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I.1. INTRODUCTION
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habituels des maitres d'æuvre
l'origine une réflexion sur les

privée. Cette tentative d'actualiser
villes, débouche ici snr des

dimensionnements, découpage,

L'objectif principal du master

théorique qui fait de l'abandon de

l'acceptation de la ville concrète

master. La ville héritée de l'
l'architecture. . .. construit la vil le.

Le retotr à l'histoire ne

attitude nostalgique envers la
urbaines du XXe siècle nécessittnt

méthodes, suscitant de nombreuses

Au courant de l'année uni

desquelles le projet urbain a été r

. Le Projet Urbain et les

. Le Projet Urbain en

. Le Projet Urbain en

A travers la thématique du

par David Mangin et Pierre P

des types bâtis, majoritairement produit

elle, nous enseigne la permanence

très rapide des tissus. Il convient
(types, programmes, financements et

r) de travailler dans une perspective

et les transformations possible, d'
mécanismes et les techniques qui ont

très pragmatiques et pratiques

inologie...).

et Projet Urbain' s'inscrit
utopie de Ia ville fonctionnelle du

de l'histoire, la réference essentielle

le contexte obligé d'inscription de I'

cependant pas le rejet 'simpliste' de la

urbaine ancienne : les productions

effèt une plus large évaluation critique
ies de recherche.

201612017 et parmi les différentes

et développé, trois thèmes ont été

d'urbanisme

historique

urbain, les étudiants pourront alors

ville.

Dr.

Porteur du master 'Architecture

t2

U999) sous une

l'industrie du

tracés (voieries,

à partir de la
constructifs

qui intègre dès

publique et

is de produire les

(tracés, trames,

une construction

moderne et de

la démarche du

En retour

pour une

et

leurs rnodèles et

à partir

un territoire de

M. Zerarka

Prcjet Urbain'

Mai2017

réfl exion et d'expérimentation s:rr



La double

à la création des << secteurs

irréversible des quartiers

requalifier / réhabiliter le

des mesures juridiques de

le plan pennanent de sauvegarde

Ces mesures consistaient à

démarche d'urbanisme qual

évolution harmonieuse des

. << Sauvegarde »

. « Mise en valeur >>

Néanmoins, dans bien des

sauvegardés pour diverses rai

pas dotés d'instruments d

formations et des

architecturales et urbaines

périphérie immédiate des

au même titre que les aires

ou encore les nouvelles tendances

des opérations de recomposition
et articulées des anciennes

C'est dans ce contexte que le

centres historiques et de leur
associant tradition et modernité,

futur.

1.1.2. Thématiq de l'Atelier « Architecture el

centre l, )>

qui présida, depuis un peu plus d'une

gardés » était d'une part, d'éviter la

s ou des villes entières à caractère

historique, architectural et urbain qui s'

spécifiques et en les dotant d'un nou

de mise en valeur des secteurs

« sauvegarde >> et << mise en valeur
tout en préservant architecture et cadre

anciens :

anciennes des points cl

préserver les aspects fondamentaux dps

vue morphologique et typologique

adapter ces quartiers et villes historiques à

d'éviter d'en faire des en plein air

les centres historiques ne sont toujours
lesquelles nous éviterons de nous

spécifiques en mesure de prendre r:n

de la forme urbaine, en s'appuyant

Citons en exemple toutes les aires

ksour ou autres villages traditionnels qui,

contemporaines, des mêmes instruments

revitalisation des anciens quartiers

sans aucune médiation pour préserver

qui leur sont étroitement

sent atelier engage une réflexion de fond

urbain, dans I'optique dominante

et changernent, mémoire du passé

13

urbqin en

dans notre pays,

ou Llne atteinte

ial et d'autre part à

trouve en instituaut

outil urbanistique :

(PPSMVSS).

dans une nouvelle

on permet une

quartiers et villes

vie moderne afin

érigés en secteurs

lcl.

ne sont toujours

Ie cr.ntr'ôle cies

des recherches

courcrnnant !a

couverts,

e (POS);

s désaffectés par

formes discrètes

le devenir des

'un projet urbain
préfiguration du

Aussi, plusieurs entités ,rt ui[", attenantes aux centres historiques 
"turr{r,



Les villes ont pris de l'am
urbanisme moderne, construit
l'évolution démographique en

La consommation excessive du
urbain des aires urbaines. Ce ph

En effet, un mouvement de

aujourd'hui recherché et le

comlne un moyen de recentrer ei de

une dispersion des flux. Il peut

nouvelles fonctions et

L'intégration de la mer en

principal moteur des opérations de

nouveaux projets urbains des villes
et la ville ensemble nécessite la

centre-ville, la ville doit foncti
ville.

L'objectif est que chacune rte

ville soit source de bien-être,

américain DUFRENSE Jacques évoq

du premier jour de sa vie au

s DUFRESNE Jacques. Mumford, ou la ci!é

suite à I'accumulation d'un urbanisme
un développement technologique,

s'est accentuée, provoquant le

révèle la nature même de la

retour vers les centres »> et d'
de l'interface, du centre et du

la ville pour contrebalancer un

ettre de faire émerger une nouvelle
mieux aux nouvelles dimensions urbaines.

qu'élément attractif de composition
ainsi que l'élément central

s et littorales ,la volonté de faire

uête de la façade rnaritime et le renou

avec son front de mer et le front de nrer

réalisations soit conforme à notre idéal

'épanouissement, de bonheur, comme l'
les villes où il fait bon vivre, << qu'on puisse
§»'

Revue Critère, n" 17, printemps 1977

t4

et d'un

et attaché à

d'étalement

urbaine est

apparaît aussi

éclatement et

concentrant de

est souvent le

organisateur des

le front de mer

urbain en

doit être dans la

quc la

I'historien
sentir chez soi

I.1.3. Préambule :

I



I.2. PRESENTATIO
métropole :

* Présen n

Alger est une des plus

monde, w sa position stratégique

porte de l'Afrique et un lieu de con

l'Europe et l'Afrique, tout au

histoire.(1)

ET CHOIX DfI CAS D'ETUDE : lger la

Figure I.1 : csrtc
d'Alger. Source :

re dtétude : la baie d'Àl

situation de la ville
.google.com

bué à l'indusfie
et bien lié avec

r

lles baies au

s le bassin

méditerranéen berceau des ciül elle est la
ce entre

ong de son

Figur€ 1.2 : ctfte de ls
Souræ : Google Earth

d'Algû.

La baie d'Alger a toujours fa né les plus grands architectes du siècle, est I'une des plus

belle baie au monde, malgré son de mer abandonné et les problèmes d'adh des différent
tissus entre une cote Est paulre, pri sé et spontané, et un cenüe abandonné

et délaissé par l'urbanisation, et un cote Ouest riche de son historique planifi

son enüronnement « la mer » , e situation se présente comme une té pour les

architectes en terme de création itecturale et urbanistique

c*o"3r,n"

. sr!

Sanara

æ0.'(D

d'Algct- Source: J,J Deluz.

l5

IarcÉÈrr

'l

Alger, l'aire métropolifine de par sa posrtion

géographique le cæur de I'Afi-iquf et le point de transition

avec l'Europe, [e centre de la thnde côtière algérienne,

capitale politique, adm i-n istrative e{économique de l'Atgérie
et port de la Méditerranée. Alger {ffie plusieurs atouts, une

situanon géographique d'excellencf, une richesse historique

irréfutable, un charme patrimoniaf et archilectural et une

dynamique de croissance et pnancière, associés à

l'importance de ses ressources natufelles, de ses marchés qui
justifie son statut de capitale et mé{opole Méditerranéenne.

I

Alger

l

Figure 1.3 : croquis de la



I.3. PROBLEMA

La baie d'Alger est l'
bassin méditerranéen, berceau des

repère géographique important a

actuellement.

Aujourd'hui, Alger vit de

géostratégique mondial complexe

L'héritage de cette ville
master plan qui explore des

besoins et aspirations des citoyens.

Alger et son front de mer,

distension spatiale croissante entre

fonctionnelle et spatiale.

Le défi est de faire d'Alger
modernes tout en gardant son

La ville sera considérablement

à travers un processus réfléchi de

compréhension du passé, le

L'aménagement de la baie

collier de perle au cæur de

mer méditerrané va être réalisé,

en aménageant son front de mer de

Elle doit aussi restaurer son

itinéraires remarquable de la cap

parmi les opérations majeurs dans

d'exaltation de l'histoire et de l'
Riad el Fatah et la mer : c'est un

contrairement la voie à suivre.

Sous cette perspective, Ie

de cohérence et de durabilité
méditerranée? Comment
les orientations futures projetées
l'air urbaine et Ie front de mer

t6

GENERALE:

des plus belles au monde, vu sa position
ilisations. La ville d'Alger, pole de

passé qui défit, explique et dessine

s contraintes et lutte pour briller
métropole universelle qui marie

l'occasion d'élaborer un plan directeur
neuves pour une conception inspirantes

actuellement d'un décrochage

urbain et mer, ce qui a engendré

ville emblématique qui réponds aux

notamment son front de mer, d'une

et d'innombrables possibilités s'

de l'aire urbaine, à tra
célébrer son avenir.

à travers le master plan se poursuivra

d'entre elle un équipement public de

consolidera sa position d'éco métropole

'est à l'ouest de chacune des perles.

historique sous la stratégie (rénover

) ils fonctionnent comme des canal

sens la promenade de l'indépendance

nationale , elle fera le lien entre le

réduit de ce que sera-t-il la ville

plan répondra-t-il réellement a une

défi de rendre à la métropole sa

les différentes entités qui constitueront
Alger à travers le master plan qui
t'ils vraiment des solutions efficaces?

dans le

et point de

ville qu'elle est

un contexte

et modernité

le suggère le

s des

exprimé par une

rupture visuelle,

des villes
plus spécifique

en évoluant

la démarche de

le principe d'un
ouverture sur la

la méditerrané

tous les

de l'histoire,

sera un pôle

historique

, il montre

de globalité,

de perle de la
ville d'Alger?

la liaison entre

I



I.4. CHOIX DU SITE:

La ülle d'Alger s'inscrit
métropolitaine et avec le phénomène

et des diverses potentialités dans la

Hussein dey représente par

propre à la centralité grâce à la m

Donc notre choix s'est porlé
r L'existence de friches
. Disponibilité foncière

Sa topographie
Sa position géostratégi
influencer l'image de la

. Rupture entre la ülle
(autoroute, train, métro,

I.5. PRESENTÀTION

Hussein Dey commune
d'Alger, située à enüron 10 Km
centre (dans la demi-couronne
d'Alger).

Cette ville côtière s'étend sur
de 4.9 km'?.

Elle est bordée du Sud-Est et
successivement par les communes d
d'El-Magharia et de Kouba. On
Oued El-Hanach qui la sépare de
dEl-Mohammedia, et a I'Ouest
d'El-Hamma et des Annassers..

I.6. LA PROBLEMA
SPECIFIQUE:

Hussein dey est une ülle
présente une structure urbaine glo

et bordées par des tissus souvent

industrielles vétustes et abandonn

dont une grande partie fut destiné à I

ne répond plus dans sa gmnde

incompatible ni avec les équipemen

dépôts, hangars) ni avec les

t7

l'Hussein dey due :

elles.

way).

la wilaya
l'Est du
la baie

superficie

Sud-Ouest
-Harrach,
ve à lEst

commune
quartiers

UE

un processus qui üse I'affrrmation de statut de ülle
la rupture ülle/mer, cette entité urbaine dss atouts

urbaine de la ülle d'Alger.

e le terrain idéal pour accueillir la ouvelle fonction
d'avantages qu'il offre

toute la fiange littorale.
routière et le complexe sportif Caroubier.

(morphologie plate).
sur la façade maritime de la Baie d'Al

étropole.
la mer malérialisée par les réseaux

et qui lui permet

communication

E L'AIRE D'INTERVENTION

Figure l.,l : Cârte montrant Ic d'irterÿentioo (Hussein

Dey).Source : Google EArth psr l'{uteur

ère située dans la demi-couronne de la e d'Alger. Elle
ement mal organisée avec deux artères pales animées

onnaires. En outre elle est composée d'un semble d'unités
pour la plus part, d'habitat collectif et duel de base,

origine aux ourriers de la zone industrielle Aujourd'hü elle
orité aux besoins actuels. De plus le spécifique est

tries, entrepôts,et les actiütés secondaires existante (

de l'avancées de la centralité

' Délocalisation de la gare



Au début Hussein dey est

d'ailleurs que ce sont des

peu, celle-ci va se développer au

surtout avec I'arrivée du chemin
propulsent la région à un autre

temps une rupture longitudinale

Au fur des années un

nombreuses friches industriel les,

des espaces abandonnés créant

publics, des bâtiments et des

créant une non-homogénéité de I'

Dans une stratégie de

recyclage et la réutilisation de ces

mais surtout, dans une logique

mesurée du sol et diminueraient I

nombreux problèmes.

Le projet d'aménagement cle

également d'aménager le front de

L'aménagement s'organise tout au

et la plage un large espace

Vue ces nombreuses

« d'Hussein dey » ou le constat d

Sous ces perspectives, la

du tissu industriel constituent-ils
Hussein dey ? Vat-on réussir à

d'une revitalisation du front de

Le projet urbain à cette

double échelle d'appartenance,

I.7. HYPOTHESES :

L'un des

la ville et la mer face à cet effet, l'
un nouYeau visage d'Alger
connexion urbaine et favorise la

Ces actions pourront se faire à

comme une région à vocations

Mahonnais qui sont à l'origine de la

d'être considérée comme la banlieue
fer et l'évolution des réseaux routiers

reliant la commune à la capitale, mais
entre la ville et le front mer.

de désindustrialisation a été entrepris
bâtiments et terrains désaffectés,

et nuisance au quartier, un flagrant
en manque d'identité et très pauvre

de la ville et des potentialités

de temains prévus par le plan

abandonnées devraient améliorer I
gestion adéquate du sol, veilleraient à

urbain synonyme de périurbani

baie d'Alger par le plan stratégique d'
en donnant naissance à des activités de

du cordon de la promenade maritime,
et des plantations

notre intérêt s'est porté au cas très

rupture entre la mer et l'ai urbaine est si

de la bonde littorale d'Hussein Dey
actions capables d'aider à intégrer la

la ville vers la mer dans l'optique d'
la ville d'Alger ?

peut-il constituer une réponse

dey et la baie d'Alger ?

du paysage urbain de la ville d'Alger
du l'espace urbain avec le front

la recomposition urbaine de ce

d'une nouvelle centralité.

vers le projet urbain, l'un des outils d'
de cette réconciliation.capable de porter les attentes et

18

ent urbain

On prétend

de la ville. Peu à

d'Alger,
ces installation

en meme

naissance à de

à Hussein dey

des espaces

non maitrisée.

d'Alger Z0Z9,le

de la ville,
consommation

et source de

2029 prévoit

et de loisirs.

sur l'eau

de la ville
et indiscutable.

la recomposition

le centralité à

continuité et ou

à cette

la rupture entre

mer peut offrir
peut rétablir la



I.8. L'OBJECTIF DE

Dans ce travail les objectifs se

phénomène de la

l'assimilé avec I'espace
spécifiés a la mer.

dégénérer de nouveaux
touristique.

