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La ville est le milieu de vie
s'impose et justifie toute

modes de vie et pratiques en un

Dans la ville traditionnelle, I'
I'Homme une fluidité et un
qui connaissent une dégradation

Dans ce mémoire, nous déve

nous prenons la ville de Tipaza

pour arriver à contrôler et

Selon notre méthode d'anal

synchronique de a ville afin d'

d'architecture qui se découle

composantes du lieu.

Le caractère de I'urbain de la

d'une alternative de

environnement et leur intégration

Résumé

l'espace vivant ou I'empreinte du lieu et ses composantes

architecturale. Elle englobe l'Homme avec ces différents

appelé « habitat ».

se manifeste en un tissu urbain homogène et offre à
de vie complémentaire contrairement aux villes actuelles

tissu urbain et la perte d'identité.

la problématique de l'étalement urbain fragmenté et

une étude de cas pour tenter de proposer une solution

le processus de développement des villes.

cet objectif sera atteint suite à la lecture diachronique et

re son caractère de I'urbain. Le résultat sera un projet

génie du lieu et s'intègre entièrement à toutes les

par ses recommandations nous envoie vers la proposition

urbaine qui assure la liaison des projets projetés avec leur

I'environnement.
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Architecture et habitat

architecturale et

particularités, ses

s'implique dans toutes

site projet comme

diffèrent selon leurs

et d'autres formes qui

pour ce master est

complexité de l'

dans le monde entier et

la production mal

demandes d'urgences

standards de base de la

citer le problème du

suivent en principes

proximité, les espaces

I « Mr H. AIT SAADI » Porteur du master

une option qui s'intéresse à la production

en matière d'habitat avec toutes ces

et ses propres caractéristiques qui

situations existantes d' où ressort le rapport

capital de la réalisation des projets qui

logie de l'individuel, semi collectif, collectif

inclus dans notre champ d'étude. Notre choix

essentiellement sur les particularités et la

et aussi par rapport à ses problèmes majeurs

ièrement en Algérie dont on peut citer:

de I'habitat qui répondent juste aux

qui présentent peu de considération aux

té du cadre de vie , et à ce propos on peut

des espaces d' accomPagnement qut

projet d'habitat à savoir (les équipements de

et les lieux de divertissements.l

et Habitat. lnstitut d'architecture et d'urbanisme, Université de Btida

PRESENTATION DU MhSTER ARCHITECTURE ET HABITAT :

I
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I CHAPITRE INTRODUCTIF

n de faire la récapitulation du savoir acquis durant les années

s. Le plan d'extension de la ville, appelé le plan de Cerda,

murailles et la jonction de l'ancienne ville avec les

1.1 lntroduction ene e

Arrivées à la fin de n ffe cursus universitaire' ce mémoire de fin d'études en master

architecture nous est une occas

de formation universitaire.

preuve d'efficacité au fil du

est basé sur l'élimination

Commençant par ten de définir l'architecture en tant que discipline, une définition

une production matérielle qui assure à l'Homme' par lesnon approfondie la résume e

techniques appropriées, un abri toutes les nuisances naturelles et artificielles, c'est donc la

concrétisation de ses besoins un dessin codifié

En effet, et en s'appro sant dans cette discipline, l'architecture esl avant tout un

compromis. un concept large ui touche à tous les domaines et entretient de nombreux

rapports non seulement avec [e différentes sciences et techniques en faisant appel à tous les

savoirs et les procédés scien fiques qui interviennent directement dans la conception

architecturale, mais aussi avec culture et I'histoire du lieu qui se manifeste clairement dans

l'organisation des villes anci

I'empreinte du lieu et ses co

Prenant l'exemple du plan de

es qui , malgré la vétusté de Ia majorité d'entre elles,

osantes s'impose et justifie toute réflexion architecturale.

elone, l'ancienne ville romaine installée sur le littoral fut

agglomérations mitoyennes en les principes de I'organisation romaine (le plan en

damier et les axes traversant la v Ie), Barcelone continue donc de croitre tout en restant liée à

sa culture et son histoire (voir fi re0l)r

I : Plan de Cerda - Barcelone -

CAUDI publié snr: webarc.lona.net

1

lArticle : Architeclure de Barcelone. ANTON

d'



Cependant, les villes d'auj

lieu et qui ignore la

03), Cela est une des infl

Les villes industrielles

deviennent une attractton

facilité de vie qu'elles

commodités de la vie quotidi
en croissance continue et ac

l'étalen'rent de manière non

Et avec l'apparition du

matériaux de construction,

architectes par la facilité qu'

constructions, il devient le

« ...lncidemment. la " culture

la matière au profit de la forme.

d'une perte de savoir et de

L'urbanisme des villes se

créer une liaison entre eux.

propre aux villes. c'est de là

et

urbaine se propage davantage en

Fisure 2 Vue aérienne sur la
d'Alger

I Le mouvement modernc de l'architecture:
Dépancnrent d'Architecture et d'Urbanisme,
I Simonnet C.. Mialet F., article intitulé: "L
sept. oct. (1991).
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INTRODUCTIF

'hui suivent une organisation qui ne respecte pas le génie du

et le savoir-faire requis des millénaires (voir figure 02 et

de la révolution industrielle.

les centres urbains continuent à croître rapidement et

la population aux alentours, et cela pour les avantages et la

aux habitants en assurant plus de postes de travail et les

c'est donc I'exode rural. Et pour contenir cette population

la ville se développe par la densification du centre et

fiée sur la périphérie.

moderne en architecture et Ia standardisation des

le béton armé arrive à convaincre les constructeurs et

offre et la possibilité de pré fabriquer les éléments de

le plus utilisé et réussit à être intégrer à I'architecture2

" des architectes se modifre, délaissant le contrôle de

effet le développement du béton armé est d'abord le signe

sur les procédés constructifs... »> 
l

désormais en des bâtiments autonomes sans pour autant

sait donc plus donner une forme visible et un caractère

le tissu urbain connait une dissociation, et la fragmentation

toute trace d'un projet urbain homogène.

Figure 3 : Vue aérienne sur Angers, France

et declin du concept de l'architecture autonome par M.FOURA
Mentouri Constantine (Algérie)
technique en question". revue Architecture intérieure crée, N'244.

2



I.

La réllexion sur I'habitat est

toujours été Pensé en relation

groupe social donné, c'cst le

permettant de s'évoluer et Prat

Dans les villes anciennes, le

une organisation hiérarc

organisation et sa compaci

eI le bâti. cette hiérarchie

contexte (voir {igure 04)r.

hiq
téd

En Algérie précisément, le

algérien tient à avoir un lo
l'époque des translormations

qualité architecturale, le tissu u

de I'ilot. Perdre le concept

conséquence la détérioration d
façon aléatoire sans pour autan

pas définies et perdent leur faç

spécialisée des fonctions a créé

dortoirs pour répondre à I'obli
même les pôles mono fonctio

s'éloignent du concept de l'es

instruments d'urbanisme qui,

Fieure 4 : Organisation en ilots
aérienne sur ALGER

I lmage photographié par : Yann 
^nhus 

Bc

CHAPITRE INTRODUCTIF

ngtem ps partagee pitr p LIS eurs di SC p nes hL ab tâ a
u S o

avcc ES modes dc c CO rTcsp(,ndan ne poqug et a LInll u C

C r'Sp c it qu CN ohC }Io l1'] ntc en u
e Lt dc ct ac n I

uer sa vie quotidienne en toute ampleur

oncept de I'habitat se manifeste en un tissu urbain homogène'

basée sur sa principale composante« l'ilot »' par son

garder la relation entre I'espace public et privé, et entre la rue

et le bon fbnctionnelnent du projet d'architecture dans son

oin en logement se fut de plus en plus crucial, le citoyen

enl peu importe la qualité de vie qu'offre ce dernier' c'est

nstructives, la construction massive quantitative occulte la

ain se dégrade de plus en plus et cela en perdant le concept

I'ilot et passer à la barre et aux fragments a eu pour

l'espace urbain et public, le bâti est désormais injecté de

s'aligner et dessiner la silhouette de [a rue, les rues ne sont

e urbaine. Voir figure 05

programmes d'équipements et de logements et la répartition

ne mono lonctionnalité qui a mené r'ers la création des cités

tion croissante de loger la population. Ces cités dortoirs et

nels assurent aux citoyens ce dont ils ont besoin, mais

e urbain. ce qui pousse à revenir sur la crédibilité des

nrais. décident du sort des villes algériennes.

vue Fisure 5 : Organisation en fragments,
lue aérienne sur El Hanach.

Source : www,yannanhusbenmnd-com
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I. CHAPITRE INTRODUCTIF

Pour étayer nos observations. {tne lecture comparative à partir des vues aériennes de quelques

,i*rïüU.t"nn., t entre le ..rl r. ancien et I'extension contemporaine' est faite pour affirmer

le manque de langage urbain
les uv ions

A co a en Ies tres

Fieure6:Centreancien Figure 7 : Nouvelle extension

Ghardaia :

Figure9:Centreancien Figure 8 : Nouvelle extension

Tioaza:

Fieure l0 : Le centre ancien

Blida:

I

It

T

I

,.

I

I

r

s Source : photos aériennes prises de Google NSps

4

Figure 1l : Nouvelle extension
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négatifs qui touchent à la paix soc

I. PITRE INTRODUCTIF

La lecture comParative :

Les photos Présentées à rhe de la grille sont respectivement les noyaux historiques

des villes suivantes : Blida,

villes, les centres anciens

d'arriver à condenser le

et Tipaza. Malgré la diversité des tracés de ces trois

les mêmes caractéristiques retenus dès la première

observation. qui assurent leur fonctionnement, et se présentent sous forme d'organisation

du tissu urbain en ilots d'intégration au site et d'une togique structurelle particulière

Par contre, les nouvelles

d'organisations, et Passent d'

la production architecturale a

contrarient à toutes logiques d'implantations et

structure adoptant I'ilot, à la barre. Pour conclure, la crise de

une perte d'identité des villes.

Les photos à droite de la les extensions des mêmes villes respectivement. on

remarque des constructions et une organisation anarchique. La planification des

extensions des villes est faite sans prendre en considération le cadre naturel du

site, I'histoire du lieu et la de la société algérienne, le but de ses extensions est

des besoins de la société, surtout en logement ; et la
solution optée est de suivre la
justifiés.

du logement en des barres et des fragments non

Comparant en chaque ville noyau historique avec l'extension contemporaine, on

remarque à quel point le ti urbain est rompu et dissocié. Entre l'homogénéité et

l'organisation réfléchie du tissu

en rupture flagrante.

et l'anarchie des extensions récentes ; les villes sont

1.2

Toutes ces transformations et avec le caractère de l'urbain cles villes actuelles ont

engendré une standardisation I'aperçu de ces dernières et la disparition de leur identité

historique et sociale en laissant à des lragrnents urbains sans cohérence.

Les instruments de I'urbani

des habitants sans pour autant

veulent faciliter la vie et répondre aux besoins fbnctionnels

la valeur de I'architecture convenable. Par conséquence.

les tissus urbains contemporain ne sont pas en mesure de révéler I'histoire du lieu ni la

culture de ses habitants. et les urbaines des villes nouvelles (tel que Dubaï et les villes

nouvelles en Algérie) ne refl aucune caractéristique spécifique à ces dernières ( voir
a été faite sans prendre en référence les éléments

un temps passé, un potentiel riche et marquant, et

figure l2etl3). leur planificati

caractéristiques qui ont tait.

essentiellement Lrne identité spéci à chaque ville

De plus que la négligence du

de vie des habitants et a enge

ie du lieu au protit de la technologie a influencé la qualité

une faille sociale représentée par des conlportements

et le bon fbnctionnement des qttaftiers.

