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RESUME:

Le monde d'architecture aujourd'hui a connu beaucoup de transformation surtout

dans les mat6riaux de construction. Avant d'intervenir sur les centres historiques

(traditionnelle), il faut d'abord connaitre leur processus de d6veloppement, la logique

d'implantation, et surtout les technique et les mat6riaux de construction traditionnelle

ce que nous appelons la culture constructive.

Pour r6aliser les objectif de culture constructive nous choisissons le centre ville de

S6tif, ce centre repr6sente les qualitds urbaines par excellence, il repr6sente un plan

en damier d base de deux axes principaux et perpendiculaires qui repr6sentent

I'ossature de la ville et d6terminent le trac6 des rues, les places, la forme des ilots et

des parcelles.

Avant I'elaboration notre projet de fin d'6tude nous avons 6tudi6 toutes les

techniques de construction traditionnelle qui 6taient appliqu6 d la ville de S6tif depuis

la p6riode romaine, pour les r6utiliser de maniere innovante.

Le principal objectif de ce travail est d'adapt6 les anciens mat6riaux de construction

avec les techniques de construction moderne dans l'ancien centre, pour r6aliser un

nouveau projet.

La recherche porte sur les d6finitions de culture constructive, et leurs objectifs,

l'6tude de la croissance de la ville, l'analyse synchronique et morphologique de l'aire

d'6tude, la typologie architecturale de la ville ainsi que l'6tude de mat6riaux et les

diff6rentes anciennes techniques de construction, et nous avons 6tudi6 des projets

contemporains. Ces derniers nous ont permis d'6laborer un projet contemporain par

des mat6riaux locaux, un projet homogdne avec le tissu ancien dans le centre

historique.

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

traditionnelle -innovation - projet contemporain.



The architectural world today has seen much transformation especially in building

materials. Before working on the historical centers (Traditional), we must know their

development process, the implementation logic, especially the technical and

traditional building materials what we call constructive culture.

To achieve the goal of building culture we choose the town of Setif, this center

represents the urban qualities by excellence, it is a grid plan based on two main axes

perpendicular and which represent the backbone of the city and determine the

course streets, squares, shape islets and plots.

Prior to the development of our project of end of study, we investigated all the

traditional building techniques that were applied to the city of Setif since the Roman

period, for reuse in new ways.

The main objective of this work is adapted old construction materials with modern

construction techniques in the old center, to realize a new project.

The research focuses on the definitions of constructive culture, and goals, the study

of the growth of the city, the synchronic and morphological analysis of the study area,

the architectural typology of the city and the study of materials and different ancient

building techniques, and we studied contemporary projects. These have enabled us

to develop a contemporary project with local materials, a homogeneous project s with

the old cloth in the historic center.

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

ABSTRACT:
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I.1 Introduction :

<Le patrimoine est souvent synonyme d'h6ritage - t6moignage de I'histoire et des traditions

d'une societi>. I

<Le patrimoine d'un peuple est la m6moire de sa culture vivante, pour qu'il existe il a besoin

de t6moigner de sa vie quotidienne, d'exprimer ses capacit6s cr6atives de conserver les traces

de son histoire, c'est l'h6ritage d'une nation. Ces traces se manifeste par des expressions

diverses:

- mat6riels ou immobilier (monuments, paysage, ville, village).

- immat6riel (langues, arts de spectacle, traditions, savoir faire,...) >2

Cefte annee universitaire a abouti sur un mernoire de fin d'6tude et d'un projet final, compris

dans un processus p6dagogique par rme analyse g6ndrale urbaine. Pour cela on a recouru d

diff6rentes approches sur la ville comme sujet et objet global. Ce qui nous a permis de

d6voiler une probldmatique g6n6rale, ou parlant de sous probldmes.

1.2 Pr6sentation du master architecture et culture constructive:

Master architecture et culture constructive (ACC) initi6 d la cour de l'annde 2006-2007 dans

l'option <Architecture et patrimoine> s'inscrit dans le cadre de la loi algdrienne de protection

du patrimoine (loi 98-04 du I 5 juin 1998) et en conformitd avec les rdglements et traitds

internationaux charg6s de la sauvegarde des patrimoines culturels matdriels.

Ce master sous la responsabilitd pddagogique de Mme A.A Foufa a pour mission de

sensibiliser les dtudiants au rudiment du patrimoine a travers la connaissance des mat6riaux et

les techniques constructives traditionnelles et pour mettre en 6vidence les ddtails de la

construction et de I'architecture et r6utilis6 dans un art novateur et cr6atif. Les thdmes

apprises dans le projet est limit6 d entre : la magonnerie et la charpente, la structure et

I'ossature, la construction et les 6l6ments architectoniques.

1 Danidle PlNl, concepts, critdres et lnstruments de la sauvegarde, in acte colloque,
patrimoine et d6veloppement durable dans les villes historiques du Maghreb contemporain,

bureau de IUNESCO A tebat, marc 2003, p30.

2 Mme BOUSSERAK M. Les mesures de protection, cout du 18-12-2014

1



I.3 Probl6matique g6n6rale :

< Le patrimoine est l'h6ritage du pass6, dont nous profitons aujourd'hui, et que nous

transmettons aux gdndrations d venin>3.

L'Algdrie possede une richesse de patrimoine biti, qui prdsente des sp6cificites regionales,

Actuellement, elle rencontre de nombreux probldmes comme la ddgradation et la destruction

de son patrimoine urbafi qui est entrain de partir en peril, la perte de son identite et de sa

structure originelle.

Cette ddgradation de l'6tat d'arts dans le domaine constructifd cause d'une perte de

connaissance sur les techniques constructives traditionnelles et aussi par une inadaptation des

nouvelles interventions avec la structure premidre des bitis ancien.

Cela a 6te la mise en place de cet atelier est d'arnener les etudiants et les sensibiliser i
I'importance de pr6server leur patrimoine riche et leur instruire sur 1es types de construction

traditionnels qui sont disponibles par I'ALGERIE et les moyens les plus importants pour les

garder.

I.4 Probl6matique de l'atelier culture constructive :

L'Alg6rie possdde un riche patrimoine bAti, qui pr6sente des specificitds regionales.

Actuellement, elle rencontre de nombreux probldmes comme la d6gradation de son

patrimoine, la perte de son identit€ et de sa structue originelle < L'6tat de conservation de ce

patrimoine est variable du moyen 6tat e l'6tat d6grad6 en majorit6- >. Cet 6tat dont souffient

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

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

traditiorurelles. Ce qui engendre par con@uent l'introduction inappropriee de mat6riaux et

technique constructives modemes dans le bdti ancien. Sa v6tustd a augmentd car il y'a une

inadaptation entre les nouvelles interventions et le structure initiale. C'est donc pour

rapprocher les dtudiants de leur pa.trimoine, de les familiariser avec la varidte de modiles

constructifs que cet atelier est initi6.

2

3(uNESco, 1972)



1.5 Objectif de master architecture et culture constructive (ACC):

Son principal objectif, au-deld d'une meilleure connaissance des mat6riaux, est de permettre

aux 6tudiants d'acqudrir des savoirs ouverts aux innovations, par la mise en place d'un

enseignement fond6 sur l'expdrimentation constructive.

D'apprendre d l'6tudiant les processus, techniques, mat6riaux pour concevoir et construire de

manidre 6co responsable.

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

Concevoir des ambiances qui associent infrastructures, paysage, architecture,dvdnements,

soci6t6, usages, cultures et ressources locales.

Elle permet d'inciter les 6tudiants i penser de fagon prospective et cr6ative, de nouvelles

formes, et i proposer des projets d'utilisation des materiaux locaux avec des nouveatx

techniques des constructives.

L6 Probl6matique sp6cifique de la ville de S6tif:

Sdtif est une ville du nord-est de l'Alg6rie, se situant e 300 km de la capitale Alger, La ville

est de fondations franqais. Malgrd La ville de S6tif a v6cu plusieurs civilisations -Numide -

Romaine -Byzantine -Musulrnane et Franqaise, mais les traces qui reste a ce temps c'est la

trace de la ville frangaise (l'existant corlme pefinanence est insuffisant par rapport d sa

richesse historique).

Beaucoup des facteurs naturels et humains ont le rdle principal dans la ddtdrioration de

patrimoine de la ville. On note parmi les facteurs naturels le voilent 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 Ladestruction de la ville par les vandales,

o D6truire une partie de rempart byantine d l'arrive de Banu Hillel

o La construction de rempart frangaise sur la ville musulmane.

La planification de la ville n'a pas pris on consid6ration les sites archdologiques dans la

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

tramway.

Les facteurs humains rdcents :

3
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ll.1 Prdsentation de cas d'6tude (la ville de Sdtif) :

[.1.1 situation g6ographique :

La wilaya de Sdtif est la capitale des hauts plateaux, situde i
300 km d l'Est delacapitale Alger et d 100 km des c6tes

maritimes, elle occupe une position centrale, entouree de 06

wilayas, Limitee au nord par la wilaya de Bejaia et Jijel,

I'Est par lawilayade Mila, au Sud parla wilaya de Batna et

M'sila et l'Ouest par la wilaya de Bordj Bou Arreridj, elle

constitue un carrefour.

Grace l'important reseau de communication notamment les

routes nationales, S6tifest devenue un passage oblig6

des flux venant du sud vers les ports de Jijel et de

Bejaia et des mouvements d'Est vers l'ouest

(Constantine et Annaba vers Alger).

G6ographiquement elle est situee entre 36.50 et 350

de l'attitude nord, et entre 50 de longitude ouest et 60

de longitude. Elle s'6tend sur une superficie de

6.549,& km? s66posee de 60 communes r6parties en

20 daira.

-La ville de S6tif se situe dans la partie centrale de la

wilaya de S6tif,limitee au :

*Nord par [a cornmuoe de d'El Ouricia

*Sud par la commune de Guedjel,

* L'Est par la commune d'Oueld saber

r L'Ouest par la cornmune de Mezloug et Ain

arnat- Reliee par :

*La RN 5 Alger-Constantine

*La RN 75 Bougaa-Batna

Fig.O1 : ique

Source : http :/Arunr.S6tif.com

FIG 02: limites de la wilaya de S6tif

www.dcwsetif.dz

Fig.03 : La carte de S6tif

Source: op.cit.
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II.1.2 apergu historique :

ll.l.2.l P6riode pr6historique :

Ainsi, les premieres traces d'occupation humaine

dans la region de S6tif remontent i la prehistoire.

Des fouilles effectudes en 1928 et 1931 (palumassiera"

plante, C.Aranbourg)

ont rev6l6 des stations datees du paleolithique inf6rieure

(Ain Lahneche) et de l'6pipaldolithique (Mazloug et

Ain Bouchrit) et la ddcouverte de gisements d'industries

et de silex ainsi que les ossements et ruminants et

d'autres animaux.

L'dre de la Numidie S6tif a 6te Numide avant

de subir Ia domination romaine.

k nom de S6tif n'est pas tir6 du latin mais

c'est un mot berEre < zdif >qui signifie

< la terres noires > allusion faite i la fertilite de ses terrcs.

Occupant une position stratdgique (porte d'entrde Ouest des

hauts plateaux constantinois) et un point d'eau important

grdce d ses nappes phr6atiques, situde au pied des

montagnes au seuil d'une plaine immense.

Sdtif avec tous s€s avantages 6tait un point de passage

strat6gique entre la partie orientale et la partie occidentale de

l'Algdrie.

Fig.04 : vue sur le site dAin Lahneche.

Source : :/lwww.S6tif.com

Fig.05 : vue sur le site de Mazloug

Source : op.cit-

Fig.06

Sdtif faisait partie du royaume des Messasyliens et en I'an -225.

Elle 6tait la capitale d'un royaume berbdre, titre qu'elle perdit lorsque Juba lui pr6f6ra

Cherchell. C'est pres de S6tif que Jugurtha livra une grande bataille i Marius.

image des guerres des berbdres

Source : op.cit.
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11.1.2.2 P6riode romaine :

Enl'an 42 av. J, lors de l'annexion d l'empire romairL la region faisait partie de Mauritanie

c6sarienne.

C'est l'empereur NERVA qui, l'an 94 aprds J.C, ddcide de s'etablir sur le site de SETIFIS une

colonie de vdtirans. Son nom complet 6tait : ( COLONIA NERVIANA, AUGUSTE

MARTIALIS, VETERA NARUM SITIFENSIUM ). ET sous I'empereur CARACALLA

( REPEBLICUCA SETIFIFSIUM NERVIAROUM ANTONINIANORUM ).

105 apres - JC (ler incursion de S6tio Sitifis perd le titre de capitale l'ors que Juba lui preftre

Cherchell la ville fut admise de la dignit6 de cit6 Romaine.

Cette periode de l'6ge d'or de Sitifis surtout avec I'essor du christianisme ; c'6tait un foyer

qui posside plusieurs 6glises et un monastere.

Cette p{riode est caract6ris6e par la construction de certains monuments civils et religieux,

tels que la ndcropole orientale, le cartier du temple, le quartier de la basilique, les remparts,

les thermes et le cirque.

L'at297 se cr6a entre la Numidie et la Mauritanie C€sarienne, aux ddpens de cette demidre,

la province de Mauritania SITIFENSIS qui s'allonge entre le Hodna la mer sur une longueur

maximale de centaine de kilomitres.

En I'an 419, Sitifis subit un trds violent tremblement de terre qui la d6truisit au 5/6.

En 429 les Vandales occupent la rdgion Setifien. Cette occupation continuera Jusqu'ir 539.

Les sites antiques sont : Djemila" Mons, Ain sultane.

7



Djemila :

La colonie de Cuicul est une ville rornaine au ccur d'un

massif montagneuse, entre Sdtif et Constantine, elle est

situCe A 45 Km au nord-est de S6tif. Elle se compose d'une

ville paienne et d'une autre chr6tienne, la ville de Djemila

(Cuicul) s'6tend sur rme superficie approimative de 42

hectares, en suscitant des intenogations quant i sa tragique

disparition mais aussi des curiositds de par

son baptistdre, ses deux basiliques, son arc de Caracalla et

ses luxueuses demeures de BACCHUS CRESCONUS,

amphitrite et Europe.

l,e grand mausol€e de SCIPION l'africain situd dans la ville

de S6tif. Sa partie supdrieure, conservde, cl6turee, restaurde,

raconte I'ensevelissement douloureux d'une autre partie

infirieure essentiellement composde d'rme chambre

fimeraire

l-e sib de fons :

< Mons lieu appel6e (Henchir-El-Ksar), la plus

ancienne inscription latine dat6e trouv6e dans le site

est la l'an 157 aprds J4 on ignore i quelle 6poque,

Mons devient une municipalit6 romaine.