I.9. LA DEMARCHE

L'ouvefture de la ville
relation conflictuelle ou encore

socialement et se sont manifestés d

Iæ sujet sera abordé d'une

La première phase sera d'
problématique spécifique
objectifs.

Notre recherche sera basée

Asnect théorique : en relation avec

Partie une : Dans lequel nous

les concepts clés qui se rapportent

industrielle ; Ia recomposition et la
périmètre d' intervention.

Partie deux : une analyse

Cette partie théorique sera

au cas algérois, c'est-à-dire ; des

point de vue géographique,

est d'illustrer la succession de

après une étape de déclin et de

Aspect conceptuel : liée aux di

Analyser l'évolution
l'échelle urbaine afin de

I

,ETUDE:

comme suit

et les constituants de la rupture vi
spatiale et fonctionnelle contemporaine

entre la ville et son front de mer,

état de friche non pris en charge et a
en intégrant une nouvelle animation

un projet de redynamisation et
urbains valorisant la culture de la

THODOLOGIQUE:

la mer signifie qu'il y a eu rupture ou
moments de tension. qui se sont

manière très poussée dans des zones

comme suit :

et d'expliquer la problématique
recherche, également les concepts clés,

les points suivants qui assurent Ie

thème de recherche

essentiellement nous initier et nous

it à notre sujet de recherche (le projet
uête urbaine, l'esplanade, le front de

ue

par une présentation d'exemples

de réaménagement water front
et socio-économique. Le but de

qui guident à une recomposition vi
ville/mer, et montrer les options de

étapes pour atteindre le projet

de la ville à travers l'histoire à l'
comprendre l'évolution du tissu urbain
« ...lire la ville dans la profondeur desa formation et sa

19

histoire pour

et saisir le

a frn de
et des activités

isation capable
et son caractère

lutôt conflit ou

spatialement et

que d'autres.

puis notre
hypothèses et

au sujet :

avec torrs

; les friches

), soit à notre

comparables

et proches de

partie du travail
er qui vient

territoriale et à
le temps,



découvrir lo manière

Jormées, les liens qu'elles
dans une slructure d'
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Figure 1.5:
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CHAPITRE II : E
II.1. INTRODUCTION

Notre travail s'inscrit dans le

d'Hussein Dey, I-a thématique est

diviser ce domaine aussi large et

ces notions nous partons des

de notre projet et de l'intitulé de

d'Hussein dey

Notre objectif se portera tout
comme stratégie principale, l'
permettre de mener à bien notre

Cette partie sera clôturée par

Algérois, des exemples de

d'illustrer la succession de

après une étape de déclin et de

T DE L'ART

de la recomposition du front de

par un ensemble de notions,
cerner plusieurs groupes qu'elles caractér
clés de notre sujet, c'est-à-dire, des mots

ce travail : recomposition de l'entité

'abord dans ce chapitre à situer le conce
portera sur d'autres concepts

d'aménagement.

présentation d'exemples mondiaux
des fronts d'eau. Le but de cette

qui guident à une recomposition vi
ville/mer et montrer les options de

2t

de la commune
permettent de

Pour définir
tournent autour

de la vile

du projet urbain
qui vont nous

au cas

du travail est

et qui vient
choisis.



de penser l'urbanisme

TI.2. LE PROJET

« Il faut repenser la ville t l'urbanisme du 2lème siècle avec

d'intervention susceptibles de les discriminations et les

spatiales, culturelles, qui

ghettos...etc. »7

les inégalités, les cloisonnements, I,

La notion de Projet Urbain a

depuis deux décennies environs.
manière d'agir en formation , qui

son apparition dans le langage

terme même sous-entend un concept

nouvelle approche, moins figée et

linéaire, sectorielle et peu soucieuse de

lus ouverte aux transformations et aux
socio-économique qui s'est tran

Au cours de notre nous avons pu constater une diversité
d'approches qui caractérisent le et Urbain , ce qui s'explique par l'ap
concept qui a connu une vogue c par le divers groupes impliqués
de la ville, et son utilisation massi par plusieurs disciplines et dans plusieurs

Le Projet Urbain qui exprime les politiciens et les décideurs (( une
décentralisatrice, désigne pour
circonscrit »>, et renvoie enfin «

réalisation.

ue un moment de transition entre la

achitectes-urbnistes « la conception d'un
différentes opérations d'urbanisme » pour

Certains spécialiste de l' n'hésitent pas à le désigner « d'appel
l9mars2002 organisée à I'IFA Par et s'accordent à dire que cette notion est

une certaine ambigui'té est d'autant lus accentuée à cause de la double dénom
« urbain »qui sont elles-mêmes di à définir « Le Projet Urbain , quelle qu'
complexité, a en tout cas un atout majeur :celui d'échapper à la vacuité des

l'inverses toutes les qualités du ré »>9 .

Dans ce qui suit, nous allons d'évoquer quelques acceptions de

finitions apportés par divers auteurs afin

Commençons par les termes Christian DEVILLERS (1994), pour avoir
France à introduire I'expression du Projet Urbain en 1987 à travers ses

TJean-Claude Gayssot, ministre de l'ér;uip « Vivre la ville », in relue d'urbanisme, no308

sterme utilisé par Yannis Tsiomsi,
conférence
'rclem /

a projeter la ville, le territoire le paysage, In

))

de la

nouveoux outils

sociales,

repliements, les

et urbanistique

s spécifiques, rrne

ière traditionnelle
locaux et une

dans un contexte

de définitions et

on de ce nouveau

l'organisation

locales »,

de ville
organismes de

a problème »8 du

et revêt

« projet » et

soit la fréquente

et d'offrir à

notion à travers

mieux en saisir

le premier en

dans une revue

octobre 1999, p44.

II.2.1. La notion du proiet urbain

c§ntrecarrer

h

les clarifications et les principes de

le sens.



pour un projet urbain a effet structurant »
image de lnarque,

d'urbanisme. Selon lui "... Le et Urbain ne relève pas d'une ion, mais d'une

compétence, il n'est pas une mais une démarche qui suppose une une ambition
et une vision à long terme"lo , et de cemer la nature spécifique du Urbain à partir
de la compréhension du

espaces.

urbain en tant qu'emboitement de plus et plusieurs

Il le définit également comme ,.. une pensée de lareconnaissance de ce

mouvement et duflux dans lequel on se

est là, des traces,

du substrat, une reconnaissance des fondations
après»ttsur lesquelles on s'appuie pour desfondations pour d'autres qui

Donc, le Projet Urbain n'est
peut se définir également comme

une solution achevée mais une tentative 'amélioration qui

un cadre de pensée pour régénérer la vi au profit de ses

et jouer commehabitants, entant que guide de I pour adapter la ville à la demande

levier économique, social et urbai C'est ce que confirme Ariella ) dans ses

propos, mettant en avant les sur lesquelles tout Projet Urbain se do de respecter et le

architecturale etprésente comme: <<une stratégie et dessinée de la ville, une

urbaine de mise en forme de la
teruitoriaux »t2

ille qui porte des enjeux sociata, ue, urbains et

« En réalité ,le Projet Urbain caractérise comme I'articulation de ces composantes -
volanté, situation, réféent,

témoigner du passage non

et contexte- qui définit le Projet el qui t,ient

accompli de la ville-objet à la ville »

Enfin, nous évoquons le point
guise de synthèse de regards portés

une nouvelle manière de fabriquer
qui a touché depuis plusieurs

présente comme une démorche

læ projet urbain regroupe rles

peuvent aller d'une réelle actiort de

IJ

vue de Rachel LINOSSIER et Virginie TON (2004) en

cette notion jusque-là. Le Projet U serait pour elles,

métropolisation

d'aménagement à différents
lanification urbaine circonscrite dans le

transformer la ville, lier au phénomène

s un grand nombre d'agglomérations s«ilse
de la protique de l'urbanisme et non de sa isation,

légitimant des

« Evoquer les échelles d'i du Projet Urbain revient à mettre en l'intérêt de

ce concept qui se situe dans sa de liaison et d'articulation » 1s

territoriaux qui
ps et l'espace a

101 Christian DEVILLERS, Le projet
llChristian DEVlLLERS,op.cit, p I 3
r2 Ariella MASBoUNJI,op.cit, p23.

, édition:Un Pavillon de I'Arsenal, Paris, 1994, pt

'3 Hélène LAPERRIERE, lecture d'un paysage urbain : éléments de méthode tirés du
montréalais,lieux culturels et contextes de 1998 pl16
la les réactions du Projet Urbain ; territo et temporalités , presses Polyechniques et romande s

concerter, gouverner et concevoir les publics urbains p19-20-21

's IDCIüM ZEHIOUA Barnia, « impaos projets insçrit à Constantine et évaluation de son
Mantouri constantine,20 I 0p 1 4 I
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fntit d'un choix politique et culttrel et non produit d'un moclel

modes opérationnels singuliers »1 a

II.2.2. Echelle du proiet urbain



par les differents niveaux et échelles de la p

rganiser une classification des projets urba

)e sens le projet urbain peut être échelonn

helle de l'agglomération (communautaire).

elle de la ville (de secteur).

échelle du quartier (ou projet de proximité)
'le, le territoire, le paysage ", Transcriplior
à I'IFA, Paris

Programrnation

Planification
opératiorrnellc

(

urbaiue

Plarri{ication
stratégiques

Ville

Agglomérations

Quartier

d tsâtiment

urbain globale

Projet urbain
Local

P§ets urbain
complexes

in. Source : livre « projet urbain » IGNALINA

et schématise la hiérarchisation de

et urbain >> à travers les différentes
auteur, de par sa position dans la prati
il émane et l'expérience de sa

ses propos en exprimant que << le concept
participe d'un ÿpe de société qtti vit tut
attente de son (à-venir) >>16

lui confère sa part multidimensionnelle

,In « projet urbain :enjeux, expérimentations et

24

u Pro et Urbain

du Projet Urbain
ère du Projet Urbain

du Projet urbain

Urbain

un simple projet ponctuel, passant

forme d'interprétation, renvoie à

leur échelle d'intervention. Dans

figures comme suit

Projet urbain global : à l'
Projet urbain local : à l'
Projet urbain ponctuel : à I
Apprendre à projeter la
du 19 mors 2002

Figure 2.1 : Echelle du projet

Ce schéma tiré du livre d'Ignalina

En parcourant la notion de «

divers auteur, il nous a paru que

le Projet Urbain selon la discipline
résumé Daniel PINSON (2000)

être la propriété d'une discipline ;
comme arrêté, mais constamtneitt

La poly appréhension de I

1-La dimension politique et

2-ta dimension économique et

3-[a dimension architecturale et

4-La dimension socioculturelle du

16 DanielPINSON, projet de vie, p§et de
2000,p79.

ification. Cette

en fonction de

selon les cas de

Amina Sellali , "
de la confiirence

échelles

apportées par

urbaine, défini
Et c'est ce qu'a

peut donc plus

cpti n'est plu,s

lon »

I

r

!

Prograrrrmes
d'opérations



que

II.2.4. Les dt

Parmi ses caractéristiques le urbain inclut dans son contenu une

L'amélioration du cadre vie urbain

Reconquête des fronts de et des berges fluviales

Aménagement des publics

nouvelles centralitésCréation ou valorisation

La revitalisation urbaine

Les opérations de urbain

L'Algérie a pris des enjeux stratégique du Projet
dynamiques entourant la ville De là un grand projet urbain a vu le
plan stratégique d'Alger

et Urbain »> en AI

2.5.a. Le ro et urbain ,

Le Grand Projet Urbain de ville d'Alger est initié par le ministre
l'aménagement du territoire, dans ouvrage : « Alger capitale du 2léme
ce dernier la capitale va d'un projet de grande envergure.

Alger doit mettre en æuvre

six axes majeurs, entre autres :

stratégie de reconquête et de dével

l. la promotion de la fonction m de la capitale, à la faveur des

niveau des espaces de l'agglomération par des activités
rayonnement intemational.

2. Ia valorisation des quartiers I plus défavorisés

3. la relance de l'économie u

aux centres décisionnels

par la promotion de l'emploi et l'
et internationaux.

4. Ie renforcement des res de circulation et des réseaux stratégiq

5. la préservation de l'environn et la généralisation de I'hygiène et de

6. Ia modernisation des institutio et des moyens d'administration de la

Tout développement futur d' devrait être posé dans une triple lo
une efficacité économiquesociale, une prudence écologique

25

, une justice

d'actions tels

et des multiples

sous le nom du

l'équipement et

». Au cours de

en privilégiant

ciblées au

équipements de

du centre d'Alger

prévention.

I



attractivité, développement et d

Le projet transforme égaleme

activités commerciales, d'affaires
un haut niveau de commodité.

le centre d'Alger, en un centre multifon
périeures, tout en développant la fonction

II.2.5.b. Plan st até ue d'Al r 2031 :

Le projet d'aménagement de I Baie d'Alger s'inscrit dans le Plan Straté
d'Alger à I'horizon 2030, porteur ambitions clefs pour la capitale : équilibre

ilité, tradition et modernité... mais aussi il
conscience des décideurs algériens,

d'une qualité urbaine meilleures.

e par son caractère stratégique. de durabili

læ plan stratégique se décline lon plusieurs axes :

la reconquête des espaces aires à travers la délocalisation des acti
et commerciales vers un no veau port en eau profonde ;

le rééquilibrage de Ia cen
structurant et hiérarchisé ;

la maîtrise de I'étalement
grandes friches industrielle

la restructuration du tissu

ité en articulation avec un nouveau ré

bain à travers la reconquête des espace

in à travers la revalorisation du cent
requalifi cation des quarti contemporains;

équilibres et des continuités écologiqla restauration des gran
consolidation des grandes ités naturelles et agricoles, Ia réhabili
jardins historiques, la resta
et le développement d'un

la préservation de la resso

hiérarchisées et adaptées a différents types de pollution, visant un obj
en mer ;

la reconquête des espace littoraux à travers Ia stabilisation du
ire, la consolidation des zones de falaisesréhabilitation du cordon d

des grandes plages sable

la réduction des risques rra

principes d' aménagement.
ls et technologiques à travers la mise en

tion des berges d'oued, la valorisation des
llage cohérent ;

en eau, à travers la mise en æuvre de solut

L'exemple du plan d'Alger mo
premier d'améliorer la qualité de

tre bien que le développement urbain d

vie et d'avancer ainsi vers une vie urba
dynamique qui respecte l'environn ent et les générations flutures.