5



7 Photo prise du sile : §,r!,w.routard. biri

CHAPITRE INTRODUCTIF

A l'échelle urbaine. l' isation des villes est passée à une tiagmentation de masses

cc LI la perdrc a a ru e SCS parol q u a dù ti ll S sen t. rt
bâties implantées anarchiq q

môrne la rclation cntrc l'espac

ville d'aujourd'hui souffre de

C fi sp LIb c Ct pn c c bâ et la tu c LC cons rt nit l11pose, a

perte de son identité : c'est la crise urbaine'

lger. Figure 13 :7 Façade urbaine de Dubaï.

1.3 Choix de cas d'étude

deux nous invite à explorer I' de chacun sur le fonctionnement du cadre urbain, et par

la suite intervenir de la meil
architecturale.

A noter aussi que notre choix
et son accès lacile lors des visi
le terrain par la suite, et aussi p

nécessaires pour nos démarches.

manière possible à rendre à la ville son langage

été affirmé par rapport à la proximité de la ville de Tipaza

académiques pour l'analyse de la ville et I'intervention sur

rapport à la disponibilité des documents et informations

5 Photo prisc du site otlciel : www.aadl.com

6
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Sur le même u*" d".""h"."If et pour confirmer notre problématique, notre choix de cas

d'érudes a été misé sur une des ,|lles algériennes qui souffre notamment de la perte d'identité

et de la rupture urbaine : Ia ville |e Tipaza.
I

La diversité entre tissu urbainlancien et extensions contemporaines, et la rupture entre les

trrIt

t rI



ITRE INTRODUCTIF

1.4 ue

A la base de l'analyse de la vi faite en parallèle (Voir I'analyse page de 33à 44), on conclue

qui confirment la perte d'identité de la ville de TIPAZA,des éléments de prob

parmi ces éléments on site

La rupture de la ville avec les éléments naturels qui la caractérisent (la mer

méditerranée et le mont

La rupture de la ville
Chenoua)

ses éléments de permanence tels que les deux parcs

archéologiques Est et qui sont isolés et protégés par des murs de clôture

L'étalement urbain sur les terres agricoles.

L'absence d'espaces pub

La mono-fonctionnalité

non bâtis tel que les places et les jardins

sur les extensions récentes de la ville et par

conséquence, I' cités dortoirs.

La disparition de I'ilot
avec I'apparition d'ilots

extensions en remplaçant par des barres et des fragments

appelés « macro ilots ».

a L' urbanisation récente terres agricoles à la périphérie de la ville

Parmi tous ces éléments de ue détectés lors de I'analyse de la ville, notre intérêt

serait d'étudier principalement la de l'étalement urbain fragmenté. ainsi que

la fragmentation urbaine, la fonctionnalité dominante et le macro-ilot incontrôlable.

à assurer que I'extension planifiée et projetée sur notre

le cadre naturel et l'identité du lieu.

a

a

a

a

a

a

L'intervention sera donc de man

aire d'étude diminuera la rupture

7



1.5 Les obiectifs:

En choisissant d'intervenir à

rendre à la ville son identité et

vie social.

Cette intervention a Pour fde:

Lier la zone à son

agriculturale.

Absorber les défonnatt
par la suite diminuer I'

a

Pour atteindre nos objectifs

mènera à des solutions convenab

d'arriver à des solutions

a

répondant à tous les

fonctionnement de ce

caractéristiques du projet

semi privé, privé.

APITRE INTRODUCTIF

la ville de Tipaza, notre objectif majeur est de contribuer à

caractère de I'urbain en favorisant d'améliorer le cadre de

naturel tel que la mer, son cadre historique et son identité

causées par l'implantation aléatoire des masses bâties, et

nocif de la fragmentation sur le tissu urbain de la ville,

cette étude, nous suivrons I'axe de recherches qui nous

pour résoudre notre problématique. A cette étape et avant

on propose une liste de suppositions d'altematives de

des habitants, et prouver I'efficacité et le bon

au sein de la ville pour retrouver finalement les

et la hiérarchie de I'espace entre public, semi public,

a

a

donc apporter à notre

adéquate.

d'intervention une structuration et une composition urbaine

Diminuer l'impact f massif causée par l'étalement urbain mal planifier, qui

peut endommager la ité des terres agricoles, notre objectif est donc de rattraper le

instruments d'urbanisme lors de l'urbanisation de cesdommage causé par

dernières.

1.6 Hypothèses :

solutions que nous pourrons ou décliner par la suite des recherches :

a La nocivité de l'urbani des terres agricoles pourrait être ralentie en créant un

équilibre entre les massives et I'espace urbain non bâti qui allègerait

I'impact nuisible sur ces

a La reformulation des urbanistiques et les remplacer par un plan de

composition urbaine qui en considération le génie du lieu et son identité pourrait

aussi être une solution à

zones à usage agricole.

L'habitat intégré serait

projection anarchique des constructions massives sur des

solution à la mono fonctionnalité propagée tout en

8
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CHAPITRE INTRODUCTIF

1.7 e

La démarche de notre

comme thématique « PaYSage, et intégration ».

Comme précédant, la

l'architecture comme disciPli

comparées à la réalité nous

s'appuyant sur la comParaison

La sensation d'existence d

d'identité des villes, implique

du caractère et identité de li

est basée sur la méthode approuvée par notre atelier qui a

a été lancée avec une introduction qui revient sur

l'habitat et le génie du lieu. Ces définitions théoriques

llicitent à suspecter des éléments de problématique, et en

les tissus anciens des villes et leurs extensions récentes.

crise de la production architecturale et urbaine et la perte

recherche d'une méthode d'analyse urbaine et la spécification

le choix de la méthode de SPIGAI VITTORIO et LEVY

Albert. pour I'identification des blèmes existants

Pour atteindre nos objectifs, notre atelier on suit une détnarche qui consiste à mettre en

évidence la résolution de la générale (la perte d'identité)

La méthode de SPIGAI et L vise à I'identification des caractères de l'urbain et extraire

les défaillances pour chaque composante la ville étudiée, qui fàit la localisation d'une

problématique par une anal

synchronique.

de la ville sur deux directions le diachronique et le

Au niveau de d'analyse

structure naturelle du

on étudie la naissance et la croissance de la ville et la

donc on extrait le plan de permanence et par suite les

problématiques d'éléments de ce

Pour I'analyse synchronique, on

structure de conformation, et la

lise sur les trois points : la structure publico collective, la

fonctionnelle de la ville, I'analyse doit être faite par

I'extraction des plans sur chaque élément et des problématiques selon les ordres

structurels, géométriques.

Par la suite, la formulation des

aspects qui le constituent. Ces

ions sera sur la base de connaissance de tous les

théoriques nous forment les caractères de I'urbain

qui sont «l'ensemble des qui déterminent et qualifient la structure historique et

formelle de la ville dans son

9

Intre

avec I'ensemble des lieux support du collectif».



ITRE INTRODUCTIF

Introduction générale

rise de production architecturale

Problématique générale:

Perte d'identité.

Choix de cas d'étude

La ville de Tipaza.

Les causes :

. Révolution industrielle.

. Exode rural.

. Le mouvement moderne

. Standardisation des

matériaux de construction

Les outils complémentaires:

. Comparaison entre les

tissus anciens des villes et
leurs extensions.

. Lecture critique des

instruments d' urbanisme.

Visite sur site

Problématique spécif,rque

L'étalement urbain.

Les objectifs

Les hypothèses

Méthodologie de recherche

de SPIGAY et LEVY :

lecture et l'analyse de la villeLecture Diachronique Lecture Synchronique.

Strucrure

de Conformation

Structure

Fonctionnelle

Structure

de permanence

Structure

du publico-collectif

Naissance et

Croissance de

la ville
CARACTERE DE

L'URBATN DE LA

VILLE

Caractère de l'urbain du

quartier.

Structuration de ['aire d'étude.

Problématiques :

- Rupture ville / éléments naturels.

- Rupture ville / éléments de permanence

- Absence d'espaces publiques non bâtis.

- Mono-fonctionnalité dominante.

- Fragmentation urbaine.

Composition urbaine

Proj et d'architecture.

Recommandations :

-Liaison avec le cadre naturel et le

parc de Tipaza.

-Revalorisation du parc

archéologique ouest.

-Animation du parcours territorial
(tuture avenue).

-La maîtrise de l'étalement urbain.

-Gérer la mono-fonctionnalité.

-Gérer la problématique du macro

ilot incontrôlable.

SCHEMA DE THODOLOGIE DU TRAVAIL

10
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I.

1.8

La structure de la Présente

. Chapitrel:ChaPitre
Dans ce chapitre on a une

I'architecture comme di

et qui mène vers une

après la problématique

pour le travail.

o Chapitre 2 : Etat de I'
Ce chapitre comprend I'
concepts clés, et une étude de

ont le même thème afin de

a Chapitre 3 : Le cas d'

Ce chapitre conceme le cas d'
présentation de la ville ainsi

structures qui composent le

avec une lecture critique du pos

l'intervention.

\

ITRE INTRODUCTIF

s'articule sur trois chaPitres

thématique qui présente une récapitulation de

ainsi que notre option de master et la thématique de I'atelier'

générale. Ensuite une briefe présentation du cas d'étude,

puis une présentation de la démarche méthodologique adopté

en relation avec la thématique à développer
ssement des connaissances avec des définitions des

avec des exemples traités, ainsi que des articles qui

et d'adopter une méthode de travail.

Il s'agit de la ville de Tipaza. I comportera une

le processus de sa naissance et croissance, les différentes

de l'urbain, et enfin la présentation de I'aire d'étude
arriver à retirer les recommandations à suivre lors de

L1
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2.llntro n:

Ce chapitre est une étude

évoqués tout au long de notre

appliqués et faciliter leur

objectif nous Pousse Par la

I'analyse des exemPles.

'r)

thématiq e abordée

2.2.1 L'architecture :

L'architecture est I'art majeur

des règles de construction

classiques ou nouveaux, de

et environnementaux liés à

environnement. quelle que soit

reli gieuse, défensive, arti sanale,

monumentale, décorative, pa

L'Architecture désigne égal

concevoir et de construire des

espaces et les paysages modifiés

L'architecture est nécessaire

s'occupe des bâtiments, des espaces

d'art . L'architecture traduit pour

pour le public.

2.2.2 L'Habitat:
L'habitat est défini comme Le

faut pourtant tenter de dépasser

le domicile et le logement. Il e

travaille, s'y divertisse, y mange,

bien I'urbanisrne que I

L'habitat n'est pas qu'un toit-abri,
permet à I'homme de satisfaire ses

son épanouissement essentiel. L
manifestations de la vie sociale et

1 Pierre PIGANIOL : conseil en politique

II : ETAT DE L'ART

qui a pour but d'éclaircir les connaissances déjà

L'objcctif est donc de fàire un arrêt sur des termes

afrn de bien maitriser I'axe de recherche' Ce même

suite à approfondir sur notre problématique spécifique par

conn autours

concevoir des espaces et de bâtir des édifices, en respectant

riques ou scientifiques, ainsi que des concepts esthétiques,

et d'agencement d'espace, en y incluant les aspects sociaux

fonction de l'édifice et à son intégration dans son

fonction : habitable, sépulcrale, rituelle, institutionnelle,

scientifique. signalétique, muséale, industrielle,

, voire purement artistique.