Le site de Mons est situe sur l'ancien itin6raire

entre S6tif et Djemila, apres de B6ni Fouda, il

occupe une grande superficie.

Les restes arch6ologiques dans ce site se limitent

au trac€ de la forteresse Byzantine, ruines visibb a

partir d'un temple. Les archeologues se doutent

l'existence d'une ville entree @mme celle de

Djemila(Cuicul) >4,

Fig.07 : vue sur le site archeologique
Djemila.

Source : htp :/ ,tww.Setif.com

Fig.09 : vue sur les vestiges de Mons.

Source : op.cit.

I

4
http ://www. S6tif . com.
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Fig.08 : vue sur le site arch6ologhue de Mons.

Source : http :/A,vww.S6tif.com
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Fig.10: Plan de Srltif {poque Romaine.

Source : Esquisse du commandant Delamare.
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II.1.2.3 P6riode byzantine :

En l'an 540, le g6n6ral << Salomon )occupa ta ville, il la restaura fait d'elle la capitale de la

province (Mauritanie premidre). Il 6dite aussi I'enceinte de la forteresse Byzantine, dont les

murs Ouest et Sud sont encore visibles prds du parc d'attraction.

Il construit sur les ruines Romaines, les axes structurants l'ancienne ville de Setif (le Cardo,

D6cumanus) ont bien orient6 le fort byzantin qui reprdsente la demidre d6fense serieuse de la

ville.
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Fig.11 : Plan de S6tif -€poque Blzantine.

Source : Esquisse du commandant Delamare.
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II.1.2.4 P6riode m6di6vale :

En l'an27 de l'H6gire (647 aprds J.C) eut lieu la premidre exp6dition musulmane en Afrique.

En 40 ans, de 660 d 700, la pendtration Arabe s'est reali#e grdce d des armdes organis6es et

au message qu'elles portaient d des populations qui n'avaient jusqu'alors connu que

I'oppression. Le choix propo# dtait trds simple, l'6galite des hommes devant la loi et

I'adoption d'une loi nouvelle qui permettrait aux populations pour la premidre fois dans leur

tumultueuse histoire de s'amalgamer librement aux nouveaux venus.

L'accession des Berbires d la foi musulmane eut pour resultat de leur donner la cohdsion qui

leur manquait.

Lors du triomphe de la doctrine Chiite, des missionnaires partis de I'orient travaillent d gagner

des proselytes (nouveaux convertis) d la cause d'Obeide Allah qui aspirait d l'imamat, c'est d

dire d lh6ritage de I'autoritd temporelle et spirituelle de Mohamed dont il se pr6tendait de

descendant. Un de ces missionnaires Abou Abdellah qui avait trouv6 des adeptes chez des

berbdres Kotama de la petile Kabylie mit le sidge devant S6tif. La place finit par capituler et

fut ruin6e de fond en comble, la muraille qui I'entourait fut d6truite en l'an 904. De grands

6tats b€rbCres se constitudrent et m€me en 972, El Moezz issu de la tribu des Kotama de la

r6gion de Bdni Aziz situee d quelques kilomdtres de S6tit demier Emir fatimide de Kairouan

fut appel6 au tr6ne d'Egypte et quitta I'Afrique du nord.

L'arriv6e des Hillal, lanc6e vers 1050 de la haute Egypte contre les princes berbdres

Hammadites qui s'dtaient d6clar6s inddpendants, triomphe d'abord de toutes les r6sistances et

s'dtablit en dominatrice dans les plaines. Seule la grande bataille qu'd liwer les Almohades

contre les Hillaliens tdmoigne de I'importance de SATIF dans le nouveau pouvoir du royaume

qui turifie le pouvoir musulman au Maghreb.

Abou Abdallah, un chef de guerre fatimide appuy6 sur les BerbBres Kutama assidge S6tif et la

capitule. La muraille qui l'entourait est d6truite en 904.

S6tif cotrtinuait de relier les grandes villes musulmanes de Fds d Tunis et d l'Orient. Mais

I'intensit6 des changements politiques et &onomiques d l'6poque des dynasties arabo-ber&res

cause sa d6cadence. Ddcrite comme petite ville d la fin du XVe sidcle, Sdtif 6tait alors

rattach6e au royaurne Hafside de Bougie.

+Pr6sence turque 1515 - 1830

A l'dpoque Turque Sdtif 6tait domin6e par les grandes familles locales dont les Ameurs 6taient

la grande fraction et gouvern6s par les chefs Turcs envoy6s par les Beys de Constantine. Cette

organisation laisse Sitif loin des pouvoirs politiques et la marginalise, il faudra attendre la

11



colonisation frangaise pour assister d une reconstruction et renaissance de la ville, disparue

depuis.s

*Cette p6riode est caract6ris6e par :

La construction des remparts par les Fatimides entre IXd* et le XIIe'". Et l'extension de la

ville etait faite au nord-est de la citadelle Byzantine.

D'aprds la description d'Ibn Khaldoun, en Xh" sidcle la ville repr6sentait une forme circulaire

composee de villages relie entre eux.

Au XII'* sidcle la ville 6tait d6truite, il ne reste que quelque trace de maisons (environ 100

maisons).6

La disparation de la ville islamique et I'inexistence des traces revient aux guerres.

Au XVIh" sidcle la ville devenue une Halte pour les gtoupes militaires ottomane marchant

sur Constantine.

l.a ville sombra dans I'oublie jusqu'd l'6poque coloniale 1839.

5 www.S6tif-info.com.

6 El Satakhari et El Hasan El Wazen. X-XVIo sidcle.



Fig.12 : Plan de S6tif -6poque m6di6vale.

Source : Esquisse du commandant Delamare.
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11.1.2.5 P6riode coloniale :

k choix du lieu pour fonder le camp de S6tif comprend un arbre et une source.

Dds 1839, cinq compagrries d'infanterie s'installent dans la citadelle et s'appuyant sur des

postes intermddiaires situ6s entre Sdtifet

Constantine,

Fig.'t3 : SETIF i la vielle de l'occupation frangaise 1839. Fig. t4 : plan de enl

Source : Esquisse du commandant Elelamare

A partir de 1840 les travaux 6taient lances pour

faire sortir Sdtif de ses ruines.

En 1841, la decision de la cr6ation d'un village en

dehors du camp militaire. L'emplacement choisi

pour cet dtablissement civil est celui de I'ancienne

ville romaine (A c6t6 de source). En 18421'arm6e

ddifie les bitiments n6cessaires d la gamison : les

ca;ernes, un h6pital, le logement du commandant

zuperieur, m magasin d poudrc. Et apparition de

l" axe qui bute sur la caseme.

-L'apparition d'utr petit village (A) c6td sud de la Fig.15

citadelle.

Source : op.cit.

Pan de S6tif en 1840 (plan de Delamaire)

Source : op.cit.
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k 15 decembre 1838 les franqais entre a S6tif, il y'avait peu de choses de la colonie

byzantine de Sitifis (citadelle rectangulaire byzantine). On trouva aussi une fontaine

abondante ombrag6e par un beau tremble...,
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*Plan de S6tif en 1843 : un premier plan d'aligrrement, dessin6 par le chef du g6nie de la place

propose un agrandissement de l'enceinte qui int6gra un premier quartier civil. Ce plan

presente les caract6ristiques d'un village.

Des maisons jumel6es non mitoyennes, ces maisons accol6es avec des commerces et des

equipements publics dont l'ecole et la mairie.

Fig.16: Plan de S6tif en 1&43.

Source : Reconstitution dessin Malverti

+Plan de S€tifen 1844: on distingue qu'il y a une apparition

des voies secondaires paralldles a I'axe est-oues! Du a la

modification et le changement de tracd pour rcpondre au

besoin de l'ausmentation de la population. Faite par le g6nie

militaire.

) La rue du l9erne l6ger paralldle d la rue Sill6gue mais qui

elle, met en relation la place nationale A l'6glise provisoire.

) t a rue de Constantine ouest/est bomee par les portes d'

Alger et de Constantine.

) La rue Silldgue nord/sud bomde par les portes de Biskra

et la porte d'accds au quartier militaire.
Fig"'17: Plan de Setif en 1844.

Source : op.cit.
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*Plan de S6tif en I 845, le Ministre de la guerre

prescrit ddji d'6tudier un plan d'extension pour la

ville sur la base du premier plan d'alignement. Cet

agrandissement est prevu pour l'augmentation de la

population europeenne exploitante ressources

agricoles et commerciales de la contr6e

A Sdtif, l'ddification du mur intdrieur en 1845 ne

vient que confirmer la separation entre les deux

villes d6jd marqu6e par le tracd g6ndral des rues et

des places sur le plan d'ensemble. La disparition

totale des baraques

et remplacees par des maisons en magonnerie.
Fig.18: Plan de S6tif en 1&45.

*Plan de S6tif en 1847 : source : Re@nstitution dessin Malverti.

Dans cette annde le plan de centre-ville devait r6pondre aux exigences d'une population

europdenne expatri6e, soucieuse de maintenir ses pratiques culturelles dans rm environnement

arabo-islamique. Donc il y'a deux lieux de culte, la

mosqu6e et le temple

*Trac6s orthogonaux,

*hidrarchisation des rues par leurs largeurs.

*Prioritd du tracd qui s'appuie sur le dessin des ilots.

*Limitation de I'aire d'installation par les remparts.

Fig.19 : Plan de S6tif en 1847

Source : op.cit.

S6tif est arrCt6 d6frnitivement par le Ministre de la Guerre.

Plan de Sdtif en 1859 : A partir de 1859. La tension urbaine de la ville s'est manifestde par le

glissement du centre vers l'est. Obligeant Ie rempli des 6quipernents repulsifs.
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U4diticatbn du mua La porle enlre les deux
$l.tticr3

La ville civile s'entoura d'une enceinte fortifi6e avec

ses portes. Sur le plan de 1847, nous observons une

similitude entre les tracds d6finissant le quartier

Militaire et la ville Civile d savoir:

Le plan de Sdtif en 1849: k plan d'alignement de

I
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- Ce glissement arrangeait les colons frangais d'avoir

une place celibre en plein centre ville reserv6e pour

I'implantation de leur 6glise.

Quartier militaire

1- la place d' Arme 12- la place Kabyle

3- la place Pemrche /4- place el Achour

A- porte de Bougie /B- porte de Djemila

C- porte de Napol6on /D-porte d'El Alachour Fig.20 : Plan de S6tif en 1859.

Quartier civil , "ource 
: Reconstitution dessin Malverti

1- place National e l2-place de Tarajan /3-place de I'Eglise / 4-place Barrale

/5-place de Moech6 l6-place de Marchd /a- porte de Constantine /b- porte d'Alger /c- porte

de Biskra /d- porte d'Aumale.

Habitation de l'intra-muros : La hiErarchie de la societ6 se tmduit .lans I'architecturc des

maisons qui constitue une partie de l'image urbaine dans l'intra-muros.

La maison coloniale: Habitation unifamiliale d deux niveaux: rdez de chaussee + 6tage,

premidre organisation de la maison de la ville

) I'immeuble de rapport ) La Harat

Fig.21 : lmmeuble de rapport

Source : l'auteur.

Fig.22:haral

Source : op.cit.
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En 1 872 la ville de S6tif prend forme, se

structure, se densifie et s'6quipe d I'intdrieur

d'une muraille.

*La d6molition de la porte d'Alger d l'Ouest

a entrain6 I'integration du faubourg des

jardins et La ddmolition de la porte de

Constantine d lEst engendrait l'6dification du

faubourg de la gare.

Plan de Sdtif en l9l8: lrs prcmiers

faubourgs se sont densifier et on a vu naitre

le faubourg supdrieur de la gare.

Plan de Sdtif en 1933: D6molis des remparts,

et construit des cite des combattants

caracterise par un habiar pavillonnaire

clairsem6 et une deuxidme cit6 militaire.

11.1.2.6 P6riode actuelle 1962 de nos

jours :

Plan de Sdtifen 1962 :

La ville intra-muros connait des mutations

urbaines importantes, li6es i la croissance

dconomique et d6mographique.

Fig.23 : Plan de S6tif en 1892.

Source :s6tif.info

n en

Fig.25: Plan de SAif en 1962.

Source : op.cit.
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Plan de S6tif en 1892 : pdriode marquee 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.

Source : op.cit.

,ft,
1

rl.



*Plan de Sdtif en l97l: ll y'a eu des

interventions rdduites sur le tissu urbain existant

et quelques operations de rcstructuration par

l'implantation de grands 6quipements, on assiste

i la dersification des cites: Yahiaoui, Les 05

Fusill6s, ciG Bounechada apparition plus

densifiee de la citd Andr6 Oli, I'achdvement des

grands ensembles..,

La citadelle byzantine fut class6e en 1979 et

I'IINESCO a propos6 l'aminagernent d'un parc

archeologique. La zone arch6ologique qui

comprend le quartier des basiliques, le rempart,
rg 26:. enl

Source :op.cit

le cirque et le quartier de temple furent classe en 1982. En 1982

la ville de Djemila a 616 classde au patrimoine universel par I'I.NESCO.

Quartier militaire : 1986 Ce site devient un parc d'athaction. L,e parc vert est le symbole

d'une reconquCte des espaces abandonn6s par les militaires, est haduite par une ddmarche

paysagdre favorisant un nouvel usage de I'espace :

-1970:tr Musee National d'Archeologie /-1970:La Maison de la culture

-1970: L'actuelle salle d'exposition I -1979: L'h6tel touristique El- Hidhab

-1980: La maison de I'artisarnt /-2010: Le projet de la SPIE, la tour El-Ali

tPlan de S6tifen1992 : L'urbanisarion se

poursrit du c6te Est et Nord -Est en

implantant des progftlmmes sociaux, la

gdn6ralisation des lots individuels, la

renovation de la citd precaire de Bizard,la

realisation des grands equipements.

L'adoption d'une nouvelle, politique de

lhabitat: celle de la promotion immobilidre,

lhpparition des nouveaux secteurs : Cit6 ain

tebinet, citd des I dres novembre 5a (dallas)

?
.v SETIF 19 71
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Fig.27 '. Plan de S6tif en 1992.

Source : op.cit.
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Conclusion: Source : www.google-earth.com.