Nous avons voulu synthétisé I relation entre le projet urbain et notre thè
projet urbain pour une relation ville/mer s
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ionnel, avec des

identielle avec

que de la Wilaya
ntre cohésion ct

flète Ia prise de

et de recherche

ités industrielles

u de lransport

centreux et des

historique et la

es à travers la
on des parcs et
ités paysagères

ons de traitement
ctif« zéro rejet »

it de côte, la
et la restauration

vre de nouveaux

Ie a pour objectif
e plus saine et

e de recherche à

ématisé sommetravers la question principale « que

suit:



Croissance
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V
lirlssrr(C dc ruptur.,cs

{nclcD/ Coltemporrln i

Nouvelle tendance

tre/ Pariphérie

I'iüe / Ilter

(

relatioo du projet urbsfu ayec la rupturc yille/rrer
Réâliser prr l'auteur

l'ère de la globalisation, caractérise le 2
s ülles, cherche à l'acquérir pour ra

otion qui retrouve ses origines dans l'
mot métropole est d'origine grecque, il es

is, ville. L'éÿmologie permet de di

est la capilale d'une région, lerritoire
est le lieu de centralité, le pôle où conve

capitdle politique ou économique d'une
laille issue d'un novau initial »18

à la maîtrise de I'espace mondial. À4ais

continu dont elle constitue le pôle maj

tion dans les capitales régionales europriennes,

n des territoires. ParÈ, Conseil Economique et

lité aéro-ferroviaire à grande vitesse au ra

FINITIONS:

lisation :

.,,,

Figure2.2 : schéma erpliquant I

II.3. CONCEPTS ET D

II.3. 1. Métro

la notion de métropole qui,

sorte d'effet de mode. La plupart des

intemationale. En réalité, c'est une

latine. D'après Isabelle ROGER «
mêtêr qui signifie mère et de

territoire qui I'enîoure. La mélropol
qu'elle fait en même temps ûvre. Ell
relations avec d'aulres pôles»17

Elle est souvent lrre comme ((

une forme urbaine généralement de

La métropole doit : « participe
réduite elle interdgit aÿec un territo

1TROGER (2007), les processus de
Toulouse 2, 2007, p, 1 1

188ury, J. {. (2003). Metropoles a
p . Jean
teBozzani, S. (2006). L'apport de I'
Univenité de Lilte l, p44

urce:

e siècle, est une

nner à ['échelle

ologie Gréco-
composé du mot

guer quelques

ère 0u sein d'un
elle se nourrit et

des liens et de s

gion, d'un étot,

une échelle plus
»le

té de

DATAR : 262

maropolitain,

aur

II. 3. 1. a. définitiü de la notion de métrooole:

caracréristiques générales de cette +lle. Elle détienl un rôle de direction, de



L'objectif de ce point est de c le concept de "Métropolisation" en

définitions, ainsique les d fonctions qui caractérisent le processus

<< La métropolisation est

concentration, l'interoction, la
processus qui produit et valorise

'ion d'externalités perçues de

métropolisation est aussi un qui intensifie les intégrations
de plus en plus larges et qui, en

culturelles au sein d'un ensemble

ême temps, accentue les coupures, les

Elle procure une reconnaissance
d'un point de vue international. accentue les concurrences. Elle est
historique s, gé o graphique s, et paysagères, mais elle impose de

les réactualiser pour assurer une plus marquée encore>>z1.

Pour synthétiser et selon I termes de Claude LACOUR, on peut
processus majeurs spécifiques à la isation :

<< - Un processus qui conduit ensemble urbain banal à l'obtention d'un
de métropole ou de région

- Un second processlts l'émergence et l'épanouissement de villes

- Un troisième processus s

concentration en matière d
Il renforce notamment les capacités et
de qualification et de la main-d'æuvre,

- Un quatrième constat est en retrait par rapport aux précédents.

prononcée aux ségrégotions aines et aux tensions de toutes

II. 3. 2. La mer

Chaque ville, dans sa propre vit de ses mémoires, [æs villes
doute, plus que les autres. Dans le passé fait toujours concurrence au

propose comme une image du plutôt que du présent.

Le discours sur la ville mé se développe essentiellement en

de géographie, d'architecture otr d' anisme, de flux maritimes et de villes

L'idée d'une méditeranéen par des routes multiples,
suppose des escales différentes : de départs et d'arrivée, abords et ports «

le souligne l'historien Braudel.qui se tiennent par la main >>22com

2ol, RoGER. (2007), les processus de dans les capitales régionales européennes,
21C, LACOUR. (1999), Méthodologie de

Diversité, Fractures", Paris, Anthropos, p'

et théorisation des villes, in "La

1977, p.52

28

22Braudel F, la Méditerranée, l'espace et I
7l

Croissance,

les différentes

métropolisation.

la
positive. La

'les sur des aires

sociales et

fficacement
des identités

réinvestir et de

quatre

ou d'un rôle

ou

mécanismes de

donne une place

»21

s, sans

sent, le futur se

s d'histoires et

es et terrestres,

réseau de villes

de Toulouse 2, p46

s.de villes mondiales impulsés princfualement par la dynamique des activités



Ce sont des lieux qui ch

reconnaissables, les transformati

comme ailleurs - en tant qu'évol
origine à des villages tout autre
méditerranée naissent villes et no

nt continuellement, tout en gardant I

font naître des nostalgies.

on d'un village- bien au contraire, ce so

t qui déterminent la fonction de ces vill
pas des villages qui évoluent.

Quelques spécialistes affi nn t que dans la région méditerranéenne les v

II. 3.3. L'eau ll tentiel naturel

la présence de l'eau repré te un autre potentiel intéressant car elle «
hautement valorisables dans une que contemporaine des forces du morc

apparues des sensibilités collecti
de vie.

s nouvelles sur les thèmes de I'environne

A cet égard, l'eau représente
permettant une aération du tissu

côtière afln de tisser les liens perd

« Ce type de régénération urbaine

facteur potentiel d'ernbellissement et de

in et pouvant bénéficier d'un traitement

entre ville et son front de mer .C'est ce do
nté aux Etats-Unis dans les années 1960

Aussi comme il l'explique C ude CHALINE ; « Après avoir été vecteur
l'eau se prête à tous lesjeux de m ir et de décor urbain » 2a

Ainsi, I'intégration de I'eau en t qu'élément attractif de composition ur
principal moteur des opérations recomposition ainsi que l'élément central
nouveaux schémas d'aménagemen

II. 3.4. L'es ace ublic

Ils ont un rôle central pour la vi accueillant une diversité de pratiques sociales,
d'impressions visuelles, sonores ou ol ves, ils sont les vecteurs de l'urbanité.

DIND, 201 I << c'es! par leur in édiaire qtre se ùt le plaisir ou le déplaisir
rendre la ville agréable il faut r aux espaces publics leur fonction struclu
statut d'espace interstitiel indéfini

II.3. 5. Water fro

ui est trop souÿent le leur ».

le délaissement des anciens
conséquences négatives pour les

ites portuaires ou des front mer a ell
lles côtière sur différents plans (dévalori

pollution, baisse d'emplois et dr: p ulation, génération de friches etc.), ces
pas tardé pour devenir des incitatio pour la réorganisation et [e réaménagem
dans un contexte de valorisation n uvelle et qui répond mieux aux nouveaux

t

'?3(CHALINE Claude. 1994. p.15

'?4(CHALINE Claude. 1994. p.42).
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on Francisco et

urs traits les plus

lles ne naissent pas

t elles qui donnent

s. les villes de la

induit des espaces

avec des efets de

ières années, sont

t et de la qualité

orisation urbaine
ysager de qualité

flw marchanc*;,

ine est souvent le

organisateur des

ftant une variété

'être en yille. lour
e et dépasser le

dré de lourdes

lion de l'espace,

uences n'ont
t de ces espaces

soin de la ville

plus-values évidentes sur le prix terrains bordont l'eau »23.De plus, ces

CHALINE a dit



Boston) a gagné, depuis, la quas des villes-ports dans le monde,
morphologie interne et en vers le tertiaire leurs basesfonct
,,r2J, Ainsi un mouvement de dont les villes nord
pionnières intitulé'waterfronts sations', mouvement de trans
portuaires est né pour l'explo de ce potentiel et initier ces transformati

II.3. 6. Dé tre centra

A l'époque coloniale, Alger a le rôle d'une ville-relais et cette
son front de mer ne lui a pas de développer véritablement une base
tirait sa centralité de l'hinterlttnd son front de mer, formé par la plaine
fournissait les principaux pour l'exportation. A cette époque, la
derniers participait significati à la centralité de la ville.

Après l'indépendance, le de mer et la ville développaient chacun sa

Alger profite de son nouveau statut capitale nationale et se transforme en
décisions importantes. Le front de

durant la colonisation.
aussi profite pleinement de son statut et

Après l'indépendance Alger son front de mer se sont présentés ,

s qui se développent d'une manièred'envergure qui se juxtaposent,

centralité de la ville en défaillance,
pour son rôle polarisant.

Ia ville est privée du front de mer qui est

Alger perd ainsi de son attracti à cause de son front de mer.

Encore plus grave, face à concurrence des autres centres
Mohammedia, Harnache et les

etc. la ville d'Hussein dey subit

centres qui émergent à l'instar de

concurrence face à cette compétiti
front de mer censé être son point fort, l'abandonne, et devient une source
perturbant la centralité de sa vil même s'il se présente comme un
rayonnement national. La ville cl'

les deux, ville et front de mer.

qui le jouxte, n'en profite guère à cause

tr. 3.7.

Dans le dictionnaire de l'urbani et de l'aménagement on trouve une
et précise de ce terme ; à l'article
cette définition : « terrains laissée à

urbaine et industriel/es. CHOAY et

abondons en milieu urbain » ; RODRIG
les friches sont de vastes emprise
abandonnées et demeurant, pour un

brutalement vidées de leur
plus au moins long, dans l'attente de

ns

2SCHALINE Claude, «Ces ports qui

veaux desseins.

remodelant leur
et économiques

demeuraient

des espaces

assurée grâce à

strielle. La ville
la Mitidja qui

larisation de ces

centralité.

tertiaire et de

son expérience

deux centralités

Cela met la

Bàb Ezzouar ,
Yahia, Chéraga,

urbaine aigüe, le
problèmes en

imposant et de

s ruptures entre

plus simple

donnent

MALTA dit que

premières,

t

des villes", 1994,8d.I'Harmattan, Paris, p 71.
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atout important



t

I

Pour RAY, « les friches plus spécifiquement caractérisées par

du site et les activités qui s'Ydéséquilibre entre le potentiel d'uti

prolongée sans investissement qui

A partir de ces définitions on

une fonction auxquelles cette

temporairement installées, sans

à réduire de manière significative sa

dire en générale que les friches sont

ne répond plus, et ou d'autres

autant exploiter le potentiel du terrain

3. friche strielle

pardes industries qtti s'y étaient

leurs activités. CePendant, c'est

« Maillon fort du Patrimoine la friche renvoie aux terrains

avant leur délocalisation ou arrêt

terrains qui abritent encore des bâtiments

utilisés de ces activités passées que définition renvoie le plus souvent »-26

La friche industrielle est le d'une époque Passée aYant marqué

donné. Miroir d'une nature stigmate d'une activité et d'une présence

industrielle témoigne cependant de

de la richesse et de la diversité de

travers le temPs

culture industrielle des régions, de leur

tissu urbain mais surtout de l'évolution

ind

La friche ferroviaire

La friche portuaire

La friche agricole

.Les friches minières et

L'Algérie rejoint I'exemPle

multiples industries (ferroviaire,

et anglais, son territoire est jonché

cole, agroalimentaire...). Cependant, en

charge, elle se situe à leur extrêm opposé. En effet, l'état d'abandon et de

dans lequel se trouve la grande de nos friches nous rappelle cruellement

nous vivons. Tandis que dans le du monde, ces bijoux de I'industrie se

réintégrés dans la vie quotidienne

ou ensembles multifonctionnels, le

coup de réhabilitation/reconversion en

friches en Algérie sont soit ignorées, soit

n'a jamais été question d'

quantifier leur nombre.

ou d'inventorier les différentes typolo

de l'urbanisme et de I'aménagement' Edition

31

ues

26Pierre Merlin, Françoise ChoaY- , 1988

situation de

par une durée

d'usage >>

et

terrains ayant eu

peuvent être

ont été désertés

ou partiel de

démolts et non

façonné un lieu

la friche

industrielle,

leur vocation à

friches issues de

de prise en

avance

dans lequel

valorisés et

éco-quartiers

A ce jour, il
encore moins de

II.3. 10. La friche fndustrielte en Aleérie :



II.4 -LESACTONS ,SUÀ LE FRONT DE

A Alger, par son statut de nationale, et par ses ambitions de

problèmes qui en suivent, mais

'les rêves' de cette 'métroPole

elle se montre comme l'oPPortunité

montée de gamme' Pour la ville,
'; la recomposition ville-mer apporte

que des réponses aux Problèmes d'

centralité, l'identité, l'image de la le, les relations ville-mer, l'étalement urba

urbain, etc. un tas de Problèmes d'

Comme il est noté ; « Les

dont Alger souffre.

délaissés représentent un

valorisations nouvelles, d'une en fonction des

innovations techniques et du socio-économique »27. Povr autant, si

souvent évidentes pour la ville, pour qui

métropolisation, la recomposition

répondre à un délaissement futur

potentialités de redéveloppement

de I'interface peut représenter un

27 BOUBACHA, E 'D, DAVOULT, et al. I
28 CHALINE Claude.l999. P.29.
2gVALDA.A & WESTERMANN.R, /A

coeur desagglomérations, Berne, 2004,

se montre non seulement comme

territoires côtière et au clivage vil

de renouveau

friche.

p. 15

La situation généralement de I'interface rePrésente un

foncière à exploiter et elle est envisagée comme I'occasion d'ttn « re

lourdes de l'agglomération, en avec des stratégies antérieures

di sp er s ion e t suburb ani sation le réaménagement côtier se montre

recentrage et de rééquilibrage du un objet visé voulu Par le PDAU

Cela peut permettre l'émergement de nouvelle centralité concentrant de

correspondant mieux aux dimensions urbaines, les centres villes

plus adaptés pourjouer ce rôle de d'agglomération.

4.2.

