Sud.

-Cite le Caire d I'Ouest.

L'intra-muros est le caur de la ville. C'est

le lieu des manifestations culturelles et

sportives, des echanges et de la politique.

Sdtif comme d'autres ville algdrienne co

mouvement6e, un centre ancien lourdernent

charg6 de signification et d'activit6.

La ville intra-muros 6tait entou6€ par

quatre portes :

-Bab Biskra (sud) -Bab bougie (Nord).

-Bab Consantine (l'es)

-Bab Alger-('ouest)

Le centre-ville est compose de deux zones

principales:

t,e parc d'attractions au Nord et

les ddifices coloniaux et les 6quipements.

au Sud

Aprds l'6tude historique de la ville nous avons fait sortir les permanences architecturales

existant dans le site.

Parmi les 6l6ments de forte d6gree de perrnanence on cite: le mur de citadelle byzanltrne,

chdteau d'eau romaine, le jardin d'Amir Adbelkader et le jardin Rafaoui (ex: Barel), et la

place Ain El Fouara (la place nationale).

Figre25: Vue satellite sur la ville de S6tif. Source :

www. google-earth.com.

Figure 22 : Vue satellite sur le centre ville de S6tif

(intra-murosl. Source : op.cit.
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Et on cite la place Ain Droudj, la mosqu6e attique (ex : mosqu6e), la mosqude Ibn Badis (ex :

Eglise), le thditre municipal (ex : th66tre), musee El Mojahid (ex : tribunal), le lyc6e

Kirouani(ex : colligue national), lycee Malika Guaid comme des permanences architecturales

de moyen ddgree.

.4

Figure 27: Jardin Rafaoui, source :

I'auteur

Figure 28 : chiteau d'eau romain,

source : I'auteur

Figrre 29 : Mrn byzantine, source :

I'auteur

*tlL.--

t

2r*?
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Figure 30 : Ain Droudj, source : I'auteur

Figure 3l : Mosqu6e Attique, source :

I'auteur
Figure 32 : k th66tre, source : I'auteur
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Parmi les raisons qui nous aidons d choisir le centre historique de la ville de S6tif < intra-

muros )) comme I'aire d'6tude on cite :

) Les anciens centres historiques (coloniarx ou traditionnels) -avec leurs caractCres

originels et leurs identitds spdcifiques qui symbolisent la mdmoire collective- ne sont

pas n'importe quel morceau de la ville, un centre-ville est consid6ri cornme un organe,

d la fois ccur et cerveau et I'endroit qui doit r€glow€r la totalite et la majorite de

fonctions urbaines.

D Le centre-ville de S6tif est un patrimoine architectural et urbain qui t6moigre d'une

cultrne tris riche.

) le tissu existant de centrr historique riche d'un patrimoine urbain, li est caract6rise

par une architecture particulidre et multiple (on trouve l'architecture classique, n6o

il y a aussi celle qui represente les trois religions (l'islam : les mosqudes -
le judarisme : la synagogue --et le christianisme : l'6glise), il est consid6r6 comme un

mus6e d ciel ouvert.

D L,intra-mgros est le catn de la ville. C,est le lieu des manifestations culturelles et

sportives, des 6changes et de la politique. S6tif comme d'autres ville alg6rienne

coloniale est connue par une histoire riche, un centre ancien lourdement charg6 de

sipifi cation et d'activite.

D l'intra-muros est considdre comme le point d'attraction et de concentration de toutes

catdgories, soit locaux ou visiteurs.

F le centre colonial incame l'6me et la m6moire mllective de la ville par la presence des

monuments et des 6difices qui ont traversd le temps et sont devenus de vdritables

ic6nes (Ain El Fouar4 les lyc6es Kerouani et Malika Gaid, et certaines places et

jardins publics,...). C'est ces lieux qui ont cristallise la mdmoire collective et perp6ttx,

les l6gendes qui se racontent de gdndration d l'autre.

D le centre-ville (intra-muros) occupe une position centrale, un lieu de traDsition et de

oonvergenoe avec lm caractcre polyfonctionnel qui donne une importance et une

gamme des equipements et des services non disponibles ailleurs.

le centre-ville de S6tif situ6 dans la partie sud-ouest de la ville, et represente les qualitds

urbaines par excellence.

D6limitee par :la citd 8 Mai 1945 au Nord la citd Bounechada au Sud, et la citd le Caire d

l'Ouest.

23



Figurc 33 : plan de la ville de S6tif, source : Google Earth

trigure 34 : plan de centre historique de Setif,

source : Google Earth
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III.1. ANALYSE SYNCHRONIQUE DE L'AIRE D'ETIJDE < INTRA.MUROS > :

<< Toute recherche de projet d'architecture qui ne poserait pas comme problime

prioriteire I'importrnce de l'6difice en tent qui comPosrnte urbein, le r6le qu'il doit

jouer avec plus clert6, de volante, et d'intention, dans la formation de la ville >l

"Toute interrention urbaine se doit au prealable d'identifier et de reconnaitre les

structur€s existente, evant d'op6rer per substitution partielle ou totale, en cherchant

ainsi ir exploiter leurs potentiels. Il s'agit de prendre en consid6ration les caractCres

sp6cifiques du lieu d'intervention. Ces caract&res devenant alors les points d'appui

necessrires ru nouvc{l proje( gerantissant le continuit6 urbeine et la pr6selvation des

6l6ments historico-culturels propres ir I'identit6 du lieu."2

Ces caractdres forment les dldments qui garantissent la continuitd urbaine.

< On enten4 ptr caracGre de I'ubain, I'ensemble des attributs qui specifient une ville, et qui

la qualifient dans son rapport avec le site et I'histoire. Les caractdres de l'urbain participent

ainsi ?r la ddtermination de fidentit6 d'une ville.... Ces caractdres de I'urbain sont constitu6s de

quate structu€s principales : la stnrhue de permanence, la structure de conformation, la

structure fonctionnelle...Ces caractdre sont reconnus assez stables dans le temps pour Ctre

consid6res comme constants pour l'analyse.)3

III.1.1. Structure de permanence :

< Si I'on comprend que I'expdrience de l'environnement faite au cours du pass6 conserve sa

valeur dans le pr6sent..., les op,positions s'attenueront entre ancienne et nouvelle conception

de I'espace >a

D6finition :

C'est l'ensemble des traces et traces historiques de la forme urbain qui perdurent en tant

tdmoignage de son passd et de sa m6moires collectives.

R6le de la structure de permanence :

l,es 6l6ments de penDanence entant qu 6l6ments forts du tissu jouent un r6le d6terminant dans

le contr6le de la forme urbaine en g6n6rant, en partie sa structure de conformation, dont la

croissance reste motiv6e, dans une certaine mesure, par l'6tat ant6c6dent.

Apres I'analyse nous sommes arrives dr identifier les 6l6ments de permmence comme suite :

: A.LEVY/ V.SPIGAI
: A.LEVY/ V.SPIGAI ; Le plan et I'architecture de la ville. Venezia" 1989, page 137

: A.LEVY/ V.SPIGAI ; t e plan et l'architecture de la ville. Venezi4 19E9, Wgel42
: Conception de cenfe d'afhire n Tipaza, opiorr L.A, promotion 2fi)7

I

2

3

1
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a Eldment d fort degr6s de permanence:La place Ain Elfouara (la place national), La

place Ain Droudj, Ia mosqude Al-atique, La mosqu6e Ibn Badis (ex: Eglise), Lycde

kairouani (ex: college national), Mus€e El Modjihad (ex: Palais de justice), et Le

Th66tre Communal.

El6ment dr moyen degr6s de permanence : Jardin Rafaoui (ex Banel)' Lyc6e Malika

Guai4

Tracd historique d'6l6ment i fort degr6s de permanence totalement altdr6 : L'enceinte

Romain, L'enceinte Byzantine, Le Rempart Frangais, et Les quartes portes.

a

ta

III.1.2. Structure de conformation :

D6finition :

C,est la matrice geom€trique qui sous-tend la structure urbaine existante. Elle comprend

I'ensemble des trac6s d'aligrement du bati, axes de convergences, sym6trie des espaces

urbaios majeurs, trac6s des 6ldments physiques naturels, artificiels inducteurs de la croissance.

Elle eS gendx& W la stnrchre des persistances dont les dl€ments deviennent les points

principaux de la composition du plan de la ville.

Le ROle De La Structure De Conformation :

Elle a pour r6le de d6tecter les di&rentes logrques geomdtriques qui serviront de base d la

future structuation.

L'analyse de sEucture de conformation nous permet d'identifier:

o Type de la logique g6omdtrique : R6gulier.

r Type de tracd dominant : Tracd viaire.

o Type de trame: Orthogonale (en damier) qui d6gage une regularit6 et rm ordre

apparent des ilots.

III.13. Structure fonctionnelle :

D6fmition :

<< C'est I'ensemble des ectivit6s qui se d6roulent dans un lieu qui le fondent en sp6cifiant

sa nature parallClement, avec cette structure' ce sont des probllmes relevant non plus de

la seule composition urbaine, mais de la planification et de la programmation urbrine
5D.

5 : A.LEVY / V-SPIGAI ; k plan et I'architecture de la ville, Venezia. 1989, r4ge 137
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R6le De La Structure Fonctionnelle :

Elle nous permet de crder une continuit6 entre les fonctions projet6es et les fonctions

existaotes.

Cette structure nous permis a d6gag6 :

I . Aires mixtes habitats/ services

2. Aircs mixtes 6quipements et habita:ts

3. Equipements culturels : les mus6es, le th66tre.

4. Equipements 6ducatifs : les ecoles.

5. Equipernents adminisfiatifs.

6. Equipemens de cultes : les mosqu6es.

7. fuuipements de tourisme : les h6tels.

8. Espaces publicocollectif : la place de Bab Baskrq le jardil Rafaoui, la place d'Ain

Droudj, la place d'Ain Faouar4 la place de la mosqude Ibn Badis, la

Kairouani.

9. Pac wbain : parc d'attraction

10. Parking urbain.

I 1. Zone militaire.
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LA STRUCIURE de conformation.

PARCD' ONS

o I

-PLAN DE STRUCTURE DE CONFORMATION: ECH:r8000

La structure de conformation de la zone d'6tude :

l'infia muros est carac't6ris6 par un tac6 or0rogonal en damier, @s rfuulier marqu6 par deur
axes structurant (voies).cette id6e de nigularit6 appliqu6e par des ing6nieurs de g6nie doit
adopter A la contrainte locale.
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Le site est un noyau historique representant une aire milile qui est la superyosition

d'habitats individuel et collectif et @mmerces aux RDC. Nous remarquons aussi la

prdsence des grandes parcelles occupdes par diverses actMt6s donnant sur I'avenue de

8 mai 1Ms.et la rue du parc d'attraction.
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IU.2. ANALYSE MORPHOLOGIQT]E DE L'AIRE D'ETUDE < INTRA.MUROS >:

L'analyse morphologique a pour objet la recherche de la comprdhension de l'espace par

I'stude des caracGristiques de ses diff6rentes composantes.

Elle permet de mettre I'accent sur les 6l6ments physiques qui constituent la ville, i savoir les

espaces et les volumes.

L,ambition pr€mierc de cette analyse est de donner la possibilite de cemer la coherence A la

logique interne d'un tel tissu urbain.