I'ensemble des connaissances et des techniques de cet art de

complexes, englobant les édifices terrestres, les

I'homme répondant à des critères architecturaux.

produire des marques dans la mémoire des peuples, elle
des villes et villages, des paysages, mais aussi d'ouvrages

lieux de rassemblement leur nature et leur fonction sociale

où I'on habite ; le domicile : la demeure ; le logement. Il
imprécision. L'habitat comprend en effet davantage que

toute I'aire que fréquente un individu, qu'il y circule, y
repose ou y dorme. En ce sens I'habitat conceme aussi

du territoire ou que I'architecture.

ou logis, mais un ensemble socialement organisé. Il
physiologiques, spirituels et affectifs ; Il lui assure

intègre la vie individuelle et familiale dans les

vel

/ Georges CANDILIS : architecte-urbaniste

13
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Par ailleurs. il est bien évide

contre les dangers extéri

organisation sociale à l'intérie

En outre I'habitat doit adaPt

avoir un équilibre, les resso

I'individu et au grouPe social.

2.2.3 L 'habitat intégré :

Un concept urbanistique qui

urbain, le résultat sont des p

principales de la vie humaines

.L'édifice multilonctionnel doit
exister dans la vile qui lui foumr

Selon H.Zeider I'habitât int
. * L'édifice multi lonclionnel es

sort que tout en tirânt des avanta

essentiellement urbains
+L'édifi ce multifonctionnel engl

« Le génie ou l'esprit du lieu e

temps et qui, avant même d'être
plan émotif. On peut le présen

imnratériels, qui contribuent à l'id

« L'Esprit du Lieu, c'est le cont

lntervenir sur l'Esprit du Lieu, c'
le lieu devienne pour chacun un es

Le génie du lieu est tout ce qui est

lieu. L'ernpreinte de I'Homme
particulière.

2 Qu'est-ce que l'esprit des lieux, Michèle Prat
r ATticle L,ESPRIT DU LIEU (AGENCE MBP PA

HAPITRE II : ETAT DE L'ART

de noter que le besoin n'est pas seulement pour se protéger

et les intempéries, mais également pour favoriser une

r de I'habitat.

l'homme avec son environnement (naturel, social, ")' pour

es naturelles et assurer de meilleures conditions de vie à

nsiste à I'intégration de I'habitat collectif dâns son tissu

ets urbains fonctionnels qui englobent les fonctions

ravail, logement, détente, circulation, loisir . . . ).

être en relation étroite avec son environnement, il ne peut

sa substance humaine et matérielle»

es mutuels, cet équipement essaye de répondre aux besoins

be les fonctions principales de la vie humaine, il réunit les

de la journée»

le caractère et le sens qu'un lieu s'est approprié avec le

isi et compris intellectuellement, est d'abord ressenti au

cornrne la synthèse des ditïérents éléments, matériels et

tité d'un site. En ce sens, il est unique »?.

re de la standardisation, des modes et de la banalisation.

t forcément faire du sur-mesure, faire en sorte que le site,

ace de vie r»1.

matériel et immatériel qui contribue à la constitution d'un
plus que le cadre naturel le rendent d'une identité

et Jean-Pierre Thibault, France

E ET URBANISME) publié sur : www-espritdulieu.com

t4

L'habitat intégré qui esr des brojets urbains multifonctionnels rend I'espace urbain plus

agréable et en diversifianr l{rtilisation. Dessiné à l'échelle urbaine (rencontre, achat.

promenade) et ils donnent à Ia vflle ses dimensions contemporaines.

Selon Alberto Zuchelli t'traUitlt intégré est :
.«L'édifice multi fonctionnel elt une zone d'activité spécialisée comprenant ente autre des

activités tertiaires nécessaires hu bon fonctionnement de la vie urbaine et repondânt à

certaines exigences urbanisrique{

est :

un équipement remplissant à lui seul plusieurs fonctions de

gens aux moments les plus divers

2.2.1 L9@,9-



2.2.5 Le DAYS

« Penser le PaYsage est une

projet qui engage la société' »

L'architecture du PaYsage ou

compréhension dans leur

conception d'esPaces Pa

d'espaces de récréation et le

de la restauration en

la préservation de paysages

2.2.6 L'espace urbain :

C'est un ensemble de plu

architecturaux. Cet espace

entre autres l'acte d'habiter,

Espace occupé ou destiné à être

selon des modalités particuli

distribution des volumes bât

relativement élevée et par une

construits5.

Cet espace assume la continuité

générateur de ville. C'est l'
ordonne les espaces qui le

2.2.7 La ville :

La ville est un organisme vi

I'espace. Elle est I'empreinte et

des sociétés, elle devient un

urbaines, architecturales.

«Un milieu construit naît, se

des activités qui en marquent le

initial de la totalité des villes qui,

la fois térnoigner de leur hi

moments à leur avenir » 6

a C.Gaudin, Président de la FNCAUE - LES
s Dictionnaire de l'habitat et de l'urbanisme
6 A.MANsouR, «Sauvegarder le cadre bâti a

L995.

ITRE II:ETAT DE L'ART

cle rctssembler les regarcls et les intérêts autour cl'tur

constituant un abus de langage consiste en I'art de la

diversité. L'architecture du paysage inclut notamment la

tels que I'aménagement de I'espace public, de parcs et

urbain. Elle inclut également des interventions en faveur

le, la planification de territoires aux différentes échelles et

et identitaires

aires urbaines regroupant un certain nombre d'édifices

tue le cadre physique et social des différentes interactions, et

par des activités résidentielles, tertiaires, industrielles,

et diverses de consommation, d'occupation du sol et de

caractérisé par une utilisation de la surface urbanisée

on et une structuration complexe des objets et lieus

constructions, étant un espace continu, structurant, donc

à penser en premier (même s'il demeure virtuel). I1 règle,

qui change et se développe à travers le temps et dans

mémoire vivante des valeurs, de la culture et de I'histoire

ine historique représenté par les valeurs sociales,

et vieillit au rythme et à I'image des populations et

isme. Il en est ainsi, et davantage encore, du noyau

d'un passé et porteuses d'un futur, doivent pouvoir à

s'inscrire dans le présent et intégrer, enfin, ces deux

colloque européen Agricultures et Paysages

ION SEGAUD)

Quoi faire et comment faire?», Habitat, Tradition et Modernité n'3, Avril
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"Connaitre une ville n'est Pas

déposer, sans troP de

« La ville est æuvre du

construire avec le temps ))'

2.2.8 La

La lecture diachronique vise

identifier les phases de sa

différentes époques.

C'est une étude de l'origine et

L'analyse de processus de la

I'ensemble des antériorités

et d'identifrer les éléments

éléments de permanences)8.

La lecture permet d'élaborer la

du tissu urbain (bâti, viaire,

2.2.9

La lecture synchronique est une

ses composants fonctionnels et

Cette lecture nous permet de

structure tbnctionnelle et se fait se

7 P. Panerai-
I A.ROSS|, L'architecture de la ville, éd L'
e n.LEVY et V.SP|GA|, Le plan et architecture

HAPITRE II: ETAT DE L,ART

Le, surtout quand elle est vaste et que chaque époque est venue

marque sur celle des générations précédentes"7'

plutôt que I'architecte )), « Composer la ville c'est aussi

a renaissance de I'histoire urbaine de la ville' consiste à

et de sa transformation en basant sur la stratification des

la logique d'implantation des établissements humains.

et de la transformation de la ville permet d'identifier
et urbaines, de connaître la réalité urbaine du lieu

ont persistés à travers tous le processus d'évolution (les

de permanence

e

yse qui consiste à comprendre le tissu urbain de la ville et

la fonne urbaine de la ville. ses espaces urbains et sa

les fîltres des trois stmctures suivantes e:

Paris 198L.

ville: hypothèses pour de nouveaux instruments, éd Cluva, Venise 1989

16

2.2.8.1 Structure de permafence

Consiste à relever sous forme d{ tracés. l'ancienneté des bâtis, et identifiées dans l'étude de

l'évolution de la ville. 
I

Ce sont les valeurs historico-cflturelles prises comme des facteurs de qualification, des

témoignages de passé du la form{ urbaine.

Le rapport de la morphologie urfuine avec sa temporalité, et la stratification spatiale qui en

résulte et qu'on essai de la saislr. se compose par les éléments du tissu (monuments et

tracées urbain) et aussi par des élpments physique du site naturel et par des éléments courant

..)



2.2.9.1 La structure du

La stmcture du publico

déroulent les activités

espaces publics collectifs

géographiques du site.

Elle pennet de qualifier les e

2.2.9.2 La structure

La structure fonctionnelle c'est

dans un lieu et qui le
programmation urbaine.

Toute ville est le résultat de

forces peut déterminer une

peut distinguer toutes les types

2.2.9.3 La structure de co

La structure de conformation

ordonnateurs de la forme

urbaine et qui traduit les

I'espace.

Les éléments caractérisant les

de relever la matrice

logique géométrico-formelle et

2.2.10 del

Le caractère selon Ie

nature distinctive.

On entend par le caractère de I'
qualifient la structure historique
lieux collectif.ro

Le caractère de l'urbain participe

d'approcher la relation entre la

pour le comprendre il fàut le
contribuent à la formation du plan

10 A.LEVY et V.SplGAl, Le plan et architecture

blico collectif i

f concerne les lieux des pratiques publiques, les lieux ou se

C'est la quantité et la qualité et le degré d'interconnexion des

les édihces publics, les monuments et les éléments physico-

urbains et de comprendre leurs cohérences de disposition

elle :

'ensemble des activités urbaines dominantes qui se déroulent

en spécifiant sa nature, elle permet la qualification et la

forces agissantes, mais la prédominance d'une de ces

urbaine principale, et à travers la structure fonctionnelle on

les besoins fonctionneI de la ville.

de la ville consiste à identifier I'ensemble des tracés

, c'est aussi I'armature géométrique de la morphologie

de la ville et certaine conception et représentation de

és des extensions urbaines et de la composition du tissu et

de la morphologie urbaine. Elle permet de comprendre la

les tracés

arn :

est le trait spécifique et I'originalité intéressante et une

I'ensemble des conditions qui spécifient, déterminent et

formelle de la ville dans son rapport avec I'ensemble des

à [a détermination de I'identité de la ville : et qui perrner

lité urbaine et ses critères. C'est un système complexe,
,mposer en plusieurs structures dont leur superposition
caractères de I'urbain.

la ville: hypothèses pour de nouveaux instruments, éd Cluva, Venise 1989

t7
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2.2.11 ition

« Composer avec I'urbain. c'

I'environnement existant »

La composition urbaine est la

des règles relatives à la locali

construction. et tenant

composition urbaine désignait

Aujourd'hui elle désigne

à aménager (ville ou quartier de

« La composition urbaine

de la planification urbaine. Elle

de la ville ou du quartier à

fournir une image globale de la

part, fixer les règles relatives à

successifs de construction. »>12.

Cette notion apparaît

mouvement moderne. Ces proj

villes ou d'en prévoir les form
éléments nou!'eaux dans le

lisibilité du paysage que les

d'abord composer avec», de l'
système de formes inhérent aux

du cadre de vie. C'est enfin teni

nouvelles.