D'après l'article de la des friches urbaines Par VERHAGE

expliqué la reconversion qui « est changement d'activité d'tm site regro

et réaménagement. Ce sont des en crise forte, en déprise économique

sensible, comme les régions Posl
'es ou les anciennes instollations

Si on prend le terme selon la définition de VALDA et WEi

introduite par rapport à l'affectation

approprié, car il englobe l'ensemble
reconversion désigne toute modifi'

et sesfriches industrielles, des opportunités de
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et de

nécessité pour

de mer et ses

pour réaliser

ses traits 'une

ités liés à la

, la compétitivité

I susceptible de

des goîtts, des

possibilités et les

réaménagement

de valorisation
des tendonces

qui favorisaient
me un moyen de

d'Alger.

s fonctions et

ls n'étant

I'auteur a

requalification

démographique

s».

<< la

processus qul

au

ENTEPRISE

II.4. 1. RecomPosifion :

Le terme de reconversion

peuvent être mis en æuvre dans



« Reconquête >> - un terme

des ülles de reü'ouver un m
besoins alors dépassés et sans plus

11.5. ANALYSE

Cette partie sera clôturée

d'exemples mondiaux

dire ; des exemples de réam

L'objectif est d'illustrer une

qui guident à une recomposition

une étape de déclin, et

réaménagement choisis, afin de

la logique diachronique et

ces phénomènes et monher les

que les choix de réaménagements

Les critères du choix des

proximité géographique par

chronique des opérations de

réarnénagements en cours ou qui

ainsi que l'équivalence des ülles
statuaire (importance de la ville
l'importance de son front de

ambitions futures de la ville.

Il s'agit de IIAFEN-CITY (

Cette approche constituera

préparer aujourdhui pour demain.

RECOMMANDA

A l'issu de cette analyse

suivantes. Ces dernières ont été
I Actions au niveau du

r Actions relevant du

I Et, actions relatives à la

dans la littérature francophone qui

d'urbanité autrefois confisqué par le

rapport avec l'image moderne de la

TIW

une présentation,

au cas Algérois, c'est-à-

watedront récents.

de phénomènes

qui üent après

les options de

expliquer et illustrer
d'enchainement de

articulateurs, ainsi

par les villes.

sont basés sur; la
à Alger, la proximité

réaménagement (des

des années 1990)

de point de vue

dans son territoire et

pour le pays), et les

) et ME§SrNA STCTLE (Italie).

référence pour notre travail sur le cas d

ve nous recommandons, pour les sites

en trois catégories

viaire

des espaces publics

fonctionnelle

33

bien la volonté

d'eau pou' des

postindustielle.

rt

Figure 2.3 : le deHAFENCITY t

Figure2.4 : le de MESSINA
(Italie)

, afin de se

les actions

t

t



Au niveau de la structure
. Garder les vois mécaniques

des passerelles.

. Enfuir la ligne de train et la
promenade urbaine au-dessus s'

spatiale avec la mer.

r Mettre en valeur les circuits
séquences animées.

. Mettre en valeur le début et l'

. Proposition d'une nouvelle

. Intégration de la mobilité
réduire la pollution

. Diversifier les moyens de

Au niveau des espaces Publics
. Créer, réaménager les

' Le paysage naturel
dans l'aménagement des

r Les espaces publics doi
animation.

r Les éléments de repères

une animation sans

Au niveau de la structure
r La centralité, peut être

entre la ville et son front

. L'intégration des
jour et nuit favorise la m

' Les équipements offrent
reflètent son identité.

il s'agit de :

permettre la diminution de l'

d'un système tram I train souterrain

une bonne solution, Permettant une

avec l'intégration d'éléments

des parcours.

métro

sous différentes formes pour valoriser

naturel, élément de rePère) :

publics et assurer une attractivité à l'échelle

un potentiel important qui doit être

publics.

avoir des équipements d'accom

termes d'espaces publics doivent être

ces derniers créent une

sous la forme d'espace public servant

mer.

de proximités ainsi que l'animation
fonctionnelle.

front de mer une dynamique et une

34

avec la création

permettre une

lation visuelle et

af,n de créer des

promenades et

la ville.

en considération

pour une bonne

afin de créer

de lieux.

point de liaisons

espaces publics

attractivité, et

I



II. 6. CONCLUSION:

A travers ces

notre problématique sPécifique

d'Hussein Dey », qui nous ont

Le concept de Projet Urbain,

dynamique , une action globale et

d'instaurer une cohérence des

Alger, une ville côtière en

favorables pour penser à une

Le front de mer d'Alger se

semble trop évident et dans un

Alger, elle est qualifiée comme un

étape à franchir et une grande

læs circonstances actuelles nous

d'e0u d'Alger n'est Pltts qu'une

offre pour Alger qui ' rêÿe' et qui

Il s'agit de revoir le front de m

que d'améliorer son image à

Le principe de reconversion

potentiel pour les années à venir ,

plus d'emplois, un nouveau et un

nouveaux touristes , tout cela

ou le plan international et faire en

c'est déjà du passé.

En conséquence, cette

d'aborder les lignes directives

d'aménagement avec des

mer d'Hussein Dey).

lectures quitouchent de près notre thème

s'intitule «la recomposition de l'entité

de conclure ce chaPitre avec un

pris forme et sens , en se définissant

ie pour créer un environnement de

à differentes échelles.

A l'heure actuelle, elle disPose de

sition ville / mer.

caduc, « une perte de temps et d'espace »

proche, La recomposition ville/mer s'

au centre après une période d'écliP

pour sa métropolisation et son

à une réalité trop évidente ; le

de temps en ÿue de sa Pertinence et

comme un espace ouvert, commun et

la régénération du cadre urbain

teritoires ville / mer , redonne une vie a la

redonnant une nouvelle image à la ville ,

leur cadre de vie pour les citadins , une

à Alger d'être redynamisée, que ce soit

de concevoir durablement avant l'

ve nous permet d'avoir un

orientent nos intentions a fin, d'

pertinentes et adaptées à notre site d'

35

plus précisément

de la ville

e un processus

qui permet

les conditions

remplacement

bénéfique pour

c'est une grande

internationale.

dufront
avantages qu'il

à la ville ainsi

lle et un énorme

d'attraction ,

pour de

le plan national

car aujourd'hui

théorique afin

notre plan

Çront de

retour

opportunité



[I.1. PRESENTATI

ULI. ntâ
I'aire d'étude ie d'

La baie d'Alger avec

blanche (cenffe historique), s'est d

travers l'histoire en se modelant au

noyau original, selon un schéma

long de l'étroite bande de côte al

Menfoua l'est au cap Massico à l'ou
les hauteurs.

III.1.2. Présentati

Hussein Dey est une comm

d'Alger centre et à 19 km de l'aér

Selon Philipe Pannerai et J
secteurs marquant üsuellement
achèvements. Elles peuvent

constituées par une coupure dans le

un changement typologique dans le
ou d'une coupure du relief »30.

Hussein dey, située dans la
couronne de la baie d'Alger, et qui

ainsi sur la mer méditerranée en sa

Nord, cette commune s'étire sur

bande longue de3Km, et est li
selon ses critères physiques et

comme suit :

Limites nhysioues:

Au Sud: Avenue Fernane

A l'est: Le pont d'El Harrach

Hussein dey se trouve donc

qui varient en allant vers le sud, mai

a

h baie d'Alger
eârth

D

à 10 KM à l'Est

ques des

d'Hùsrein dey
parÀuteur

terrané

continue

N DU CÀS D'ETI.]DE :

n de l'aire rvention Hu§§e

e

er

'in

Figure 3.1: l'dre d'étu
Sourcr : Go

st, et sur

du cap

médina

loppée à

là de son

gonal, le

côtière de la capitale Alger. Elle est situ

international Houari Boumediene

Castex « Les limites sont les bordures

Figurc 3.2 : l'Àire d'interientiotr h

Au Sud: Un talus pres

I'intérieure d'une plaine côtière, caractéri

les,

l1

te

e

es

N

a

a

a

Sourcc i Googh Erfth

Au nord: par la Mer

A l'est: Oued El
A l'ouest: Le nid du

l'aaalysc urbainc
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par des pentes

a

L-

II
;

!! rt lil

N

^
ll-

l

Au nord: Chemin de Fer et la

KnissÀ I'ouest: Le chemin des

qui ne dépasse pas les 5olo.

3oPhillipe Pannerai. Jean Castcx: Lcs éléments



l-la rcom;rcitioo de la Ëaoge
de la rüe d'Husein de-v est

pami lea projets structutElt
Prioritairet du pi6 3trÉtég:iques

d'Alger a l'borÈm 2033

de Êiches

de com.Eurlicatim (autoroute. train, mélro,
enùÊ L a"ille et la 6er metériâliré€ par leg

5- S. positioa géostratégiqæ sur la
Earitime de la Baie d'Alga et

lui permet;nfiueocer I'ieage d6 la
mé{rcpole.

S a topo graphie fastrimte

toute la littorale.

(morpholo,eie plate)-
3- Dispmibilité foncière de

intérêts et choix du site d'intervention

d'implantation de la ülle d'Alger,
seulement comme un support

d'Alger, mais aussi comme

historique et économiques »31, il faut

du territoire, puis une étude des

lecture exhaustive du territoire

RIALB :

: Réaliser par l'auteur

La théorie de Caniggia
processus de formotion et

collective doté e d'une signification

la structuration de l'environnement

d'éléments nouÿeaux, une grande

le.

résultat d'un
d'architecture

Figure 3.3

IIï. 2 . LECTURE

Pour comprendre les

territoire n'est pas à
impliquant la forme urbaine de l'
p lusieurs parom ètre s ant hropo I,

connaissance de la structure

occupation, afin d'obtenir une

Cette lecture territoriale nous

r De nous farniliariser à l'
établissements humains, et

morphologiques : la pièce,l'
I De connaitre comment lhomme
! De mettre en éüdence les

3lAlger métropole, partie I : thèmes

des processus de formation et de

relations qui unissent leurs

le quartier, la ülle, le territoire.

forts à valoriser et les problèmes à

p 15.
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occupé son territoire.

donné q\e« Le

et physique

conjugaison de

par une

phases de son

niveaux

des

(diagnostic)

III.1.3. Choix de l'aire d'intervention

4-

' ii':!r t I i
.1

ea-**--t

)
rc

,F
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Le territoire d'Alger est

divers éléments

représente une succession de

montagneux, côtiers et

nombreux cours d'eau et

versant des montagnes et au

collines qui l'accidentent.

I s'agit d'un relief assez

différentiel qui se prolonge des

Sahel au nord jusqu'aux bassins

constituants la plaine de la Mitidja

Il est limité :

Au nord par la mer

Au sud par La plaine de la
A l'est par Oued El Reghaia

A l'ouest par le mont

d'Alser:
L'occupation du

lesquels la structure territoriale de

a- Cycle d'implantation:

du territoire d'Alger
par l'auteur

successifs selon

suit :

la phase 01 :

Mondial

Cette période historique

éventuellement à la période

premiers états lybique dans la
Maghreb central (32)

Le parcours est la seule et

réalisée par l'homme. On se déplacé

à un autre, en empruntant le

principale qui représente la ligne d'
plus élevée dans l'objectif de

territoire. Ce parcours matrice

monts de Cheréa qui est la ligne

des eaux.

s2Alger métropole, Ecole Po§technique

Figure 3.4 : Carte montrant
Source: Fond : Atlas Mondial

de

il

et de

)

massifs

sud.

a,

sur

exe et

du

de

le

des

d'Alger s'est effectuée en deux

région algéroise a évolué dans le temps

Figure 3.5: Carte montrant cycle
structuration du territoire Fond :

et d'urbanisme EPAU, institut d'architecture

38

de crête

strucfure
'un lieu
de crête

la
le

modifié par l'

I et aux

on du

t sur les

partage

P75
Allemagne,2000,



ment de

a
a

.é*F-*ild

>D
La fondation de colonies

littoral et à l'intérieur du

développement de la structure
préexistante, de l'établissement de

et de la ligne de crête secondaire.

« La règle générale postule

qu'une aire soit traversée par un

accueillera plus tard une product

établissement » 63), Ainsi il
temporairement à Bouzareah,

Douera ... etc., donnant naissance

de contre crête locale
secondaire. Ce sont des

promontoires.

>T
crête locale :

Dans cette phase de

romain sur le territofue

s'installa dans les

promontoires que sont :El
Kouba, La Casbah...etc., atteints
parcours de contre crêtes

prolongèrent en franchissant les

niveau d'un guédans le but de j
établissements entre eux

ase :

urbains et urbains :

L'orientation de la politique
romaines vers la production

côtière, a sollicité I'apparition des

contre crête continus (parcours

I'avènement des noyaux
caractérisés dans le cas d'Alger
parcours de contre crête continus
couronne délimitant tout le massif
lequel se développe une série de

Fouka, Zerdda,Staouali ... ect.

33Alger métropole, partie I thèmes

incita le

territoriale

du fait
elle

donc un

s'installa
Messous, Figure 3.6 : Carte montrant cÿcle
parcours

à la crête

possession du territoire:
Atlas Mondial modifié

de hauts

de l'empire
l'homme
de bas

El Magharia,
moyen de

qul se

d'eau au

plusieurs Figure 3.7 : Carte montrart
de contre

colonies

sur la partie

parcours de

et

il sont

les deux

une

Sahel sur

comme:

Figure 3.8 : Carte montrant

légie p 15
proto-urbains et

39

Source : Atlas Mondial

la phase 02 : Prise de

Source : Fond :
l'auteur

1 Ia phase 3: parcours
locale

par I'auteur

I la phase 4: noyaux

par I'auteur

sur le

Source: Atlas Mondial
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b- Cycle de consolidati

L'exposition de la
menaces des tribus

vandales a entrainé la
structure tenitoriale du sahel.

cette situation, et dans le souci

face aux

et aux

on de la
1'égard de

se metffe
à l'abri et en sécurité, les SC

dispersent et s'établirant sur

crêtes dans les hauteurs, l'
lignes de

du

processus d'occupation territoire
achemina vers la
structure territoriale

de la

Le territoire algérien, sous occupation

ottomane, a connu la
l'extension de la muraille vers 'ouest, avec

renforcement du système tours, de

bafferies, de bastions et

fossés.

de

rtt.2.3. la
territoriale :

L'occupation de la ville d'
processus de formation dont
détenniné le développement

Hussein dey est l'héritage
extension hors de la muraille
deuxième cycle.