La formulation d'une mdthode d'analyse morphologique du tissu urbain permet :

-De r6v6ler les qualit6s d'un quartier ou d'une ville.

-D'orienter les opdrations de conservation et de mise en valeur, en servant d'instrument pour

ddlimiter les secteurs d'interventions.

La methode vise i decomposer le tissu urbain en "systernes", un syst&ne 6tant d6fini par la

manidre dont sont organisees les relations entre les composants de m6me nature

morphologique.

Les quatre sysemes organisateurs du tissu urbain :

lII.2.l. Le parcellaire :

k systdme parcellaire est un systeme de partition de I'espace du territoire en un certain

nombre d'unites foncidres, Les parcelles.

Suivant le decoupage morphologique on peut d6terminer les unitds majeurs du centre-ville de

Sdtif ; on trouve rme diversitd de types, taille et d'emplacement ce qui montre I'existence

d'rme logique qui a cause c6tte specialisation.

L'observation de la localisation de figures d€gag6es (6quipements, espaces publics et

monument) montre la richesse de I'ancien noyau colonial qui constitue le niveau global de la

structure urbairc du centre-ville spatialernen! fonctionnellement et symboliquernen! le noyau

initial du centre-ville est riche par les sigrres que par l'espace.

Les ilots :

Il existe 42 ilots dans l'intra-muros se varie de forme et dimension qui es conditionn6 par le

trac6. Au centre, les ilots obeit d des formes r6gulidres rectangulaires vers les limites.
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Principaux type de la parcelle :

Les parcelles de centre historique de la ville de Sdtif sont de forme: Trapdzoidale, Biseaut6,

Triangulaire, Rectangulaire, en L ou en T.

Le parcellaire du I'intra-muros de S6tif est un parcellaire hi6rarchis6r et aussi :

-Parcellaire rectangulaire, non d6form6

-Parcellaire en lanidres, non ddforrr6

-Parcellaire trapu, non d6form6

Ces parcelles sont occup6es par des immeubles de plusieurs 6tage organise autour d'une cour,

cette demidres ne sert souvent que de puits de lumierc-

Les parcelles les plus larges sont construites des maisons plus rurales. L'ensemble comprend

en g6n6rale sur un 6tage autour d'une grande cour, on accdde i l'6tage par des coursives

I-es ilots de dimension de 6On de long sur 4Om largeur il est decoupe en 8 parcelles de l5m

de fagade sur 20m de profondeur.

On rencontre trds souvent des ilots d'une largeur % de I'ilot courant (soit 60m sur 20m). Cet

ilot est trrds souvent divis6 en deux de 6Om ou plus de fagade.

En fin certains ilots des dimensions plus importantes (60m sur 80m) sont alors divis6s en l0

parcelles de 15 m de fagade sur 30 m.

Trapezoldale

enLouenT Rectangulaire

Biseaute

--4_

iEr,/tr-

TriarEUlaire

Figure 40 : les principaux types de

parcelles, sourse : L'auteur-

PARC

It

3-

Figure 39 : plan de d6coupage des

parcelles, source : p.o.s de setif
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III.2.2. La voirie :

Le systdme viaire est le systdme de liaison du territoire. Il est constitue par l'ensemble des

circulations de fonction et d'importance variables.

Un trace orthogonal en damier, trds r6gulier marqud par deux axes structurant (voies).

Cette id6e de r€gularite appliquee par des ingdnieurs de g6nie doit adopter d la contrainte

locale.

D Savoir des ing6nieurs de Gdnie :

La r6gularit6 semble d'abord wre regle morale des ing6nieurs de g6nie. Elle a alors un sens

stricternent g6omdtrique. Il recouvre i Ia notion de symetrie, d'orthogonalit6 et d'6galite

) Critdre topographique :

Pente ligere 9Z qui a inllue sur la forme de l' I'enceinte et perturbe le decoupage r6gul6e des

ilots.

Treme viaire :

Type : Systime en r#lle, orthogonale et geomdtrique (pl2n gn damier).

.lh.-"

I J

er

II ly"cru .n diL dtt'q@LsFraru drl. no ri!..rhi!a

Figure 42: type de systdme viaire, source :

L'auteur

Figure 4l : plan de sysGme viaire de setfi
source : p-o-s de setif
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*Systeme parcellaire:

Prlncipaux types des parcelles

Trap6zo'iUale Biseautd Triangulaire Rectangulaire

)

I

.41, ,Hl, ,,#'"

-Parcellaire
rectangulaire, non
d6form6

-Parcellalre en
lani6res, non
d6form6

Parcellaire avec parcelle
d'angle plue importante

-Parcellaire trapu,
non d6form6

Accolement sur
deux
faces opposdes

*Systeme viaires:
G6om6trie orthogonale du systdme en r6sille indiquant la
dimension des rues : Plan en damler
*Rapport parcelle/viaire:

Parcellalre
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III.23. Le biti:

Le systdme b6ti regroupe I'ensemble des masses construites de la forme urbaine, quelque soit

leur fonction (habitation, 6quipernent), ou leur dimension.

Le tissu du centre-ville de S6tif est trds danse, le bAti y reprdsente plus de 78% alors que

l'espace libre ne repr6sente que 2170.

k bdti de centr,e historique est caract6ri# par :

F La vdtust6 du cadre bdti et une d6gradation des constructions.

) La zone est caract6risee par la prdsence de petits corlmerces ce qui justifie I'entretien

datrs son bon etat, c€ci est visible tout au long des nres commerqantes-

F La v6tustd est fla$ante dans les constructions de qpe "haras", cela est dt A la non

appartenanc€ de ces constnrctions d ceux qui les habiten! et la non maintenance des

propri6taires pour des raisons foncidres.

III.2.4. Les espaces libres :

Concement l'ensemble des parties non corstruites de la fonne urbaine, qu'ils soient publics

(places, esplanades, rues), ou priv6s (cours, jardins)

Les Jerdins : Jardin Rafaoui (ex Barrel), Jardin de la mosquee Ibn Badis (ex : Eglise).

Les Places: Les places de I'intra-muros sont i la fois des espaces de "convergence" c'est-d-

dire ayant des 6lements intenses susceptibles d attirer les citadins ,et un espace "divergenf qui

impose une certaine relation aux structures urbaines alentours.

- Les places de la ville sont trac6es par rapport d la rue principale "Est-ouest" et Sud-ouest qui

se confondent avec elle en les traversant, Par exernple :

La place Ain el Fouara : La place Ain el Fouara est le rdsultat de l'dlargissement de la rue

"Est-Ouest", elle joue un r6le essentiel de repdre, de monument tout en accueillant des

activites, elle est devenue le symbole pour toute la ville.

La place de l'6glise : N6e d'une n6cessit6 de se r6unir devant un 6difice spirituel.

La place Trajan : C'est une mise en scdne d'un ddifice public (palais de justice). C'est une

place introductive sur l'axe d'rme rue struchrante.

Donc d S6tifon a : Place de la libertd (Place d'Ain El Fouara), Place de Palestine ( la place de

la porte de Biska), Place Trajan, Place d'Ain Droudj, Place de Staouali (la place de la po(e

de Constantine).
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III.4. SYNTHESE:

La formation et transformation de la ville de S6tif nous a permis de mierx comprendre la

logique de d6veloppement de la ville et son dvolution d travers I'histoire.

D'une ville romaine puis une ville de cr6ation coloniale, la ville de S6tif a vdcu plusieurs

civilisations, et devenu aujourd'hui avec tous ses avantages un point de passage strat6gique

entre la partie orientale et la partie occidentale de I'Alg6rie.

La ville de S6tif a v6cu une croissance inteme vers le c6t6 Est i cause des barridres naturelles

comme les reliefs et la pr6sence d'Oued Bousselem.

k centre-ville de Sefif ( intra-muros ) est un patrimoine architectural et urbain qui temoigpe

d'une culture trds riche.

L'intra-muros est Caract6ris6 par un trac.d orthogonal en damier d base de deux axes

principarx et perpendiculaires qui representent lbssature de la ville et determined le trac6 des

rues, les places, la forme des ilots et des parcelles.

Intra-muros avec lme forte occupation du sol pr6sentant tous les ingr6dients d'une structure

urbaine : large rues tracdes regulidrement avec trouoirs bord6s d'arbres, Maisors et

immeubles de rapport.

Malgrd le changement de la forme de la ville ii travers les periodes, il y a des 6l6ments

d'exceptions et des points particuliers dans le tissu urbain qui ont traverse le temps, sont

considdr6s comme des permanences de grande valeur architecturale,. Ils jouent double r6les :

par leur (partie integrante de la forme g6n6rale) et leur camctCre.
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[I.5. LA TYPOLOGIE ARCHITECTI]RALE :

[L5.1. TYPOLOGIE DE LA MAISON MEDIEVALE A SETIF:

Au d6but on doit mentionner que ce travail qu'on va vous pr6senter est basd sur des relev6

arch6ologique de la ville de Sdtif (les fouilles de 1977-1984) parce que il ne reste aucune trace

de l'architecture medievale d S6tif sauf des soubassements des murs.

La ville islamique 6tait faite au nord de la citadelle byzantine.

le nombre des maisons trouv6es dans le quartier islamique est 9 maisons appartient i 3

periodes de consruction qui a dure d peu pres rm siecle.

Les maisons 6taient construites en pierres de taille romains remploy6es, renforcdes, sur leur

face interieure, de cailloux li6s i du pis6. Les Sols et les parois 6taient rev6tus d'un enduit en

argile jaune orange, m6lang6 i de charx. [,a cour contenait rm petit silo domestique, recouvert

initialement de tuiles.

La maison (I) presente tous les caractdres typiques de la maison classique nord-africaine.

k plan gendral de cette maison contient 4 pavillons autour d'une cour centrale,

le pavillon est contient: la chambre (A) en forme de (L) limiter au nord par le mur extdrieur de

la maison, I'entr6e de la chambre dans la partie nord est de la cour centrale, la chambre (C) est

un dep6t pour I'alimentation ; la chambre (E) est un salon pour les dtrangers

T
I

I
*

I I

Figure 4it : trac.6 de quartier islamique, source : fouilles de S&if 1977-1984
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Figure 44 : k reldve de quartier islamique, source :

fouilles de S€tif 1977-19E4

III.5.2. TYPOLOGIE DE LA MAISON COLONIALE A SETIF :

Intra-muros de S6tif est caract6rise par deux type de construction d'habitat: l'immeuble de

rapport et Harat.

a- Immeuble de rapport :

Le mot immeuble d6signe une construction divis6e en plusieurs appartements pour abriter

plusierns paticuliers, immeuble de rapport sipifie un immeuble consauit pour €tre lou6.

L'immeuble de Rapport de I'intra-muros est caract€ris6 par:

-biti en bordure de parcelle,

-continuite de ce bSti par mitoyermete,

-existence syst6matique de la cour,

-stratification horizontale (diff6renciations architectoniques),

-commerces en rez{e-chaussde et appartement en etage.

\-

Figure 45 : la maison 5(l),
source : fouilles de Setif 1977-
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chambre2

chambre 1

am brel s6pur

plan R-D-C plan 6tage courant

b- Harat :

L'origine du mot < Harat > 6td utilisee en Egypte, en Tunisie, ...et dans quelques r6gions de

I'Alg6rie pour desiper certains quartiers s@ifiques ...