Le d6veloppement de la ville de Sdtif autour de son noyau initial qui est son actuel centre,

remplit gr6ce au nombre de services dont il dispose, une multitude de fonctions. Aux abords

immediats de ce centre, se trouvent les terrains initialsmenl militaires qui par la suite et aprds

I'independance vers les ann6es 70 se sont revdl6s comme des r6serves pour I'urbanisation

particulidrement d I'implantation des 6quipements administratifs, Le ddveloppement

radioconcentrique a 6te suivant des counonnes.

l&re couronne: C'est la ville coloniale Composde des quartiers rdsidentiels d trame urbaine

r6gulidre ; Cit6 Maiza Faubourg de la gare ; Cit6 Tlidjene; Cit6 le Caire ; Cit6 des

combattants.

2&me couronne : reprdsent6e par les quartiers spontands i trame urbaine irr6guliire : Cite

Yahiaoui, Citd Bizard.

3ime couronne: form6e des grands ensembles, les ZHUN, la Zone industrielle. Ce perimdhe

urbain est entourd de terres agricoles d l'Est au Sud et d l'Ouest. - au Nord et Nord-ouest des

terres incultes avec un relief accident6, Un Oued traverse la commune dans la partie Ouest du

nord au sud. - i noter dgalement I'existence d'un reboisement au Nord-ouest de la ville et qui

constitue un poumon pour toute l'agglomdration.
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II.1.3 La zone d'6tude :

Le centre-ville de S6tif est situd dans la partie

sud-ouest de la ville, et limit6 Par :

-Citd 8 Mai 1945 au Nord.

-Cit6 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' Source : wrvw'googl*arth'com'

Et S6tif comme d'autre ville algdrienne coloniale est connue par une histoire mouvementde'

rm centre ancien lourdement charg6 de

sigrifi cation et d' activit6-

La ville intra-muros entour6e par ses quatre

portes :

-Bab Biskra (2d)

-Bab bougie (NoO.

-Bab Constantine

-Bab Alger.

Le centre-ville est composd par deux zones principales:

Le parc d'attractions au Nord et

les 6difices coloniaux au Sud et

les dquipements"

rg. sur

Fig.30 : Vue satellite sur le centre'ville de Setif (intra-

muros).

Source : op.cit.
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II.1 .4 Les permanences architecturales :

Selon I'analyse historique qu'on a faite sur la ville de S6tif, nous avons sortir les perrnanences

architecturales existants dans le site.

La citadelle byzantine:

k quartier de la citadelle, qui rcmonte d l'6poque

romaine se trouve au c€ntre de la ville de S6tif, il

comprend :

Les thermes qui datent du IX 6me sidcle.

Des vestiges islamiques remotrtant au moyen age,

I'enceinte byzantine et l'enceinte frangaise (cour,

porte) 1848.

La citadelle de S6tif, est un ensernble de ruines

byzantine-musulmane qui s'6tend sur une

zuperficie de 18 hectares.

Son importance historique est grande car on y

trouve les premiers vestiges musulrnans connus

sur un site par ailleurs cdlibre pour son histoire

romaine. En effet, bien que la ville m6di6vale de

S6tif ait 6te mentionnde

par les historiens et g6ographes arabes,

aucun vestige n'avait jusqu'alors 6t6 retrouv6.

L'entique chiteeu d'eau Barral :

Qui s'use dans l'alimentation en eau potable de la

ville de S6tif.

l,e chhteau est consruit dans l'6poque romaine. ce

monument qui 6tait enfoui sous trois mdtres de

terre a la forrne d'rm grand rectangle dont trois cote

fomr6s par rme conduite

: vue sur

Source : l'auteur.

Source : op.cit.

ma9onn6e, voutde et dallde ,de deux mdtres de largeur . Source : op.cit.

23

rt.

- "':':-i

E&

I

.-rr.r *rX

I #t -. '+SJ

I

n
-:

H



Fontaine monumentale (Ain Fouara) :

Qui parle de S6tif doit imperativement parler

de Ain El Fouara, fontaine autour du

jaillissement d'rme source, chaude en hiver et

froide en 6t6, b6tie "par le G6nie militaire".

D'ecidd lors du conseil municipal presidait par

Bastide, le 4 Juin 1894 (Setif est connu pour

sa fameuse fontaine d'Ain Fouara of tous les

Setifien viennent boire de son eau fraiche.

C'est presque un lieu de pdlerinage).

ta fontaine d'Ain El Fouara est un

monument embldmatique de la ville de S6tif.

Cette fontaine est realisee en 1898 par

La mosquee el Attik :

Construite en 1843, la mosquee a 6t6 bitie par les Frangais

avant tout autre lieu de culte. Elle donne sur la place

nationale, I'architecture de la mosqu6e est simple mais

dl€gante.

1867 i l'angle des rues d'Isly et ST augustin.

Fig.34 : la fontaine monumentale (Ain fouara)

Source : I'auteur.

Fig.35 : la mosqu6e el Attik

Source : op-cit.

Fig.36 : la mosqu6e lbn badis.

Source : op.cit.
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L'6glise sainte Monique:

Aujourd'hui la mosqude ibn badis. L'6glise ST

Monique fut €difiee en
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Le th66tre municipal de S6tif :

k theirre de S€tif a et6 construit en I 896,

d'une capacitd de 33Oplaces par les frangais

son architecture est rds d6f€rente d celle de

l'6poque.

Je th6dtre du centre ville est un th66tre au

style Italien de la renaissance, parce que la

salle de spectacle comporte rme pente qui ne

se voit pas, mais elle se sent en marchant, et

I'accds de chaque 6tage est diff6rent de

l'autre.

La Benque d'Alg6rie :

Construite en 1855.

Collige colonial
(plus tard lyc6e K6rouan6) :

Construite en 1873.

Fig.39 : lyc6e K6rouan6

Source : op.cit.

Fig.37 : Le th66tre municipal de S6tif

Source : l'auteur.

Fig.38 : la banque d'Alg6rie.

Source : op.cit.
[,e temple :

Construit en 1844. l,e temple fut le seul lieu de culte

chretien (commun aux protestants et aux catholiques)

avant que soit construite l'6glise Ste Monique (la

mosqu6e Ibn Badis). Devenu en 1867 justice de paix.

Fig.40 : le temple.

Source : op.cit.
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II.l .5 Analyse de la structure de I'urbaine de centre-ville :

II.1.5.1 La strucfure de Permanence :

D6finition : La structure de pernanence, est l'ensernble des traces et trac6s historiques de la

forme urbaine, ce sont des 6l6ments physiques existants, qu'ils soient naturels ou artificiels :

(murs, parties de murs, cl6ture, composante d'un bitimen! 6l6ments du mobilier urbain'

topographie de la ville...etc.) qui doivent 6tre conserv6s potu la signification culturelle, qui

perdurent en tant que t6moignage de son passi et de sa mimoire collective. Elle est le rapport

de la morphologie urbaine avec la temporalitd de stratification qui en resulte.

-Les dldments singuliers du tissu (monuments et faits urbains).

-Les dl6ments physiques du site naturel, dont la survivance contribue i ddfinir et d garantir la

valeur de l'environnement.

Role : Les 6l6ments de permanence en tant 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 motivde, dans une certaine mesure, par l'6tat

anGc6dent.

11.1.5.2 Lt Structure de Conformation :

D6finition : La structure de conformation est l'ensemble des trac6s ordonnateurs qui sous-

tendent la forme urbaine. Avec la structure de conformation, c'est la matrice de I'armature

g6om6trique de la morphologie urbaine, qu'on essaie de saisir et qui traduit souvent les

valeurs dominantes politiques et institutionnelles de la ville, ainsi qu'une certaine conception

culturelle de l'espace et de sa repr6sentation. Les trac6s ordonnateurs permettent la

localisation du tiszu urbain et organisent la composition dont ils constituent, en quelque sorte,

la trame. Toute intervention locale est subordonnde aux propridt6s et aux lois de cette forme

globale, garantissant ainsi la continuitd du projet avec la morphologie urbaine existante. La

constmction de l'expression physique, se d6finie comme la recherche des structures

d'organisation g6om6trique et formelle de l'implantation urbaine.

Rdle : Outre son rapport au contexte socioculturel, la structure de conformation est aussi

gendree par la structure de permanence, dont les dlernents devierment les points principaux de

composition du plan de la ville.
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( C'est d partir de la structure de conformation que se mettent en place les espaces publico

collectifs >.7

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

Un trac6 orthogonal en damier, trEs r6gulier marqu6 par deux axes structurant (voies).cette

idee de regularite appliquee par des ingdnieurs de g6nie doit adopter d la contrainte locale.

Explication de la regutarit6: La r6gularit6 du trac6 est un mode d'organisation spatiale de la

ville, sur laquelle on agit en fonction de certaines donnees topographiques, climatiques,

economiques, techniques, fonctiormelles, sociales, et politiques. Pour la ville de s6tif la

r6gularit6 du tracd peut sejustifier ainsi:

*Sur le phn politique: k trac6 orthogoial d 6G choisi non seulement comme un instrument

g6om6trique planificateur, mais beaucoup plus pour ddmontrer de l'ordre, de la hidrarchie et

de I'autoritd coloniale sup€me face i des tribus domin6es.

*sur le plan 6conomique: ce trace regulier relive la d6termination des responsables du

gdnie de la place de minimiser au maximum les d6penses publiques, dans le but de subvenir

aux besoins d'espace de la population civile, et de peur de donner la possibilitd d bitir au

moindre cott, elle permet de repartir la surface avec rationalite et economiser le sol utilise'

*Sur le plan technique : Elle est une solution technique simple et rapide d mettre en cuwe et

permet d'accueillir avec facilit6 rm programme simple, et de mieux g6rer les travaux.

* Sur le plan militaire: Elle permet d I'arm6e de passer promptement et sans conf,rsion du

camp d la ligne de bataille.

*Sur le phn fonctionnel: Elle permet une circulation plus ais6e, des conditions dhygiine

meilleures, une vilte salubre confortable, a6rde et ordonnde, la ville comme id6e d'ensemble'

7 Albert Levy
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La r6gularit6 presente un systdme d'axes, d'une trame quadrill6e ddcoupant le sol en ilots et

parcelles, permettant ainsi, de positionner les 6quipements exceptionnels d des endroits

choisis, et de modifier leur emplacement en cas de besoin'

- Exception i la rCgle:

La regularit6 bien 6tablie s'of&e comme un fond pour des exceptions qui prendront une

importance assez dominante. Dans le cas de S6tif I'exception est due d:

Ja raison topographique et la fomte de I'enceinte.

-la crdation des portes et les places par l'dlargissement des rues.

II.1.5.3 La structure de I'Espace Publico Collectif :

D6finition : < La d6termination des espaces publico collectifs (rue, place, carrefour, jardin,

galdne...), leur fagon de s'articuler au tissu urbain avec les structures de conformation et de

permanence >.8 La structure de I'espace publico collectif, est I'ensemble des lieux de

pratiques publiques et collectives, propre d une ville est i son organisation sociopolitique, par

opposition aux autres espaces priv6s etlou individuels qui la constituent. Avec la structure de

I'espace publico collectif, se sont les espaces privil6gi6s de la communication sociale qui sont

d identifier, d travers plusieurs niveaux (r6gional, communal et local). La qualit6, La quantit6

et le degr6 de relation des espaces publiques collectifs avec les bitiments publiques etlou

priv6s et les monuments, d'une part et les 6l6ments physiques et g€ographiques du site d'autre

part, ainsi que son caractdre polyfonctionnel d6terminant la nature et la valeur de l'espace

publico collectif. < La structure de I'espace publico collectif, est identifi6e comme un

sysGme hi6rarchise de voies d'espace de relations significatives dans la ville, dans leurs

rapports avec les principaux 6difices publiques et avec les centres de seryice ''e

R6le : < Elle constitue le support des activit6s urbaines qu'on met en relation en favorisant

ainsi les echanges et la commrmication gdn6rales >.10

8 Albert Levy/ Vittorio Spigai
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La structure de I'espace publico cotlectif de la zone d'6tude :

Dans notre aire d'dtude, la presque existence des lieux publico collectifs (parc d'attraction, la

place de Ain fouara" jardin Barral, place de mosquee Ibn badis, la place de lyc6e K6rouan6,

place de Palestine)

D6linition : c'est l'ensemble des activit6s qui se d6roulent dans un lieu et qui le fondent en

specifiant sa nature paralldlement. Toutes ville est le r6sultat de plusieurs forces agissantes,

mais la prfdominance d'gne de ces forces, peut d6terminer une fonction urbaine principale

avec une figure urbaine correspondante. Le refus de toute forme de zoning monofonctionnelle

et de s6gr6gation sociale, ddmographique, . . . etc. La poly fonctionnalitd peut ctl'e par exemple

envimgee de deux maniCres :

-soit d'un point de lue synchronique : comme la mixit6 des activitds horizontalement ou

verticalement. ou soit d'un point de vue diachlonique : comme la possibilitd pour une m6me

structurc, d'assurer plusieurs fonctions dans le temps.

R6le : La co-prdsence des activit6s dans un lieu et la non sdgr6gation des groupes sociaux ;

sont indispensables pour la richesse de la vie sociale urbaine et son d6roulement. < Ce

caractdre polyfonctionnel qualifie la nature de I'espace publico collectif >.1 
I

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

La structure fonctionnelle au niveau de notre aire d'6tude est particulidre, en effe! le site est

un noyau historique reprdsentant une aire mixte qui est la superposition d'habitats individuel

et collectifet commefces aux RDC. Nous remarquons aussi la pr6sence des gfandes parcelles

occupdes par diverses activitds donnant sur l'avenue de 8 mai l845.et la rue du parc

d'attraction. Le site r6pond i la logique du zoning mono fonctionnel dispersd. notre pfojet

delra faire en sorte d'intdgrer l'ensemble par la rdalisation de la porte de la ville et des

6quipements urbains qui a une valeur culturelle et commerciale et des projet d'habitation et

les aires de stationnement et I'r6am6nagement des espaces publics existantes.

" Albert Levy
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il.1.5.5 La structure du I'urbain :

Les structures entretiennent entre elles des rappo(s d'interd6pendance et de compl6mentarit6'

Le plan invariant est la superposition de la structure de permanence et la structure de

conformation et la structure de I'espace publico-collectif et la structure fonctionnelle' Tout

projet urbain doit passer par le plan invariant pour se rdaliser et se transcrire dans la ville

concrdte
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3.2. Analyse morphologique de I'aire d'6tude << intra-muros >> :

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

t'€hrde des caract6ristiques de ses diff€rentes composantes.