A présent, Alger est une
ses anciennes limites suite à l'
elle voit aujourd'hui les

de la croissance urbaine.
enregistrés en matière d'
les processus et les formes d'

et

secondaires en cours de

40

engendrés par les cenüalités
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Figure 3.9 : Carte montrant 2 la phase 1: période

Source: Atlas Mondial par I'auteur

Figure 3.10 : Carte mortrrnt 2 la phase 2:periode

Source: Atlas Mondial par I'autcur

et sa strucfure actuelle est le tat d'un long
nature du site, sa structure et sa logie ont

de ce territoire à ffavers I

de la gouvernance ottomane suite à sa première
ce fait, Hussein dey est de la phase du

en pleine mutation structurelle, A avoir franchi
soutenue des années post indépendance,

qui l'animent orientées vers une phase
se caractérise par le

t et infrastructures et par la
des retards
de maitriser

+moæ*
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LUTTON HISTORTQUE:

urbain de la ülle d'ALGER dans une

de croissance.

quatre grandes parties

1516 : elle couvre les périodes

Mazghana;

comptoir, constitué

d'

1516-1830;

les noms d'ICOSIM

faisant partie

par des rois berbères.

vée des phéniciens

pièces de monnaies

largement tendu son

là où les naüres

occidentale, en

Figure 3.11 : Carte
Phénicienne. Source

de 1962

6:

III.3.LECTURE DE L

III.3.1-

La compréhension de l',

passe par I'analyse des

L'histoire d'Alger se deüse

- Epoque avant l'arrivée

berbère : Icosim ,Icosium, Djazür

- Epoque de laprésence

- Epoque coloniale : 1830-l

- Algérie indépendante à

a-

1.

Epoque avant I'arrivée turque

L'appellation donnée à ce site fut

du royaume de Maurétanie,

Cette période est marquée par

(attestée par la découverte, en I 940

en plomb et en bronze.) connus

il fut I'un de leur comptoirs

A cette époque les phéniciennes

empire le long des côtes de la

créant des comptoirs de

Conclusion : La ville d'Alger était

par les Phéniciens.

La ville était comprise à I'intérieur

El Oued, Bâb Azzouncomme

La ülle romaine à travers ces

axes qui sont

a LE CARDO: qui existe encore au

ceinture de murs avec les deux

Urbains montre que le développement

et qui relie les deux Portes princi

4t

ve dynamique

romaine,

Alger à l'époque
PARQTJE-EXPO

fait Par deux

Bâb

de la ville.

2.

I

pouvaient trouver des refuges naturels



3

L_E DEELÂ4,{NU§: Celui-ci rejo t la plage au port (rue de la

marine) pendant la période coloru

(Al Murabitunes).

La structure urbaine de la zon comprise entre le cardo et la mer

a naissance d'un plan en damier

Le croisement du et du Cardo a donné naissance

des martyrs.

'était une colonie entourée de

militaire). C'est durant cette

du. quartier de la marine dont

au Forum qui est aujourdhui la pl

et I'actuelle rue des Almoraüdes

c

Rampart (Domination de straté

période qu'est né le ler tracé ur

certains tracés se perpétuent jusqu' nos Jours

Période bo-Berb B Maz

La fondation de la ülle d'El Dt Béni Mezghenna, s'est faite au

lOeme siècle ap-jc. En 960 Bolo

dj r"airMezghanna".

e reconstruit Icosium "EL-

nes de I'ancienne ülle romaine

ur l'abondance des matériaux et I' stence d'un tracé préalable.

entourée de murailles, dominéeLa ülle à la fin du loh" siècle ét

en son point le plus haut par une ci le "casbah" alors que le cæur

de la ülle accueillait les différen édifices communautaire : les

marchés, les mosquées, les medersa

Conclusion:

la partie haute était réservée la résidence

et comportait le lieu du culte et

le march

b période ottomane :

. Consolidation et extension de la m lle périmètre vers l'ouest, avec

renforcement du système défensive.

r Ouverture d'une cinquième porte à I st, appelée Bab al-Jadid

. Expansion, hiérarchisation et

établissant une distinction

ganisation du tissu urbain

ionnelle entre zorre haute

litique et administrative).

42

(ciüle/résidentielle) et zone basse

nigùre 3

12: Carte d'Alger à l'époque
Punico rc Sourc€: PARQUE-

EXPO 20æ

,l: Csrte d'Alger à I'époque
Source: PARQITE-EXPO

2009)

donne une sfucture orthogonale et

Conclusion : A l'époque romaine

La ülle se serait construite sur les

- la partie basse était publique

Figure



a

Consolidation du système d'

deBi'rTrarya, d'Hamma et d"A

Expansion urbaine vers I'extéri

(noyau commercial et d'accessibil

c- Période coloniale (1E30-1962) :

l. Période de (1830-1900) :

militaires, appelée actuellement

Occupation et réadaptation des

pour installer le contingent mih

Démolition de quartiers dans les

installer des casemes.

Ouverture de certains

agrandissement du système vialre

Promenade Militaire dans le Boul

. Démolition partielle de la murail

portes.

2. Période entre (1900-1930) :

Établi ssem ent de nouvelles centrali

d'affirmation d'une structure pol

Renforcement des infiastructures,

grands équipements.

Expansion urbaine vers le sud et le

Fragmentation de l'espace urbain

Démolition progressive du périm

r Fixation de petites centralités et

à la côte élevée, à l'ouest du

I

a

I

I

a

a

onnement hydrique constitué des

a et sous-systèmes de fontaines et

de la muraille avec la fondation des

à la province) et de Bab el Oued (noyau

pour les concentrations

des Martyrs

exi stantes

basses de la ülle pour

de la Casbah, et

des voiries et prélue la

de l'Impératrice

et délocalisation des

et début du processus

flque

e à l'expansion vers le

accessibilités et des

d-ouest

trames homogènes.

de la muraille.

nouveaux ti ssus urbains

historique.

43

siècle (19mJ930 : PARQUf,-

ucs de Télemly,

bains publics

gs de Bab Azzoun

ustriel).

Figure 3.15 :Carte 'Àlgcr ru :(IX siècle.

Source: P UE-EXPO 20(»)

Figure 3.16: d'Algcr au XXe

-

I

r Création d'une place des armes

. Conquête progressive de la baie

sud de la terrasse portuaire.

2009t



3. Période entre (1930-1962) :

. En 1919, la loi qui prévoit l'obli

plans d'organisation et d'expan

ülles ayant une population égale

habitants est publiée.

Un ensemble de décrets qü

durable de la totalité du territoire

une pnorité d'action sw les cen

lesquelles se distingue Alger, sont

1929.

d- Période contemporaine :

. Le centre colonial demeure l'esp

I'on procède à la récupération

respective avec différentes foncti

. L'intégrité de la structure urbarne

historique.

. Établissement de nouvelles

noyaux coloniaux ou des tissus

t Renforcement des infrastruc

systèmes d'acoessibilité et de tran

. Développement de centralités I

potentiel d'attraction touristique.

Synthèse :

Le site s'est avéré aux débuts

urbanisati on alimentée par la

infrastructures.

Son extension s'oriente principal

a

marquée par l'existence de la pl

montagneuse à I'Ouest exclut toute

Globalement, l'extension spatiale

ürections suivantes :

on de développer des

urbaine dans des

t le développement

gérien en établissant

tés urbaines, parmi

oduits entre 1922 et

central d'Alger et

bâti et à son occupation

S

marntenue dans le centre

tés périphériques sur des

de genèse récente

urbanistiques et des

rt

es et prospectior du

la colonisation française, trop exigu

ssion démographique et les besoins

ent vers I'Est pour des raisons liées à la

e de la Mitidja, tandis que la présen

ption pour cette direction

l'agglomération d'Alger est alors orien

44

dans les deux

Figure3.l7: Crne d' au XXe siècle (1930-

1962). Source: uf,-ExPo 2fi»)

Figure3.lE d'Algcr âù période
comtomporei . Source: PARQUE-

2009)

contenir une

équipements et

graphie du site

e d'une barrière

supérieure à 10.000

)

-

\



- Vers le Sud Est (les

raüns et aux pentes très fortes,

suite de grands équipements.

- Vers l'Est : de la plaine

ville d'Alger pendant la

Composé de terains agricoles ne

Figure 3.19 :

La baie d'Alger s'est selon

un processus de formation et de

basé sur l'hypothèse de

dédoublement)

Le dédoublement est par la

morphologie de la ülle, et assuré un module

de base élémentaire qui correspond à orgarusme

urbain de la Casbah d'un module 900m de

dimension, l'équivalent de la qul se

trouve entre BabAzouneetBab El

Les dédoublements ont été par

(le

)) qur
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T§SUS UR8TI6

I J'!o/a le)
I tm.rla
I rt15.r0S

rg,.!s
! r$o.r§

r§.2010

des articulations « axes de
structure de la baie d'

de la

ce site culminant à 400 m d'altitude, découpé de

dans un premier temps un habitat et par la

jusqu'à laMitidja. Ce site a priülégié 'extension de la

(Belcourt, Hussein Dey) et après la coloniale.

pas de difficultés majeurs à I

la croissance de la baie

Figure 3.20 : Schéma de

rII.3.2- :



III.3.3

site, un certain nombre d'industries

par Auteur

délimitent les différentes entités et

par des points de départ « HAUT »

: square Sofia jusqu'à hôtel I'Aurassi

Ces liaisons sont le plus

éléments constituent des éléments de

progressivement leur logique de liai

des Fusillés qui sont matérialisés

matérialisés

Axe KHMISTI

ardins.Tous ces

lations perdent

i Mellah et l'axe

des).

C{rte d'Husseir Dc, à

Sorrce: bibliothèque
Glycines

Husseil dey avant 1870.
ilier nâr Auteùr

Huss€iD dey sprès1870.

olution

a) Période ottomane :

Hussein Dey, le I 7ème

d'Alger, faisait partie du Fahs B

d'abord qu'une agglomération de m

et de üllas modestes. En 1821, Hu

la régence d'Alger, y fit bâtr un p

b) Période coloniale :

l- Période avant 1870 :

Pendant l'époque coloniale (184

militaire s'installe (Arsenal) sur l'
ancienne batterie Ottomane. En I

l'hippodrome du Caroubier: à la m

route moutonnière, sur un terrain a

la rive gauche d'El-Harrach

2- période après 1870 :

Avec l'édificatron du chernin de fer

proximité du quartier au port,

possibilités d'implantations qu'offre

ent le centre à la périphérie. Ils sont

points d'arrivée « BAS » comme exemple

vent animées par des commerces, des

et d'articulations importantes.l€s

en se confrontant au niveau de I'axe

des axes de circulation mécanique (voies

,Histori uedel mm n

1
I
I

!

I
7
I

- 
B.n t i.d. rarrtn

I idF*ùàrr

ssement de la wilaya

Azzoun, elle ne fut tout

sons de Fahs, de jardiniers

n khoudja Ben Ali, Dey de

lon de plaisance

46

ent s'installer

Figure 3.21

l'époqur

fut implanter

ent d'une

Soürce: Gâlic,
Figure3.22 : Carte mo

a topographie du

Source : Galica
Fiqüre3.23 : Carte

e période que la

cole au Nord de

une structure

en 1867, et vu la

la ülle et les

ro"*,,41



le long de la rue tripoli, engendrant

3- Période avant 1939

Par la suite ; le dédoublement du

l'Est en occupant des grands lots

agricole par un bâti spécialisé (hôpi

que vers les hauteurs le long de I

développement de l'habitat.

4- Période entre 1939-1962 :

Après la deuxième guerre mon

benéficié de la projection d'un gr

niveau du parcours périphérique F

mer et soleil en 1956).

c) Période post coloniale à nos jours

l- période 1962:

Par la suite l'extension du quartier

l'Est au-delà de la caseme l'impl

A la fin de cette période, la

résultante ne répond à aucune logi

car elle évolue suivant la

élaborés par l'année.

2- De 1984 à nos iours

Une gare routière fut édifiée a

par I'université des sciences isl

proximité. A cette pénode le quarti

d'implantation.

Des infrastructures routières se sont

Tripoli ainsi qu'une ligne de Métro

er s'est fait vers

Itants du tracé

et caseme) ainsi

rue pamet par le

e, le quartier a

pe de H-L-M au

anafi (la cité

'est orientée vers

on du bâti spécialisé

e de grands

développées

du quartier

d'implantation,

des parcours

r le parcours FemaneHanafi

47

longeant la rue

croissance linéaire de paft et d'autre de 'axe Tripoli

Figure3,2,l : Csrte motrt
Source:Galica prr Auteur

Figüre3.25 : Csrte Ilursein dey 1962.
Source : modifier par Auteur

Figure3,26 : Carte Hùsseitr dey 1962
r par Auteur

larité accentuée

Source : Galica

Nord du Caroubier engendrant une forte

ique et l'implantation d'habitations et 'équipements à

saturé entama l'occupation des poches des sans logique

oppées récemment tels que le tramw

I D. Èrba. rert,t
I t ü rrd. i.i! mt
à&i 

'.ü 
FrL|. ÙrrlÈt

t

!

e

- 
B.ll D..r... lt,. lr"

I
I

,
2l

et de I'habitat collectif sous

ensembles.

Des infrastructures routières se

récemment

Husseitr dey aYmt 1939.

N

)'

N



Tripoli), d'où la présence des

centre d'Alger

future projection en tant qrféléments et dans son site

Figure 3.27 : Catte d

III.3.4- §ynthèse :

-De notre précédente lecture, nous

de Fahs à la ülle militaire püs à cel

-fa croissance de Hussein Dey fut c

des Fusilliésetl'axe de développem

-A travers cette lecture, nous rel

tel que :

- La maison du Dey,

- La moutonnière

- Le chemin de fer ;

- L'hippodrome ;

- La caseme ;

- L'église.

Cette notion de permanence

, elle est passée

ement l'avenue

actuel (rue de

on de I'actuel

bres d'éléments

s dans notre

e composition permettant l'ancrage du

ein De]' actuellement Source : Google Ef,rth
per Auteur

vons tirer plusieurs conclusions

ents de statut depuis l'époque

de Quartier industrielle.

ditionnée par deux axes : l'axe de dédou

t de l'hyper centre la rue de Constanti

s, un avantage pour accueillir l'

la permanence historique de certains n

Dey, actuellement Lycée Boulkine ;

la ville actuel rue de Tripoli ;

nous impose l'intégration de ces perm

48

ent lycée Thaalibiya ;

llement ALN 11;

-Hussein Dey a connu plusieurs

- La maison du la fille

- L'axe centralisant dt



nous permet de « comprendre

d'abord en la situation actuelle des

bôti - suivie d'une lecture de la forme

de comprendre la logique de création

ELBMBNTS MO

survants

et transport :

,
m

de metro §l posserelle

Accessibilité:
^

Principolr
Sccmdoirc

[EAccèsde fer
de tromwoy[f,Accès

Gor€ rwtiàe
Stotion dc Toxi

III.4. LBCTURE DES

COMPOSITION

La lecture morpholo

urbain non familier. Cela consiste

du tissu -rues/pldces,

décroissante (à travers l'histoire)

)) 
(34)

III.4.l.a. L'

L'accessibilité : Se fait selon les

Figure 3..28 : Carte montrânt

- L'autoroute Nll à

d'Oued Ouchaiah

- L'avenue de L'ALN

l'est du pays.