Qu'cst+ qu'une < Ilerat > ?

< . . . La << Harat > (pluriel Harate) est une construction d 6tages munie d'une toiture la plupart

du temps, la < Harat > se distingue par s:r cour centrale, v6ritable extension des pieces, et

autour de laquelle s'articulent les differentes activit6s des locataires telles la cuisine et la

lessive. Mais la vdritable particularitd de la < Harat > demeure celle d'offir d ses locataires

rm cadre de vie communautaire. Outre la cour (Haouche) et les commodiGs qu'ils

€ntrelenaient d tour de r6le, les habitants partageaient 6galement I'entr6e de la <r Harat >, la

plupart du temps une ruelle ou bien une < Skifa >, sorte de long couloir couvert qui donnait

accds d la cour... >6.

Donc: Harat est habitation collective pour la classe la plus ddfavorisee, qui se constitue

autour d'une cour pzn une couronne de pidces en rez-de-chauss6e et un 6tage. La distribution

se faisant par coursive.

palrc

6 
: trs Harat de S€tit rm parrimoine en p6ril I er octobre 2006, IGm€l Benaiche, EL Waan

,to

patp

Figurc ,t6 : les plans d'un immeuble de rapport, source : relEve faite par notre groupe en

D'autre part, I'expression < Harat > toujours 6td conjointement avec le terme ( Yahoud >

exemple < Harat el Yahoud > ; et pour revenir aux Harat de Sdtif, on remarque que la majorit6

des premiers propridtaires et m€me la plupart des premiers locataires 6tait des juifs.

Ce qui nous amdne d la conclusion que l'origine du mot << Harat >r ne peut Ctre que juive.



( ...A S6tif, en Alg6rie, la < Herat > a permis au villageois de devenir citadin et au citadin

vivant dans l'individuel d'apprendre d gouler i la vie de voisinage (de groupe). La << Harat >

habitation typique de Sdtifest d l'origine tme habitation coloniale ;

La < Harat > s'inscrit dans une logique domestique qui commence au niveau de la parcelle

pour s'enchainer avec des ilots ddlimitd par des rues indispensables i la structure de la ville.

D'rm point de vue urbaiq la < Ilarat > et le noyau important de l'ilot. Elle a pour effet de

rdgulariser le d6veloppement de la ville en la dotant de petits territoires qui permettent

diffdrentes activitds et relations sociales.

La << Earet > est dotee d'm socle urhin dont les 6lernents les plus importants restent bien sur

la parcelle, l'ilot et la rue. C'est un habitat local qui favorise aussi bien la mixitd sociale,

urbaine que de la soci6t6.

La < Harat > est une unit6 homogdne qui favorise la mixitd sociale. A son 6tat original, c'est-

ir-dire dr l'6poque coloniale, elle abritait des communaut6s de foi diffdrente : juifs, chr6tiens, et

musulmans habitaient ens€mble. Un€ entente r6gnait entre l€s occupants et un respect mutuel

existait entre eux. A l'6poque, on ne parlait pas de mixit6 sociale ; la < Harat > reprdsentait

alors une grande maison qui pemrettait la cohabitation de cultures diftrentes.

De la grande maison i I'habitation reconsituee qui appartenait d des propridtaires, la

< Harat > a fini sa course statutaire, aujourd'hui, en une copropri6t6 qui s'ouvre d des

colocataires n'ayant souvent aucun lien de parentd entre eux.

La morphologie de la << Harat >, les espace qui la s'tructurent pennettsnt aux habitants une

coh6sion sociale et renforcent l'esprit de groupe ce qu'on appelle la mixit6 sociale. >>7.

7 
: M€moire de fin d'6hde en we de l'ohention du diplome d'achitecte d'€tat
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Figure 47:les plans d'Harat de R+1, source : reldve faite par notre groupe en Ml

Harat de S6tif est compose des espaces nomm6s Dakhla (entrde), Haouche (cour intdrieure),

B6ite (pidce polyfonctionnelle), Satha (coursive), Stiha (petite terrasse) et Stah (grande

terrasse).
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Figure 48 : dakhta(entr6e) d'Harat, source :

l'auteur
Figure 49 : Haouche (cour intdrieure),
sourge: I'auteur
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Figure5l) : Satha (coursive), souroe :

l'arfreur
Figure 5l : Satha (coursive), sourse

I'auteur

-La cour occupe plusieurs position par rapport au bdti, sa surface d6pend de la surface totale

de la parcelle, on peut alors distinguer les types suivants :

[a cour est centrale, elle est

entour6e de trois c6t6s, d'une

simple trame (rang6 de piEces).

La cour n'est pas centrale,

d6cal6 vers un c6t6 d'une

forme C.

[a cour n'est pas centrale,

d6cal6 vers un c6t6 d'une

forme C.

i
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On note aussi que la cour est l'616ment structurant de l'espace de vie qu'est la < Harat > car

elle assure plusieurs r6les :

- Un r6le de distribution, un rdle d'eclairage et d'a6ralion et elle renferme plusieurs activit6s

sociales : elle est utilis6e comme -espace de jeux pour enfant, espace de r6union des femmes

et de leurs diftrentes tiches mdnagdres : laver de linge, l'6taler..., elle peut renfermer des

activitds economiques telles que le cornmeroe.
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La cour est de forme rectangulaire, s6par6e en deux partie par

la cage d'escalier, elle est centrale par rapport au b6tie qui a

deux cot6s en double trame de piEces.

La cour a une forme quelconque

qui donne directement sur la

rue-

[a cour a une forme quelconque

qui donne directement sur la

rue-

La facade :

Gdn6ralement les fagades dans la plupart des ( Harat> sont :

-Rectangulaire : dont la hauteur varie entre R et R+3.

-simple : dont elles refldtent la vie qui rdgre d l'intdrieur de la < Harat >.

-symdtrique : il ya une certaine sym6trie au niveau des fagades.

Les ouvertures :

La r6petition d'un moddle d'ouverture presque dans toutes les < Harat > dont les dimensions

sont les m6me. Ces ouvertures on les trouve sous forme : fen6tres et portes balcons.

Figure 52: fagade d'une hara, source :

l'auteur
Figure al: fagade d'une hara, source :

l'auteur
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III.6. MATERIAU ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTION A SETIF :

III.o.r. LES DrIT'ERENTES TECHNTQITES CONSTRUCTIyES DAIIS LA PERTODE

ROMAIN:

Quoique la ville romain est d6truite mais cette pdriode est importante dans l'histoire de la ville

de S6tif donc nous basons sur les ouwages de I'architecture romaine :

ks romains utilisent lapierre sous forrne de :

Bloc : El6ment rocheux taill6, de dimensions trop importantes pour pouvoir 6tre port6 par un

seul homme.

Bloc brut : Bloc sous la fomre dans laquelle il a 6te exhait de la carridre.

Pierre de taille : Bloc travaillait sur toutes les faces, sauf dventuellement laface postdrieure.

ils sont utilis6s la brique cuite sous forme de rectangulaire, carrde, triangulaire, trapdzo'idale,

circulaire, en quart de rond, autres.

@:
1- Fondations imm6diates : lorsqu'elles s'appuient sur des terrains d moins de 4 m.

2- Fondations profondes : pen6tration du tcrrain a plus de 4 m.

3- Fondations ponctuelles : lorsqu'elles sont limit6es d de simples piles.

4- Fondations continues : lorsqu'elles reproduisent exactement le schdma planimdtrique

de l'6difice.

5- Fondations coffrdes ; Construites en opus Caementicium dans un coffrage provisoire,

avec un systdme de planches longitudinales superpos6es maintenues aprds des poteaux

verticaux

6- Fondations non coffi6es

7- Fondations sur pilotis :

8- Fondations arm6es :

Figune 54 : Fondations non coffi6es en opus
caementicium (Castrum) souroe : archeologie
consfnrcfion romain

Figure 58 : Fondations
cofffr6es, source :

arch6olooie crmstnrcfi on
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b:Les murs,:

En g6n6ral on a fios types d'appareil des murs rcmains :

b.1. Grand appareil:

Appareil rectangulaire (appareil

orthogonal):

Appareil form6 de blocs taillds en forme de

parall6l6pipddes rectangles et dispos6s en

assises horizontales, sans mortiert.

b2. L'opus Caementicinm

L'opus Caementiciumest un m6lange de fragments de pierre ou d'6l6ments en terre cuite

(appel6s Caementa, les agrdgats) et de mortier pour liant.

L'oqtus Coemenliciun e*. utilise cofllme noyau intsme d'tm mur parement6 ou seul, moul6

dans un coffrage de bois ou coul6 dans une tranchde.

Cet&e technique, qui s'est d6velopp6e vers la fin du IIIe sidcle av. J.-C. dans le Latium et en

Campanie, constitue un toumant fondamental pour l'architecture romaine ; elle a permis, par

exemple, d'obtenir des couvertures vott6es de proportions bien supdrieures i celles possibles

avec la pierre.

Tres economique et facile d realiser, l'opus

Caementicium s'est rapidement diffirs6 dans

tout le monde romain.e

b3. Le petit appareil:

o Mat6riarurmin6raux:

a) Appareil incertain ou fiuste (opns

incertum):

Appareil mettant en euvre des cailloux etl
ou des moellons de forme irrdgulidre, sans qu'on puisse y distinguer des assises bien

diftrenci6es.Io

8 
: Petit catalogue des techniques de la construction Romaine.

s 
: Petit catalogue des techniques de lia construction Romaine-

o 
: Petit c&logue des techniques de la conslruction Romaine.

Figure 59: Le castrum d'Ostie, source :
arch6olosie construction romain

Figure 60 : L'appareil incertafuL source :

arch6ologie construction romain
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b) Appareil r6ticul6 :

Appareil fait de moellons travaill6s en forme

de petites pyramides tronqudes, dont la

disposition, d 45 " de I'horiznntale, dessine

sur le mur comme un filetll

c) Appareil a moellons

quadrangulaires :

Utitisant des moellons favaill6s

paralldlepipediques et disposds en assises

horizontales, avec une

faire altemer les joints. Cet appareil est

constitud de petits blocs de tuf, de dimensions variables.l2

o Mat6riaru< enterre cuite :

a)Opus Testaceum : Appareil utilisant seulement des briques cuites.l3

b) Appareil d bordures de tuiles : Appareil utilisant des fragments de tuiles plates dont la

bordure est presentee en faqade, ce qui donne l'impression de briques 6paisses.la

c)Appaleil e fi.les d'amphores: Appareil

utilisant des files d'amphores.15

o Appareils h6t6rogdnes :

a)Opus Mixtum ipanneaux :

b) Opus Mixtum d bandes:

Pami les techniques de construction qui sont

utilises en I'Afrique de nord par les rorurins on

cite :

rr : Petit catalogue des techniques de la construction Romaine.

12 : Petit catalogue des techniques de la construction Romaine.

a 
: Petit cmlogue des techniques de la constnrction Romaine-

1a 
: Petit catalogue des techniques de la construction Romaine.

s 
: Petit catalogue des techniques de lia construction Romaine-

Figure 61 : L'appareil i moellons
quadrangulaires, source : arch6ologie
constnrction romain

Figure 62: L'opus africanum, source
Croogle image
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L'Opus Africanus est une technique de construction utilis6e en Afrique du Nord

durant I'Antiquit6, de l'6poque punique d I'dpoque romaine.