Elle permet de mettre l'accent sur les 6ldments physiques qui constituent la ville, d savoir les

espaces et les volumes.

L'ambition premiere de cette analyse est de donner la possibilit6 de cerner la cohdrence et la

logique inteme d'un tel tissu urbain.

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

-De rdv6ler les qualit6s d'un quartier ou d'une ville.

-D,orienter les op6rations de conservation et de mise en valew, en servant d'instrument pour

ddlimiter les secteurs d'interventions.

La mdthode vise i ddcomposer le lissu urbain en "systdmes", un systdme 6tant d6fini par la

maniere dont sont organisdes les relations entre les composants de m6me nature

morphologique.

Les quatre systdmes organisateurs du tissu urbain:

3.2.1. Le parcellaire:

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

nombre d'rmit6s foncidres, Les parcelles.

Suivant le decoupage morphologique on peut d6terminer les unit6s majeurs du centre-ville de

S6tif; on trouve rme diversitd de types, taille et d'emplacement ce qui montre l'existence

d'une logique qui a caus6 cette sp6cialisation.

L'observation de la localisation des figures d6gag6s (6quipements, espaces publics et

monument) montre ta richesse du l'ancien noyau colonial qui constitue le niveau global de la

structure urbaine du centre-ville spatialement fonctionnellement et synboliquement, le noyau

initial du centre-ville est riche par les signes que par I'espace.

Les ilots :

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

trac6. Au cenhe 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 en forme de : Trapezoidale,

Biseaut6, Triangulaire, Rectangulaire, en L ou en T.

Le parcellaire du I'intra-muros de S6tif est un parcellaire hi6rarchis6' et aussi :

-Parcellaire rectangulaire, non d6form6

-Parcellaire en lanidres, non d6forrnd

-Parcellaire trapu, non d6forme

Donc, les parcelles des petites est occupde par des immeubles de plusieurs 6tage organise

autour de petite cour cette demiires ne sert souvent que de puits de lumiire.

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'€tage par des coursives

ks ilots de dimension de 6Om de long sur 40m d'dpaisseur et est decoupage en 8 parcelles de

l5m de fagade sur 20m de profondeur.

On rencontre tres des ilots d'une 6paisseur de moiti6 de I'ilot courant (soit 60m sur 20m). Cet

ilot est tnds souvent divise en deux d'6paisseur sru 60m ou plus de fagade

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

10 parcelles de 15 m de fagade sur 30 de profondeur.

3.2.2.Lavoiie:

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

circulations de fonction et d'importance variables.

Un tracd orthogonal en damier, trds r6gulier marqu6 par deux axes structurant (voies).

Cette idde de r6gularit6 appliqu6e par des ing6nieurs de gdnie doit adopter d la contrainte

locale.

F Savoir des ingdniews de G6nie :

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

strictement g6om6trique. Il recouvre d la notion de sym6trie, d'orthogonalit6 et d'6galit6

F CritOre topographique :

Pente l6gdre 9o/o qtti a influe sur la forme de I' I'enceinte et perturb6 le ddcoupage r6gulee des

ilots.
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Trame viaire:

Type : Systdme en r6sille, orthogonale et g6om6trique (plan en damier).

3.2.3. Le biti :

Le systdme bdti regroupe l'ensemble des masses construites de la forme urbaine, quelque soit

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

Le tissu du centre ville de S6tif est trds danse, le bdti y repr6sente plus de 787o alors que

I'espace libre ne reprdsente que 2lo/o.

Le bdti de centre historique est caract6ris6 par :

dans son bon 6tat, ceci est visible tout au long des rues commergantes.

appartenance de ces constructions i ceux qui les habitent, et la non maintenance des

propri6taires pour des raisons foncidres.

3.2.4. Les espaces libres:

Concernent l'ensemble des parties non construites de la forme urbaine, qu'ils soient publics

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

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

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

dire ayant des 6l6ments intenses susceptibles d'attirer les citadins ,et un espace "divergent" qui

impose une certaine relation aux structures urbaines alentours.

Donc d S6tif on a : Place de la libert6 (Place d'Ain Elfouara) , Place de Palestine ( la place de

la porte de Biskra), Place Trajan, Place d'Ain DRoudj, Place de Staoueli (la place de la porte

de Constantine).
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II.1.6 La typologie architecturale

II.1.6.1 Typologie de la maison m6di6vale ir S6tif :

Le d6veloppement de la ville musulmane se serait fait d'abord au nord de la forteresse

byzantine.

Les premidres maisons avaient 6t6 construites avec des rdemplois de pierres de taille

renforcdes sur leur face int6rieure de cailloux li6s i du pis6.

Fig.41: plan de la ville islamique de Setif.

Source : livre de fouilles de S6tif 1977-19U p121.
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k niveau urbain islamique dans cette region ddfini par rm grand nombre de maisons prewes

et une forme carree cheque maison a une cour centrale et quatre entitds organisdes sous la

cour et sont c€s suites dans la salle de r6ception, la chambre d coucher, la cuisine et les

ecuries. Que sont la plupart des maisons b"ngalows et rarement plusieurs 6tages.

La couverture des maisons est une charpente en bois, couverte par des tuiles romaines rouges.

Toutes les toitures ir un seul versent dirig6e vers la cour. Le sol des cours est en terre battue.

l.es sols et les murs des pieces dtaient rev€tus d'un enduit en argile jaune-orange m6lange a la

chaux.
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Le centre-ville est caract6rise par deux type d'habitat (Harat et immeuble de rapport).

Harat: < ...La << IJarut > (pluriel Harate) est une construction i dtages munie d'une toiture la

plupart du temps, la < Harat > se distingue par ca cour centrale, v6ritable extension des pidces,

et autour de laquelle s'articulent les diftrentes activites des localaires telles la cuisine et la

lessive. Mais la v6ritable particularit6 de la < Harat > demeure celle d'offrir ir ses locataires un

cadre de vie communautaire. Outre la cour (haouche) et les commodit6s qu'ils entretenaient ir

tour de r6le, les habitants partageaient 6galement I'entr6e de la < Harat >, la plupart du temps

une ruelle ou bien une < Skifa >, sorte de long couloir couvert qui donnait accds d la

"o.',a... 
rr.'2

Un m6nage au niveau de la < Harat > possdde souvent rm b6ite et une cuisine, parfois deux

bouyoute ; El beite est I'espace ou se retirent les membres du m6nage rdduit, en g6n6ra1' au

couple et d leurs enfants. El beite et le cuisine sont les espaces privds. L'interieur de la

<< Harat r> est pris en charge totalement par les familles elles-m6mes. Le Haouche (la cour

intirieure), la satha (la coursive), et le stah (la terrasse) restent des espaces intirieurs

communs ou se d6roulent, sans grandes difficult6s, les activit6s quotidiennes des habitants. La

cour est l'6l6ment structurant de I'espace de vie qu'est la < Harat > car elle assure plusieurs

r6les : Un r6le de distribution, un r6le d'dclairage et d'a6ration et elle renferme plusieurs

activit6s sociales : elle est utilisee corrme -espace de jeux pour enfant, espace de r6union des

femmes et de leurs differentes tAches mdnagdres : laver de linge, l'6taler..., elle p€ut

renfermer des activitds dconomiques telles que le commerce. Dans la cour on y touve

gdn6ralement les toilettes communes, un bassin ou une Ain. La cour occupe plusieurs position

par rapport au bdti, sa surface ddpend de la surface totale de la parcelle, on peut alors

distinguer les differents Opes suivant :

La cour est centrale, elle

entourde de trois c6t6s,

d'rure simple trame (rangd

La cour est centrale,

entour€e de quatre c6tes,

d'une simple trame.

La cour n'est pas

centrale, d6cal6 vers un
c6t6 d'une forme C.

12 les Harat de S6tif, un patrimoine en peril 1er octobre 2006, Kamel Benaiche, EL Watan)
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11.1.6.2 Typologie de la maison coloniale ir S6tif :



l,a cour est centrale, elle entourde de deux cotes donnant sur la rue et qui

sont en double trame.

[.a cour a une forme quelconque qui donne directement sur la rue.

La fagade :

G6ndralement 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'int6rieur de la < Harat >

-Symdtrique : il ya une certaine sym6trie au niveau des fagades

Les ouvertures :

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

sont les m€me. Ces ouvertures on les trouve sous forme ;

Fen6tre simDle Port balcon

La cour est de fomre rectangulaire, separde en deux partie par la cage d'escalier,

elle est centrale par rapport au b6tie qui a deux cot6s en double trame de pidces.

Fig.45 : image d'un Harat.

Source : op.cit.

Fig.44 : image d'un Harat.

Source : l'auteur.

-Les portes balcons : Ils sont soutenus par plusieurs types de consoles.
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-Immeuble de rapport:

-biti en bordure de parcelle.

-continuitd de ce bdti par mitoyennetd.

-existence systdmatique de la cour.

-stratification horizontale (diftrenciations architectoniques)

-cortrmerces en rez-de-chauss6e et appartement en 6tage.

patio

magasin magasin

plan R-D-C

chambre2

hall

chambrel

1 s6!rur
s6jour

plan 6tage courant

patio

axe de sym6trie

Lafaqade:

Les fagades sont de style haussmannien, les ouvertures sont de taille identique, I'omement

saute aux yeux avec un principe romain.

-Iafagade est tram6e horizontalement et verticalement.

-La faqade est divis6e en deux par un arce de sym6trie.

-Il y a une trame d'ouvertures dans les deux sens.

ffimtrrm
rrEmrn
ffimmmffim
rr=rrt

itI r^l
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II.2 Mat6riaux et techniques de construction i S6tif :

II.2.1 Les dilf6rentes techniques constructives dans la

periode romaine :

Les romains utilisaient la pierre, la brique cuite ou crue, le mortier, le

b6ton. Ils pouvaient utiliser seuls ou en association ces diff6rcnts

mat6riarx.

La structure verticale :

ks romains utilisent la pierre sous forme de :

Fig.47 : Chaine d'angle en blocs.

Source :

archeologie_construction_romaine p6.
*Bloc :

Eldment rocheux taill6, de dimensions trop importantes pour pouvoir €tre

porte par rm seul homme.

-Bloc brut

Bloc sous la forme dans laquelle il a etd extrait de la carriire.

Bloc travailld sur toutes les faces,

sauf 6ventuellement la face post6rieure.

Et ils sont utilises la Brique cuite qui pouvaient prendre toutes sortes de

formes en fonction de I'usage auxquels elles 6taient destinees.

Fondation Fig.48 : Fondations coffr6es.

Construction enterr6e, situee sous l'dl6ment architectural ou sous Source : op.cit.

l'6difice qu'elle est appel6e ir supporter en en rdpartissant les charges

et en palliant les d€fauts du sol d'implantation.

Fondations immfiiates : lorsqu'elles s'appuient sur des terrains d moins de 4 m

Fondations profondes : pdn6tration du terrain d plus de 4 m.

Fondations ponctuelles : lorsqu'elles sont limitees d de simples piles (cas des aqueducs) :
pilier de fondations.

Fondations continues : lorsqu'elles reproduisent exactement le sch6ma planim6trique de

l'6difice.

Fondations coffr6es Construites g6n6ralement en opus caementiciarz dans un co{tage

provisoire, avec un systdme de planches longitudinales (Ou banches) superposees maintenues

apr des poteaux verticaux.
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Fondations non coffr6es : (prdciser dans ce cas le type d'appareil, voir supra; cas particulier

des fondations en hdrissons, qui dispose les moellons verticalement ou obliquement).

Fondetions sur pilotis : Renforcement du terrain sous les fondations par des pilotis,

ensemble de pieux enfoncds (g6n6ralement pour un terrain de faible capacitd portante).

tr'ondations arm6es : Cette technique peut utiliser, par exemple, une barre de fer ou de bois,

encashee dans le lit d'attente d'une assise.

Tranch6e de fondations :

Tranch6e creus6e dans le sol, selon le plan que prendront les murs de fondations

-Les murr : en generale on a trois types d"appareil des murs romains :

Le grand appareil :

Appareil : disposition donnde aux pierres de taille ou d la

magonnerie dans la construction d'un ddifice

Appareil rectangulaire : (appareil orthogonal) Appareil form€ de

blocs taill6s en forme de parall6l6pipddes

rectangles et dispo#s en assises horizontales, sans mortier.

L'opus caementicium est un m€lange de fragurents de pierre ou

d'6l6ments en terre cuite (appel6s caementa, les agregats) et de

mortier pour liant.

L'opus caernenticium est utilise comme noyau

inteme d'un mur parement€ ou seul, mogl6 dans Fig.49 : Ddtail du blocage de murs d

un coltage de bois ou coul6 dans une tranch6e. ,nor33l?Tir3t""ro5'""r1.

Cette technique, qui s'est ddveloppde vers la fin Source : Arch6ologie construction

du IIIe siecle av. J.-C. dans le Latium et en Canrpanie, romaine p3'

constitue un tounurnt fondamental pour I'architecture

romaiae ; elle a permis, par exemple, d'obtenir des couvertures

vottees de proportions bien supdrieures i celles possibles avec

la pierre. Trds 6conomique et facile d realiser, l'opus caementicium s'est rapidement diffi.rs6

dans tout le monde romain.
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Le petit rppareil 3

Mat6riaux min6raux :

Appareil incertain ou fruste : Appareil mettant en

cunre des cailloux et /ou des moellons de forme irr6gulidre,

sans qu'on puisse y distinguer des assises bien diff6renciees.

Appareil reticul6 : Appareil fait de moellons travailles en forme de

petites pyramides tronquees, dont la dispositiorq d 45 " de I'horizontale,

dessine sur le mur comme un filet.

Appareil i moellons quadrangulaires : Appareil utilisant des

moellons travaillds paralldldpipediques et disposes en assises

horizontales, avec rme volont6 dvidente de faire altemer lesjoints.

pans ast apparsil, les assises peuvent 6tre de hauteur dgale ou indgale

et on peut touver des hauteurs ddcroissantes du bas vers le haut.

Fig.so : Appareil incertain ou fruste.

Source : Archeologie construction

Fig.51 : Appareil r6ticul6.

Fig.51 : Appareil i moellons
quadrangulaires.

Mat6riaux en terre cuite Opus tetrceum : Appareil utilisant seulement

des briques cuites (d ne pas confondre avec I'opus latericiunr, appareil

utilisant seulement des briques crues).

Appareil i bordures de tuiles : Appareil utilisant des fragrnents de tuiles

plates dont la bordure est presentie en fagade, ce qui donne I'impression de

briques 6paisses.