- Le chemin F

- Des routes venant de

- L'avenue des Fusillés

- Deux passerelles:une

routière.

3a« Eléments d'analyse urbaine théorie et

et le trensport Source :POS modifié par

de la pénétrante Mohamed

la rue Tripoli qui relie notre zone d'étude

venant de l'avenue Hassiba Ben Bouali

Bechdjerah, El Harrach

côté de la gare d'Hussein Dey et I'auffe

49

IQUE DE

un contexte

constitutifs

sa chronologie

fragment urboin

la pénétuante

l'aéroport et

côté de la gare

t;

1

,i

LËGE}{OE:

Stotim de troin
Stotion de tromwoy

Stotion de Metro

» coordonné par AmmaraBekkouche, Page I l.

tl
I



cessibilité à notre site

la rue Tripoli et qui relie l'est à l'ouest d

l'axe Tripoli avec 6 Stations.

ein dey est bien lié aux autres pôles de

ce qui permet une accessibilité facile de

urs :

bI9..!.fuôfue

Fù'{.tdd+*(ffi tr,
fu*d+F.ül!6,*.nÛiùdEl

Sourc€: POS modifré par l'auteur

t desservi par un réseau routiers im

munes par contre il matérialise la ru

orale (le chemin de fer qui est parallèle à

l'autoroute qui longe la baie d'Alger)

setn

montrant §pârcour du territoire

P.6r. dhd.ûE. r.dh
.rr @na. 1rù!.. Ôÿ )

PÉUÉaÙr$i.l1lrb!r&d.

a

a

Les transports : Permettant l'
Le chemin de fer qui longe

La ligne de métro avec 2

La ligne de tramway le long

pays

a cenûalité, elle

1es côtés.

qui la relie avec

entre le quartier

la rue Tripoli, la

En matière d'infrastructures,

possède un réseau très importan

III.4.1.b. Les pa

l. l'échelle du territoire :

Figure 3.29 :

La commune d'Hussein Dey

Alger centre et les autres c

d'Hussein dey et la frange li

moutonnière l'actuel ALN1 1

2. L'échelle du er d'H

: Carte moDtrant les parcours l'échellc du quartier
Source : POS modifié par l'auûeur

Figure

50

1
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culairement à l'axe centralisant les parc

Ia première urbanisation s'est faite toute

pond à la Rue Tripoli parcours à l'origin

coloniale le parcours qui menait vers

échelle des quartiers : parallèlement au

érique : correspond au chemin Fernane

té linéaire due à I'implantation de

'un lycée, Il se caractérise par se sin

'échelle des sous entités des quartiers:

prises entre deux parcours d'implan

qui üennent relier perpendiculairem

du quartier sont à I'origine de la forma

ardins :

dans la commune d'Hussein Dey sont c

ent.

e de chemin de fer

LE6E}IDE :

I ErD*. ûiôfic. rfth.ll. û b
!l E t .' Duulc. téchdb du r. ffiun.
I Etp.q puulc. tachdb dù sr.t ,

?

?

: Csrte montratrt l€s places et les jardins.

urce : POS ûodifié pd I'auteur

51

correspondent au chemin de fusillé

Parcours centralisant : c

de la commune représentait à I'

consolidé avec I'installation de la li

plusieurs parcours d'implantation se

Parcours territorial peri

d'implantation

long

de la formation

tine, il s'est

matnce,

, situé à la

usieurs cités de

par un flux

'est des parcours

on principale à

deux parcours

on de l'ilot.

selon trois

périphérie se caractérise par une

logements collectifs, de résidences,

mécanique important.

. Parcours d'implantation à

qui üennent organiser les unités

l'échelle des quartiers.

Parcours de liaison : Ces

d'implantation à l'échelle des sous

III.4.1.c. Places et

Les espaces publics identifi

échelles :

Figure 3.3

{

I Parcours matrice :

a

Parcours d'implantation à |



1 l' elle de

La place de La Farge

La place Emilio

Carrefour de la cité

Carrefour de l'hôpi

Le parc

Carrefour du centre

La place de la m

La placette de la

r Carrefour de Cartier

. Le jardin Brossette

1. Twolosie des éouioements

- Une grande concentration de l'acti

- Les équipements sont non équitabl

ülle (Nord-Ouest) ce qui rend -difïi

a

a

a

a

I

a

a

a

3

seul partie de la

d'en faire usage.

Pamet

Hussein Dey

d'Hussein Dey

Eq'],.rÉ.tÙû^€16/d.oôl

Eq'4.renL 'dnhdnin

I
T
I

-I
I

--]

3.32 : Crrte mortrrtrt les équipements

ent répartis sur le site, constatatron sur

e sutout pour l'entité dhabitat individue

<t

: POS modifié par l'aùteur

té indushielle

lIÈ
È

.- | T
.-sr- .:

)

III.4.1.d. Les Equfpements :



2

!

!

3.33 : Carte
Source

Après la répartition des

Une grande variété d'équi

I'emplacement des

III.4.1.e.

Figure 334 :

l.La forme des ilots : On distingue

Figure 3.35 : Carte montrant
Forme régulière des ilots

du quarlier)

Forme

les équipements structurant

actiütés sur le site nous avons pu

(à l'échelle nationale régionale et à l'
à l'échelle national est que sur la frange

de découpage des ilots :

POS modifié par I'auteur

I lurrtr.ti.r I tror

! llor infirlicr f th. t.du{rld
llol r.dld.or$trlqEll ll.a }llrt.

montrant Typologies des ilots

types de forme d'ilots à Hussein Dey

53

POS modifié par I'auteur

3,36 : Carte motrtrant
irÉgulière des ilots

tr'igure 3.37 : Carte
radio concentrioue ilots Source :

coltater

ë



Ilot régulier: sur l'axe Tri

à l'axe centralisant qui suit I

Ilot radioconcentrique : se

espace public entouré de

permettant la circulation et I

Figüre 33E: Carte montrr llot
ésidentiel Source : Auteur

Ilot résidentiel : des ilots

a

a

inexistante ce qui produit

régulière

Ilot Industriel : il occupe

(hangars, dépôt, atelier... ..)

Ilot Mixte : des bâtiments

avec une présence timide

Hussein Dey est une ül
au firr et au mesure de son

une vocation industriel, puis à

54

I
r5

et autour de maison du Dey , avec des voi

ve au sud-est du quartier avec un point

es larges üsent à assurer l'accessibi

contrôle (urbanisme militaire)

dans le tissu de jonction d'Hussein dey

basse au sud-est du quartier.

3.39: Cüte montrant Ilot
Source ; Auteur

'habitat et de services, I'aotiüté ind

animation plus importante généralement,

grandes surfaces d'où I'actiüté est

différentes actütés (industrielle de

habitâts individuelle

non planifier, son urbanisation c'est fai

et du changement de sa vocation d'une

dentiel.

Figure 3.,10 : C
mixte!

perpendiculaire

qü est un

té, l'aération et

la partie haute

montrant Ilot
: Auleur

elle y est quasi

ont une forme

ent indusfrielle

ce, éducatifs...)

progresslvement

on agricole, à

ûacé agraire.

' iiï:iT:;i:ïi'"î
2. Fonction des ilots : 

I

3.Losioue de découoaee des ilots :



E
u

lT
\I I

A
I

{
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Figure 3.,11 ; Ca nt Logique de découpage des ilots
POS modifié par l'auteùr

Le découpage des ilots, qui <<la plus petite unité de I'espace urbain, en èrement délimité

par des voies»»{35r obéit à une seul I que celle des parcours d'implantation

on se rapprochant du parc d'implantation principal, les d'implantation

formé de lots desecondaire sont de plus en plus s donnant naissance à un tissu de

taille réduite, et à mesure qu'on en 'éloigne, les parcours sont de plus en plu espacés donnant

naissance à un tissu spécialisé oc

entrepôQ.

t des lots de grandes surface (hangars, entités militaire,

o L'étude tlpologique permet

dans leur forme, t)?e, et ga

immeubles existants.

mieux comprendre la diversification des ûments exrstant

t...ce qui aide à créer un projet cohérent avec le reste des

. La lecture morphologique

urbain non familier. Cela

s permet aussi de « comprendre rapide ent un contexte

constilutifs du tissu -rue s, parcelles/îlots, bâti - suiÿie d'une lectu de loforme dons

sa c hronol ogie dé croi ssonte travers l'histoire) afin de comprendre la I que de création

d'un fragment urbain »> Q6)

111.4.2, Lecture lo ue de base

Hussein dey a plusieurs §pe d'habitats qü caractérisent la ülle et spéci quement le long

de l'axe centralisant « l'axe de tri », notamment

3heuui[t ti- o" q*rtier, güde du professiomel,
16" Eléments d'anallse urbaine

siste tout d'abord en la siluation actu lle des éléments

étapes de Iâ planificâtion urbaioe

et application » coordonné par Amm

La typologie de la
période ottomane

55

Page I I
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III.4.2- Etude Tvpoloeique :

tt

(

I

.j I

Æ

La t{pologie de la
périodI post-coloniale

Le typologie de la
période coloniale



l'époque ottomane

Elle s'organise autour d'un pa

fonctionnement ainsi que des

Dans leur majorité I'organisati

. 1I1.4.2,a.

Le §pe à cour est la ière §pologie de maison à Hussein Dey q

o et de différents [pes d'équipements néc

publics.

fonctionnelle inteme des habitations est

s publics et privés.l'intimité, la séparation entre les e

. III de col

systèmes constructifs ont été adopté

poutre avec plancher voutain.

que Ia structule poteau-

1 le

Relevé :

- Construite en 1958.

- Situation: Rue Ouarezki Hocine

-Tvoe : Maison à cour de la périodt

-Occupe une position de rive.

- Longueur : 8.85

- Profondeur:8.24

-Nombre d'étases:RDC.

-Nombre de travées: 2 module

Structure:Ossature métallique, clo

Plancher en brique vouté soutenu

en acrer

coloniale

i et demi. :
Lson en brique.

rar des solives

5ô

Source Archn'e d'Hussein dev

d'iaplùt ti@ . I
Hocia. ( pacoù3

e

Figure 3. 41

Source :

date de

res a son

e sur

Ctrrt€ de siturtior
ûodifié par I'auteür

Figùre 3. 42: RDC et de toiture.
e d'Hussein de,vSource :

Figure : Façade principsle.

t. Habitat residentielles : Mailon de FAHS ;

Sur les hauteurs de la commu{e, les colons ont construit

c'est des maisons unifamiliales qui f inspirent du ÿpe à cour

des palais qui existaient à l'époque 
fno--. 

adapter au mode

de üe des colons 
I

C'est ainsi que la maison, au 
fénart 

introvertie, s'ouvre

vers l'extérieur. Elle s'aligne à la ru{et s'établit sur un ou deux

niveaux desservis par un escalier à urf seule volée.De nouveaux
I

i.



2. Habitat tvoe en bande :

ll

C'est une maison multifami e de deux modules de

fiont et de deux modules de (10 à 12 m), obtenue

»«

par la superposition de trois ou q

une cage d'escalier située sur le

logements desservis par

læ rez-de-chau ssée est

Relevé

5ntée Nord

un demi-module

roellon. Plancher

ls en acier.

§!!ge!!g: Rue Tripoli
Tvoe : Maison en bande

Occupe une position d'angle.

Orientation:La façade principale ori

!ry..;-33m
Profondeur:10 m

Nombre d'étases:R+1.
Nombre de travées:6 modules, dont

occupé par l'escalier

Structure:Mur porteur en pierre de r

en brique vouté soutenu par des soliv

Relevé :

Situation: Rue Tripoli
Type : La maison à logement super

Occupe une position de rive.
Longueur : 23,10 m

Profondeur: 18,90m

Nombre d'étages:R+l .

Nombre de travées:2modules et d

Structure: Ossature en béton an

corps creux

née, Plancher en

em1

ses

reserve aux commerces ou aux

57

mâl§on : Archive d'Hussein dey

&

Figure 3,45; Pl!trs RDC et du I er
étage Source :

Figure 3.46 : vuc§

Source ; Arohi d'Hussein dor

Figùre 3. 47 :
Source : POS

de situatior
par l'auteur

Figure 3.48 : du RDC et du 1 er étage

Source: d'Hussein dey

Figure 3 : Vue d€ l'€(érieür de h

Situation : nue pôrcoü centrôlisant)

Figure 3.44:
Source: d'Hussein dcl

de situation

I
OUCHAT M@losd {or

tltElrtltrtE

IIIIII
H

IETEI=EIEEE
il

IT
tgEl I,rrlt

r=t

a- Maison des ouwiers :

d'Hussein de1,

TrL
Ê:a

t'-

o
t

I

r



s gcàj@l_rype en_!!rc

a.!@.
C'est une maison en bande dédou

variante de rive en R+6,

L'immeuble se développe sur 6 mo

Symétrie au niveau de la façade (

Figure 351 : Les phDs de I'immeuble
Source : Archire d'Hussein dey

b. la deuxième variante :

lilrrr (lu r.ér-(l(' chruss hrrr rlr l'a'trAc r(,

lÏ
l

I

tn
nil
IIrt

{ l.t
1

tll
lll
fII
m

Fiche technique
Situation: Rue Tripoli
Type : Variante diachronique de

type en ligne. -Occupe une position dt

rive.

Orientationl La façade principale

est orientée Nord.
Dimensions: Le front: 19,16m

la profondeur: 15,96m

Nombre d'étages: R+6.

RDC: Commerce Etages: Habitations

Nombre de Jravées: 3 modules

Structure: Mur porteur en pierre dt

moellon.

Plancher en brique vouté soutenu par des

solives en acier

W

Siturtcr:l l'l. TnPdl (p.no(l' ..nt .lj'àntl

lée, Ex: Immeuble dhabitat

es et 3 en profondeur

géométrique)

Figure3.5,l: Vue de l'extérieur de

ls maison Source : Archive

Figure 50 : C|rte de situatior
Source POS modifié par l'auteur

Figu : Vur dc l'rxtéricur de la
: Archive d'Hussein dev

Figure . 55 : Crrt€ de sitüation
Source POS modifié par l'auteur

t

Figure 3.56: Plar du RDC Source: Archive
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Figure3.s2 : Façrde sur tripoli
Source : Archire d'Hussein dey
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1. Les srands ensembles
(barre) :

Les grands ensembles d

collectifsitués à l'ouest et au sud-

ouest de notre zone d'étude qui

s'inscrivent dans le mouvement

moderne peuvent atteindre les R+16

- Description:

La barre est une

del0m*65m*50m

- Svstème distributif :

- La barre est reliée

entité

l'espace publique

- L'accès au bâtiment se fait

d'escalier.

- L'accès aux logements se

d'escalier.