Dams cet appareil dit < d chainage>, des murs en pierres ou en moellons altement avec des

piliers taillds soigreusement et dispos6s verticalement. L'usage de harpes verticales en pierre,

qui sont disposees d brdve distance les unes des autres et dont I'espace intermddiaire est

rempli de petit moellom ou de briques" est typiquement d'origine punique. 16

b.4. Chaine d'angle :

Appareil longeant un angle et se distinguant de l'ensemble de la construction par les

dimensions etlou la categorie de mar6riau etlou la forme des 6l6ments qu'il met en jeu.r7

b.5. Le mortier :

Mortier est Mdlange d'un liant et d'un granulat.

On a des morticrs de chaul composes de chau:q de sable et d'eau.

Mortier de tuileau: mortier fait d'un mdlange de chaux, de sable et de poudre de tuileaux. Trds

utilise pour ses qualitds imperm6ables dans les constructions hydrauliques.r8

c- Lcs fomes de vofites :

Voffte : Construction autoportante normalement lanc6e entre deux murs, surplombant un

espace vide, et r6pondant e I'une au moins des deux conditions suivantes :

a) €re appareillee de telle mani&e que la construction travaille ri la compression

b) prdsenter une concavit6 toum6e vers le bas au soffite

o Vo0te en berceau : Quand la section de la voffte est en arc de cercle :

Subaissee : Quand la section est infdrieure au demi-cercle.le

o En plein cintre : Quand sa section est un demi-cercle.2o

o Surhaussee : quand la section est sup6rieure au demi-cercle.2l

o Voffte d'a€te : Voffte formee par la pdn€tration de deux berceaux de m€me hauteur se

coupant en angle droit.22

o Votte rampante : lorsque sa section est un arc rampant (arc donl les naissanc€s ne sont

pas au m6me niveau).8

'u : wikipedia
: Petit catalogue des techniques de la constuction Romaine

: Idem
: ldern

l7

la

tlt

m

2t

22.

z,

ldem
Idem
Idem
Idem
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Figure 63 : Vciite en plein cintre,
source : IDEM

Figure 64 : Vofite d'a€te, source :
IDEM

111.6.2. LES DIFFERENTES TECHNIQUES DELA PERIODE

MEDIEVALE:
Il ne reste aucune trace de I'architecture mai6vale d S6tif appart des soubassernents des murs

dans la partie nord du quartier de la citadelle, alors notre travail est bas6 sur des hlpothdses et

des relev6s archiologiques.

[-a venue des musulmans en Afrique du norrd a chang6 I'architecture et les techniques de

construction. A l'6poque romaine on utilisait surtout pour les 6difices publics la pierre de

taille. A l'€poque musulmane ont utilise le moellon, la brique, et d partir du XIe sidcle la

technique du prise qui va conrnitrre une utilisation gen6ralisee.
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Figure 65 : soubassement des murs dans Ie quartier islamique, source :

fouilles de S&if

lt{

\

-I
,?-7

I

t
5
T,I I/'-t *''

I C

t,

),#
r 7-

49)



a.!j@i
Les murs 6tait construit avec des r6emplois de pierres de taille renforc6es sur leur face

intErieure de caillorx lies ir du pise.

Les murs en olse :

Le pise est compose de limon brun clair, avec quelques graviers et des petits galets.

Les 6l6vations sont recouvertes de lait de plitre ou de chaux-

Rappet technique : Dans la construction en pise, la terre est damde avec un outil special (le

pisoi) dl,'tnt6neur d,un coftage en bois, constitue par de longues parcis (les banches).

Celles-ci sont maint€xlues en place d la base et au sommet par des cles transversales. Ces

6l6ments, en bois ou en m6tal, sont inserds dans des rainures que I'on creuse dans l'arase

sup6rieure du soubassemen! pour la premidre assise de pise, puis dans la partie supdrieure de

chaque assise de pise terminee. Il est p6f6rable que la terre comporte un m6lange de

particules fines et grossidres afrn d'obtenir le compactage optimal et qu'elle soit employde

brute d'extraction c'est-a-dire avec son degr6 d'humidite naturel. Compte tenu de

l,importance des volumes de terre dr mobiliser, le materiau es g6n6ralement extrait sur le lieu

de construction quand ses qualites le permettent. Au sein de chaque banch6e, la tene est

tassee progressivement par couches de 10-15 cm d'6paisseur ; ce sont les <lits de damage >.

Les m6com procident par assises horizontales en deplaqant les planches lateralement des

qu'une banchde est termin6e, sans attendre le s6chage de la terre. L'enldvement des cl6s laisse

des ndgatifs qui sont normalement - mais pas obligatoirement - bouches. Il n'est pas utile

d'attendre le sechage d'rme assise pogr dlever la suivante car on peut marcher sur le pise flais-

- Les dimensions des banches varient selon les r6gions, les 6poques, et en fonction des

ressources en bois d'ceuvre ; elles peuvent atteindre 3 ou 4 mdhes de longueur, pour des

hauteurs de 0,80 m d 1 mdtre.

-Les murs 6taient revetus d'un enduit imperm6able, fait d'une argile orange ou jaune

m€langde en proportion dgale a de la charx. Un seul exemple de construction en brique a 6t6

trorrv6, c'est tm pilier qui servait de jambage de porte.

b. structure horizontale (olancher et toiture) :

Nous avons trds peu de renseignements sur les toitures, ils semblent que les bdtiments 6taient

couverts de petite Tagula, pouvant 6tre coules sur les poutres, tous les toits devaient avoir un

seul versimt, en pupitre en direction de la cour.
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III.6.3. LES DIFFERENTES TECIINIQUES CONSTRUCTIVES DANS

LAPERIODE COLOMALE:

Les techniques de construction d l'6poque coloniale est pas trds diff6rente d'rme r6gion d

l'autre.

e. @@g![9gg:ona
a- La semelle qui par sa surface d'appui r6partit les charges sur le sol

b-. Le fut li6 d la semelle et de m€me dosage, transmet les charges et a m€me 6paisseur que le

mur en $4erstructure

c- La semelle de propretd

Les types de semelles :

a-Semelle a gradin

b- semelle en b6ton armd

d- Semelle a redans, si une construction est 6tablie sur un terrain i forte pente plus de l5o%.

b. lspJcrsig@:
Les mun de pierre sont les 6l6ments structuraux les plus frdqueats dans les constructions

mciennes. Constitues de tia de pierres tailldes, de moellons equaris ou bruts, ils sont

exceptionnellement liaisonn6s au plomb dans le cas des appareillages en taille noble ou le

plus souvent cal€s par un lit de mortier de charx. Dans ce demier cas, deux types de joints

pourraient €tre identifies : les joints < vifs ), Etoits (inferieurs i 5 mm) et peu profonds.

c. Planchers:

[.es planchers olftent une surface horizontale et plane, support des activit6s des habitants, ils

portent leurs poids propre et le poids d'exploitation.

Les planchers i ossature en bois :

Jusqu'au milieu du XfXdme sidcle, I'ossature des planchers dtait en bois.

Ce type de plancher est constitud d'rm certain nombFe d'6l6ments :
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- Une structurelle

Constituee de solives en bois qui' appuient sur deux murs porteurs ou bien reposent sur rme

lambornde, encastree dans le mur, ou posee srn des appuis en pierre appel6s corbearx.

Pour des port6es plus grandes, des poutres de dimensions plus importantes sont placees dans

la largeur de la pidce renforc6e par la

fixation de solives plus petites.

- Rernolissage

La couche formant la dalle est constitu6e

d'rm mortier de pl6tre, pl6rr.it et d'argile

battue voir m6me d'autres matdriarx. Ces

6l6ments peuvent €tre placds au-dessus

des solives (air) ou entre celle-ci

(remplissage en augets).

La nature du remplissage est une donn6e essentielle car elle conditionne les surcharges

admissibles pour le Mtiment.

Apparaissent i la fin du XD(dme sidcle

notamment utilises pour les rez{e-

chaussee puis g6n6ral ises pour

I'ensemble des planchers. Ils sont venus

zubsituer les plmchers d ossature en

bois afin d'augmenter les portees

franchies et les espacements entre

solives. Ils sont constitues de :

- Une couche structurelle : Assuree par

des profilds m6talliques :

I

i

al*-frxa-hl

Figurr 66 : Plancher i ossature en bois, source :

op.cit.
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Figure 67:Plancher d poutrelle en bdton arm6

encastr6e dans le mur, source : op-cit.
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qui Constituent l'ossature du plancher et reprennent les charges qui leurs sont appliquds'

Le vide entre les solives est alors combl€s d I'aide de brique gdndralement pleines

appelees vofitains ; Ils sont dgalement realises en b,rique creuses, posees d plat ; te montage

de ces structurcs 6tait plut6t complexe et s'effectuait gr.ice d la confecdon d'un echafaudage

en bois ou en acier.

- Remplissages : Une fois la structure est

r€alis6e on $4rerpose une couche de

remplissage en b6ton ou avec les d&hets

du chantier afin de raidir la surfrce du

plancher en constituant le lit de pose

pour le rev€tement La partie inferieure

du

Plancher.

Les planchers en b6ton arm6 : Les premidres structures en b6ton arm6 datent du d6but

du )O(dme sidcle, on retrouve les planchers-dalles en bdton arm6 monolithe et les

planchers

d poutrelles prefabriqudes en bdton arm6.

d- Les couvertures : sont rdalisEes en charpente de bois constitudes de fermes (sysGme

bidimensionnel et aux propri6t6s statiques rigides) d'une port€e importante d'environ

l0m.

Figure 68:Plancher i voutain avec brique
creuse, source : op-cit-
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IV. ETAT DE L'ART D'USAGE DE LA BRIQUE :

fV.l. introduction

De nombreux matdriaux sont employds depuis des milldnaires. Parmi lesquels I'argile, le bois

et la pierre, bien str, mais aussi les b6tons et moders hydrauliques ce qui est moins connu.

Les bdtisserus de l'Antiquite les confectionnaient d partir de chaux grasse, de gypse,

additionnds de brique pil6e, de pouzzolane... de sang de beuf.

fV.2. D6finition

La brique est un matdriau de construction utilisd pour fabriquer les murs, les trottoirs et

d'autres dldments, Traditionnellement, le terme brique fait refdrence d une unitd compos6e

d'argile, mais il est maintenant utilis6 pour ddsigner toutes les unitds rectangulaires fx6es
dans le mortier

La brique est un parall6l6pipdde rectangle de terre argileuse, cuit au four, ou sdch6 au soleil,

IV.3. Peu d'histoire

Comme la pierre, la brique est indissociable de l'art du magon. Notre patrimoine architectural

s'enorgueillir d'une longue tradition of l'habitat le plus modeste c6toie le monumental.

D'aprds les historiens, l'usage de la brique de terre cuite remonte d l'6poque mdsopotamienne,

vers 3500 i 4000 avant notre dre. Les 6l6ments de terre crue, fragiles, dtaient passds au four

afin dg les solififier. les procedes de cuisson se sont arn6liores au cours des siecles, la terre

s'est affrn6e, mais le principe reste le m6me.

fV.4. Type de brique

On distingue deux types de briques :

- Ia brique pleine, mat6riau traditionnel tts ancien,-b-UdSgSry, invent€e au

XlXe sidcle, qui est de nosjours de loin Ia plus utilisde. Une brique d'argile est une roche

artificielle ayant la forme parall6ldpipedique rectangle de dimensions bien d6termin6es.