2.2.12

"un instrument de planification
pour objet d'établir, en fonction

contraintes du milieu et des choix
d'aménagement du territoire de la

répartition spatiale des diverses

les densités d'occupation du sol "l

- Le PDAU (Plan Directeur d'A

- Le POS (Plan d'Occupation du S

11 Centre de documentation et d'urbanisme
Octobre 1996
12 J.P. Lacaze " Les méthodes de l'urbanisme
13 Ministère des affaires municipales, Aména

HAPITRE II: ETAT DE L'ART

r

composer : avec le milieu, avec l'héritage culturel et avec

globale d'une ville ou d'une partie de ville fixant

à I'implantation et à l'élaboration des projets successifs de

des particularités du terrain. A I'origine (l9e siècle), la

la représentation tridimensionnelle de I'espace à aménager.

la démarche consistant à définir I'organisation de I'espace

le)'r

au champ professionnel le plus ancien et le plus durable
pour rôle de définir physiquement I'organisation de I'espace

nager. Elle répond à deux objectifs principaux: d'une part,

lle ou du quartier qui serve I'identité de celle-ci, et d'autre

localisation, à l'implantation et à l'élaboration des projets

une alternative à I'urbanisme sectoriel issu du

d'ensemble ont pour objectifs ambitieux de transformer les

d'extensions et visent à assurer une claire inscription des

urbain. Cette inscription est nécessaire pour restituer une

ements urbains ont complexifié. «Composer c'est
le du détail à celle de I'ensemble. C'est développer un

et aux paysages en place. C'est aussi rehausser la qualité

compte des æuvres passées et les intégrer aux architectures

ant I'ensemble du territoire d'une municipalité (...) qui a

des besoins locaux, des divers types de potentiels et de

effectués par le conseil municipal. les grandes orientations
ipalité, les grandes affectations du sol, c'est-à-dire la

ons urbaines ou rurales auxquelles le sol est destiné et

et d'Urbanisme)

Nathalie CANDON, La compositin urbaine : note et essai bibliographique,

nt du territoire et urbanisme, Québec, 1985, p.47
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a

Le P. D.A.U est un instrument

urbanisations futures. ( l5-20

communes concernées ; c'est

« L'objectif princiPal de P.D

programmation des éq

terrains nécessaires à leur local

o Plan
Le P.O.S est un instrument

dispositions législatives et régl

Le POS est constitué d'un ense

opérationnelles d'
construction pour un territoire,

dont les deux premiers

conditions d'occupation. D'
qui sont relatifs à la densité d'
Contrairement au PDAU qu'

documents graphiques sont établ

2.2.13

Suite à la crise de logements

ou le seul souci est celui de

lieux.

Aujourd'hui, La ville
cause de la mauvaise gestion

provoque une crise identitaire

l'implantation rationnelle des

« bâtiments objets » sans âme,

2.2.14 La tion

Un phénomène urbain

Division de l'espace urbain

« Une collpure entre des parties

Dans une ville fragmentée, les di

1a M.Saidouni. éléments d'introduction à
1s Gervais-Lambony,2OOt, cité dans Dupont et

PITRE II: ETAT DE L,ART

planification à long terme, dans la mesure ou il prévoit des

) et il fixe aussi les réfërences des différents POS des

les périmètres des POS à réaliser

U est de prévoir I'urbanisation future et ses règles"' par la

collectifs et des infrastructures et f indentifrcation des

, de gestion urbaine et communale, établit selon les

concernant la production urbaine.

le de documents d'urbanisme qui définissent les modalités

et les règles et servitudes d'occupation du sol et de

moyen terme (5 à l0 ans) à travers une quinzaine d'article,

les types d'occupation. Quelques-uns relatifs aux

sont consacrés à la forme d'occupation et enfin, les articles

un plan directeur, le POS est un plan de détail dont les

, selon leur nature au l/2000, l/1000, ou 1/500.

rbaine:

vie l'Algérie, I'habitat est devenu un objectif quantitatif,

d'habitat en ignorant la qualité de vie et I'identité des

connus plusieurs problèmes architecturale et urbaines. A
ses instruments de planification urbaine. Cette dernière

aux déséquilibres dans la répartition fonctionnelle et

la ville est victime d'un assemblage incohérent de

d'un zonage fbnctionnaliste anachronique

baine:

une des conséquences du mouvement modeme est la

la ville, sur les plans social, économique et politique. »r5

parlies coexistent sur le mode du repli sur soi.

isme. P146
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La fragmentation est un

urbanisées. Les communes n'
écologique. Au-delà de I'
industrielles, jardins ouvriers,

qui constituent le potentiel

2.2.15

En une dizaine d'années, le

des villes. Selon la définition

ouvrage, il désigne la réal

impliquant plusieurs maîtres d'
leader, les autres, les utilisateurs

Le macro lot répond à un

la méthode.

2.2.16 L', ntu

L'étalement urbain est une

surfaces urbanisées en

développement démographique

naturelle de la ville à travers le

Or, actuellement I'expression <<

des villes et la
injustifi able qui touche

TRE II: ETAT DE L,ART

qui touche particulièrement les zones densément

pas toutes les moyens de lutter contre la fragmentation

financier, ce sont les surfaces non bâties disponibles (friches

, etc.), qu'elles soient déjà fonctionnelles ou à restaurer,

de la ville

lot est devenu l'outil incontoumable de I'aménagement

qu'en donne I'architecte Jacques Lucan dans son dernier

d'un îlot entier, mêlant des programmes hétérogènes et

vrage. L'un d'eux, souvent un promoteur privé, en est le

économique. Il permet de faire de la mixité et d'y mettre de

désignant le processus de développement des

des grandes villes. Cet étalement, qui est lié au

agglomérations, il devait exprimer donc la croissance

urbain » correspond à la forme de développement

de I'espace et se caractérise par I'accélération parfois

les départements urbains et ruraux
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2.3 sour t

b

Pour comprendre l'étal

processus isolé. La ville est

démographique engendre

d'équipements de différente

La problématique de I'
urbanisée. comprenant aussi

d'urbanisation monotone et uni

Il prend des fbrmes diverses

endommage le carde naturel de

A force de s'étaler

bâti comparé à la surface

En Algérie précisément,

centres urbains et a poussé vers

de la population en croissance

d'englober les besoins des

En conséquence, les villes
sans précédent dans I'histoire
par les territoires urbains croît de

La maîtrise de l'étalement
nous nous appuyons sur une anal

manière differente. le résultat de

alternatives de solutions pour

APITRE II: ETAT DE L,ART

n ment r

u «

so la

t

urbain, il est important de ne pas le considérer comme un

un organisme en croissance continue, le développement

augmentation des besoins de la population en termes

notamment de logements

urbain réside à la croissance incontrôlée dans les zones

le développement (( par bonds »», de grandes zones

et parfois une urbanisation tout simplement banale

se fait sur des terres à usage agricole ou foresque, ce qui

ville et contribue à sa perte d'identité.

sur la périphérie des villes avec une faible densité du cadre

, la ville finit par perdre son génie du lieu.

usieurs facteurs ont entrainé I'explosion démographique aux

étalement urbain mal planifié sur les périphéries, la densité

pousse vers une extension aléatoire qui a pour but

aujourd'hui une expansion spatiale dont la vitesse est

la macro forme que dessine la surface bâtie occupée

ère inexorable et uniforme.

est un objectif souhaité. Pour atteindre cet objectif
e d 'exemples sirnilaires qui traitent cette problématique de

'analyse des exemples peut nous ouvrir l'horizon vers des

gérer l'étalement urbain aléatoire.
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2.3.1. DE

Ce plan est-il

En Suisse. les surfaces

territoire. Environ un quart

rochers, etc.). Les surfaces d

s'étendent aux dépens des

Fisure l: Schéma de

Statistique de

Les directives techniques

terrains à classer en zone à bâtir
pour déduire le nombre de m2 de

une typologie des communes et

I'Office fédéral de la statistique.

L'utilisation judicieuse et

suisse. Elle rend compte d'un
territoire. Mais comment définir I

Quitte à proposer une solution

depuis quelques années, I'Offic
l'ambition de lui donner un

l'urbanisation. Conçue pour

Dans cette perspective, I'accent

Le plan sectoriel des surfàces d'
rôle important pour lutter contre

16 JEAN Ruegg, urbaniste et proÈsseur, «

lutte contre l'étalement urbain 'l »>, faculté des

II: ETAT DE L'ART

plan sectoriel des surface§ d'assolement en Suisse

service de la lutte contre l'étalement urbain ?16

et les forêts occupent plus ou moins chacune un tiers du

pays est couvert de surfaces dites improductives (glaciers,

et d'infrastructures représentent environ 7,5 oÂ du pays et

agricoles

on des surfaces en Suisse selon la
superficie 2004109 Source: OFS

par la Confédération pour calculer la surface des

constituent un exemple probant. Elles donnent les clefs

à bâtir à accorder aux cantons et aux communes. selon

des scénarios de croissance démographique établis par

du sol est une expression figurant dans la Constitution

ectif qui est au cæur de la politique d'aménagement du

lisation judicieuse et mesurée du sol 'l

seulement pour une situation particulière. Pourtant,

fédéral du développement territorial (ODT) manifeste

normatif beaucoup plus précis afin de contenir

lutter contre le mitage du territoire et l'étalernent urbain

mis sur le plan sectoriel des surfaces d'assolement.

suscite un intérêt renouvelé en Suisse. Iljoue un

surdimensionnement des zones à bâtir. Dans certains

sectoriel des surfaces d'assolement en Suisse, ce plan est-il au service de la

et de l'environnement.
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cantons toutefois, sa mise en

sur sa capacité à s'autorégul

l'etTcacité des autres Politiqu
sont plus rarement mis en vale

Aujourd'hui, ce rôle de limite

est également assuré Par la lo
paysage , les meilleures

spécifiques. L'extension massi

sur ces surfaces d'assolement.

La solution est donc de mini

bâtir. Celles-ci occupent au

construits, ce qui envoie vers la

de plus de 350 anciens sites i

surfaces et de ces terrains est

de développement urbain durab

HAPITRE II : ETAT DE L.ART

uvre est délicate. Il n'est guère plus raisonnable de compter

! Cette observation n'est pas nouvelle. Pourtant' le rôle et

publiques à incidence territoriale pour contenir I'urbanisation

r. Or. ils se révèlent souvent déterminants.

ultime » pour contenir et contrer l'expansion de l'urbanisation

sur les forêts, la loi sur lâ protection de la nature et du

s agricoles cultivables sont protégées par des dispositions

du terriloire urbanisé exerce une pression toujours plus forte

iser l'autorisation de construire qu'à I'intérieur des zones à

tal 228 480 hectares, dont plus de 80 pour cent sont déjà

revitalisation des Friches industrielles que le pays en dispose

dustriels totalisant 1820 hectares. Une grande partie de ces

us-utilisée, voire inutilisée, el représente un énorme potentiel
t7

@L
Sources: Les

lisation des friches industrielles (2008);
hes industrielles et artisanales: Reponing

2008 (ARE,2008)

C'est la concrétisation des obje fs généraux de la politique d'organisation du territoire, à

savotr:

- la protection quantitative des sol

- la préservation à long terme des

- le maintien d'espaces verts en les constructions

- le potenticl de rigénération du p

17 JEAN Ruegg, urbaniste et professeur, « Pl

ciences el de l'en!ironnement.

es terres cullivables

lurtc conrre l'étalemenr urbain l )t" làcuhé des

sectoriel des surtàces d'assolement en Suisse. ce plan est-il au service de la

:. '. ,...(-"

'?t'
oul

,:'.
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Le plan sectoriel des

progrès atteint Par l'état

fbnctionnement des organi

2.3.2. L

Aspects généraux :

Philadelphie est le centre d'une

on compte environ 2,8 millions
plus de 300 ans pour être une

Philadelphie est devenue la prem

La métropole actuelle s'étend

moitié de la superficie totale est

km2 sur 8300 km2 en 1995. Phil

n'est pas la capitale, qui est

Est entre Boston et Washington

La croissance non coordonnée

urbaine et des problèmes liés à

HAPITRE II ETAT DE L'ART

d'assolement est donc un nouvel instrument qui représente le

de limiter l'impact nocif de l'étalement urbain sur le bon

de la ville.