Appareil i fites d'amphores Appareil utilisant des files

d'amphores remplies de terre et disposes horizontalement

en assises superposdes. Fig.52 : Opus testa@um.

Appareils h6t6rogines: Source: op.cit.

-opus mixtum d panneaux.

-opus mixtum i bondes.

Parmi les techniques de construction qui sont utilisds en l'Afrique de nord par les romains on

cite :

-l'opus africanum est rme technique de conskuction utilisee en Afrique du nord durant

I'antiquiG punique i l'6poque romaine.
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Dans cet appareil dit < i chainage >, des murs en pierre ou en moellons altement avec des

piliers taillds soign€usement et dispos6es verticalement. L'usage de harpes verticales en

pierre, qui sont disposees ri b,reve distance les unes des autres et dont l'espace interm6diaire

est rempli de petit moellons ou de briques, est typiquement

d'origine prmique.

Cheine d'angle :

Appareil longeant rm angle et se distinguant de I'ensemble de la

comtruction par les dimensions etlou la categorie de maGriau

etlou la forme des 6l6ments qu'il met en jeu
Fig.53 : Chaine d'angle en opus

Le mortier : vittatum / opus reticulatum.

M6lange d'un liant et d'un granulat. source : Arch6ologie construc'tion
romaine p5.

On trouve d Ostie des mortiers de chaux, compos6s de chaux,

de sable et d'eau. Mortier de tuileau : mortier fait d'un m6lange de chaux, de sable et de

poudre de tuileaux- Tres utilise pour ses qualites impermeables dans les constructions

hydrauliques.

Les formes de voiites

Vofite : Construction attroportante normalement lancde entre deux murs, surplombant un

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

a) 6tre appareill6e de telle maniere que la construction travaille d la

compression.

b) presenter une concavitd toumde vers le bas au soffite.

Vofite en berceau : Quand la section de la votte est en arc de cercle :

Surbaissee : Quand la section est inferieure au derni-cercle.

En plein cintne : Quand sa section est rm derni-cercle.

Surhauss6e : quand la section est supdrieure au demi-cercle.

Vofite d'arGte : Votte fonnee par la pdn6tration de deux

berceaux de m€me hauteur se coupant en angle droit.

Voiite rampante : lorsque sa section est un arc rampant (arc dont les

naissances ne sont pas au m€me niveau).

Fig.54 : voute rampante-

Source : op.cit.

Fig.54 : voute en plein centre.

Source : op.cit.
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11.2.2 1,6 diff6rentes techniques constructives

dans la p6riode m6di6vale :

Il ne reste aucwre trace de I'architecture mddidvale d Sdtifappart des soubassements des murs

dans la parti nord du cartier de la citadelle, alors notre travail est bas6 sur des hypothdses et

des relev6s arch6ologique.

La venue des musulmans en Afrique de nord a changd l'architecture et les techniques de

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

taille. A l'6poque musulmane on utilise le moelloq la brique, et d partir du XIe siecle la

technique du prisd qui va connaitre une utilisation gdndralisde.

Les murs :

[.es murs 6t6 construits avec des r6emplois de pierres de taille renforcdes sur leur face

in€rieure de cailloux li6s d du pi#.

Les murs en pis6 :

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

6l6vations sont recouvertes de lait de pHtre ou de chaux.

Rappel technique : Dans la construction en pise, la terre est dam6e avec un outil special (le

prioir) d l'interieur d'un coffiage en bois, constitue par de longues parois (les banches).

Celles-ci sont maintenues en place d la base et au sommet par des cl6s transversales. Ces

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

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

chaque assise de pise termin6e. Il est pref6rable que la tene comporte un mdlange de

particules fines et grossidres afin d'obtenir le compactage optimal et qu'elle soit employ6e

brute d'extraction c'est-adire avec son degre d'humidite naturel. Compte tenu de

I'importance des volumes de terre i mobiliser, le matdriau est gdn6ralement extrait sur le lieu

de construction quand ses qualitds le permettent. Au sein de chaque banchde, la terre est

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

Les mdcons procddent par assises horizontales en ddplagant les planches lat6ralement des

qu'une banch6e est termin€e, sans attendre le s6chage de la terre. L'enldvement des clds laisse

des n6gatifs qui sont normalement - mais pas obligafoirement - bouches. Il n'est pas utile

d'attendre le sdchage d'une assise pour 6lever la suivante car on peut marcher sur le pise frais.
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Les dimensions des banches varient selon les r6gions, les 6poques, et en fonction des

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

hauteurs de 0,80 m a I mdtre.

-[rs murs 6tait rev6tus d'un enduit impermdable, fait d'une argile orange ou jaune mdlang6e

en proportion 6gale a de la chaux. Un seul exanple de construction en brique a 6t6 trouv€,

c'est m pilier qui servait de jarnbage de porte.

-structwe horizontale (plancher et toiture) :

Nous avons trds peu de renseigrement sur les toitures, ils semblent que les bitiments 6taient

couverts de petite Tagula, pouvant 6tre coul6 sur les poutres, tous les toits devaient avoir rm

seul versant, en pupitre en direction de la cour.

Fig.55 : vue sur les vestiges de la ville islamique de S6tif lors de fouilles en 1970.

Source : wrvrv. google.com.
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II.2.3 Les diffdrentes techniques constructives dans la p'6riode coloniale :

Structure horizontale :

-Planchen :

6s planchers o{ftent une surface horizontale et plane, support des activit6s des habitants, ils

portent leurs poids propre et le poids

d'exploita:tion

Les planchers I ossafure en bois :

Jusqu'au milieu du XD(dme sidcle, I'ossature

des planchen 6tait en bois. Ce type de plancher

est constitu6 d'un certain nombre d'6l6ments :

- Une couche structurclle

Constituee de solives en bois qui s'appuient sur

deux murs porteurs ou bien reposent sur une

Iambourde, encastrde dans le mur, ou pos6e sur

des appuis en pierre appel6 corbearx.

Pour des port6es plus grandes,

poutres de dimensions plus importantes sont placdes

dans la largeur de la pidce renforcde par la fixation

de solives plus petites.

- Remplissage

La couche fomrant la dalle est constituee d'un

mortier de plAtre, pl6ffit et d'argile battue voir m6me

d'autres maleriaux. Ces 6l6ments peuvent €tre placds

audessus des solives (air) ou entre celle-ci

(remplissage en augets). La nature du rernplissage est

ue donnde essentielle car elle conditionne

les surcharges a.lmissibles pour le bAtiment,

Fig.56 : le plancher a ossature en bois
des

Source : www.google .com.

Fig.57 : remplissage d'un plancher

Source : op.cit.

(t) r ..^r-.." .,o,"' i.,t,

(1) 
' -...(r)r,r..
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- Lcr phnchens i osseture m6tallique

Apparais.sent d la fin du XD(dme siCcle

notamment utilisds pour les rez{e-chaussde puis

g6nerali#s pour l'ensernble des planchers. Ils sont

venu substihrer les planchers i ossature en bois afin

d'augnenter les portees franchies et les

espac€ments entre solives.

Ils sont constitue3 de :

- Une couche structurelle : Assurde par des profilds Fig.58 : plancher d ossature m6tallique.

mdtalliques : (solives) qui Constituent I'ossature du Source : www.gloogdre..com.

plancher et reprennent les charges qui leurs sont appliqu6s.

l,e vide entre les solives est alors combl6 d I'aide de brique

gdndralement pleines appel6es vo0tains ; Ils sont dgalement r6alis6s en

i1 t.{
rV'

, posdes

d plat ; Le montage de ces structures 6tait plut6t complexe et s'effectuait gr6ce i la confection

d'un dchafaudage en bois ou en acier.

- Remplissages : Une fois la structure est r6alis6e on superpose une couche de Remplissage en

b6ton ou avec les d6chets du chantier afin de raidir la surface du Plancher en constituant le lit

de pose pour le rev6tement. La partie inf€rieure du Plancher soit elle est laissee brute ou bien

rev6tue d'une couche de pline souvent sous forme de faux plafond.

Lcs plenchers en b6ton arm6

ks premidres stnrctures en b6ton arm6 datent

du d6but du )O(dme sidcle, on retrouve les planchers-

dalles en b6ton arm€ monolithe et les planchers d

poutrelles prdfabriqudes en b6ton arm6.

La structure verticale

Les mrrs porteurs :

ks murs de pierre sont les 6ldments structurels les

plus fi6quents dans les constructions anciennes. Fig'59 : plancher en b6ton arm6'

Constitues de lits de pierres taillees, de moellons Source : rvww-google .com.

dquarris ou bruts, ils sont exceptionnellement liaisonn6s

au plomb dans le cas des appareillages en taille noble ou le plus souvent cal6s par un lit de

mortier de chaux. Dans ce demier cas, derx types de joints pourraient €tre identifi6s : les

joints < vifs ), Etroits (inf6rieurs i 5 mm) et peu profonds et lesjoints larges.

@r*t- r'r-
(!o".,r^ r-"-.rot
(Oroll-: c.r\ rr'\ ilftIj'
@,**
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Les Fondations:

La fondation, charg6e de r6partir la charge, est constitude nominativement, quelle que soit la

forme, de trois parties plus ou moins solidaires

a- La semelle qui par sa surface d'appui repartit les charges sur le sol

b- Le fut li6 d la semelle et de m€me dosage, transmet les charges et a m6me dpaisseur que le

mur en superstnrcture

c- La semelle de propret6

Les types de semelles :

a-Se,melle a gradin

b- semelle en b6ton arm6

d- Semelle a redans, si une construction est 6tablie sur un terrain i forte pente plus de l5%.

il



ll.3 L'6tat de I'art :

Aprds l'6tude faite sur les technique de construction de la ville de Sdtifnous avons constat6

que : les mat6riaux les plus utilisds sont : la pierre en bloc, la pierre de taille, le moellon et la

brique.

La pierre : est rm materiau min€rale dure de fagonne pour devenir un mat6riau de

construction, il est utilis6 dds I'antiquit6 dans diftrents types de constructioq et aujourd'hui

elle s'est considdrablement transform6e pour repondre au besoin de la construction I'aprds-

guerrc la pierre ofte une ressource vari6e et abondante.

- Selon Larousse, la pierre d6signe : < Corps dure et solide qui sert d batir ))

- En architecture <La pierre de taille ddsigne les blocs de pierre equarris et placds dans une

constnrction selon une disposition precise. >

- La pierre a reprdsent6 le matdriau de construction par excellence de I'architecture romaine.

- Les pierres naturelles utilisees comme piene de taille sont : les granits, les laves, les grds et

souvent les pierres calcaires.

La pierre est depuis trds longtemps employ6e dans la construction et dans la conception

d'objets d'art. Ce n'est pas un hasard si la periode la plus recul6e de notre histoire s'appelle 6ge

de la pierre qui est la periode de la Prehistoire durant laquelle les humains cr&rent des

premiers outils en pierre. Avec la terre et le bois, la pierre constitue les mat6riaux de base de

la construction. La pierre est alors employ€e dans des murs pleins, structurels.

Histoire :

La piene est depuis trds longtemps employ6e dans la construction et dans la conception

d'objets d'art. Ce n'est pas un hasard si la periode la plus recul6e de notre histoire s'appelle Age

de la pierre qui est la periode de la Prehistoire durant laquelle les humains crdirent des

premiers outils en pierre. Avec la terre et le bois, la pierre constitue les matdriaux de base de

la construction. La pierre est alors employ6e dans des murs pleins, structurels.

Les dimensions de la pierre: la dimension de la pierre varie selon I'appareillage :

Les moellons qui des petits pierres irr6guliers.

lrs pierres de petit appareil varie de 0,20 d 0,35m.

Les pierres de moyen appareil varie de 0,35 i 0,50m.

Les pierres de grand appareil est plus de 0,50m.
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L'utilisation de la pierre (en architecture) :

on peut fabriquer par la pierre les : Murs en pierres naturelles : sont appelds, selon la manidre

dont ils sont fagonnds :

. Mur de moellons.

. Mur cyclop,iens.

. Murs en piene de taille.

. Murs composites.

. Murs ir lis de pierre dressde au marteau.

. Mur a lits de pierre irregulidre.

. Mur a lits de piene r6gulidre.

. Les fondations : les fondations les plus simple celle qui sont directement dtablie sur la

roche en place qui est simplement pr6par6e par piquetage de son parement ou taill6 par

paliers pour recevoir directement le mur.

. Les decors : la pierre est utilisee aussi pour la decoration (intdrieur, refection et

habillage de mur en pierre).

Les couleurs la pierre naturelle :

Une gamme infinie ! Du blanc le plus pur au noir le plus intense, en passant par I'ensemble du

spectre des couleurs. La gamme de couleurs la plus 6tendue et les combinaisons les plus

vastes qui existent dans la nature.

La g6ographique des pierres :

Dans presque tous les pays du monde, on extrait plus ou moins intensdment de la pierre. Ce

produit naturel, r,nique et merveilletx, est le resultat d'rme formation geologique dont le

processus d6bute d la phase initiale de la formation de notre plandte, il y a cent millions

d'ann€es.
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Caract6ristiques des pierres :

. Elle resiste mieux i la compression.

. Elle prcsente une qualitd exceptionnelle de beaut6.

. Elle ne r6siste pas i la traction.

. La pierre n'est pas bonne conductrice de la chaleur.

. Elle rcpresente rm matEriau de construction Traditionnel.



II3.1 La technique constructive traditionnelle de la pierre :

La technique constructive utilisee pour les magonneries renvoie principalement i deux types

de mise en cuwe favorisant une majeure stabilitd, d6pendant de la nature m€me de la pierre

locale. Ces demidres sont allong6es et les moellons utilis6s ont g6n6ralement une proportion

hauteur-longueur d'un rapport de I sur 4, se pretant particulidrement d la construction de murs

en magonnerie. On distingue donc:

. lrs murs pseudo-assis r6alis6s en pierre brule et moellons d6grossis, appareillds d sec avec

rm hourdage de terre et des 6l6ments de c6tes. [rs pierrcs mises en ceuvres sont non

travailldes (pierre brute) ou travaill6es selon diffdrents niveaux de finition (ddgrossies ou

sommairement 6quarries). Cette technique permet d'optimiser l'utilisation des mat6riaux en

alternant des modules de grande dimension avec des rang6es de pierrcs plus plates, assurant

ainsi le r6glage des assises.