Generalement, on fabrique les briques suivant deux procedes: procedd plasique (l'argile est

humectee d'eau de20 it25 %) et proced6 demi-seche (l'argile est humect6e d'eau de 8 i 12
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Apres moulage et sechage, les briques sont cuites pour qu'elles deviennent assez dures. La

cuisson est faite soit dans le forn periodique soit dans le forn continu

En g6n6ral, les dimensions d'une brique ordinaire sont: 250 x 120 x 5 mm. Selon la

technologie de fabrication des briques traditionnelles, il est difficile d'obtenir des briques

ayant des dimeosiom exactement precises, d cause du retrait i I'air et retrait de cuisson-

Selon la Norme, les tol6rances sur les briques peuvent Ctre calibr6es de la manidre

suivante: +6 mm sur la longueur; + 4 mm sur la largeur et +3 mm sur l'6paiss€ur. On

disingue la masse volmrique des briques courantes en quatre groupes

Les brioues poreuses peuvent Ctre fabriqu6es par la technologie traditionnelle en utilisant

les argiles ordinaires, auxquelles on ajoute des additions fusibles (sciure de bois, tourbe

pulverisee, chabon pulv6rise).

L'emploi des briques poreuses permet de r6duire les ddpenses de transport et donc le prix

des murs. Cependant la rdsistance d'une brique poreuse dtant faible, ce t1'pe de briques ne

peut pas 6tre utfise pour construire des murs supportant de fortes charges. Elles seront

plut6t employees pour le remplissage des bdtiments d ossature mdtallique ou b€ton arm6.

ks briques creuses qui comportent au moins quatre conduits,elles doivent avoir les

dimensions suivantes: 250 x 120 x 88 ou bien 65.

On fabrique les briques ir 8 et 18 conduits dont les diamdtres sont de 35-45 mm et de 17-18

rnm

Les trous de la perforation sont faits soit verticalement dans la proportion de 60 % de la

section totale, soit horizontalement avec alveoles paralldles au lit de pose dans la

proportion de 40 7o de la section totale (fig. 7.1) On classe les briques creuses en quatre

nrarques: 150,125, 100 et 75.

La capacitd d'absorption d'eau d'une brique creuse a la m6me valeur que pour la brique

ordinairedonc>87o.

La r6sistance d la flexion est de 20, 18, 16 et 14kglcm2. Toutes les autres prescriptions

techniques impos6es aux briques creuses sont les mOmes que pour les briques ordinaires.
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IV.5. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES BRIQI]ES:

R6sistance au gel (ir 25 cycles de gel et d6gel).

eu de dilatation d lhumidit6 (gonflement).

Pas d'6clatements dus d I'expansion de grains de chaux.

Peu d'efilorescences (sels) pouvant former des taches.

Aspect suivant la destination du produit.

IV.6. Domaine dremploi

Les briques pleines et les briques creuses sont essentiellement utilis6es pour r6aliser

les murs, les cloisons, les colonnes en brique etc.
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lY .7. Magonnerie traditionnelle

IV .7.1. Les joints dans la magonnerie

Une magonnerie de briques de format module 50 (dimensions de fabrication 188x88x48 mm)

avec des joints de 12 mm donne lieu d une surface de mur compos6e d75% de briques et d

25Yo de jonts. tr joint est donc un 6l6ment important dans l'aspect de la magonnerie.

Il est 6vident que le r6le du mortier est essentiel pour une s6rie de propri6t6s importantes :

reprendre les efforts de traction, transmission des efforts, ...

Le mortier classique se compose d'un granulat (la plupart du temps du sable) et d'un liant

(ciment, chaux ou un mdlange des deux). Le mortier est humidifi6 de fagon d arriver i la
plasticitd voulue et appliqu6 avant que la fixation du liant ne s'opdre. G6n6ralement, on utilise

des briques de dimensions similaires, dispos6es selon un patron rdgulier que I'on appelle

'appareillage'.

L'appareillage et l'Epaisseur des joints d6terminent I'aspect et Ia qualit6 de Ia

maqonnerie. Au fil du temps, beaucoup d'expdriences ont 6t6 mendes sur les dpaisseurs de

joints, cela pour des raisons techniques mais aussi esth6tiques.

- Epaisseur de joints traditionnels

Des joints de l0 d 12 mm sont donc I'usage, mais cela ne signifie nullement qu'il

n'existe pas d'aufies possibilitds.

- Joints color6s

La gamme des coloris disponibles est bien plus vaste que jadis. Il est possible de r6aliser des

joints d'une couleur identique i celle de la brique utilisde. A l'inverse, il est 6galement

possible de ddcliner le ton des joints pour mettre en exergue le jeu de la magonnerie et son

appareillage.

Dans le cas de l'emploi d'une seule et unique couleur, l'effet donn6 par le rejointoiement est

un effet de masse.
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lY .7. 2. Appareillages traditionnels

14{langer des briques de couleurs et fonnats diftrents crde de vastes possibilit6s de

combinaisons porn le travail de conception des architectes.

Figure 70 :Appareil sur champ, sourte :

hft p://architiz€r-com.

Figure 7l : Appareil i la frangaise,

souroe : hq://architizer.com.

Figure 72 : Appareil en panneresses,

souroe : h@//architizer-com.
Figure 73 : Appareil en boutisses, ,
souroe : htp//architizer-com.
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IV.8. Les innovations du la brique

, la brique rctrouve depuis peu ses lethes de noblesse gr6ce i des innovations rdcentes. Ainsi,
en l5 ans, la b,rique est passee de 47o i plus de 20olo du malch6 des constructions neuves.

Quelles sont les demidres innovations concemant ce mat6riau ?

M7.1. Lc Monomur

En dix ans, le monde de la brique a beaucoup innov6. Dans sa version Monomur, la brique

permet de monter un mur port€ur et isolant. C'est un produit intiressant car sa forme permet

de multiplier le nombre d alveoles. Elle peut faire jusqu n 42 cm d'epaisseur, ce qui lui donne

wre fonction double : une fonction structure et une fonction isolation. Autre innovation : la

rectification des produits. k haut et le bas des briques sont meulds en usine. Les briques sont

tris planes, trds paralliles, leur formal est comtartt. Il y a besoin de moins de mortier pour

finir la magonnerie. La pose i joints minces a 6t6 imagin6e pour la brique avant d'€tre reprise

pour les blocs bdton. Pour les fondations on n'utilise pas de brique i cause des remontdes

capillaires. [a semelle sera en b6ton ou en parpaings. Mais Terreal fait des produits en beton

all6g6 qui contiennent des billes d'argile expans6e.

IV.8.2. La mise en (Duvre

Les blocs sont assemblds selon la technique de pose d joints minces. Un joint de mortier de

quelques millimdtres d'€paisseur est appliqu6 au rouleau : cette m6thode est facile, rapide et

exige environ trente fois moins de mortier que la m6thode djoints 6pais. Autre m6thode : une

mousse polyur6thane extrudde d prise ultrarapide qui se pose au pistolet d air comprim6.

Rdsultat : les chantiers sont plus propres et on utilise moins d'eau. La mise en ceuwe du bloc

Monomur est plus complexe car elle est plus fragile et plus encombrante. Seul inconvdnient

possible : parce que la brique est poreuse, les murs doivent 6tre arros6s polr que I'enduit de

fagade ne sdche pas trop vite lors de sa pose. Sinon des microfissures de capillarit6 peuvent

appamirtre. Mais par contrecoup la brique resiste trds bien en cas de d6gdt des eaux et

d'inondation.
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Avantages du montage ir joints minces

Voici les nombreux avantages de la technique de magonnerie ijoints minces :

. l0 fois moins de mortier utilis6 (donc autant d'eau consommde et de d6chets en

moins) ;

. moins de pdnibilite dans le montage ;

. au moins 20 7o de temps de pose 6conomis6 ;

. meilleure performance thermique i

. rendu propre et regulier.
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IV.8.3.Les briques de forme

sont des produits particuliers qui donnent d une fagade des effets surprenants. Une

innovation esth6tique comme source d'inspiration pour les dessinateurs. Avec les briques

de forme, vous crdez des formes, couleurs, mdthodes de magonnerie et systdmes collage

distinctifs. Avec comme exemple la brique trapeze, brique vague, brique striee ou brique

podium, des effets de lumidre et d'ombre extraordinaires peuvent €tre r6alisds. Ceux-ci

donnent i votre fagade une image totalement innovatrice et unique

Figurc 75: Brique ondulee ;

Source ://www.ointerest.com./hrs

Figurc 77: Brique petit boule ;

source : /wrxw .DinterEst.

Figure 78: Brique ondulee ;

source ://www.ointerest.com/h
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Figure 76: Brique timbre ;

source ://www-ninterest.corn/hrs
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Figure 79: Brique pleine, pleine perfor6e, comiche

de la gamme ,,source ://www.pinterest.corn/

Figure 80: Bloque termo-

disipador; source :

htto://inhabitat.com/ innovative-

Figurc El:, Mur en brique termodisipador ; Source :

htf n://inhahifar-com/ i nnovative-heat<l isnersinp-

Figure t2: Brique termodisipador ; source :

httn://inhahitat-com/ innovative-heal-disnersins-
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IV.9. Quelques exemples de constructions en briques

f,es architectes ont souhaite

d6voiler l'ime de la brique, cette solide

motte d'argile, et revenir d I'origine de

ce materiau typiquement belge. Ils ont

rltilise une brique magonnde en

appareillage normal avec surface rouge

lisse et sablCe.

Par les d6tails sobres et discrets des mat6riaux de finition tels que les finitions des fagades, les

bords des toits et les bordures des murs, nous avons en outre veill6 i ce que la masse d'argile

soit visible et conc€te arx cavites et ri ce que la brique apparaisse comme un materiau simple

et naturel.

k laureal du Prix sp&ial de la Brique Wienerberger 2005 est l'architecte Frangois

Ponette de Kapellen,

ce projet seduit par sa confrontation intelligente et sensible avec le site qui a finalement

aau comblement parfaitement reussi d'une < dent creuse >. Le bfltiment achevd en 2004 n'est

en aucune fagon seulement un exemple d'utilisation exclusive de la brique. Il s'agit plut6t de

montrer la contribution essentielle que la brique peut apporter i la r6alisation d'objectifs

architecturaux. ta faSade en briques illustre la fagon dont ces deux architectes ont abord6 ce

mat6riau de construction sp6cifique et r6ussi i creer avec lui un monde imaginaire subtil.

Figure 83 : Prix special de la Brique Wienerberger,

source : hfips://www.pinteres-com/lrrsegal/brick-
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IV.10. Conclusion

La BRIQIIE offie des excellents r€sultats en construction stylisee et de plus d'emploi

trds pratique. Elle permet facilement l'application de diverses techniques constructives.

De par ses propri6t6s intrinsdques, la BNQUE procure des fraiches ambiances en p6riodes

estivales et une climatisation chaude en saisons hivemales.

La BRIQUE est un 6ldment qui a 6t6 largement employ6 dans les constructions de routes,

espaces pi6tonniers, trottoirs et zones consid6r6es comme de forts trafics.