-Chaque étage contiens trois

f2 » qui se distribue par un couloir

2

Lotissements résidentiels

niveau de la zone sud-est. Sud Sauf l'existence de

quelle que maisons indiüduelle

Figure3.62: Vue de I'extérieur
Source : fuchive d'Hussein dw

sltultlon : tEt»ro(.[» arottrat
{prrçour périphériquÈ de la villc }

t
#
t-tÜ

I

Figure3.S7: Vue de I'extérieur
Source : Archive d'Hussein dev

Figure : Carte de situation
Source: modifié par Auteur

Figure359 : Plans du er étage

Source: Archive de,v

la voie de la cage

à partir de la cage

<< deux R, un
Figure3.60 : principale

différentes pièces Source: d'Hussein

dans leur ensemble au

l'axe Tripoli a l'est

Figure 3.61 :
Source: POS

de situation
oar l'auteur

Figure3.63 : Yue groupe de

Situôtion
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t.JL,
trlrrl
t1{flli
tiJ,ll

t
E
Ë

., rxr!.l.gj
,. FrFrE]{.I
. | ËIlIlrJtrJ
. EÆllriÀû

FrFJi..irt{
brt lt lt
K]FIFIIN
Frrltlt.l
tslFIFli]

tq{l
[..$
Ett
t.tt
L.rt J
l.rilrl
tri(.1
t l{à
t,(d
ttt9tflÉ

ffiitr;

lFFIf,tr

59

lotissement Source : earth

III.4.2. c.La [vpolosie de la période postcoloniale :

-
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A chaque fois que la

à une vocation industrielle puis à un

A l'epoque où Hussein

caractérisée par la présence de mai

correspond à la maison à cour. (L'ex

Durant la colonisation,

jardin, les maisons ouwières, le §pe
que la commune changée de statut

püs industrielle.

Avec l'évolution de la

maison en ligne apparait, ceux sont I

II1.4.3. L'état du

Nohe site se compose d'un tissu n

Figure

Bâti en bon état : Correspond aux

SI

site, et qü conespond aux friches in

on maraichère

ue ou change

'Alger, elle été

typede base qui

que: les maison

gne, étant donné

on militarre

e variante de la

collectifs

dégradé :

-Ouest de notre

coloniale

une change de statut, en passant d'une

vocation résidentiel, la typologie du bâti

Dey faisait partie de la périphérie Est

s de campagne et de résidences, c'est le

constate l'apparition de nouveaux types,

dentiel en bande et le type résidentiel en

passant d'une vocation maraichère à une

e et sa nouvelle vocation (résidentielle),

grands ensembles, des cités de logement

ogène qui varie d'un bon état à un

ti

ple du palais du dey)

IEGE'IOC .

I arn h bon ar.t
I llrl .o DoFn alrl
I alt ùaa.tûù.r.

: Cf,rte mofirûnt l'étst de bâti
: POS modifié par l'auteur

ents et au tissu d'habitat indiüduel

le long de la rue Tripoli et au sud et S

les et aux bâtiments qui datent de l'

60
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Svnthèse :

Bâti en moven et mauvais état :



Dans certains cas une réhabilitati

bâtiments sont complètement dé

une nuisance üsuelle, la démolition

Figùre3.65: Bâti en bonne état
(l'hôtel oAsls)

III.4.4- Gabarit :

Figure 3.68 :

Pour les habitations d'

Pour les habitations de l'
Sur la bande industrielle,

pour la friche indusfielle

sur la rue Tripoli, un gab

pour les grands ensembl

a

a

I

a

cas, où les

, en plus d'être

; Bôti en moyetr éttt
mer et soleil)

bant le plus haut

on est enüsageable. Dans les

et présentent un risque pour la populati

Figüre3.6

st de rigueur

(Groupe E.L.RIâ.D.H)
.661 Bâti en état Yétuste

LEOEIiDE

E Rr,c, R.r

I R.1rR.2

I F 2/i|3
I n.srn.ra*t

1 rr'.
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ffi

re
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montrûnt le Grbarit Source : POS modifié par l'

e coloniale le gabarit est de R+l

e post coloniales il est de R+4

ous noto[s l'étalement des bâtisses, leur

l'usine D'ERRIAD qui domine par son

de R+5 de haut.

(Cité Amirouche, Cité Sonatrach et la ci

6l

eurà sept niveaux et plus de

CILA), on arrive
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,

-/
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I'igure3.69: montmnt le gabarit des

Source : archive L'APC dey
sur tripoli

O@padon la friô" ERIAO

Figure3.70: E.LÀ.Iâ.D
Source : L'APC Hussein" dey

rapport à la baie

[I.5. SYI\THESE : DE LÀ STRI"ICTURE TIRBAINE

Figure 3.71 : Carte

La commune d'Hussein

d'Alger:

o Sa position géostratéglque

de la méüopole.

Venrst de
BecMjenh

Venent de
Elhrrrrch

I
I
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la struc{ure urbaine Source : POS modifié par

occupe une situati on géostratégique

la façade maritime de la baie d'Alger peut

statut d'une porte vers la métropole.
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o Sa position centrale lui offre
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. Sa proximité du centre d'Al

une position importante.

. La proximité du port et une

et de l'extension du nouveau cenfe (El

e accessibilité à l'aéroport

En matière d'équipement, on note l'existence d'équipements de proximi

équipements à l'échelle régionale,

la gare routière et le parc de loisirs

nationale, tels que l'hôpital Parnet, l'é

En matière d'infiastru , Hussein Dey est bien lié aux auües pôl

(les accès sont aisés), par le biais de I autoroute est, des deux pénéhantes des

de Oued Ouchaiyah qui relient la r

Tripoli.

sud à l'autoroute est, de la RN5 et

III.6. ORIENTATIONS I) S INSTRUMENTS D'URBANIS

III.6.I. Le PDA le POS :

L'étude du plan d'occupation des sol 31 HAMMA HUSSEIN DEY se fixe les

. rehausser I'image de la capr e par développement d'une cenhalité à I

o La répartrtion de l'espace tuant le futur Hyper centre prés délocali

nuisantes et non compatible, pant une emprise importante du tissu

. Le renforcement et la mise valeur de la façade maritime qü s'étend d

rouge

o L'implantationd'équipemen Hyper centraux générateurs d'emplois

. L'amélioration du cadre de e des différents quartiers par la création

des hansports en communs

La situation stratégique dans l'
d'Hussein Dey à un traitement ur

omération Algéroise destine les quarti

stique particulier, les options d'amén

confirmer les vocations de chaque

Quartier 1* Mai Hamma : zone de l' centralité

Quartier El Annassers : zone d'arti on de différentes fonctions et point

Quartier Hussein Dey : zone résiden le

Quartier Brossette cote rouge : poly fonctionnelle (habitatéquipement

Caroubier

Zone Caroubier : zone de loisirs et sports
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merces)

ma) lui confère

mais aussi des

le paramédicale,

de la centralité

et de celle

de l'avenue de

bjectifs suivants

d'Alger

tion des actiütés

1" mai à la cote

le tertr aire

espaces libres et

du Hamma et

t permettent de

de loisirs (place, jardins ... .)

. L'amélioration du cadre bâti

Orientations d'aménasements :



a

a

a

a

a

a

charnentier) :

-

L'action prioritaire d'Hussein dey

Une liaison entre Tripoli-Dj

établie.

L'autoroute de l'est sera

urbain du front de mer.

De grands espaces verts de

couronne urbaine d'Alger

l'aménagement du parc d'El

La ûansformation du faisceau

circulant dans un site plus

menée

Dans la zone de Tripoli, la

du site et l'exigence de créer

entre le nouvel Alger et le tissu

Pour assurer la liaison avec

système de circulation en balcon

du site propre du tram train est

ponctué par des

enffe les deux secteurs de

Des fenêtres vertes

assurer la fransparence vers

constituent des espaces d'

majoritairement en espaces

paysagers.

A

D'une part la proposition du

d'Hussein Dey,à l'ouverture de la

triangulaire), il a pris conscience

les barrière physique ( chemin de

sur le front de
après I'aménagement du

Source
.com/

rner d'Hussein l)ey
,U d'Alger.

.conÿ

Ie PDAU d'Alger
Ile!'.

du quartier

verts

Master nlan (nroposition BET arl

râa El Djazak sera

wertie en boulevard

tion et de loisirs de la

ieront créés après mer d'Husseinrleyl

ach. httP://wwwsl

voies ferrées des trains de banlieue en s5

Figure 3.73 : Vue en plan sur Ie front
d'aprÈs I'aménagement du Pl

Source : httP://www.s§scra

Figure 3.74 : Aménagement Projete
sur la commune d'Husr

Source :httP ://www.s§scra

irc

ur,r, pt* a pris en considération l'inscripti

lle a la mer, assurant une visibilité (fenêtre

lement de f importance de lier le quartier a

et l'autoroute).

t indispensable pour

raln sera
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Figure 3.72: Coupe k

iguration

; liaisons

rcien.

mer, un

ru-dessus

proposé ,

s aériens

lpement.

ire pour

la mer,

rent sont

publics,

mer en traitant

a

I

æe*tudûrt@,w#rtil.

tram-train



de l'ensemble de cennalites

ignore la superficie du foncier perdu

considéré comme un future hyper

l'est en un boulevard urbain engendra de

mer.

doit être rsnforcée par un système de

pilote, afin de faire une importance à

M
*

,

StefuTrrrlçf

Sürior! ll tro

Prurudc$blrtc

REDtlr: clitt L qüarfi[ 3t

public dr h ri[r
Prnü

d'xdrttés e débcdir.c

ildurri.U6
"{I-§ltll
Ctobdtfcr
Prrecu rrtltt
PlrmG.*rrllut
Prrcor périPùérü1*

Prrcenr d'iuplrxrrirn

ffi
III
:I

et les disfonctionnement source:
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Hussein Dey constifue une

ce fait, la proposition des fenêtres

d'espaces publics dans un milieu

Ainsi que le transfert de l'autoroute

problème de circulation sur le front

De ce fait cette liaison

d'accueillir le grand public et un

stratégique de la ülle.

III.7 Bilan et diagnostic :

Tableau 3.75:les

du littoral, de

termes

permet

partie

ncr

N

I



Les Potentialités

Une position centrale dans la cror

baie d'Alger, avec un important ré

qui lui confère une accessib

communication facile avec les

régions de la capitale.

Situation stratégique proximité d'

et le port d'Alger, Nouvelle centralité

. Position stratégique par rapport

projets lancer à Alger tel que I'am

promenade de Sablette et la gran

d'Alger « djamaa el Dja zaiïe ».

. Les composants naturels, terram

pente, ainsi que la mer constituent l'
fort du constat.

la ülle présente une valeur

importante (trace ottomane et in

« française»).

. L'existence des voies ferrée munte

ferroüaire pour accéder à Hussein dey

. L'existence du transport souterrai

Avec deux bouches.

. En matière d'infrastructure, Hu

bien lié aux autres pôles de la centrali

sont aisés).

. Une erande variété d'éqüpements

nationale régionale et à l'échelle du

Disponibilité du foncier en m

urbaine industrielle et ferroviaire

u routier

et une

mosquee

Les disfonctio

ce de la Une rupture totale entre

crée par le chemin

mécaniques, marginali

côtière par un aménagem

ger centre

aux besoins des citoyens (

maritime).

. les problèmes de con

circulation au niveau dess grands

de la . manque d'espace de stati

. pauweté du paysage

une faible

des points

de friches

bâtiments ayant une archite

office d'image du quartier.

. Tissu non homogène.

. Saturation du site et une

historique

e colonial

. La présence d'un grand

qui sont des sources de nui

et qui occupent de grandes

'une gare Absence de centralité

(Métro)

nouveau centre urbain qui

entre les deux entités.

. conflit entre circulation

Dey est piétonnière et cycliste d'

(les accès . manque de place et de j
ülle qui seront des lieux

à l'échelle la rencontre et la convi

' Manque des équipemen

. Dégradation du cadre

niveau de l'axe Tripoli.
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ements

e quartier et la mer

fer et les routes

on de la bande

t qui ne répond pas

stence de façade

onnent des flux de

ds

sment.

manque de

définie qui feront

té non maitrisée.

nombre d'industries

ces et de pollution

es de terrain.

et le besoin d'un

à créer la continuité

omobile d'un part et

part.

à l'échelle de la

lics et valoriserons

culturels et de loisir

notamment au

Hamma.



III.8 INTERVENTION U

III.8.l. Schéma de

Figure 3.76 : Schéma

III.8.2. Schém

Figure 3.77 : Schéma d

Intention d'am énasements :

- Création des percées üsuelles " de

- le raménagement du boulevard

hussein dey a la mer

tructure:

=!o.-.,@.I.R.,ri.
É.@ù,.(d,a4rÉ'
I.e.{d...dô,è@d,Êû
I,-,É"rd4br-.F.&.

a,*.-.-,.
- 

13 1!re 1ç1611

- 

chêmi. de Fe.

- 

Bôùlev.rd AtN

- 

lJautoroute

strrcture Source : POS ûodifié par l'aut9ùr

ménâgement :

Source : Google Eüth modifié par I'aut€ur

evards et de coulées vertes"

1 1 avec des trimie afin de facilité le pa
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CONCLUSION GENE

La présente investigatio

Dey, et de découvrir les potentialit

social et économique menaçant l'éq

Il constitue l'un des Pl

donner une nouvelle image et de re

quartier tourne le dos à la mer !

création des percées visuelles en te

des promenades urbaines, cela va

augmenter le flux Piéton dYnamr

Nous avons essayé à tr

valeur d'un site, d'un environnem

leur ville, et conÇilier l'ensemble a

des villes littorales sur la mer.

L'eau sera dans les ann

et le développement. Un déveloPPe

ville de d'Hussein Dey. Avec l'ea

tourisme, le loisir et la plaisance.

majeures à savoir : l'activité ind

national et international marquée

pollution et atteinte à l'écologie et

notamment le centre-vi lle, véritab

Créer un hYPer centre,

doit connaitre un renforcement au

loute fluidité, des voies mécaniqu

entrée de la ville. Ce qui va Perm

la circulation des promeneurs. La

terrain va y contribuer.

La recomposition de la

la trame urbaine qui se trouve auj

profiter le quartier d'Hussein dey d

et des terrains délaissés.