. Irs murs d appareil isodome imparfait, realis6s avec des modules sommairement dquarris.

ks assises sont principalement horizontales et de hauteur r6guliirc afin de constituer une

texturation quasi homogdne et d'dviter au maximum les mises d niveau.

Ces deux techniques sont souvent assocides d un appareillage en 6pi traditionnel of les pierres

sont inclin6es d 45o sur certaines assises.

Ce systdme consiste d altemer sur le parement des assises subhorizontales constituees de

modules de dimension moyenne avec des assises composees de pierres plates inclindes sur la

tranche d 45o. Selon les assises, ces dernidres sont alternativement inclin6es d'un c6td ou de

I'autre-

Ce type de magonnerie est plus resistant et solide que d'autres techniques constructives plus

anciennes telles que l'opus incertum, et favorise 6galernent la r6alisation de baies.

La structure du mur en pierre:

1. [.a texturation des parements en appareillage djoints ddcalds et les diffdrents niveaux de

fagonnage des modules des assises de pierre.

2. [,a composition i double paremen! avec les boutisses de liaison transversales assurant le

caractdrc monolithique du mur.

3, La solution d'angle avec les modules de taille importante, d6calds afin d'optimiser la

liaison et la solidarite entre les parois perpendiculaires.
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Face ext6rieure Coupe Vue axonom6trique
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Fig60:

Source : manuel pour la r6habilitation de la ville de Dellys p 1O4
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Appareillage commun traditionnel :

Cette flche detaille une magonnerie pseudo-assisse rdalisde en moellons de pierre

grossidrement 6quarris ou d6grossis, hourd6s au mortier de terre'

L'utilisation de morceaux de calage est fr6quente dans ce type de magonnerie, qu'ils soient en

pierreouenbriqrredisposessurlelitdepose,oubiensurlesintersticesverticauxentreles

moellons. Elle permet d'augmenter la surface de contact entre les moellons et de prevenir

l'drosion du mortier et du remplissage intdrieur r6alis6 d l'aide d'agrdgats (cailloux et

gravillons) de difftrentes dimensions et de mortier de terre.

L'utilisation des boutisses traversant ou non traversant est essentielle afin de garantir la

compacit6 et la stabilit6 du mur, elles permettent d'unir et de rendre solidaire les parements

exterieurs et le remplissage intdrieur.

Face exterieure Coupe

Ilgende
I - boutisse non Saversant
2 - dlCment r6gulateur
3 - pierre de parement
4 - boutisse traversant

-Jomt
- mortier d'hourdage

revetement5

6
7

Fig61 :

Source : manuel pour la r6habilitation de la ville de Dellys p 105

Niveau de l'angle :

Les angles des murs porteurs constituent les 6l6menls les plus sensibles des structures en

maqormerie 6tant donn6 que les forces s'y concentrent. Il est donc ndcessaire d'6tablir une

jonction efficace entre les parois perpendiculaires, que ce soit au sein d'une mdme unite batie

(au niveau de I'angle) ou dans la rdalisation d'une solution de contiguitd entre les rurit6s btties

accol6es par le biais d'une amorce d'angle.
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Types de superposition :

Niveau de I'angle :

Premier lit Deuxidme lit

Face ext6rieure

Amorce i I'angle :

Face ext6rieure

llgcnd.
I - Traitement de l'angle par un appareil harpd

3 - boutisse Eaversant
4 - mortier d'hourdage
5 - 6l6ment rfgulateur

Vue axonom6trique

2 - Traitement de I'angle composC de modules
saillants affectes a I'assemblage avec les mun
attenants des futures constuctions

\

Vue axonomdtrique

3

Fig62:

Source : manuel pour la rehabilitation de la ville de Dellys p 107
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Innovation de la Pierre :

lnnovation Pour proposer de nouvelles solutions constructives et r6pondre aux

incontoumables attentes en matidre de haute qualitd environnementale et de d6veloppement

durable. En effet, depuis dix arrndes d6jd, la renaissance de la st6r6otomie (science de la

coupe des solides) s'inscrit dans la continuite de la recherche la plus avancee dans les

nouvearD( langages architecturaux. Aujourd'hui, la pierre ofte aux concepteurs et a ses

maitres d'auwes une plus large gamme de compdtences que celles naturelles des

professionnels de la pierre. La renaissance de b st6r6otomie jette un pont aux bases solides

entre tradition et innovation. Elle relance les valeurs identitaires de l'architecture magonnee.

Parmi les travailles plus important dans ce demain on a les travailles de Giuseppe Fallacara-

Giuseppe Fallacara est architecte et chercheur ir la Facult6 d'architecture d l'Ecole

pollechnique de Bari. Dans la m€me facultd enseigre Architectural Design et Histoire de

Stereotomie et suit de nombreuses dissertations sur la mise djour de I'architecture en pierre.

Est-professeur inviti dans de nombreuses dcoles d'architecture et chercheur associd au

laboratoire GSA Paris Malaquais.

Analyse des cxemples :

11.3.1 Domus Benedictae :

Domus Benedictae est une famille

monoparentale maison situ& dans la

campagne typique de la Murge qui refldte le

charme de Typiquement formes de

construction m6diterrandenne. [a maison

est moderne et pourtant bas€e sur

traditionnelle traditions de construction. Fig63 : Domus Benedictae

Source : www.oooole .com

cette tension entre I'ancien et le modeme INFORMS la structure entidre, 6mergeant

comme deux p6les dans rme conception dialectique complexe. La maison relit et

reinterprete le principal thime de la construction traditionnelle des Pouilles: espaces

simples et compacts, chaux blanche pl6tre, escalier extdrieur "d proferulum" vottes, pierre

locale, les cadres de fen6tres et stores en bois, plante escalade- couverte pergola, etc.
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Uundesaspectslesplusimpottantsdelamaisonestlatechniquedeconstruction'hybn0e

d6cid6ment dans la nature'' ce qui permet le projet de la conception ir exp6rimenter de

nouvelles expressions t" '*; ";; 
h strucfire' 

'*'::* 
**" structure de squelette de

renforcement cetu p'"na 
"o 

ffiune grande votrte en b€ton en tuffeau Cela fonctionne

selon le sysGme ft""tit*"1;;;*'""' l"' mot" d 
"t'""inte 

sont mise en charge continue des

murs en pierre integres avec un acier cadre'

Source : Stereotomy:modem stone zrchitecture and its historical legacy p 210

I
I

Fig65 : coupe

Source : op.cit.

Fig66 :plans

Source : op.cit.

Fig64 : Vue axonom6trique
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Ceci est un systdme mixte qui utilise Tant le 6lastique-cadre et de la porteuse systdme de

poussde de la magonnerie. Le renforc6e Permet la construction de cadre des baies larges et des

ouvertures horizontales pour fen6tres en verre et I'espace de vie est caracGre par une haute

vo0te. Ces dclectique choix structurels sont tous fonctionnels d la crdation d'un organisme de

I'espace salon-Que se complait dans sa nature hybride: <Caprices> formelles Ce qui d travers

la mais5rl f,1pfi66 sa trds la nature avec rme serie de choix architectoniques Fabrique n partir

d'un ripertoire €clectique de la M6diterran6e possibilitds: I'espace vofit6 maisons Salent,

majoliques turque, coup glass lampes, muqarnas marocaines, Catalan escaliers hdlicoidaux

frangais et escaliers, portes avec gmvure arabe, retro-eclaires onyx, €pais murs de pierre avec

6vasement au fenOtres, papier peint Anglais, de grandes fenCtres et Conservatoires de style

nordique, suspendu votte plafond dans la cave, boiseries etc. La logique de la composition

qui rmit le silence harmonieux des fomres, permet d'une myriade d'exprcssions formelles

Dans l'organisme architectural. Harmonie devient chaos. Par d6contextualiser specifique

formes de construction et les aligner sur d'autres, la valeur de chaque architectonique singulier

l'6lernent est amplifi 6.

I

Fig67 : vue intdrieur

Source : Stereotomy:modern stone
architecture and its historical legacy p 225

Source : Stereotomy:modem stone
architecture and its historical legacy p 224
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Fig69 : appairage de la voute

Source : Stereotomy:modem stone architec{ure
and its historical legacy p 213

Fig70 : la voute

Source : Stereotomy:modern stone architecture
and its historical legacy p 223

Ir plan d'6tage est bas6 sur g6om6trique Ce moddles ddfinissent clairement les s6par6s

espaces domestiques: la maison est un harmoniquement rectangle proportionnd Dans Lequel il

y a une grande place centrale. Ici, en tuffeau coffre-fort (8,5 m. x 8,5 m.) forme le salon le

plafond" qui est divise hierarchiquernent en deux niveaux, en separant et en meme temps

rejoindre le temps d'une joumee de la nuit domaines. La voffte elle-m€me, construite selon

aux preceptes traditionnels, rend hommage i I'architecture Salento Gdn6ralement, qui m&ne

l.orsque rcvisite dans une romantique mtres cles, a perdu son statut comme l'emblime

ddfinissant des architecture en pierre dans un paysage architectural Cela devient de plus en

plus plat.

64

<-

La vofite est du type commun6ment appel6 comme "lamia can6", ou votk carr6e, un puits de

lumidre central et fait partie de ce g6n6ral cat6gorie appel6e vottes "6toiles", le terme ddrivant

des nervures faisant une forme d'6toile. Sa specificite morphologique entoure Dans il tous les

coftes communs; vofite crois6e, ventilateur vo0te, pavillon votte. Les techniques de

construction Qui sous-tendent une telle structure sont les sormes de la connaissance de

quelques restant maitres-artisans qui essaient de passer leurs secrets sur une jeune gdn6ration

plus intol6rante lent processus similaire architectures.
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Fig71: la construction de la voute

Source : Stereotomy:modem stone architecture and its historicallegacy p216

\
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Fig72: la pierre

Source : Stereotomy:modern stone
architecture and its historical legacy p 218

Fig73 : la position de la pierre

Source : Stereotomy : modern stone architec-tu re

and its historical legacy p 218
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II3.2 stone arc :

,,Ster6otomie" est le terme technique pour ce type

de construction.

La dernidre cr{ation de Fallacara est tout au sujet

"renforc6s Arc croisds" (RCA).

II construit rmiquement sur le principe utilise par les

anciens maitres de la valeur ajout6e des possibilit6s

techniques d'auj ourd'hui.

Fig75 : le principe de stabilit6 stone arc

Source : op.cit.
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Fig74 : stone arc

Source : http:/lwvw.stone'ideas.com

La construction est facile d expliquer. L'arc classique est, en fait, pas une arche du tout, mais

plut6t un triangle convexe simplement pour des raisons de rationalisation mat6rielle, comme il

es fait de pierre solide.

Les 6ldments ont tme surface rainwCe pour assurer un meilleur ajustement de faciliter la

mobilit6 dans la construction



Dans la pierre cdbles tiangle 2 en acier commencent ir

la base, passez par la pierre face et courir vers le bas i
la base, en dehors de la pierre. Ils finissent dans le

plancher de la 2e histoire oir ils sont fermement ancres'

La masse du plancher garantit m&ne tension des

cordes.

I,e prototype, cependant, n'a pas de plancher

comme on peut le voir sur notre photo.

Une boule massive en pierre sert de contrepoids.

k guide-corde dans le flic-pierre a 6td improvise

aussl.

Otr deux trous peuvent gdn6ralement 6tre cens6s agir

comme un guide-cdble d I'extdrieur, les enduits font

allusion i des ouvertures.

Fig76 : la construction de stone arc

Source : op.cit.

Fig77 : la m6thode de fixation

Source : op.cit.

Fig79 : la pirre de stone arc

Source : oD-cit.

Fig78: la disposition de la piene

Source : op.cit.
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Synthise:

La connaissance des matdriaux et des systdmes constructifs sont privil6gi6s pour appr6hender

de manidre th6orique et pratique, avec des temps d'exp'6rimentation aux Grands Ateliers, les

liens entre logique de conception et logique constructive, I'accent est mis sur la complexit6 et

la necessite de penser les diffdrentes echelles d'un projet en liaison avec son territoire

d'implantation et ses modes de production.

Un atelier de conception d'rur projet, dans une logique d'6conomie, d'intelligence

constructive et de simplicitd de mise en euvre.
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III.1 Potentialit6s touristiques dans la wilaya de S6tif :

D'rme part, La wilaya de S6tifdispose des sites naturels magnifiques et de paysages d'une

beaut6 fascinante. Parmi ces pays:rges, on citera l'espace forestier du parc de Babors qui

occupe une superficie de 2314 Ha classd comme r6serve naturelle prot6g6e. Il existe aussi d

B6ni Ourthil6ne des villages berbdres perchds au sommet des collines, et la r6gion de

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

(Mezloug) et les Mons de Bdni Fouda. Les sites archdologiques de Ain-Hanech, le site de

Mezloug, le site de D'Ain-bouchdrit et n'oublier pas la ville romaine < Djemila >. S6tif

dispose aussi de trds beaux vergers aussi que des espa.ces verts d travers tout le territoire de la

wilaya. En eflet la ville de S6tif est riche en vestiges arch6ologiques romains, byzantins,

vandales, arabes et coloniaux, disposant de deux mus6es, l'un d S6tif l'autre i Djemila d

vocation nationale et r6gionale, recelant des pidces uniques et de renomm6e universelle,

disposant de sites et de vallees class6es patrimoine mondial. S6tif avec ses nombreuses

slations therrnales, les montagnes du nord aux nombreux villages kabyles, v6ritable terrains

de l'artisanat, le tapis de Guergour, les bijoux de Bini-Ourtilene et ses zaouias, la poterie de

Bdni-Aziz et des Babors de L'db6nisterie de Guenzet.

Donc de nombreux facteurs autant naturels qu'historiques et humains ont contribu6 d faire de

la wilaya de S6tif un espace attrayant d'une exceptionnelle beaut6, elle dispose en effet

d'importantes potentialites touristiques d'une grande varidtd qui font d'elle une distribution

iddale.

Selon le PDAU de Sdtif( le tourisme d Sdtif: Un creneau 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 necessite de le situer a sajuste valeur. Rentabiliser cette activite economique d

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

grandes richesses touristiques qui ne demandent qu'd €tre valorisdes. Des stations thermales,

des sites archeologiques, des panoramas, des parcs naturels, des montagpes poru ceux qui

recherchent le loisir, la ddtente, 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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Malgr6 toutes les prdsentations touristiques de la r6gion de Setif, restent toujours insuffrsantes

para ports aux potentialit6s qui existent ddja et sous utilites ou bien n6glig6 comme (le

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

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

tourisme, et le ddveloppement du tourisme existant et cela par :

- La crdation d'un tourisme hivemal d megress dans la commune d'Ain abessa, occupant une

surface de 240 hectares. Et aussi ir chirhoum (commune de beni Fouda)'

- creation des parcs naturels (*fo€t de Znadia d Setif, +for€t au sud de la ville de Ain Abessa).