Chaque 6l6ment constructif peut se traiter depuis un point de vue particulier qui s'harmonise

avec un style architectonique propre. Avec des 6l6ments aussi simples que la brique, il est

offert une infinite de d6tails constructifs decoratifs et personnali5ss du plus bel effet.

Conservant un style classique, la BNQUE conftre aru< ouwages rme sensation de soliditd et

d'6l6gance.

te Constructeur decouvrira toues les possibilites de cr6ations originales qu'offie la BRIQUE

dans des ouvrages classiques.

Figure 84 : ouvrage classique en brique,

source : http://www.dezeen.com/taglbricks/

Figure 85 : 6l6ment en

brique, source :

http://www.dezeen.corn/

taglbrickV
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III.I Potentialit6s touristiques dans la wilaya de S6tif :

D'une par! la wilaya de S6tif dispose des sites naturcls ma€nifiques et de paysages d'une

beaut6 fascinante. Parmi ces paysages, on citera I'espace forestier du parc de Babors qui

occupe lme superficie de 2314 Ha class6 comme rdserve naturelle protegee. Il existe aussi d

B€ni Ourthil6ne des villages berbires perch6s au sommet des collines, et la region de

Hammam Guergour, le site de Tidjet sans oublie station thermale Hammam Ouled Yelles

(Medoug) et les Mons de B6ni Fouda. Les sites arch6ologiques de Ain-HaneclL le site de

Mezloug, le site de D'Ain-bouchdrit et n'oubliez pas la ville romaine < Djemila >.

S6tifdispose aussi de trds beaux vergers aussi que des espaces verts d travers tout le

territoirc de la $/ilaya En effet la ville de Sdtifest riche en vestiges arch6ologiques romains,

byzantins, vandales, arabes et coloniaux, disposant de deux musdes, I'un d S6tifet I'autre i
Djemila d vocation nationale et regionale, recelant des pidces uniques et de rcnomm6e

universelle, disposant de sites et de vallees clas#es patrimoine mondial.

Sftifavec ses nombreuses stations thermales, les montagDes du nord aux nombreux villages

kabyles, vCritables terrains de l'artisanat, le tapis de Guergour, les bijoux de Bdni-Ourtilene et

ses zaouias, la poterie de B6ni-Aziz et des Babors de L'6benisterie de Guenzet.

Donc de nombreux facteurs autant naturels quhistoriques et humains ont contribu6 d faire de

la wilaya de Setif un espace attrayant d'une exceptionnelle beaut6, elle dispose en effet

d'importantes potentialit6s touristiques d'une grande vari6t6 qui font d'elle une distribution

ideale.

Selon le PDAU de S6tif ( le tourisme e S6tif : Un crdneau qui n'a pas su dvoluer avec une

demande de plus en plus accrue. Il faut redresser ce secteur porteur et prometteur de richesses,

rm secteur qui n6cessite de le situer a sa juste valeur. Rentabiliser cette activite economique d

forte plus-value, lui injecter de grands investissements. Le groupement cornmunal regorge de

grandes richesses touristiques qui ne demandent qu'd 6tre valorisees. Des stations thermales,

des sites archeologiques, des panoramas, des pa.rcs naturels, des montagnes poru ceux qui

recherchent le loisir, la d6tente, les cures, etc. Encourager les hommes d'affaires d investir,

accorder des terrains dans le cadre de cessions et concessions, la r6alisation de complexes.
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Un secteur qui pourra g6ndrer de grandes entrees en recettes aux communes et leur assurer le

d6veloppement. Un secteur qui prdsente beaucoup d'opporhmitds. >

Malgrd toutes les presentations touristiques de la r6gion de S6tii restent toujou$ insuffisantes

par rapport aux potentialitds qui existent ddjd et sous utilitds ou bien n6glig€ comme (le

tourisme hivemal, tourisme de la compagne...erc.).

Parmi les objectifs de l'6tude intercommtmale de PDAU, la proposition d'un nouveau

tourisme, et le d6veloppement du tourisme existant est cela par :

- La crdation d'un tourisme hivemal aux 6migr6s dans la commune d'Ain abessa, occupant

une surface de 240 hectares. Et aussi d chirhoum (commune de beni Fouda).

- crcation des parcs naturels (*fo€t de Znadia d S6tif, *foI€t au sud de la ville d'Ain Abessa).

-Cr6ation d'un tourisme de compagne (agro-tourisme) : un tourisme rural au niveau des

fermes d'6levages pour la ddtente des citoyens, des familles, m€me des dcoliers et des

Etudiants pour faire des exposes et des recherches scientifiques.

- le d6veloppement du tourisme culturel.

- le d6veloppement du tourisme therrnal.

D'autre part et d'aprds I'analyse effectu6e sur la ville de Sdtifen g6n6ral et la zone

d'6tude < centre historique > en particulier en a pu constater que le tissu existant de centre

historique de Setif est riche d'un patrimoine urbain et caracterise par rme architecture

particulidre et multiples (on trouve I'architecture classique ,ndo mauresque ) , et on trouve

aussi celle qui repr6sente les trois religions (l'islam :les mosqu6es -le judalsme : la synagogue

et le christianisme :l'6glise ), donc il est consid6re comme un musde d ciel ouvert .

Ce centre pr6sente plusieurs potentialitds et se caract6rise par l'existence de plusieurs

6l6ments de grande valeur patrimoniale, malgr6 toutes les potentialitds ,ce centre aujourd'hui

connu plusieurs probldmes :



III.2 ProblCmes de la ville :

D'aprds I'analyse effectuee sur le centre-ville en g€n€ral et la zone d'6tude en particulier en a

pu constater ce qui suit:

. Vdtustd du cadre bati.

o Probldme de stationnement et de circulation m6canique.

o Discontinuite le long de I'avenue 8 mai 1945 renforce par la discontinuite des arrcades,

et des typologies des constructions.

o Dds6quilibre entre l'avenue Ben Boulaid et la rue Abane Ramdhane.

o Manque d'6quipement Culturel.

o L'inadaptation du centre-ville aux eigences de la vie contemporaine et la nouvelle

6conomie de marchd, I'absence des dquipements, de p6le urbain.

o Un d6sequilibre dans le noyau central (des parties dynamiques et des parties

marginalis6es).-

o L'existence des activitds militaires qui doivent 6tre en dehors du centre-ville

o [r commerce se concentre dans les grandes rues du centre-ville ,8 mai 45 ( @tnmerce

de hxe>, Ben Boulaid < cotnmerce artisanal )
o En allant de I'est vers l'ouest du centre-ville on remarque qu'il y a une diminution de

I'intensitd du commerce.

A partir de probl6matique de PDAU nous proposons un circuit touristique i 6chelle de la

willaya de S6tif englobe tous les atouts de la willaya de Setif. Aprds nous proposons un circuit

i echelle de note aire d'6tude ( le centre historique de la ville > sur le sch6ma de ce circuit

nous avons mentionn6 la ponctualitd touristique et la richesse patrimoniale de I'aire d'6tude.

Et nous proposons des nouveaux 6quipements pour rendent le progmmme de circuit tres riche-

Aussi nous proposons des operations urbaines pour but de revitaliser et de r6contextualiser la

zrrne d'6tude.

notre intervention se rdsume en :

o R6habilitation des constructions devant 6tre sauvegardde et pr6sentant un patrimoine

architectural.

o marque forcement les entr6es du cente-ville ( r6interpretation des portes)

o La r6novation des constructions vdtustes et devant 6he ddmolie.

o Creation d'une centralit6 en face du parc d'attraction pour une meilleure intdgration

entre le centre-ville et le parc.
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a Projet6 des nouveaux 6quipements : projet de Cin6ma projet de S.P.A, projet de

Mus6e d'art, et projet de centre commercial.

o revalorisation de l'avenue Ben Boulaid et de Ia rue Abane Ramdhane (Traitements de

fagades, continuit6 des arcades . . . .)

o R6integrer -dans la mesure du possibleJes activitis preexistantes dans la zone

d'6tudes pour garder I'image mentale des diff6rentes rues.

o Rendre d la place Trajane sa vocation initiale et qui est celle de jardin.

o R6alisation des aires de stationnements (parkings)

. R6arn6nagement des places publiques.

Les 6tudes r6alisees sur la ville de S6tif, et les recherches que nous avons fait confirment

que la ville soufre d'rm manque d'6quipements tourisiques sp,dcialement culturel, surtout

avec me mne aussi prisee que le centre hisorique de la ville.

c'6tait donc notre choix du projet bas6 sur ce qui renforce ce manque Et 6tre dans le circuit

touristique propose , alors on a choisi comme projet une construction d'rme salle de

cindma Sachant qu'il existe derx petites salles de cin6ma anciennes mais ne fonctionne

pas.

III3 Justification de choix de thime :
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III.4 La salle du cin6ma

Le cin6ma est un art du spectacle. En frangais, il est couramment d6sign6 comme le

< septidme art >, d'aprds I'expression du critique Ricciotto Canudo dans les ann6es 19201.

L'art cin6matographique se caract6rise par le spectacle proposd au public sous la forme d'un

film, c'est-d{ire d'un recit (fictiormel ou documentaire), v6hicul6 par un support (pellicule

souple, bande magn6tique, contenant num6rique) qui est enregistr6 puis lu par un m6canisme

continu ou intermittent qui cr6e l'illusion d'images en mouvement, ou par un enregistrement

et rme lecture continus de donn6es informatiques.

Naissance de cin6ma : Le cin6ma nait i la fin du XDf sidcle (ou 19" sidcle), Dans de

nombreux articles et livres, on peut lire encore aujourdhui, et plus specialement en France,

que < les inventeurs du cindma sont les frdrcs Lumierer >. Ils ont mis au point et fait

construire une machine permettant d'enregistrer et de projeter en public des vues

photogra.phiques en mouvemen! qu'ils ont A l6poque, la presse, invitee aux premidres

projections Lumidre, parle, non pas du Cin6matographe,

mais du < Kin6toscope (ou du Kin6tographe) des frdres

L,,miere >.baptisee le Ci n6matogmphe.

A l'6poque, la presse, invit6e aux premidres projections

Lumiere, parle, non pas du Cindmatographe, mais

du < Kinitoscope (ou du Kindtographe) des ftdres

Lumidre2 >.

le Kin6tographe, la premidre camdra" et I'appareil p€rmettant de voir individuellement les

films, le Kindtoscope, sont cites en ref6rences, preuve de leur ant€riorite. Pourtant, l'invention

des frdres Lumidre est d la fois une camdra et un projecteur (et m6me une tireuse de copies).

Avec la possibilitd de voir des hlms sur grand 6cran, les fi€res Lumidre inventent le spectacle

de cin&na modeme. Cette invention, qui en am6liore d'autres, plus rudimentaires, apparait

imm6diatement comme un redoutable concurrent aux spectacles anim6s prdexistants.

Proiection : Le film se presente sous la forme d'une pellicule (nommde < copie >) sur

laquelle s'enchainent des images, leur ddfilement donnant I'impression d'un mouvement.

L6gerement diffdrent, le film video se pr6sente sous la forme d'rme bande magn6tique ou d'un

.{ffi

-
FigureS6 : un Kin6togra.phe,

source : www.victorian-
inema.net/machines
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support numerique qui comporte des images cod6es. Dans les deux cas les images sont

projetdes i la suite sur un 6cran.