La stratégie régionale de Philadelphie
Pennsylvanie (USA)

Carte de Pennsylvanie USA

urbaine de 5,4 millions d'habitants (recensement 2000) et

de chaque côté du fleuve Delaware. Fondée il y a

le verte à la campagne" par un visionnaire, William Penn,

ville planifiée du Nouveau Monde.

deux Etats, la Pennsylvanie et le New Jersey. Près de la
s urbanisée, avec une surface aménagée de 3 850

est la plus grande ville de Pennsylvanie, mais ce

Elle est située au milieu de I'axe des villes de la côte

le cæur d'une région florissante et en pleine expansif.

la région a favorisé une expansion massive de la zone

24
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Sans intervention. les

70 000 ha supplémentaires d

taille de Philadelphie seraient

Les solutions :

Aujourd'hui, grâce à I'uti

collectivités. et à des effbrts de

neuf comtés. travaille efficacem

DVRPC lui-même a des

notamment la recentralisation

villes et banlieues plus

zones d'expansion des réseaux d

I'extension majeure d'i

En 1992.le Conseil Env

créé un groupe de planification

appelé I'Alliance pour les

d'espaces non construits intégré

Les principaux objectifs de la
. L'établissement d'une alliance

régional.
. La création d'un système

bien entretenu et relié. composé

ruraux en exploitation, d'habitats

zones humides.
. La promotion d'un

consommation d'énergie, de terre

des centres villes existants.
. La création d'une

suburbaines et rurales, pour

meilleure coordination et d'une

En ce qui concerne l'étalement

a augmenté de 0,6% au cours de I

par an. De même, la perte de

augmenté de l0% avec un

occupant, et I'utilisation globale

Le nouveau plan s'attaque à l'étal
. Protéger les espaces non con

18 Maîtriser l'étalement urbain : bonnes

PITRE II:ETAT DE L'ART

ves d'avenir sont décourageantes. Les experts prédisent que

e aujourd'hui non construits une superficie de deux fois la
d'ici I'année 2O2O.t8

d'outils de zonage innovants, aux partenariats entre

on. la région urbaine de Philadelphie, composée de

pour réduire la perte en espaces non construits. Le

claires de réduction de l'étalement, qui encouragent

sein de la zone urbanisée existante (centres historiques des

) tout en gérant la croissance et I'urbanisme en désignant des

et d'eau dans les banlieues plus récentes et en limitant

pour aider à préserver les zones rurales

I de Pennsylvanie, un organisme privé sans but lucratif, a

I chargé de la préservation des espaces non construits,

es Verts (GSA) dont le rôle est de développer un plan

la région de Philadelphie

comprennent

au niveau local. au niveau du comté et au nlveau

I d'espaces non construits qui soit à la fois vaste, cohérent,

parcs et de routes vertes, de sites historiques, de paysages

aturels, de passages de cours d'eau, de terres boisées et de

compact et écologiquement sensible, qr.ri réduise la

d'autres ressources naturelles, et qui soutienne la viabilité

régionale forte. comprenant les populations urbaines,

ir les objectifs mentionnés plus-haut et dans I'optique d'une

lleure communication dans toute la région

Ies données étaient alarmantes. Alors que la population

période 1990- 1995, la zone construite a augmenté de 5,2oÂ

cultivées s'est montée à environ 4'/o. La circulation a

de I'utilisation de véhicules conduits par un seul

transports en commun a légèrement baissé

urbain dans un certain nombre de directions :

de villes, étude réalisée par Martin CAHN, Septembre 2OO3, P4L
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. Développement de la p
cadre d'un processlts en quatre

prernière importance et d

considérés colïme constituant

est évaluée en termes de

autres réglementations telles qr

préparé pour la zone

2.3.3.

En analysant les deux exemples

touche à toutes les villes, y

L'analyse de ces deux exemp

notre problématique, dans le

de surfaces d'assolement (PS

l'espace à bâtir, la solution est

revitalisation des friches

Philadelphie. les autorités ont

espaces non bâtis et cela en s'

Le fait de proposer de

s'interroger à propos de I'
production architecturale et les

du tissu urbain est une conséq

La leçon fondamentale que I'on

aux instruments d'urbanisme

aléatoire.

Doit-on donc aller vers un nouvel

du paysage urbain et gérer I

1e Maîtriser l'étalement urbain : bonnes

ITRE II: ETAT DE L'ART

: l'application de cette approche a été définie dans le

Tout d'abord, les caractéristiques d'une préservation de

e secondaire sont identifiées, et les terrains restants sont

zone d'urbanisation potentielle. Ensuite, la capacité du site

autorisée dans le district de zonage (en tenant compte des

I'assainissement). Puis, un plan des routes et des sentiers est

e restante. Et enfin, les parcelles sont définies.le

a pu constater que l'étalement urbain est un processus qui

en Suisse et en Philadelphie.

nous guide vers une déduction d'un type de solutions pour

cas, les autorités en Suisse ont opté pour le plan sectoriel

) et cela dans le but de contrôler la consommation de

'orienter le processus de développement de la ville vers la

industrielles. Dans le cas de la Pennsylvanie en

pour une solution similaire dans le but de conserver les

vers les centres historiques et les extensions banlieues.

x outils de planification urbaine pousse la réflexion à

des instruments d'urbanisme actuels. La crise de la
blématiques qui la suivent affirment que la détérioration

de la mal planification.

peut retirer de cette analyse est qu'une série d'altematives

nécessaire pour contenir et maitriser l'étalement urbain

de planification urbaine pour dissimuler la dégradation

urbain ?

de villes étude réalisée par Martin CAHN, Septembre 2003, P43
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3.1. Introduction

Ce chapitre est une analYse de

caractère de I'urbain et Par la

ville.

Notre méthodologie de

selon deux lectures

la formation de l'
ville, et ensuite la

ville de Tipaza.

Cette démarche nous

alternatives de solutions pour

3.2.

La ville de « TIPAZA »> se trou

Le Territoire de la Wilaya
couvre une superficie de 1725

répartit enr :

- Montagnes: 340 Km'z

- Collines et piémonts: 583 Km2

- Plaines: 6l7Km'?

- Autre 185 K Km'z.

3.2.1 Les limites
la ville :

- La mer méditerranée au Nord

- Les terres agricoles au sud Est et

- Oued Marzouk au sud

- Les deux parcs archéologiques à

- Le mont de CHENOUA à I'ouest

1 PDAU écrit de Tipaza.

HAPITRE III : CAS D'ETUDE

'état des lieux de la ville de Tipaza pour but d'identifier son

détecter les éléments de problématique dont souffre la

nous guide vers une décomposition des différents structures

et synchronique, commençons par le passage de I'Homme et

jusqu'à arriver au développement et transformation de Ia

de ces structures afin d'extraire le caractère de I'urbain de la

d'établir une liste de recommandations qui seront des

problématiques détectées auparavant.

au Nord du pays, donne sur le bassin méditerranéen,

Tipasa
qui se

Figure 1: Carte des éléments naturels

-Ouest

et à Ouest

I

-

a
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3.2.2 L ad ,ves

-Au Sud par les Communes de

Rached et de Hadjout

-A I'Est par la Commune d'
Tagourait

-A I'Ouest, par la Commune de

Cherchell et Nador

Figure 2: Carte d'accessibilité

3.2.3 L',

La Commune est principal desservie par

- La RN 1l (future avenue) ass

côtières.

la liaison Alger-Tipasa ainsi qu'à l'ensemble des villes

- Le CW 106 relie Tipasa à Sidi et se raccorde à la RN.67

- Le CW 109 représente I'axe

loin la RN I l.
relie la corniche du CHENOUA pour rejoindre plus

- Le port qui est un port de pêche peut être exploité pour renforcer et ouvrir la ville à une

éventuelle accessibilité

3.2.4 Les caracté
3.2.4.1 Le relief:

Au Nord-Ouest de la wilaya la

à deux importants ensembles:

de montagnes comprenant Atlas Blidéen laisse la place

Le Mont de CHENOUA.
Les Monts du DAHRA et ZACCAR.

Au Nord-Est,la Mitidja s'étendant ellement sur la wilaya de Blida se trouve limitée au

niveau de la wilaya de Tipaza par bourrelet constitué par le sahel (Altitude moyenne 230).

Au Nord du sahel un cordon I présente un rétrécissement et élévation graduelle d'Est en

Ouest jusqu'à disparition par àTipaza et dans la Daïra de Cherchell et Sidi Amar ou

idi

2 PDAU écrit de Tipaza.
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le relieftrès acsidente autùur

bordure de la mer.l

3.2.4.2 Géo hni

Les différents paramètres (pen

zoning géotechnique de la
individualisées :

I . La classe de terrains favora

dunes lapidifi ées, consolidées,

fondation, la nappe est pro

favorables à la construction.

2. La classe de terrains m

dessus, mais pour une valeur de

Ies contreforts du Sahel au Sud

J. La classe médiocre: Elle co

Mai MERZOUG. HAOUCH
l'embouchure de I'oued NADOR
Une étude géotechnique spécifi

3. La classe défavorable

Elle est représentée par les lits
pente (>25%)a

3.2.4.3 L', ra

Compte tenu de sa position

hydraulique relativement
D'Est en Ouest. nous ren

Oued MAZAFRAN.

Oued EL_HACHEM

Oued DJER

Oued DAMOUS

r PDAU écrir de Tipâz:l

r ldcm
5 Idem

e

Mont du CHENOUA présente des escarpements important en

, géologie, hydrogéologie) nous permettent de déterminer le

une de TIPASA, quatre classes de tenain sont ainsi

es à la construction: Elle comprend les terrains constitués de

ur les pentes de 0 à l5%, ils constituenl une bonne assise de

. C'est la partie Est de TIPASA qui englobe tous les terrains

ement favorables: Ce sont les mêmes terrains, énoncés ci-

ente à 15% et à 25o/o. On les trouve le long de la côte et sur

st et à I'Est.

prend les terrains mameux et argileux de Haouch AEK et

SSERHANE. MAHMOUD et les alluvions récentes de

les terrains qui pourraient être récupérés par l'urbanisation

et par le massif ancien du CHENOUA avec une forte

te

graphique la wilaya de Tipaza dispose d'un réseau

5ns

Fieure 3:Carte du réseau hydraulique.

ô

. Lè. â.1.
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HAPITRE III :CAS D,ETUDE

3.2.4.4

La wilaya de TiPaza se situe dans un seul étage bioclimatique en hiver subdivisé en 02

variantes
.l'étage subhumide sé par un hiver doux dans la partie Nord.

.L'étage subhumide

Et en été c'est un climat chaud

sé par un hiver chaud dans la partie Sud.

humide dans la partie Sud et Nord.