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

fermes d'6levages pour la ddtente des citoyens, des familles, m6me des 6coliers et des

etudiants pour faire des exposes et des recherches sciantifiques.

- le ddveloppement de tourisme culturel.

- le d6veloppement de tourisme themral

D'autre parte et d'aprds l'analyse effectude sur la ville de Sdtif en gendral et la zone

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

historique de S6tifest riche d'un patrimoine urbain et caracterise par rme architecture

particulidre et multiples (on trouve l'architecture classique ,n6o mauresque ) , et se trouve

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

'-et le christianisme J'6glise ), donc il est consid6re comme rm musde i ciel ouverte . Ce

centre prdsente plusieurs potentialitds et se caractdrise par l'existence de plusieurs 6l6ments de

grande valeur patrimonial, malgr6 tout la potentialitd ce centre aujourd'hui connu plusieurs

problimes :
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Un secteur qui pourra gen6rer de grandes entr6es en recettes aux communes et leur assurer le

d6veloppement. Un secteur qui presente beaucoup d'opportunitds. )



III.2 Problimes de la ville :

D'aprds l,analyse effectu6e sur le centre-ville en g6n6ral et la zone d'6tude en particulier en a

pu constater ce qui suit:

o V6tustd du cadre bdti.

o Probldme de stationnement et de circulation mdcanique'

o DiscontinuiG le long de I'avenue 8 mai 1945 renforcd par la discontinuiG des arcades,

et des typologies des constructions.

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

. Manque d'6quipement Culturel.

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

dconomie de march6, I'absence des 6quipements, de p6le urbain.

o Un d@uilibre dans le noyau central (des parties dynamiques et des parties

marginalisees).-

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

o Le commerce se concentr,e dans les gmndes rues du centre-ville < 8mai45 commerce

de luxe>, <Ben Boulaid commerce artisanal >

o En allant de l'est vers I'ouest du centre-ville on remarque qu'il y a une diminution de

l'intensite du commerce.

A partir de probldmatique de PDAU nous proposons un circuit touristique d 6chelle de la

willaya de S6tifenglobe tous les atouts de la willaya de Sdtif. AprCs nous proposons un circuit

i echelle de notre aire d'6tude ( le centre historique de la ville > sur le sch€ma de ce circuit

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

Et nous proposons des nouveaux 6quipements pour rende le programme de circuit trds riche.

Aussi nous proposons des opdrations urbaines pour le but de la revitalisation et de la re-

contextualisation de la zone d'6tude notre intervention se r6sume en:

. Rdhabilitation des constructions devant 6tre sauvegarder et pr6sentant un patrimoine

architecturale.

. marque forcement les entrdes de centre-ville < reinterprdtation des portes)

o La r6novation des constructions vdtustes et devant 6tre d6molie.

o C€ation d'une centralite en face de parc d'attraction pour ture meilleure integralion

entre le centre-ville et le parc.

. Projet6 des nouveaux 6quipements : projet de Cin6m4 projet de S.P.A, projet de

Musee d'art, et le projet de centre commercial.
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. revalorisation de l'avenue Ben Boulaid et de la rue Abane Ramdhane (Traitements de

fagades, continuitd des arcades....)

. R€integrer dans la mesure du possibleles activites 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'

r Rialisalion des aires de stationnements (parkings)

. R6am6nagement des places publiques.

III.3 Justification de choix de thCme :

Les 6tudes rdalisees sur la ville de S6tif, confirme que la ville vit un grand manque

d'6quipements touristiques, surtout avec une zone aussi prisee que le centre historique de la

ville.

Notre projet centre commerciale pour renforcer le circuit touristique de centre-ville
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III.4 le centre commercial

lll.4.l D5fmition de centre commercial :

Un Edifice qui regroupe des boutiques commerciales et autres servicrs dans un seul volume

architectural, il est construit en une seule fois (la multiplicit6 des fonctions : corlmerce,

loisirs, bureaux, restauration " " )

<Plus qu'un endmit of l'on vieff juste acheter' il doit 6tre li6 dans nos esprits arx activiGs

culturelles et i la d6tente>13

lll.4.2 Historique:

Lesoucid'offrirunenvironnementad6quatauxacheteursn'estpasrdcent'Ent€moignent'

danslespayschauds,lesbazarsquiabritentdusoleilcuisantetdontlesexempleslesplus

prestigieuxsontlegmndbazard,Istanbul(XVIesiecle)oulegrandbazard'Ispahan(XVIle

siecle), dans les pays froids' les march6s couverts ou les halles ont tenu un r6le similaire en

abritantleschalandsdelapluieetdufroid.L,urbanisationcroissanteetl'6l6vationduniveau

de vie voit l'dmergence d'un nouveau concept au d6but du XIXe sidcle et

qui est de nos jours principalement fait de verre et de fonte'

lll.4.3 Classification des centres commerciaux :

Selon son emPlacement

Nous distingrrerons principalement trois gtandes classifications :

Centre commercial de centre-ville : Ils sont composes de 30450

commerces sp6cialisCs r6partis sur 5000 e 40000m2

Centre commerciel de p6riph6rie : C'est un 6quipement commercial

d'importance variable tant pr la taille (entre 5 000 e 50 0m m2) que par sa

conception et ses activites-

Fig 80 : Centre commercial
urbain- les 6tats unis

Source : www.google.com

Centre commerciat r6gional : Gdndralement implantd en

periph6rie de grande agglom6ratiorL c'est rm 6quipement de

grande taille (de 50 000 et 150 000 m2 , regroupant les activitds

les plus diverses rccourrant l'6ventail complet de la distribution

de d6tail, arxquelles sont gen6ralement adjointes d'autres activitds

qui ben€ficient de la grande attraction de ces centres sur plusieurs

agglom6rations.

Fig 81 : Centre commercial de

proximit6 - France
Source : www.google.com

Fig 82 : Centre commercial r6gional-
belle 6pine- France

Source : www.soosle.com
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Selon la taille :

Percours engendr6 par une gelerie : La galerie du

centre commercial represente l'6lernent organisateur,

elle abrite les circulations verticales visibles

directement des I'entr6e, autour d'elle s'organisent

tous les espaces de vente sachant que sa forme

,\
9<-3y'

t
ara lerie

+

x
..:

X
particulidre de navire permet une meilleure lin6arit6 donc

visibilitd des boutiques

Parcouts tout en fluiditE et dlnamisme :

Le pas dirigi par le mouvement et la fluidite d'une paroi ou

d'un rev€tement engendre le parcours du visiteur, d partir de ce

parcours l'espace se construit ou vieffrenl se greffer les

marchandises pour mieux 6tre pergues

Parcours engendr6 par une centralit6 :

Dans le but de donner vie et animation au sein, I'espace central

a 6t6 am6nagd avec des comptoirs i consommation et il est

perceptible depuis les 6tages sup6rieurs creant ainsi un

parcou$ le longeant sur plusieurs niveaux.

M--^
Fig83 : les types des parcours

Source : www.google.com
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Grandes unites (> 5 000 m2) : les grandes surfaces, qui vont assurer la fr6quentation de la

clientdle du centre par leur pouvoir d'attraction, sont gen6ralement des chaines nationales de

supermarchds, d'hyperrnarch6s ou de grands magasins. Dans le plan de commercialisation,

ces unites sont appel6es les ancres.

Moyennes unit6s (de I m0 n 5 fiX) m2) : une athaction peut 6tre cr66e par I'implantation de

sp{cialistes dans des secteurs divers et ndcessitant des surfaces de moyenne importance. Ces

magasins, dits speciali#s, sont g6n6ralement des chaines nationales ou r6gionales et leur

activitf se repartit dans des domaines vari6s (6lectrom6nager, vestimentaire, bricolage, sports

et loisirs, etc.).

Petites unit6s ou boutiques (de 30 t SlX) m2) : ces magasins, qui ne pourraient d eux seuls

cni,er rme attraction suffisante, vont b€n6ficier de I'attraction des grandes et moyennes

surfaces, mais vont avoir aussi un r6le compl6mentaire dans 1'6ventail de l'activitd

commerciale et de la distribution.

lll.4.4 Types d'organisation spatiale selon le type de parcours :

ltE
+z

\i'
)
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I€s activites alimentafues

Les activit6s du commerce peuvent se diviser en plusieurs groupes :

Supemrarchd, hypermarch6,
Alimentation specialis6e,
magasin populaire.

mode, tissus, chaussures, etc.

meubles, 6lectrom6nager, luminaires,
installations de cuisine, salle de bains,
mat6riaux, papiers peints, moquette ;

JOUrnarD(,,
pbarmacie,
Banque, cl6s minute,
agence de tourisme,
fleurs, etc. ;

Les activit6s de sports et loisirs

de sports,

taurant, self-service,
Cafdtfua. fast-food,
traiteurs.

Une
beaut6 - bien €tre,
Un magasin s@ialise des
produits de coiffire, salon
de beaute.,etc.

Les activitds vestimentaires ou
d'equipernent de la personne

les activit6s d'equipement de la
marson

Les divers services

les activit6s de fitness et bien 6tre

La restauration

III.4.5 La specificit6 des activit6s dans un centre commerciale :

F*

Un centre de

jeux,
Jouets, cin6ma

bowling,
Patinoires, etc;



lll.4.6 Normes et r&glement:

Normes d'assurances contre l'incendie et les risques divers:

Ces regles d'installation concement :

- I'organisation d'un service de s6cudt6 incendie, gardiennage et surveillance ;

- la d6tection automatique d'incendie ;

- le stockage et I'emploi des liquides inflammables de 2e categorie ;

- les rdgles de construction (mur #paratif, compartiment, ossature, couverture) ;

- les dispositifs d'obturation verticarx coupe-feu ;

- la conception et I'installation d'exutoires de firmde et de chaleur;

- les installations dlectriques et de s6curitd dans les magasins.

Normes commerciales:

- pour I'activite alimentaire : I place pour 8 m2 de surface de vente ;

- autres activitds commerciales : I place pour 18 d20 m2.

lll.4.7 Conception et organisation:

f'quipements 6lcctriques :

-Les grandes unit6s ont g6ndralement des alimentations d'dnergie ind6pendantes du centte.

-Les petites et moyennes unit6s regoivent l'6nergie d travers des postes rdpartis dans le centre

avec des comptages individuels.

-Les parties communes, circulations, parkings et aires de services sont aliment6s s6par6ment

et rdpartis au prorata dans la grille de rdpartition du centre.

-la distribution de I'dnergie dans le centre se fait par gaines ou c6bles situ6s dans les

circulations et I'on doit tenir compte des puissances n6cessaires d chaque activit6.

-ks locaux techniques de transformation d'dnergie dlectrique, moyenne ou basse tensions,

doivent Ctre geographiquernent localis6s au centre de graviG des installations, afin de

diminuer les cofits de transports. Ils doivent permettre, de plus, I'adaptation d l'dvolution du

centre dans le temps : extension, changement d'activit6, etc,

Iiquipement climatiques :

-Un bilan de charge thermique est necessaire pour permettre un bon 6quilibre entre les

diff6rentes ambiances et assurer le confort n6cessaire.

-Les facteurs, 6clairage natruel par verridre, 6clairage dlectrique, sas d'entr6e, isolation, bon

entretien sont autant d'6l6ments qui influent sur la consommation et le niveau de confort du

centre.
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-Des automates ou systdmes de gestion automatique, de r6gulation de l'dnergie sont de plus

en plus employ6s dans les centres commerciaux.

Itquipements de s6curit6 et d'entretien:

-La protection contre l'incendie avec l'ensemble des dispositifs de sprinklers, robinets

d'incendie arm6s intdrieurs ou ext6rieurs, extincteurs, sont foumis et commandds par un

dispositif central couvrant l'ensemble du centre commercial-

-La surveillance et la s6curitd d'un centre commercial sont indispensables

-Les diffirents locaux techniques d'dnergie 6lectrique, de traitement d'air, et de protection

incendie doivent 6tre regroup6s et centralises en un point d'accds facile, permettant une

distribution ais6e dans les circulations de service ou dans le mail.

-L'accessibilit6 est un facteur important du bon entretien des installations.

- [rs locaux d'appui pour l'entretien, les receptions marchandises,les collectes d'ordures, les

sanitaires sont variables mais indispensables au confort et d la bonne exploitation du centre.

l0quipement des circulations verticales :

-Les ascenseurs sont n6cessaires, mais dissuasifs s'ils ne sont pas congus pour les rendre

attractifs (ascenseurs panoramiques) ; aussi, les escaliers mdcaniques et tapis roulants sont-ils

les plus utilis6s.

-Une bonne localisation dans un espace sftategique, corlme peut l'6tre rme place, avec

communication visuelle entre les niveaux est recommand6e.

-Le tapis roulant est indispensable dans le cas de pr6sence d'un hypermarch6 pour ne pas

p6naliser un niveau qui ne pourrait b6n6ficier du passage des chariots.

Cr6ation d'une ambiance attractive:

-Son aspect ext6rieur, pour aussi simple qu'il soit, se doit de donner l'apparence claire,

agr6able et harmonieuse. Les fagades doivent 6tre attractives par leur volume, leur matdriau,

leur signalisation et leur mise en valeur par la pr6sence d'espaces verts, de v6g6tation, bien

utilis6e.

-De m6me, l'ambiance des circulations int6rieures doit 6tre accueillante, claire et pas trop

chargde pour ne pas rivaliser et dtouffer les vitrines des commerces.

-La lumidre naturelle est psychologiquement souhaitable.

La v6g6tation associ6e aux aires de repos sont des 6l6ments de d6coration judicieux .
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lll.5 EtuOe des exemples :

lll.5., Centre commercial et de loisir de Bib e;zzot ur z

Situation:

Situ6 au c6t6 sud de la commune de

BabBruntar; pas loin de

l'rmiversit6 d'Alger Houari
Mahfoud, avec lapr6sence de

l'h6tel mercure du cdt6 nord.

Facilement accessible vu sa

situation strat6gique :

- it 1.67 km de l'a5roport Houari
Boumediene.

- e 1.09 km de la gare ferroviaire.