Grand 6cran >r vs << netit 6cran : Dans les ann6es 1950, aux Etats-Unis, et dans les ann6es

1960, en Europe, I'audience du cin6ma est menac6e par un concurrent qui va se rev6ler

redoutable, la t6l6vision. En 5 ans, de 1947 ir 1952, le nombre de r6cepteurs de t6l6vision se

multiplie au centuple aux Etats-U.ristt0. Les cin6astes trouvent la parade i cette crise en

ddveloppant ce qui semble 6tre le principal atout du cindma : le < grand ecran > >, qui

s'oppose d l'6cran cathodique, petit et presque rond, arx images noir et blanc blafardes- Le

gigantisme des projections est une r6ponse raisonnable i l'attaque massive du ( petit 6cran )'

En 1952,1a premidre r6plique d I'avancee irr6sistible de la tdl6vision se nomme Cindram4

Le Cin6rama, lui, utilise un 6cran courbe de 146o qui remplace l'6cran plat du film normal,

dont chaque tiers est couvert par la projection de trois films se d6roulant gr6ce i trois

projecteurs synchronises. trs trois projections reconstituent une seule image, gigantesque, qui

donne I'illusion d'entourer le spectateur, et les appareils projettent suivant le rayon de

courburc de l'6cran.

Cin6mescope il est constitu6 de lentilles cylindriques, capables d'aplarir l'image, de la

r6duire en largeur, de la comprimer, au niveau de son foyer optique dont l'image virtuelle, qui

a subi cette anamorphose, est reprise par l'objectifprincipal et enregistr6e sur la pellicule de

type standard 35mm

Fin de la pellicule, d6but du cin6ma num6rique

le DLP cin6ma possdde la r6solution de 2048 pixels par ligne et de 1080 pixels par colonne

( le 2k) ou la resolution de 4096 pixels par ligne et de 2016 pixels par colonne ((1e 4k)
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III.4.1 D6finition d'une salle du cin6ma

Une salle de cin6ma ou un cin6ma (ou encore << un cin6 ) dans le langage courant)

est un lieu of est organis6 la projection de films de cindma. Un cin6ma peut d6signer

le regroupement au m6me endroit de plusieurs salles, qui projettent gdndralement

des films diffdrents d plusieurs horaires (multiplexe).

La taille d'me salle de cindma est trds variable et peut aller de

quelques dizaines de places d un millier.

ks types de salles peuvent aussi €tre varids :

- De 2 n 8 salles : complexe

- De I d 20 salles : multiplexe

- Plus de 20 salles : m6gaplexe

- Cindma de quartier

- Cinema d'Art et d'Essai

- Cin6 the6tre

- Cin6ma en plein air

- Cin6ma en drive-in

III.4.2 Les espaces d'une salle de cinema

Le hall d'entree : large place oir les visiteurs se r6unis dans la preparation pour entrer pour

observer le film , ne devrait pas avoir des sidges ou bien des tables afin de ne pas g6ner le

mouvement de visiteurs.

La salle otr le film se ddroule, elle represente des places assises ,un 6cran et un balcon, la

taille de la salle, se ddlere selon le nombre d'emplacements.

Le balcon vise d r€duire la distance entre I'dcran et le sidge plus loin

L'ecran Les tailles de l'6cran devraient convenir aux tailles du salle, elle doit avoir des trous

pour permettre la connexion audio des haut-parleurs situes derriire elle et qui sont presque au

milieu, doit tenir compt€ de la bonne visibilitd de l'6cran de n'importe quel point , rdduire les

intersections de la vision i travers I'emplacernent de l'6cran et l'inclinaison de la salle et la

repartition des sidges.

Figure 87 :Cine-
parc (ou drive-in), souroe :

FigurcEE : Cin6 mobile,

sourc€ :

FigureE) :Cin6ma en plein air,

source :
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III.43. Norme d'une salle de cin6ma

Le hall d'entr6e :

Nous devons donner une surface d'entr6e du 0.45m'? par personne, prenant en compte que 1/6

des visiteurs se rermi la.

La salle :

Figure90 : plan de distribution des siiges de la
I 
*rang6e par rapport a l'icran, source :Neufert 7"

- la demidre rans6e de sidses et de largeur

6gale d 1,3 de la largeur de I'ecran, et la
distance maximale entre l'6cran et la demiir€
rangde est dgale d deux fois la largeur de

I'ecran.

L'angle du milieu de la demiire rang6e

jusqu'au coin extdrieur de I'image ne doit pas

d6passer38".

Le plafond doit 6tre > 2,30 m au-dessus de la demidre rang6e de spectateurs

- la distance entre les chaises pas moins de 85 cm, et parfois jusqu'd 105 cm, lnclinaison des

rampes : 10%.

- La bauteur du plancher de I'orchestre peut atteindre 12 m

-Les rev6tements des murs doivent 6tre rdalises en matidres difficilement

inflammables ou 6toffes coll6es. Les plafonds ne peuvent recevoir aucun revdtement.
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Figure9l : plan positionne la demidre rang6e par

rapport a l'ecran. source : Neufert I 6dition.
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-la premidrc raneee de sidges. l'angle
horizontal du haut de I'image projetde d

I'ceil du spectaleur dans la premidre ligne ne

d6passe pas 33 , sa largeur 6gale i la largeur

de l'ecran.
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L'6cmn : Distance de l'6cran au mur au moins 120cm, elle est r6duisable jusqu'i 50cm pour

monter le systdme sonore.

k rebord du bas de I'ecran doit 6tre situe A l.2m min au dessus du sol

Salle de projection :lm est ndcessaire derridre I'appareil de projection et sur le cot6 de la

manipulation, Largeur et longueur Z 2 m, hauteur > 2,8 m

Le milieu de faisceau de projection ne doit pas s'ecarter de plus de 5" horz ou vert du

milieu de l'ecran.

[.es murs et les plafonds doivent 6tre r6fractaires et aucrme commrmication ne doit

exister avec la salle, en dehors des ouvertures n6cessaires d la projection et du trou

d'observation.

Le balcon : les entrdes et les tiroirs doit 6tre totalement clairs pour l0 lignes, la hauteur libre

sous le balcon 2.3m et la profondeur jusqu'd l0 rang6s

Escatiers de secours dans une cage spdciale, doit avoir > 65 cm et 6tre muni de mains

courantes.

Escaliers : > 2 dans les salles non au niveau du sol.

Largeur des escaliers entre les mains courantes, entre 1,25 et 2,50 m. Pour les

balcons de moins de 125 places >I m.

Figureg2 : coupe longitudinale d'une salle, source : Neufert 7" ddition.
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117.4.4. Analyse des exemples des salles de cin6ma

-International

<< Le Louxor >>

Fiche technique

Type Salle de cinema

Lieu Paris 10"

Architecte(s) Henri Zipcy
(1920) Philippe Pumain
(2008)

Inauguration :6 octobre 1921

17 avril 2013 (reouvernue)

Fermeture : 1987

I\b. de salles :1 (1921) ;
3 Q0t1)

Iddalement situ6 d l'angle des deux axes urbains majeurs Magenta-Barbds et

Rochechouart-La Chapelle, visible aussi bien depuis les rues que depuis le m6tro aerien,

le l,ouxor est appeld djouer d nouveau un r6le de premier plan dans un quartier en pleine

requalification. Construit en 1921, il a 6td l'une des premidres salles de cin6ma parisiermes.

Transform6 en boite de nuit d la fin des anndes 80 puis fermd ddfinitivement, il doit accueillir,

dans sa nouvelle configuration, 3 salles de cin6ma d'art et d'essai d'unejauge de 300, 150 et

80 places.

Les fagades, inscrites A I'ISMH, seront restaurees dans leur 6tat d'origine. La realisafion

des 3 salles impose, pour des raisons d'isolement acoustique, la mise en place d'un principe

de "boite dans la boite" sur ressort, ainsi que des renforcements structurels et reprises de

fondations par pieux.
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Figure 94 : plan de masse de < Louxor >r, source : .oumain
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Capacit6 : I 195 places (1921); 342,140 et 74 places (2013)

Cat6gorie Miniplexe

R6se&u Lutdtia Pathd

Format de projection Cindmascope

Format de son Dolby
Plan de masse

Anciens noms Lorxor-Palais du Cin6ma (1921-1983), La D6robade (1984-1987)
Megatown (1987-1990)

Situation



Stvle de facade

Styte n6o-6ryptien: le style 6gyptisant presentait une originalitd forte, lhypothdse de

I'influence d'un film sur Cleop'itre, Or rien ne prouve oette assertion, d'autant que I'origine du

dicor 6gyptien est plut6t a chercher dans le domaine architectural.

Les plans

* Sous sol est compos6 de:

- 2 salles de cin6ma: - petite salle de 74 places

- CTA

- Sanitaire

- Des escalier

- Moyenne salle de 149 places.
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Figure95 : plan de sous sol, source :www.pumain.fr/cinema_ldouxor-978.htm
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Figure !16: plan de RDC de [,ouxor, source : www.pumah.fr/cinema_ldouxor-978.htrn

* RI)C est compos6 de:

-Hall d'accueil.

-une grande salle sur 3 niveau.

-Sanitaire.

-Des escaliers

La forme

une forme irr6guliEre

Surface de 550m2
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FiguregT : Coupe Longitudinale , souroe : www.pumain.fr/cinema le louxor 978.htrn

Figure : La petite salle, source :

www-oumain.fr/cinema le louxor 978.hm
Figure : [,a grande salle, source :

www.pumain.fr/cinema-ldouxor_978.
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Avant restauration
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Figure9S: Fagade laterale, sourc€ :

www.pumain.fr/cinema le louxor 978.hfin
Figure 99: Fagade

lat6rale, source:

www.pumain.frl

Figunelffi: Fagade latdralg source:

www.pumain.fr/cinema_leJouxor_97 8.hm

Figurel0l : Fagade lat6rale,

source: www.pumain.fr/
cinema le lorrxor 978-htm

Figurel02 : Fagade laterale, source:

www.pumain.fr/cinema_le_louxor_978.htm
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Figurcl03 : Terrasse , source :

www.pumain.fr/cinema_le_louxo

Figure 104: Fagade laterale, source :

www.pumain.filcinema_le louxo

Figurel05 : Fagade principale, source :

www.pumain.fr /cinerna_le_louxor_
Figunel06 : Fa@e larcrale, source :

www.pumain.frlcinerna_le_louxo

Figurcl07 : vue sur la grande salle,

www.pumain.fr/cinema le lorxor 97
source : source :

www.pumain.fr/cinema le louxo
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<< Kronverk Cinema r>

Fiche technique :

L'architecte : Robert Majkut Design

Situetion : Warszawa, Poland

Date de construction : 2009

Figurel09 : plan de la salle Kronverk , source : www.e-architect.co.uk/cinema-

buildings j
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Figure llO: L'entree de la salle, source :

www.e-architect.co-uk/cinema-buildings

Figurelll : l,e hall d'enEee, souroe: www,e-
architect-co.uk/cinema-buildings

Figurell2 : couloire de la sallg source :

www.e-architect.co.uk/cinema-bui ldings
Figure 113: caf6t6ria de la salle, source :

www-e-arch itect.co.uUc inema-bui ldings

II

Figurcll4 : salle d'attente, source : www.e-

architect.co.ul/cinema-buildings

Figure I 15: caf6teria de la salle, source :

www.e-architect.co.uk/cinema-buildings
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Exemples National

La salle de cin6ma Aleeria

Situation

La salle de cin6ma ALGERIA est situ6 au ceur de la c6ldbre rue DIDOUCHE MOURAD

sur la co[lmune d'Alger centre.