Les températures varient entre oC pour les mois chauds de l'été (Juillet, Août)' et à l5'7oC

pour les mois les plus froids ( embre à Février)

3.2.5. La

La carte ci-dessous rePrésente 'état de lieu naturel de la ville de Tipaza, qui éléments à

caractère naturel tels que : le la mer. les oueds, les forêts et les terres agricoles.

4 : Carte naturelle

31
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HAPITRE III : CAS D.ETUDE

3.3 La lecture dia hroni ue:
3.3.1 Crois an de la ville d TIPAZA

3.3.1.1 L'é ue Préhist ue:

Les hommes se sont abrités s les grottes du littoral, à l'Est comme à I'Ouest de Tipasa, à

plus tard du 4e au 3e siècle avant J-C' ils commençaient àproximité des rivages. Un Pe

s'intéresser aux terres fertiles.

3.3.1.2 L'é ue Phénici ne 5- ècle av JC 6.

La création de Tipasa, remonte

Tipasa » signifiait pour eux « li

*Phase de découverte. observ

ers le 5e 6e siècle avant J.C, par les phéniciens. Le nom de «

de passage », donc Tipasa fut un comptoir commercial.

on et choix du site: Grâce à sa situation stratégique (de

défense militaire) et à la fertilité terres et présence de sources d'eau

*Phase de pré installation, c

îlots.

sée par la construction du port primitif au niveau des deux

* Phase

d'installation.
établissement d'un
petit comptoir
d'échange.

+Phase

d'occupation,

caractérisée par un

comptoir plus

pratique et plus

important, attesté

par [a présence des

nécropoles Est et

Ouesl.

Fisure 5 : Carte de l'époque phénrcrenne

ounir BOUCHENAKIô Le li!re: Tipasa (sitc de patrimoine mondial)
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\\
lle romaine

raux,

IUS et

lxrrraus

Rempart de la

r Deux axes

Ie DECUMANUS
le CARDO

3.3.1.3

Premier novau 40avant JC-

La ville romaine primitive s'

du promontoire centrale, les

épouser celui de la ville préex

le CARDO MAXIMUS et le D

Elle est dotée d'une enceinte a

qui sont : L'enceinte ; Le forum

Fisure 6 : C

7 Le liure: Tipasa (site de patrimoine mondial)

HAPITRE III :CAS D,ETUDE

J 7.

JC:

lée en 46 après JC, la ville est alors confirmée au ntveau

se sont établis sur le comptoir phénicien, sont tracés à

Son enceinte était caractérisée par deux axes principaux,

MAXIMUS

des édifices d'intérêts communs édilitaires et de spectacles,

La basilique judiciaire ; Le capitole ; Le curie

7 Vestiges romaines

BOUCHENAKI

33
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Fieure 10: Vestiges romaines

34

Deuxième novau" l50apres JC

Entre 145- 150 après J.C, I'

dans O3directions (sud, est,

nouveau rempart doté de 03

publics Nymphée ; L'aqueduc ;

ITRE III :CAS D'ETUDE

de population a engendré une croissance de la ville
en dépassant la clôture primitive, et la construction d'un
(est, ouest et sud) La construction de quelques édifices

thermes; Le théâtre

Fisure 8 : Carte premier noyau l'époque Romaine

.l

lt

Fisure 9: Schéma d'établissement romain

[.por1ue Romai
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C PITRE III :CAS D,ETUDE

3.3.1.4 L'é ue Vandale zantin et Musulmane:o

Les tribus Vandales occupèrent la lle de Tipasa et détruisirent le rernpart pour faire de celle-

ci une ville ouverte. Quant à l' que Byzantine, elle n'a laissé que peu de traces qui ont

ipasa n'a pu connaître qu'une occupation temporaire.

artie des dynasties locales : les Rustumides, les Fatimides,

dont la contribution au développement urbanistique estles Zirides puis les Abdelwadî

inexistante sur le terrâin.

*A noter que le passage de ces pants de la ville ne reste qu'une hypothèse vu qu'aucune

trace n'a eu lieu pour prouver leur tallation

3.2.1.4 L'é olonis tion Fran t853-1962
Se compose de 4 phases essentiell

Phrse (I): 1854-1861:

Naissance de villages agricoles :

.Projet de DEMONCHY

.L'identification de village de col

.L'apparition du tracé agricole co

celle de I'axe nord-sud.
.L'emplacement privilégie prévu

(le pouvoir de clergé) E.

isation à moitié réalisé à cause des idées conservatrices.

e un système hiérarchisé avec une direction dominante,

l'église, traduit les valeurs politiques de cette période

Fisure 11 :Ca de la colonisation Française

I eq"r DM0NCHY I

I Const.uit entre l86l-l

3 PDAU écrit dc Tipaza

35
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CH PITRE III : CAS D'ETUDE

Egg_!.2: La structure du plan de Demanchy

t0

Fisure l3: Ancienne photo aérienne r le plan de Demanchy

Phase (II). 1861-1887 :

A cette epoque Ie vrllage connait

comme suit :

extensions du noyau de base. Elles se sont réalisées

.En 1864 : L'extension vers le No

TREMAUX.
.L'aménagement du port

Ouest par la construction de l'llot industriel CHAIX

Phase (lll). 1887 -1958 :

Le second lancement de la ville
En 1925 : L'extension vers le Sud- uest par la construction de I'llot de BOURGARD suivie
d'une extension vers l'Esl-
En 1948 : la construction du port

la même trame et en respectant les I

*la construction d'une mairie sur

positionner à côté de celle-ci.

ites des sites antiques

emplacement de l'église qui a était décalée pour venir

ue une demière extension vers le Nord. Tout en suivant

.,
IL1r

oÿ^

0 PIân exrrâir âr Musée dü TIPAZA
ro Photo extrait du site : http:/,tipaza.typepad.li

36
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Phase (lV). 1959 -1962 :

En 1959 : le mode de croissance c

Oued Merzoug el la cité HLM dan

3.2.1.5. L',é Post Colo

A partir de 1962, la ville de TIP

extensions distinctes :

l-Une densification des Ilots à I'in
2-Les cours intérieures avaient

des chemins d'accès.

Tipasa était une ville côtière i la
situé dans la partie nord de part e
(Cité oued Merzoug au sud), le

Entre 1985 er 20OZ :

Après 1985 la ville est promue c

réalisée par la construction de

administratives aux caractères s

chef-lieu de wilaya.

Entre 2002-2006 : Duranl cette

des terres agricoles ou elle est ori
en 2002 a dégagé 2 POS AU I et A

PITRE III : CAS D.ETUDE

nge car il prend la direction Sud avec la création de la cité

le cadre du plan de Constantine (1958-1962).

âle:

SA a connu une expansion qui avait donné deux formes

eur du village.

itué une véritable réserve foncière qui a été franchie par

urbaine de la ville est représentée par [e noyau colonial,

d'autre de la Route Nationale I l. la cité de recasement :

de la ville et les deux siles archéologiques.

lieu de wilaya. La nouvelle agglomération urbaine s'est

usieurs cités d'habitat du type HLM et d'autres cités

préfabriqués afin de répondre aux besoins nouveaux du

nous avons assisté à l'extension de la ville en faveur

té à I'Esl et à l'Ouest du chefJieu. la révision du PDAU

2.

Carte de l'époque post colonialeI
37
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3.3.1.6 ah

La ville de Tipaza a connu la

-Epoque Phénicienne : Tipaza a

parcours territorial a été créé.

bénéfice du littorale et de là la

-Epoque Romaine : l'établi
rincipes de la ville romaine (axe

-Epoque Française : établissement

Merzoug.

-Epoque post Coloniale : l'
produit vers I'est et I'ouest.

III:CAS D'ETUDE

de plusieurs civilisations jusqu'à l'état actuel.

un lieu de passage entre Alger et Cherchell, de ce fait, le
échanges commerciaux maritimes furent la raison de

du port primitif.

d'un tracé d'une ville au long du littoral suivant les

Décaminus et édifices majeurs).

plan de Demanchy en premier lieu, ensuite la cité Oued

de la ville fut rapide au centre, puis l'étalement s'est

Carte historico-morphologique

38
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CHAPITRE III : CAS D'ETUDE

3.3.1 Structure de bermanence§ i
Les éléments de permanences d'unf ville sont les éléments qui ont persisté à travers le temps,

on site ceux de la ville de Tipaza :l

I

Eléments de très fort degré de pefmanence : les tracés des phéniciens qui sont le parcours

territorial et le port primitif. I

I

Eléments de fort degré de permafence : Ce qui reste de la civilisation romaine, quelques

édifices majeurs (l'amphithéâtre, la nécropole, la basilique...).
I

Eléments de moyen degré de penrfnence : Qui se résument aux tracée da l'époque française

(plan DEMANCY. cité Oued Merzfue).

Elément d faible degré de permanefrce : Les extensions récente depuis I'indépendance jusqu'à

nos Jour

Figure 16 : Carte des éléments de permanences

@rc]§: Le port de Tipaza. rr
Fieure l7: Les vestiges Romaine. t2

tr Photo extrait du site : www.algerie-monde.com/photos/{pazal

rz tdem I

r

f\
I ÿ-1

/s

Colri -lt 5 Elfqr\1-i-j ': : r

Foi\b îi4riap.
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CHAPITRE III :CAS D'ETUDE

t
I

I

\

.Ï
i.rt.,

3.4. La lecture synchroüique :

3.4.1. La structure puÜlico-collectif :

Figure 19 : Carte du publico-collectif

Eléments de problématique liée àfa structure publico-collectif :

- On remarque une absence des jafdins, places et espaces verts aménagés ce qui cause un
déséquilibre dans la structure de la 

fille.
- L'irrégularité de la structuration [e la ville qui engendre des constructions éparses et un

système viaire discontinue. 
I

r ill
' ltiT

---+J

Fieure 20 : La seule place de la ville. l-1

ll Photo extrait du site : www.vitaminedz.org.

la ldem
40

Fieure 2l : lrrégularité des systèmes viaires. 1a
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CHAPITRE III :CAS D'ETUDE

Fielu,re 22: Carte fonctionnelle

Eléments de p lématioue liée à la structure fonctionnelle :

On remarque : 
I

-Une mono fonctionnalité dominalnte sur les extensions récentes de la ville, comparée à la

multi fonctionnalité du noyau anci{t.
- Concentration des équipements administratifs sur le même axe.

- La naissance des cités dortoirs dafs les extensions récente de la ville.

- Absence d'équipement à vocationlagriculturale et manque d'équipements touristique.

I

'.{,t;*r'
a

ttlri I rtll t
;
d

Figure 23: Dominance des équipements
administratifs. rs

r5 Photo extrait du site : tipaza.typepad.li

l6 Photo cxtrait su sile : www.panoramio.com
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Fieure 24 : Cité dortoir 16

I

3.4.2. La structure fo4ctionnelle :
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CHAPITRE III :CAS D'ETUDE

3.4.3. La structure de Fonformation :

Fieum 25 : Carte de conformation

Eléments de problématique liée àlla structure de conformation :

On remarque :

- Une disparition de I'ilot aux .*r.nfion, contemporaines en le remplaçant par des barres

- L'apparition de construction non 
{tanifiées, en fragment.

- Le passage de l'organisation de l'fot à des parcelles clôturées.

- La rupture entre le noyau historiqrfe et l'extension contemporaine.

Fisüre 26: Fragmentations urbaine

II des constructions.rT

Zl tt"t, m

i,:.'i.-.. , .â\.- -':-I..;'ir.,i:- .F .a
. ,l.q =*@ B:E m @

fflF.ognnt> 3 *o Jrtnü-àâ.