E

a permis de bien comprendre la structure d

de ce quartier, mais surtout les disfoncti

libre et le confort de ses habitants.

anciens quartiers de la capitale algéroi

mposer la frange littoral en ouvrant Ie q

arer ce lien entre la ville et la mer, suiv

es d'espaces publics : des boulevards, des

mettre d'ajouter une vitesse lente au n

cette aire littorale laissée long temps en m

ce travail ; de définir des

d'un centre et d'un litto

la mer ; dans le cadre

es à venir le nerf d'un bon

ent économique et social b

; la ville doit inventer une nouvelle écon

n objectif qui sera confronté toute fois

Ite qui est en plein essor dans un environn

une activité intense, avec tout ce qu'elle

l'environnement d'une part et la détériora

vitrine sur la mer d'autre Part.

te une nouvelle destination pour les u

veau du réseau de transport, permettant I'

souterraines, aériennes ainsi que des tré

I'entrée et le transit à Hussein Dey cette fo

ransforrnation du chemin de fer en systèm

ge littorale, a pour objectif, au préalabl

urd'hui avec de multiples poches vides ;

1'énorme potentiel foncier en rnatière de

11

ches industrielles

quartier Hussein

ements urbain,

il s'agit do lui

erà la mer: le

t le principe de

coulées vertes et

veau de la baie,

axes de mise en

itants avec

'ouverture

ur la surv 1e

ur le cas de la

ie basée sur le

des contraintes

ent économique

ndre oomme

on du cadre bâti,

rs, un tel espace

cès et la sortie en

ie aux différents

s, sans encombrer

tram /train sous

: la continuité de

n parallèle, làire



A ce sujet, nous

la délocalisation de certaines

cohérent, renforçant ainsi la

de la ville qui se trouve en amont.

offre une deuxième opportunité

D'autre part notre Proj

qui s'adapte avec le nouveau

continuité de la façade maritime d'

front de mer et lui donner ainsi

Hussein Dey constitue

d'Alger, pour cela notre Projet

est la monumentalité. Un projet d

matérialise l'entrée Est de la ville,

les hommes d'affaire, et cela s'

En se basant sur l'

compte de l'échelle humaine mais

Le projet architectural

son espace par l'aménagement d

de boutiques et d'espaces de

urbain projeté au niveaux du

l'Hippodrome (connue par son

des fonctions de tourisme de

par des passerelles l'ensemble de

Plus de confort,

communication, plus de rencontre

auront à marquer la ville et son

gouvernance urbaine, une

participation citoyenne. Tout en

développement économique local,

En vue de l'

la question qui s'impose en final c

Pour quelle option

Algérois? Cette question formera

75

travail futur.

que la démolition partielle des friches

s est le meilleur remède pour garantir

par des équipements et de l'habitat ; ce

intervention par sa position stratégique

renforcer le lien entre la ville et la mer et

urbain tente de donner une l'image

d'Alger métropole , de ce fait, on Pro

par la hauteur et les arcades du bâtis

allure urbaine cohérente.

sa position stratégique une centralité

se manifeste pour répondre à ce

qui soutienne le concept d' «

un meilleur accueil au grand pub

dans la conception de ce dernier

urbain, I'intégration au contexte urbain

l'échelle de la baie d'Alger.

son souci d'assurer un confort aux

terrasse « cæur de l'ilot >>au niveau du

et d'un espace de transit entre la

. les deux ilots se situe sur front de

flux), pour cette raison nous avons doté

et loisir, de services et des bureaux. I.es

derniers constitue la porte d'entrée Est de

d'espace, plus d'aération, Plus de

plus de contact, tels seront les thèmes que

le long des années à venir, avec comme

concertation, une nouvelle

cette production urbaine dans la

et national

l'ampleur de ce type d'opération pour la

rst;

réaménugement futur et durable opter

problématique et la piste de recherche d'

état de ruine et

espace urbain

animera la partie

de la mer

baie d'Alger

de ce quartier

de fairc une

eté situé sur le

sur la baie

essentiel qui

centre », qui

les touristes et

en tenaut

de

ilot entourée

et le parc

et à proximité de

deux ilots par

ilots sont lié

ville.

plus de

pro.iets urbains

: une nouvelle

une nouvelle

et le souci de

et le territoirc,

le waterfront
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tr. LES HOTELS

Introduction :

Généralement le terme

voyageurabesoinàun

au concept du voyage. Durant

ou un autre d'un lieu où loger

l,e nombre de voyageurs dans monde n'arrête pas d'augmenter pour

de centaine de million .Celui hôtels a suivi la même courbe

la fois aux paramètres de la qu

dans le milieu hôtelier.

té mais aussi a ceux de la qualité et

En Algérie, l'hôtellerie a la même évolution en progressant ou

les circonstances et les de sécurité existants dans le pays et

classiques, ni d'hôtels dits

dormir et se sentir chez soi en demi heure ». (d'après l'architecte J

« L'hôtel est un établissement

des appartements meublés pour

à la journée, à la semaine ou au

d'hébergement classé

clientèle effectuant un séiour caracléri

Il est exploité toute l'année ou

ou plusieurs saisons >> (d' le moniteur hôtellerie)

immédiat

Définition de I'hôtel:

<< Personnes n'a envie d'

Il représente un lieu de séjour

admirer et même visiter, avec '

Les tyDes d'hôtels :

l-Selon la clientèle

avec une valeur architecturale

services spécifiques afin de satisfaire

2

déplacements, le

le chiffre

pour s'adapter a

la diversification

ralentissant selon

l'environnement

; un hôtel c'est

Nouvel )

des chambres ou

par une location

pendant une

l'on peut voir,

usagers



Hôtels touristiques sont définis

homologués p

répondant aux

par la réglemer

)omme des établissements

Lr le ministère du tourisme

rormes techniques imposées

tation.

Figure I : Hôn I Puerta America

Hôtels de santé situés à côté

littorales, assu

services de san

des thermes naturelles et

:ant à ses occupants des

é et de repos.

Figure 2 : Hôtr
Tropez

I latitude 43, Saint-

Les hôtels

d'affaires

« hôtel des cor

réservé à la ter

des forums ou

charge totale

restauration et

à la création dt

grès >>, est un établissement

re des congrès, des réunions,

des banquets. La prise en

de l'hébergement, de la

les divertissements a conduit

ce type d'hôtels.
Figure 3 Hôtel I

pins, ALGER
lheraton club des

Hôtels urbains Hôtels en paysage semi
urbain

Hôtels en sites naturels

ce sont des hôtels qu'on
trouve au centre des villes,
ou en bordure de mer si la
ville se développe sur littoral,
ils s'organisent généralement
autour d'un espace
central << atrium >>, on y
trouve des magasins, des

services, des banques, des
restaurants, avec une partie
d'affaires.

lo<

pé

de

l'h

ac1

dis

alisés généralement à la
iphérie de la ville, en plus

l'activité de

ibergement, ils offrent des

ivités de loisirs, et de

tractions. . .etc.

on les trouv(
dans un site
des potential
bord de la m
des falaises,
le paysage e
de sport et d

en dehors de la ville,
raturel où il présente
ités touristique, au

:r dans les forêts, sur
cu en montagnes là où
,t beaux, à caractère
: loisirs.

Figure 4Hôtel de I'Esplanade,
Berlin

Fig rre 5:Hôtel mercure, Budasbest Figure 6:Hôtel
V

-e chalet d'Adrien
rbier

3

2-Selon le site :

#

l

EI



Classification des hôtels :

Les hôtels sont classés en cinq

o Degré de confort, du

o La diversité et de la

o Formes de propriété,

o La forme de gestion et

o La clientèle visée

o La localisation

o La taille du projet.

-Le but de ce classement est d

du confort offert par l'hôtel en

Composant d'un hôtel:

Dedaæ aux tlients Gt rur
publi«. flle offre plusiearr

xnice, tels qce I: réception le

restaunaion. I'aniuatioa, ltr

loisirs. et les l{feires. C'ct le

partit qui vr rngBêlter sr

æatrbilité,{r dirsifi.ri et §
euËliorert le qadüÈd:s dift{rrsts

süs et xtirités o§rrts.

en fonction du :

de chambres,

des services et des équipements

la commercialisation,

le voyageur sur la catégorie et

du nombre d'étoiles qui lui ont

{...*

Réræ{: omc!:sirrrrnt r:r
clhüt. E&? r6t roüpor*è d.
clrùrt:: Éfup&§ dmü16,

Figure: montrant les corposants

hotel Source: Auteur

4

niveau de qualité

décernées

|'tôrC-

§rlrc*,Èn 16

c{k§

Prrtie publique *-l+

ttcàr{a**p*er

âoitifi &s rctirirc§



III. .EXEMPLE D'UN

(ex: Alleti)

Situation de 1'hôtel :

L'hôtel se situe en plein

d'une classification de 4

large façade blanche

Asselah Hocine, S

port et la gare ferroviaire.

Historique de l'hôtel Es-Saflir

Conçu par les deux

et J. Richard, inauguré en I

Chaplin, ce grand palace

personnalités de tous

Castro, Che Guevara, Caroline

rebaptisé Safir.

Description du projet :

L'hôtel Aletti représente

splendeur de l'architecture

d'une hauteur de 6 étages,

le front de mer de la capitale,

galerie d'arcade rehaussée

rythme d'ouvertures

double hauteur aux lignes

L'ancrage urbain de cet éq

l8 080m2.

Programme:

Chambre:
L'hôtel dispose de 138

appartements, 0 1 appartement

06 suites,02

OJET D,HOTEL LOCALE : Hô

d'Alger,

offre une

à la rue

tel es-safir

la mer, le

L*
A. Blugsen

0 par Charlie Figure 5 : plan de situarion ddr I'hôtel ES-SAFIR

t. De nombreusest aux frères Aletti, d'où son nonl

y ont séjourné : Ferhat Abbas, Houari Boumediène, Fidel

Monaco, Charles Aznavour . . .. En 1984, l'hôtel Aletti est

une

déco,

sé sur

sur Figure 6:façade de I'hôtel (Es-safir)

surplombé d'un jardin suspendu sur la mer

lui conféré un statut particulier. D une superficie de

qui commencent à partir du 3eme

une

un

5

'.".,'..Nil8

_ry



Restauration :

Côté restauration, il possède

d'un salon de thé Zerieb de I

de banquet de 250 places, et d'

Autre commodités :

L'hôtel propose 03 boutiques

salle de conférences de 250

polyvalente de l2O places.

Salons

- Salon du rez de chaussée

- Salon du 2ème étage : Accès

v PROGRAMME Q

restaurant gastronomique d'une capacité

places, d'une caféténa Cintra de 1

bar de 30 places.

location, d'une salle de spectacle de

, d'une salle de réunions de 60 places

par le hall ;

ascenseur ou escaliers clients.

ET QUALITATIF DE

6

150 couverts,

et d'une salle

laces, d'une

d'une salle

HOTEL:

plrl



Entités

Accueil

Distraction

Espaces

Entrée

Hall
Salon d'
Réception s

Restauration Snack bar

Restaurant

Cuisine
centrale

Surfaces totales m2

1.L77,9 m2

!798,6 m2

987,5 m2

Restaurant de

Faste Food

Coffee chop

Crêperie
crémerie
sandwicherie
pâtisserie
Piscine
Entretien
Salle de

Salle de

Salle de yoga

Salle de jeux
Boite de nuit

Salle des fêtes
Sallel
Salle de diner
Cuisine
Dépôt

1798,6
m2

m2,9765

amme quantitatif hôtel touristiqu

ialle I
luisine
l.F boisson
lF laitier
lF viande
l.F fruit et légumes

'réparation repas
roid
âtisserie et dessert

r plonger

ioissons Chaud
i.angement Vaisselle

,ocale poubelle

)épôt

,ersonnel

209 m2

le

:I

IC

lation

\e

7

354.5 m2

227.5 rfi
9m2
2'7 m2

28 m2

26.5 m2

24.8 m2

)ne
te de dance
in cafeteria
tn

36.6 m2

94.3 m2

56 m2

279 m2

564 m2

528 m2

208 m2

28 m2

14.4 m2

24. m2

l7 m2

32 mz

53.6 mz

52 m'

63 m2

186 m2

60 m2

J56.5 m'

14.6 rfi
13.5 m2

14 m2

26 m2

178 mz

809,5 m2

96 m2

61.5 m2

47 mz

260.5 nf

Surfaces m2

33.5nf
769 m2

268 mz

58.4 m2 /49 m2

Non
-bre

02

L212,9 m2

I



n

Chambre I
Chambre 2

Hébergement Circulation
Chambres

Chambres

Suites

Administratio Salon de

Bureau du

Salles de

Bureau de

Bureau de

Sécurité
Bureau d'

Salle d'
Médecin

office

Poste de

Service Boutiques

Centre de
femme

Dortoir

Vestiaire h et

La buanderie

Séchoir

Repassage

Ligne propre

Service

climatisation

chauffage
Locale

Technique

26.2 mz

26.2 m2

556,6 m2

28 m2l 30 mzl I I
27.5 m2124.5

m2123.7 mz

38.5 m2133.5 18

m2l3ï.6 mzl
363 m2139 m2

52.5 m2150 12

mzl46.8
m2147.5 m2146

m2

48 mz

43.8 m2

46.5 m2

35.5 m2 127.5 02
m2

22 m2

28 m2

38 m2

35.5 m'
JJ In'
44.7 mz

82.5 m2

40 m2

Soin

V

groupe d'eau

Chambre froid

en forme Homme et

de beauté Femme et

individuelle

homme et femme

et femme

04

08

02

02
02
02

04

02

Jr

63 mz

/m-
80.5 m2

46.5 mz

12.8 m2

9.5 m2

27 m2

213.6 m2

26.5 m2

66.7 mz

32.5 mz

40.3 mz

31.6 mz

36 m2

36 m2

35 m2

34 m2

39 m2

8m2

8

485 m2

160.6 m2

774 m2 \489,2
m2

11352,6
m2

contrfile

Sanitaire



Entités
Accueil

Affaire

Restauration
Hébergement

Parkingl

Parkin92

Dépôt

Espaces

Hall et Salon
réception
Bureau
d'accueil
Agence
d'assurance
Agence
bancaire
Agence de
publiciste
Agence de
voyage
Location de
voiture
Salle des

congres
Salle Accueil
Salle de
Salle d'
Caféterie
Chambre
double
Suite

Circulation
Service Parking

Post de

Bagagerie
Sanitaire

VI. DOSSIER GRAPHI

3582 .5 mz 1

1705.5 m2 29

18.5 m2l 64.8 04
m2 169 mzl 84
m2

quantitatif hôtel d'affaire
Surfaces m2
159 m2

46 m2

46.5 m2

70.5 m2

46.7 m2

49.2 m2

26.5 mz

180 m2

40 m2

65 m2

65 m2

8l m2

26.3 mzl 24.4v1 26.2 m2

52.8m2 I 52.3 m2 I 49 . 5 m2 I 48 .8

r*l4g m2

148 m2

742.8 mz

26.3 m2

14.8 m2

26.5 mz

DE L'HOTEL :

9

5288 m2

S

nombres

589,4 m2

2l places 810,4 m2

Surfaces totales m2
205 m2de