La salle

C'est une cin6ma th66tre accessible d partir d'un hall d'accueil, elle occupe un volume 13m

de hauteur repartie sur 03 6tages.

La salle ( orchestre+ balcon) est de forme rectangulaire, comprennent un balcon accessible

par deux escaliers.

La cin6ma a 6t6 r6nov6e recemment

t CslaruLfrarlq{{r
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CanarmlA€C I Et

Frgure 116: cafet6ria de la sallq source : www-e-architect.co.uVcinema-buildings
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FigurellT : plan de RDC de la salle de cin6ma ALGERIA, source : la mairie d'Alger
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Figurell.S : plan de lo *age de la salle de cin6ma ALGERIA" source : la mairie d'Alger
centre
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trigure 119: plan de 2* 6tage de la salle de cin&na ALGERIA, source : la mairie d'Alger
centre
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Figurel20 : plan de 3"" 6tage de la salle de cin6ma ALGERIA, source : la mairie d'Alger Ia7 I
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Figure 121: Coupe A-A de la salle de cin6ma ALGERIA, source : la mairie

d'Alger centre
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Figure 122: Coupe B-B de la salle de cinerna ALGERIA, sotlrce : la mairie d'Alger

centre
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Figure L23:lascine de la salle, source:

L'auteur
Figurel24 : [,e balcon de la salle,

source: L'auteur

Figurel25 : La salle de projection,
sorrrce: L'atfeur

Figure126 : I-a salle, sourpe: L'auteur

Figurel27: tr projecteur, source: L'auteur Figurel28 : L' 6crur mobile, source
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CINEMAL KHAYAM

Accessible de plain pied d partir d'un hall d'accueil ouvert sur la rue Mustapha El-Ouali(Ex

Debussy), le cindma occupe un volume de treize mdtres de hauteur .

La salle proprement dite (orchestre + balcon ) est de forme ovoide .

Ses ddpendances (cabine de projection, sanitaires, loge, etc..) occupent l'espace r6siduel

resultant de l'am6nagernent de la salle, tandis que se superposent sur la fagade principale le

reste des locaux accessibles au public (Hall d'accueil, caf6teria et salon d'exposition).

La salle comprend un balcon en gradins, accessible en deux points, par la cafdteia au premier

6tage et par le salon d'exposition au second, d partir de I'escalier situ6 dans le hall d'accueil.

D'une capacite de 350 places, la salle dispose d'rure hauteur sous plancher haut de 13 mitres

environ, d'une largeur maximale de 14 mdtres et d'une profondeur de 14.4 mdtres jusqu'i la
scdne, et d'environ 18 mdtres jusqu'au mur de fond de celle-ci (le mur de fond n'etant pas

regulier).

En plus des deux entr6es d I'orchestre situ6es dans le hall d'accueil, et celles du balcon,la salle

dispose de trois sorties de secours reparties comme suite .

La surface totale du cin6ma est de 700 m2 r6partis comme suit :

.Orchestre :170m2. -Caf6t6ria: 60m2.

-Salon d'exposition : 50m2 . Hall d'entr6e : 50m2

-Bureaux + d6barras : 65m2 -Scdne : 28m2

. -Cabine de projection: 16m2 -Balcon : 171m2.

-Sanitaires : 50m2.

sol



Rue claude D6bussy
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tr'igurel29 : Plan RDC de la salle de cin6ma el khayam, source : la mairie d'Alger
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Figurel30 : Plan d'6tage de la salle de cin6ma el khayam, source : la mairie d'Alger
centre
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Figurel3l : Plan de 2* 6tage de la salle de cin6ma el khayam, source : la mairie

d'Alger centre
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Figurel32 : Coupe de la salle de cin6ma el khayam, source : la mairie d'Alger centre
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Figurel33 : la salle de cin6ma el khayam,

source : L'auteur
Figurel34 : L'&ran de la salle, source :

L'auteur

Figurel35 : la salle de cin6ma el khayam,

source : L'auteur
Figurel36 : Faux plafond de Ia salle,

source : L'auteur

Figurel3T : Hall d'ent6e, source :

L'auteur
Figurel3E : [r balcon de la salle, source :

L'auteur
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Figuref39 : les marches de balcon,

source : L'auteur

Figurel40 : vue depuis le balcorL source :

L'auteur

Figurel4l : L'escalier principal, source :

L'auteur
Fgurel42 : [,es sorties de balcon, source :

L'auteur
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III.5 Le site d'intervention

III.5.1 Situation du site:

-Notre site est situ6 dans la ville intra-muros de Sdtif du cotd Nord-Ouest, et plus

particulierement si nous prenons -Ain Fouara- comme point de repere Ie sils sst .lans le Nord.

-bom6 par Avenue du 8 mai 1945 au Sud, par Rue abbane ramdane a I'Est, et enfin par La
rue Frantz fanon a I'Ouest.

-S'6tend strr une surface de 6{X)m'.

Ain Fouara

k site

d'intervention
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Figurel43 : plans de situation, Source : L'auteur
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lll.5.2 I' espace imm6diat

Aspect spatial et architectural:

-Niveau des constmction entrc RDC et

R+7

Aspect fonctionnelle

-Rue trds anim6 et fr6quent6 par toute

categorie des gens, et un embouteillage

pendant les heures de pointes .

- un lieu de promenade d'achat
d'dchange et de rencontre considerer

comme un point repdre a l'6chelle de

la ville

-La circulation bidirectionnelle

Points de replre:

-La mosquee ELAtik

-La place de I'ind6pendance (Ain Fouara)

III.5.3 L'6tat de bAti:

D'aprds le plan d'6tat de construction, on coostate que le b6ti de ce terrain est en ruine, et

puisqu'il ddpose d'une situation importante, on doit donc le rcmplac6 par un nouveau projet

pour mettre ce terrain en valeur.
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Figurel44 : plans d'am6nagemenl Source : L'auteur
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[I.5.5 Les concepts:

Les Concepts Urbain:

-Alignement urbain : I'alignement de la fagade urbaine sur est recommand6.

-La continuit6 : la continuite des arcades sur l'avenue 08 MAI 45.

Les Concepts Architecturaux :

-La g6om6trie : la g6om6fiie est un concept architectural principal dans la conception d'un

projet, car c'est un instrument fondamental pour concr6tiser les id6es de n'importe quel projet.

Dans notre projet nous avons optd pour ( le rectangle> comme une forme -g6om6trique

principale.

Les Concepts Structuraux :

La structure est considdr6e comme le squelette du b6timent. On appelle structure la manidre

dont sont dispos6s les 6l6ments porteurs destin6s d transmettre les charges regues aux

fondations. Sa fonction primaire est d'assurer la stabilit6 et I'equilibre d'une construction.

-Le choix des mat6riaux :

Le systdme choisi :

les murs :

La structure adopG pour notre projet est un sysGme de mur porteur en brique Monomur 37.5

Les fondations :

- t es fondations d'un ouvrage sont les 6l6ments de la structure assurant la transmission des

efforts de c€tte structure sur le sol (principalement les efforts de pesanteur).

-Les fondations de notre 6quipement sont des fondation en pierre.

Planchers

Sont I'un des 6l6ments les plus importants de la superstructure. Il offre une surface plane sur

la quelle il est possible de circuler ou d'entreposer des mmchandises ou encore sous lesquels

il sera possible de s'abriter.
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-Nous avons opt6 pour deux types de planchers :

Plancher COBIAX :

L'idde de base du produit Cobiax est la suivante : diminuer au maximum le volume de bdton

tout en gardant les propri6t6s statiques de l'6l6ment en question-

Dans le cadre d'une dalle en b6ton, avec l'aide du pncduit Cobiax" on inserc ,{ans sa hauteur,

des cavitds, d I'aide de corps crerx (6galement appeld < ballon >) en plastique recycl6. Ceux-

ci sont positionnds d l'int6rieur des paniers de support servant d maintenir l'armature

sup€rieure sur le haut de la dalle et sont donc facilernent mis en place.

L'utilisation du sysGme Cobiax pr6sente plusieurs avantages :

. 25 - 42%o de r&wtion de poids propre

. dpaisseur de dalle dds 20 cm

. 6-20mdeportde

. libert6 de conception, parking convivial

. sdcurit6 sismique

. r6duction des dmissions CO2

Climatisation et chaufferie

Pour la climatisation et la chaufferie dans notre projet on applique le systdme de groupe
d'eau glace

- Se sont des gros appareils install6s dans un local technique, ou d l'exterieur. Ils alimentent
un rdseau de tubes d'eau glacde, qui dessert des ventilo-convecteurs, des cassettes
plafonnidres, des consoles eau / air r6versibles, etc.

Ces groupes peuvent chauffer et refioidir.

L'isolation acoustique :

L'isolation phonique ou acoustique consiste i minimiser [a propagation du son dans la maison. Ir
son traverse I'air sans difficultd (propagation a6rienne). ll traverse 6galement les objets solides

et la dalle nervur6e pleine en b€ton au niveau de sous sol et les gradins de balcon.

Pour isoler des bruits on utilise Brique mono-mur i isolation intdgree



Correction acoustique :

Afin d'obtenir le temps de rdverbdration requis pour notre la salle , la correction acoustique

se fera en plusieurs zones distinctes :

Le plafond sera traitd d l'aide d'un matdriau absorbant constitud d'un matelas de laine de

min6rale

-il sera mis au sol une moquette rase

En partie basse des murs ( de 0 d 1.5&n) il sera mis en place un mat6riau dur de type Gypboad

% qut possdde les propri6t6s d'une membrane i basse fi{equences.

En partie haute des murs (au- dessus d'1m50) il sera plac6 un rev6tement coll6 sur plaque de

plitre vissee sur ossature et matelas de laine mindrale 45mm de type Vibrasto 20 .

k comportement au feu des 6l6ments de construction ddpend de la composition et du type de

mat6riau utilise. Ces 6l6ments de construction doivent pouvoir entraver la propagation du feu

durant une pdriode qui varie selon leur application et l'affectation des locaux i prot6ger.

Figurel45 : faux plafond de la salle,
Source : htps://www.google.dz

Figurel47 : Vibrasto 20,
Source : https://www. google.dz

Figurel48 : faux plafond pour cafeteriat,
Source : htps//www.google.dz

Figurel49 : moqueffe rase,

souroo : htrps:// vvww.
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Pour prot6ger notre 6quipement on a utilis6 les diftrents d6tecteurs et extincteurs mobiles et

automatique ce dernier est dispos6 au niveau de faux plafond.

III.5.6 La gen0se de projet

ler 6tape : on a tram6 le terrain par un

module rectangulaire de 4*5 ce module est

pris de notre site c'est la base du pafio

d'elHara.

2eme 6tape : on a devise notre terrain en

deux rectangles

3eme 6tape : on a pris l'un deux rectangles

et le r6duit de Yz module de longueur pour

marquer le volume d'entn6e.

Le volume final : deux parall6l6pipedes
jumel6s , et un troisiime sur euq represente

le 3* 6tage
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