(_
rÈ

!

.»

:-.j j
..:.:

:E!.
il,,

rr Photo prise par nous les érudiants.
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C ITRE III : CAS D'ETUDE

3.5. Le l rbain :

Carte de caractère de I'urbaine

Problématique spécifique à la ville Tipaza notre cas d'étude :

A la hase de la lecture diac que et synchronique, on conclue des éléments de la

problématique qui confirment la

on site :

- La rupture de la ville avec les é

le mont de CHENOUA).
- La rupture de la ville avec

d'identité de la ville de TIPAZA, parmi ces éléments

naturels qui la caractérisent (la mer méditerranée et

éléments de permanence tels que les deux parcs

archéologiques Est et Ouest qui isolés et protégés par des murs de clôture.

- L'étalement urbain sur les terres les

- L'absence d'espaces publiques bâtis tel que les places et les jardins.

sur les exlensions récentes de la ville et par conséquence,- La mono-fonctionnalité dominan

I'apparition des cités donoirs.

- La disparition de I'ilot aux extens s en remplaçant par des barres et des fragments.

43
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3.6.

Notre aire d'étude se situe sur

cette zone est récemment

encore entamés, ce qui nous

On étant une partie de la ville,
ville.

3.7. I

Fisure 29:

III :CAS D'ETUDE

Situation de I'aire d'étude

extension récente Est de la ville de Tipaza, à préciser que

et connaît une projection d'un ensemble de projets pas

l'opportunité d'intervenir dans une assiette vide.

soufre des mêmes problématiques que l'ensemble de la

de l'aire d'

dc caractère de I'urbain de
I'aire d'étude

44
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La présentationlde I'aire d'étude :
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I

3.8. La lecture

Le P.O.S AU3 a était

agricoles du côté Est de la ville
cette même zone. nous

-La dévalorisation de la

créer une Iiaison matérielle.

-La programmation de

archéologique Est (Voir Figure

-L'augmentation de la mono-

(Voir Figure 32).

HAPITRE III :CAS D'ETUDE

: Carte du POS AU3

établi suite à l'étalement urbain programmé sur les terres

TIPAZA, étant donné que notre intervention aura lieu sur

si dessus une lecture critique de ce P.O.S :

de la mer à proximité, et cela en ignorant la nécessité de

que I'absence des projets à fonctions adéquates

constructions sur la zone de servitude du parc

).

d'une construction en cours de réal

lité par la programmation de plusieurs cités dortoirs

Photo d'une cité dortoirs

45
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-La détérioration de la

principales et cela à cause

constructions sur ces

dévalorisation du parcours

-L'absence de I'organisation

par des barres et des zones c

-Une telle lecture nous

d'intervention, et par la suite

mener à fin d'assurer une

habitants.

- Assurer la liaison du projet

Chenoua), assurer ainsi la

- Intégrer les parcs archéolo

de Tipaza.

- Animer le parcours territorial
- Diminuer I'impact nocif de l'
- Redonner à la ville son

- Gérer la mono-fonctionnalité
logement.

- Gérer la problématique du

3.10. La conclusion :

Notre démarche méthodologique

caractère de I'urbain. Cette

à exiger des recommandations à

Cependant la lecture critique d

recommandations ne sont pas

extensions, cette négligence env

urbain et pousse à agir de façon à

La synthèse des exemples établ

nous ver la proposition de

instruments d'urbanisme actuels,

alternative.

HAPITRE III :CAS D,ETUDE

urbaine des voies

non-alignement des

voies, ainsi que la

I'ilot en le remplaçant

(Voir Figure 33)

Fieure 33: Photo des constructions en barres
clôturé

à détecter les problématiques majeures de notre zone

une liste de recommandations des actions adéquat à

on du cadre de vie tout en répondant aux besoins des

les éléments naturels du site (la mer et le mont de

avec I'unique parc deTipaza et les aires boisée à proximité

dans la ville pour remettre en valeur le caractère historique

est la future avenue traversant la ville.
urbain sur les terres agricoles.

historique et culturel.

dans le principe de séparation entre équipement et

ilot pour arriver à une organisation surfacique gérable.

a guidé ver une analyse de la ville à fin d'extraire son

aété fait selon différentes structures, chaque structure nous

d'améliorer le cadre de vie.

instrument d'urbanisme qui est le POS démontre que ses

en considération lors de la planification des nouvelles

les exigences du lieu approfondie la dégradation du tissu

en valeur le génie du lieu.

dans le chapitre précèdent à ouvert la possibilité devant

outils de planification urbaine qui sera I'alternative des

proposons le plan de la composition urbaine comme

46
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CHAPITRE I : INTER\.ENTIO},I URBAINE DANS L'AIRE D,ETUDE

1.1. Introduction

Notre analyse faite auparavantp'est portée sur la ville deTipaza comme un cas d'étude afin

de confirmer notre problématiqte de la perte de I'identité des villes actuelles.

Ce document présente notr. in{.*ention à la base des recommandations établies après avoir

analysé et retirer les éléments [de 
problématique de I'aire d'intervention, cette intervention

sera hiérarchisé de manière à fasser de l'échelle de la structuration globale à l'élaboration

d'un projet d'architecture pas{ant par une proposition d'une altemative aux instruments

d'urbanisme qui est le plan de l{ composition urbaine.

1.2. La structuration e['aire d'étude :

Afin de structurer notre aire d]intervention, nous avons proposé une hiérarchie des étapes

selon des filtres qui déf,rnisseft les composantes de la ville qui exigent d'être pris en

considération lors de I'intervlntion tels que les éléments naturels, les éléments de

pernanence, et les composantes pe l'état de lieu.

Notre démarche commencera dpnc par de grandes lignes structurantes pour I'extension Est

récemment urbanisée de la ville {e Tipaza et se présente comme suite :

Etape 0l

Fisure l: Schéma des réadtions par rapport aux éléments naturels et de
peffnanences

Réactions par rapport aux élém{nts naturels et de permanence

Les éléments naturels qui comflosent chaque site sont des composantes principales et

représentent une richesse et une pafticularité pour chaque site.

Notre site procède une richesse nalurelle qui est la présence de la mer à proximité, les oueds

au sud, les forêts et le mont de Chefroua plus loin.
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CHAPITRE I : INT VENTION URBAINE DANS L'AIRE D'ETUDE

Comme réponse à la probtémufiqu. de rupture, notre intervention a pour but de lier la zone à

son contexte naturel et bénéf,ibier de cette particularité pour obtenir un projet urbain qui

découle du lieu. I

La zone d'intervention présentelune autre richesse d'ordre historique qu'on ne peut que mettre

en évidence. et qui sera commepuite :

. Repense au parcours te{ritorial qui est un élément de permanence et qui sera la future

avenue qui mène vers lelcentre historique de la ville. Cela exige de prévoir I'animation

et la revalorisation d. ..lpur.ou.r.
Io Réponse au parc arché{logique Ouest de la ville de Tipaza qui est actuellement

préservé par des murs d{ clôture isolé du reste de la ville, et prendre en considération

la zone de servitude appnlopriée.

F.tape 02 :

Fisure 2: Schéma réactions par rapport au système publico-collectif.

I

I

Réaction par rapport au systèm| fublico-collectif

Io Réactions par rapport aux {oies proposées et prolongées.

o Réaction par rapport u, p{. archéologique et cimetière (prévoir une place)

o Programmation des Rarcellfs pour la liaison avec la mer et le parc.
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CHAPITRE I :

Etape 03 :

Figure 3: Schéma

Réaction par raPPort aux

Lors de I'analyse de la ville et

constaté un nombre d'
zone d'intervention, et avec

fonctionnalité dominante et la

pour assurer le maximum de

Notre interventions sera comme

o Réaction par rapport les

o Réaction par rapport les

de premiers nécessités,

. Réaction par rapport au

adéquates comme

VENTION URBAINE DANS L'AIRE D'ETUDE

réactions par rapport au système fonctionnel.

'obtention du caractère de I'urbain du quartier, nous avons

par rapport à la répartition des fonctions aux alentours de la

structuration nous proposons des solutions à la mono

des cités dortoirs qui naissent de plus en plus

possible

à toutes les anomalies y comPris :

individuelles (prévenir des commerces)

collectives à proximité (prévenir des commerces

établissements scolaires, et polyclinique)

centre commerciale à proximité (prévenir des fonctions

cafétérias. . . )
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CHAPTTRE I : I NTION URBAINE DANS L'AIRE D'ETUDE

Elap{4-,

Figure 4: Schéma pes réactions par rapport au système de conformation.

Réaction par rapport au systè{ne de Conformation
o Comme réponse { la détérioration du tissu urbain constatée lors de l'analyse de

la structure de cofformation fait auparavant nous intervenons en réagissant par

rapport à la probllmatique de fragmentation urbaine et des barres éparpillées

dans l'aire d' inte{vention.

Notre intervention consiste à préÿoir des espaces tampons et des projets qui absorbent les

vides et les déformations dus à l{ mal planification.

I

Notre constat s'es| fait aussi par rapport à la problématique des macro-ilots

incontrôlables quf règnent sur I'aire, leurs surfaces gigantesques ouvrent la

possibilité d'inter{enir de manière à structurer I'ilot par la projection des voies

intemes. I

a

I

I

Chaque une de ces étapes réagi{ par rapport à une structure logique et cohérente répondant

aux exigences du site. La succesfion de ses étapes nous perrnet d'obtenir des grandes lignes

qui nous mènent vers l'établissen[rent d'une structuration de I'aire d'étude prenant en compte

les recommandations extraites dtf caractère de I'urbain du quartier et la lecture critique du

Pos I

I

isation de la logique de structuration complémenté parLe plan qui suit représente tu *u[eriut

un programme fonctionnel projet{
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CHAPITRE I INTTIRVENTION URBAI NE DANS L'AIRE D'ETUDE
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Figure 5: Plan structurant l'aire d'étude

Programme proposé : I

I

Le programme fonctionnel prSosé s'appuie sur les projections faites par les instruments

d'urbanisme à base de statistiqfres qui répondent au besoin fonctionnel des habitants de la

région. qui se présente comme {ri," '

I Ecole nationale d'archéollgie.

2 Centre multiservice et haditat intégré.

3 Grandes mosquées. 
I

4 Centre de la jeunesse. 
I

5 Centre commercial et habltat intégré.

6 Ecole paramédicale / cent{e médico-pédagogie.

7 Pole éducatif et habitat in#eré.

8 Station de service. 
I9 Complexe culturel. 
I

l0 Centre agricultural et habifat intégré.

I I Habitat semi-collectif. I

l2 . Ecole nationale du tourishe

5

Plan structurant l'aire d'Etude
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CHAPITRE I :

Parmi les composantes du sc

le complexe culturel qui se s

et à proximité des terres

Etant donné que le terrain

par la volonté d'intervenir sur

l'étalement urbain fragmenté

Les réactions et réponses

recommandations exigées par

Nous sortons avec un plan de

représente I'alternative de I'

1.3. La co

VENTION URBAINE DANS L'AIRE D'ETUDE

de structuration de l'aire d'étude, notre choix s'est mis sur

à proximité de la mer, sur I'axe du parcours territorial RNI I

ent à un POS récemment urbanisé, notre choix est justifié

site qui est touché par notre problématique spécifique qui est

les terres agricoles.

des actions à mener afin de répondre aux

site.

urbaine qui matérialise les recommandations et

d'urbanisme.