- et par voie mecanique 0.9km
du boulevard de l'universit6,
et0.z km de laroute nationale n"05

Fig&4 : plans de situation

Source : google earth

Fig85 : maquette de centre commercialde
bab e.zouar

On peut acc6der au centre commercial par 4 voies mdcaniques, vues i sa situation stratdgique

le projet est accessible aussi bien en voiture, qu'en transports publics (train, tramway, bus) ,

le nouveau quartier d'affaires d'Alger repr6sente

le visage d'une Algdrie r6solument modeme ,

pratiques et dynamique-

Pr6sentation du projet :

L'ouvrage est principalement constitu6 de deux

sous - sol, d'un rezde-chaussee et de trois 6tages

surelev6s de deux tours en forrne de segment

d'arc de quatre dtages

Fichetechnique:

+L'emplacement:bab e.rzaauu- Alger - Algirie
*[,a date de r6alisation:25 mai 2009

*Maitre d'ouwage : le groupe du zurichois avec

d'autres partenaire suisse

+Superfrcie commerciale : 17000 m?

+Nombre de niveaux : r+6

*Nombre de commerces : 65

*Capacite de parking : l7O0 places

Source : google earth
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Description:

Seruices

Retrouvez au Centre Commercial et de loisirs de < BAb Ezzntar >un grand nombre de

services tels qu'une banque, un salon de coiffire, un pressing, une halte-garderie, une

imprimerie, une galerie d'art, une agence de voyage, un business center ainsi que un stand

d'information-

Commerce

Destin6 d 6tre un lieu de vie, d'achats et de services, le Centre Commercial et de Loisirs de <

BibBzzrlntar >> propose, des nombreuses boutiques de mode, et le premier hypermarch6

D'Alg6rie.

Restauration

Cuisine fiaditionnelle ou cuisine du monde, petite ou grande faim" des divers restaurants sont

li pour combler toutes les envies. Le Centre Commercial et de Loisirs de < Bdb Ezzo'uar >>

propose plus de 23 restaurants.

Loisir

Le Centre Commercial et de Loisirs de < BAb Ezzouar >

propose un fantastique dventail d'activit6s, Entidrement d6voud

i l'dvasion et la d6tente, avec notamment un des plus grands

bowlings d'Alg6rie, un fitness, ainsi qu'un podium d'animation.

-tw

Etudes des espaces :

Selon la coupe les deux niveaux en sous-sol sont destin6s au parking, le rezde- chauss6e

regroupe l'hypermarch6 plus les boutiques, le let le 2 6tages sont destinds au commerce en

plus le loisir, les quatre derniers 6tages sont Destin6 pour des bureaux.

Les plans :

Rdc
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Le volume

L'architecte dans son concept architectural a base sur unjeu de volume qui est

essentiellement fonde sur trois volumes principaux qui sont les suivants :

Parall6ldpipede, deux segments d'arc, forme elliptique

I

Parallelepipdde

Segment d'arc

Forme elliptique

Integration de projet dans le site :

Une base rectangulaire

Les deux segltents d'arcs

Fig 86 : 3d de Centre commercial de bab ezzatar
Source : www.google.com

la mdme fomre de terrain

une belle vue panoramique

Sont orient6s vers les espaces

non bitis

Cette composition de volume est bien intdgr6e dans rm site bien 6tudi6 et organis6e d'me
fagon urbanistique

Les deux acces du projet lid entre eux par un ixe virtuel qui divise le volume d deux parties

sym6triques
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Les fagades

La fagade pr6sente une sym6trie axiale, faussde au rez de chauss6e et un rythme simple.

-

rr
I
I

r
IT

I
I

Fagade lat6r'ale

on a un 6quilibre entre les masses dars le sens vertical et horizontal ce equilibrc est le rc3ultat

d'unjeux de forme, l'architecte utilise une unit6 entre les diff6rentes masses de la

composition de la fagade.

Le b6timent appartient d I'architecture modeme, par l'utilisation des couleurs modemes, le

vitrage ,lans la fagade et aussi des 6l6ments mdtalliques.

L'6clairage

La lumidre zenithale centrale est la plus utilisable dans le cenhe commercial Les ouvertures

latdrales

I

Fig E7 : l'ectairage ext6rieur
Source : www.google-com

Fig EE : I'eclairage int6rieur
Source : op.cit.
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Circulation:

Verticale:
k centre commercial se compose de plusieurs nivearx, alors l'architecte a utilise les

escaliers, les ascenseurs et les escalators.

Horizontale:
La circulation horizontale se pr6sente sous forme de passage de grande dimension organisant

les boutiques, amenag6es avec du mobilier permettant l'attente, le repos la rencontre, et aussi

la prdsence de halls de d6tente et consommation au niveau de chaque €tage'

Fig 90 : le passage intdrieur
Source : op.cit.

Structurc:
lf type de structu€ est poteaux/ poutres.
I^a forme de poteaux est rectangulafue

Ou carree et des fois cercle.
San r6le principale est la portance.
La structure d6finit I'espace' 

Fig 9 I : vue sur les escaliers de secours

Met6riaur de cotrstruction: Source : op'cit'

Construit avec le b6ton arm6 pour assure rdsistant ndcessaire L'utilisation de verre normal et

le verre trait6e en tous les murs rideau et les ouvertures pour entrer la lumidre naturel et pour

exprimer la continuite entre l'intdrieur et I'ext6rieut

la structure de centre commercial
Source : op.cit.

Fig92 u

Fig 89 : la circulation borizontale
Sourcr : op.cit.

Equipements de socours:

- La presence de plusieurs escaliers de securit6, pour

faciliter la sortie des gens dans un cas d'urgence.
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lll.5.2 Centre commercial les quatre temps :

Les Quatre Temps, plus grand centre commercial

d'Europe, voit le jour en 1981, sur le parvis de la D6fense.

A dix minutes du centre de Paris, ce ne sont pas moins de

130 000 m2 degaleries marchandes qui accueillent

ddsormais de nombreux habitants d'Ile-de-France.

Fig 93: centre commercial les quatre temps
Source: op.cit.

Situation et accessibilit6:
Les Quatre Temps est le principal centre

commercial du quartier d'affaires de La D6fense,

dans la banlieue ouest de Paris-

Bien desservi par les transports en commun: En

m6tro ligne l, En RER Ligne A, En train ligne U,

En tramway Ligne TRAM T2.

Fig 94 :la situation de centre
Source: op.cit

Fiche technique:

Superficie totale : 130 000 m2.

Trois niveaux de commerces : 230 boutiques.

Quatre niveaux de parking: 6 500 places.

Masse totale du centre : 530 000 tonnes. Fig 95: centre commercial les quatne temps
Source: op.cit.

le chiffie d'affaires (824,1millions d'euros en 2009).

Concepts et organisation :

Le centre a ainsi 6t6 ddcoupd en quatre zones (framboise, cassis, mandarine, et kiwi). Les

couleurs de ces nouvelles zones se retrouvent dans sorr logo acfuel. Il siSnifis aujourd'hui <

Matiru midi, soir et tard >.

niveau 2nrveau

r
IIIT

^CRL,
niveau 3L
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L'hypermarch6 est present sur tous les

niveaux et dans chacune des quatre

zones du centre commercial, les

boutiques marquent la mixit6 du centre

d'achat, avec la pr6sence des espaces

d'attraction, pour adulte comme pour

enfant.

Fig 96: vue int6rieure
Source : op.cit.

A l'origine, le centre 6tait d6ji un beau projet

architectural, trds dtonnant pour l'6poque.

Pour les espaces inGrieurs, l'accent a dtd

mis sur la fluidit6 de circulation. Elles

s'articuleront autour de places circulaires,

et non r€ctangulaires. En outre,

I'architecture int6rieure actuelle est trds

structurde, trds forte.

Fig 95 l'hypermarch6
Source : op.cit.

La distribution du centre est caract6risee par une circulation

verticale mat6rialis6e par le puits de circulation au ceur du

centre commercial et d'autres reparties tout au long de la
circulation ho.i zr:lntale

-

rx)i

Fig 97: escalator
Source : op.cit.

Tandis que la circulation horizontale s€ compose de parcours et

p{rssages de dimensions importantes permettant de diviser le

centre longihrdinalement en deux parties. Ces passages ont pour

2dme r6le de faciliter le repos, la d6tente et la d6couverte-

Fig 99: le passage int6rieur
Source : op.cit.

I
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Fig 98: vue interieur
Source : op.cit.

Le centre comme(cial r6tablit un dialogue avec son

environnernent, place au verre, d la transparence et i la
lumiCre naturelle. L'introduction de l'aspect vert avec

I'am6nagernent des espaces de d6tente avec des plantes et

arbres naturels.



COMMERCE:

* Superette

.i 8Habits

€. 3Chaussures

* Cosm6tique

* Electrom6nager

1.. Chambre

€. Meubles

* Electronique

€. Magasin de sport

{. 2Bijouterie

* lArgentier

.!. 2Parfumerie

* 2Accessoires

{. 2Maroquinerie

1.. I Fleuriste

* I Opticien

.!. lpatisserie

i. I boutique de chocolat

i. 2Horlogerie

* 2 produits de beaut6

lr 2Poterie

.& 2jouets

.l l Papeterie

{. Librairie et journaux

DIVERTISSEMENT:

.:. I Restaurant

.f. l Salle de jeux enfants

.3. lsalle de billard

363 m2

524r*

90m2

102m2

108m2

105m2

203m2

l44t*
14grn2

421:rf

22trl

52trl

s2t*

5l m2

30m2

30m2

30m2

30m2

60m2

60m2

5l m2

60m2

221#

22mz

^^- )3ttm

105 m2

108m2

ADMINISTRATION:
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lll.6 Le programme:



* Bureau du directeur

.1. Bureau du secr6tariat

,.. Bureau du comptable

* Bureau du gestionnaire

LOCAUX TECHNIQUE :

30m2

20n]

25m2

25nf

135m2
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ul.7 Le site d'intervention :

Notre site de projet se situe au sud de centre historique de la ville de s6tif

Son importance est due d sa position g6ographique strategique' i l'intersection

d'axe structurant (Ben Boulaid) et l'avenue de I'ALN'

Fig 100: plans d'am6nagement
Source : auteur
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Axe structural ben boulaid

NHABITAT

CEM

L'avenue de I'ALN

Le terrain est limit6 :
- Au NORD par :

-Au SUD par:
-AI'ESTpar:
-A I'OUEST par :

la rue Sabna
l'avenue de I'ALN
mitoyennet6
I'axe structural Ben Boulaid.

Centre commerciale

Fig l0l: plans de masse
Source : auteur

L'6tat de biti :

La majorite des bities de ce site est en 6tat degrade pour ces raison nous

proposons de le d6truire et reconstruction nouvel projet sur le site.

Construction: BON ETAT

Construction: M)YEN ETAT

Construction: MAUYAIS ETAT

Construction: EN RUINE

Fig 102: l'6tat des constructions
source : Le P.O.S de centre historique
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Le site d'intervention
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111.8 Les concepts:

Les Concepts Urbain:

-Alipement urbain : Pour donner au paysage rnbairl Notre parcelle du projet est

donne directement sur deux axes importants I'alignement sur est recommand6.

-La continuit6 : on a la continuit6 des arcades sur I'avenue de I'ALN.

Les concepts architectura[r :

-La g6om6trie: la g6om6trie est un concept architectural principal dans la conception

d'un proiet, car c'est un instrument fondamental pour concrdtiser les id€es de n'importe

quel proiet. Dans notre proiet nous avons opt€ pour < Ie rectanglo) comme une forme -

g6ometrique principale de la composition g6omdtrique.

-La trsnsparence : Que ce soit d l'int6rieur du bitiment ou d I'ext6rieur, la transparence fait

b€n6ficier d'une continuite visuelle et permet une integration parfaite avec le tissu existant.

Les concepts structuraux :

La structure est consideree comme le squelette du bAtiment. On appelle structure la

maniere dont sont dispos6s les 6l6ments porteurs destin6s a transmettre les charges

regues aux fondations. Sa fonction primaire est d'assurer la stabilit6 et l'equilibre

d'une construction.

-Le choix des mat6riaux :

Dans notre 6difice, nous avons opt6 pour un seule type de structures; les murs

porteur en piene, On utilise des murs porteurs en moellon avec un systCrne

struc{ural A trumeau.

Pour les 6l6ments horizontaux nous choisissons les plancher de type cobaix.

La technologie Cobiax repose sur la fabrication d'espaces creux sp6cifiques a

I'interieur d'une dalle en b6ton arme : b b6ton massif est remplac6 par des corps

creux en plastique et n'est conserve que dans les zones importantes au niveau

statique. Ainsi, il est possible de construire des dalles de b6timent plus plates

permettant de realiser des portees importantes.

9'l



lll.9 La gentre de Proiet:

Premidre 6tape :

Dispositiondrmsoclequioccupetoutelasurfaceduterrainpourdesraisonsderentabilit6

foncidre.

Deuidme 6taPe :

Faire rme rotation pour avoir deux fomres : le carre + le rectangle (pour appliquer

l'utilisation des murs porteurs avec un systdme structural d trumeau)'

Dans le carr6 on a utili# la typologie de Harat (La cour est centrale, entourde de quatre c6t6s,

d'une simple trame.

Sur l'avenue de I'ALN on a suivi la continuit6 des arcades

u

La forme de base

Continuit6 des
arcades

La cour

Fig 103 : Les 6tapes de la conception du projet

Source : l'auteur

Systeme trumeau



lll.10 La volum6trie :
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ilr.11 CONCLUSION:

L'investigation (analyse et synthdse, projection architecturale) demand6e devra

permettre aux 6tudiants d'appr6hender avec responsabilit6 leur r6le d'architecte

lorsqu'ils seront confront6s au patrimoine b6ti tel que la stipule les lois sur la

sauvegarde et la pr6servation du patrimoine bAti.

La partie urbaine nous a permis de comprendre la logique d'implantation de la ville

sur l,analyse de formation et de transformation de la ville, sur les diff6rentes

structures qui la composent. Ce travail a 6t6 6labor6 suivant une nouvelle d6marche

qui nous donne la l6gitimit6 de concevoir une nouvelle image pour la ville de S6tif dt

travail une analyse profonde de la typologie architectural et les mat6riaux et les

technique de construction de I'aire d'intervention.

La partie architecturale Son principal objectif, audeli d'une meilleure connaissance

des mat6riaux, est de permeftre aux ltudiants d'acqu6rir des savoirs ouverts aux

innovations, par la mise en place d'un enseignement fond6 sur l'exp6rimentation

constructive.
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