Plan de composition urbaine

6
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CHAPITRf, I: RECHERCHES THEMATIQUES

Ce chapitre présente I'analyse t ématique qui a pour but d'approfondir les connaissances sur

le thème de projet et détaillcr le r fonction avec l'analyse des exemples de plusieurs projets

similaires, on obtienne par la fi des recommandations qui nous guide ver l'élaboration d'un

projet adéquat.

2.1.1. D finition de la ture :

La culture est un projet infini en actes, elle est à la fois, la transmission d'æuvres de croyance,

traditions et leur remise en cause. Dans un sens général, lade connaissances, de valeurs,

culture est I'ensemble de ca stique spirituelle, intellectuelles qui différent une société par

apport à I'autre, dans un temps d ine si elle englobe aussi les principaux droites de I'hornme

dans les traditions et les croyan

exprime son humanité et les sign cations qu'il donne à son existence et à son développement.

s I'esprit quand on a tout oublié »l

tuelle (principes, idée et idéologie) et matérielle (science et

« La culture, c'esl ce qui reste d

« La culture est la production spi

art) d'une société dans un temps lne )). -

«Croyances. componement lang et mode de vie propre à chaque groupe d'individus à une

Le terme "culture" recouvre les

et les arts. les traditions, institu

période donnée, la culture englob

la technologie. »r

leurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs

ns et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe

les coutumes. les cérémonies, Ies æuvres d'arÎ, l'invention et

«Le mot culture désigne ce tout plexe comprenant à la fois les sciences, les croyances, les

arts, la morale, les lois, les coutu

en tant que membre de la société.

es et les autres facultés et habitudes acquises par l'homme

I Edouard Herriot.
r UNESCO -paris I974
r [dem.
r E. Tylor.

8

2.1 Introduction:

2.2 Partie théorique :



CHAPITRE I : RECHERCHES THEMATIQUES

2.1.2. La culture en A ert

L'Algérie, a connu depuis les odes préhistoire la succession de plusieurs civilisation ; en

vue de sa superficie i ces donn e en attribué plusieurs termes culturelles a l'identité de notre

pays. Et en trouve : les numidi s, les romains, les vandales, les arabo-islanrique : et après la

colonisation française.

Ce qui a lissé à I'Algérie un héri ge culturel digne de considération el par lequel a pu construire

une culture riche et propre à no pâys

2.1.3. DéIinition de l'é ul ement culturel :

Un équipement culturel « Est e institution, qui met en relation les ceuvres de création et le

public, afin de favoriser la cons ation de patrimoine, la création et la formation artistiques et

plus généralement, la diffusion des ceuvres de l'art et de l'esprit, dans un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments spéciale ent adaptés à ces missions »5

C'est un fondement qui dévelop e l'échange culturel et de communication, produite le savoir

et le mettre au service de la s été, participc à I'occupation du temps non productif et libre

pour les adultes et assure une c uité éducative sur le plan extrascolaire pour les enfants.

C'est un lieu qui favoriser l'
déférentes catégories social.

ge culturel et artistique et la communicalion entre les

2.1.4. DéIinition du

nt collectés, conservés et exposés des objets dans un souci

<r Un musée est une institution anente sans but lucratif au service de la société et de son

développement ouverte au publ c, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le

patrimoine matériel et immatérie de l'humanité et de son environnement à des fins d'études,

d'éducation et de délectation. »6

5 Claude Mouillârd.
6 Détinition de l'ICOM (le Conseil in I des musées).

9

Un musée est un lieu dans lequel

d'enseignement et de culture



2.3

2.3.1.

Présentation :

L'IMA est un pont entre la cu

face à I'ancien Paris, à I'al
Paris. et de I'université de J

des plantes. T

Ses objectif est de développer

compréhension du monde arabe.

Ainsi favoriser les échanges

monde arabe surtout dans le

L'lMA est un lieu de réconcil (trait d'union)
o Entre 2 cultures (occidentale orientale)

Entre 2 religions (chrétiennes

CHAPITRE II: RECHERCHES THEMATIQUES

de mo

Fisure l: et de I'institut du monde arabe IMA

arabe et occidentale. Situé sur le quai de la seine de Paris

du boulevard saint Germain à proximité de notre dame de

dons il est séparé par un mur plein et envahit par le jardin

et approfondir en France l'étude la connaissance et la

Ia communication et la coopération entre la France et le

des sciences et techniques.

a

a Entre 2 tissus urbains : le

Le centre est une réussite urbaine

musulmanes).

et le nouveau Paris.

sur le site : dspace.univ-tlemcen.dz

10
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CHAPITREI II: RECHERCHES THE}IATIQUES

Le prog ramme:

Le programme de l'lMA complenait plusieurs catégories de locaux:

I
. Musée de l'an et de la civilisafion arabo-islamiques

. Une bibliothèque largement olrvert au public.

. Salles d'expositions. I

. Salles d'actualités. I

. Auditorium de 352 ptaces. I

: il --i". ;,i,ï"it*t'". librairie. boutique).

&gtg_2, Salles d'expositions ft l'lMA

3.3.2. Centre Geo eP idou :

f!g! Bibliothèque de I'lMA

4 : Centre Pom

F ê*sæ

t! i

r

t1

pidou

L'intérieur de I'institut
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CHAPIT II: RECHERCHES THEMATIQUES

Présentation

Renzo Piano, Richard Rogers et Gianlianco Franchini, les architectes du Centre Georges

Pompidou, ont conçu le bâtim

parties 8:

t comme un "diagramme spatial évolutif. Un bâtiment en deux

l- une infrastructure de 3 veaux otr sont regroupés des locaux techniques eI des services

)_ une vaste superstruc en verre et en acier de 7 niveaux, y compris la terrasse et la

mezzanine. concentrant

Centre Georges Pompi

favoriser l'interdisciplin

plupart des secteurs d'activités du Centre. Les concepteurs du

u ont cherché à optimiser la mobilité de I'espace pour en

té.

Le programme :

Le Centre Pompidou réunit en lieu unique :

au monde possédant la première collection d'art modeme et-L'un des plus importants m

contemporain en Europe.

-Une grande bibliothèque de lec

documentation générale sur I'art

publique disposant de plus de 2000 places de travail, une

-Des salles de cinéma et de

-Des espaces d'activités éducatir

-Librairies, un restaurant et un c

-Un institut de recherche musica

Fi re5:Schémad'o rganisation
le de centre Pompidou

sur le sile : dspacc.univtlemcen.dz

u XXe siècle

cles.

s.

,t%
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CHAPITRE II: RECHERCHES THEMATIQUES

2.3.3. Le musée d'Hisfoire de Marseille

Présentation t I

I

Le musée d'histoire de Marseillp est un musée consacré à l'histoire de la ville. Fondé en

il a été entièrement rénové et a {ouvert le l4 septembre 2013.

l 983.

Installé dans le Centre Boursel à proximité du Vieux-Port, le musée d'histoire de Marseille

abrite le site du Port antique. ud. .*porition permanente de 3 500 m2, un espace d'exposition

temporaire, un centre de docum{ntation et un auditorium, ce qui en fait le plus important musée

d'histoire urbaine en France. I

Il présente des objets exception{els. de la préhistoire à aujourd'hui, en particulier les restes de

navires grecs et romains. découvprts dans les fouilles du quartier du centre Bourse et de la place

Jules Verne, des maquettes de lMarseille à differentes époques, de nombreuses archives et

æuvres d'art. A I'extérieur du r{usée. un jardin des vestiges a été aménagé sur le site de la

"come" de l'ancien port antiquegl

Le musée d'histoire de Marseille

Fisure 7 l: L'intérieur de Musée d'histoire

-l
e Article : musée d'histoire de Marseilte. Of f fpf DE TOURISME ET DES COruCnÈS DE MARSEILLE, Publier par
w.ww.marseille-tourisme.com I

T
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CHAPITRE II: RECHERCHES THEMATIQUES

Les norme surfaci ues 'un musée en Al erle xem le d' n musee

direction des études prospectives de la documentation et de

Algérie se divisent en trois catégories I0 
:

onal

ocal.

- Un musée

- Un musée

Selon ministère de la cul

I'informatique, les musées

- Un mu

SURFA(E ru2NATIONDESI

120
50
30
10
15
25
15
15
09

. Hàll di.gagentent

. Accucrl genÉal du
. A(cueal groupe et s(
. Bill€tterie
, Boutrque
. Cafétéita
. V6tiaires
. S, {taares publics
. Infirm€tie

64
15
60

120
60
803

. Exposition

. Forum

64
100

20
80

35
60

Gestion et bànque de
. L.rture/ràyonnaqes

Adultes/fÉrr:diques
. MutbmÀliàs/audio

1.65O nr2ÏOTAL SURFACE rTT-

IO NORMALISATION DES INFRASTRU ES ET EQUIPEMENTS CULTURELS (ministère dc Ia culturcl

14

résional)

régional.

289 nrr.1. ACCUEIL

l"p,.l

]. EXPOSITIONS 260

r 10O

A

t95

6. SATLE CONFERENC 200

Es. Bt

I l57. GESTION MUSEE

50A. LOCAUX TECHNIOUT

2189. CIRCUTATIONS



: RECHERCHES THEMATIQUES

2.4. Conclusion :

Ces projets présentent un concret ou les architectes ont su trouver un compromis entre

les exigences fonctionnelles, et techniques, on retient :

accessible, la réussite du projet est en fonction de la

pertinence de I'
fonctionnement.

dans le tissu urbaine qui permettra de renforcer le bon

de l'équipement est fait en sort d'assurer la transparence la

luminosité et la liaison I'environnement.

espaces par de lieux de rencontre et circulation

vités et service riches diversifiés.

/ La distinction entre les selon les usagers.

'È Utilisation des formes suivant I'environnement pour bien s'intégré.

15
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CHAPITRE III : RATION DU PROJET D'ARCHITECTURE

3.1 Ra et dévelo tdu la
Le plan de composition urbaine issu de la structuration de l'aire d'étude qui est faite en

répondant aux exigences du génie

expliquent la genèse suivie afin d'
le thème des centres culturels et

lieu, les étapes de la structuration faite auparavant nous

à ce plan. En outre, la recherche thématique faite sur
'histoire est un pas avancé vers le choix d'un projet à

élaborer panni les projets qui de la composition urbaine

Les schémas qui suivent le rappel

des réactions déjà faites.

sont un développement méthodique et une concrétisation

Plan de composition urbaine

des masses bâties et articulations
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CHAPITRE III : E RATION DU PROJET D'ARCHITECTURE

La volumétrie du complexe.

La volumétrie du complexe
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CHAPITRE III : E TION DU PROJET D'ARCHITECTURE

3.2
3.2.1. l:la

Le schéma suivant présente la fépartition des fonctions des projets composant le complexe

culturel, notre choix est misé pur le centre de culture et de I'Histoire dans l'intention de

matérialiser le maximum de reclmmandations retirées lors du mémoire de recherche.
I

L'emplacement du projet bén{ficie d'une richesse naturelle voire la mer méditerranée à

proximité (à 200m au nord) avpc une vue dégagée (voir figure l9), le parc de Tipaza etle
mont de Chenoua, une richess{ historique avec la présence du parc archéologique Ouest à

proximité et le parcours territorifle (qui sera la future avenue menant vers le centre de la ville
de Tipaza). 

I

Notre projet est formé de defrx masses, une dédiée à contenir la fonction majeur de

I'exposition de l'Histoire de la 
fille 

reliés par un passage urbain qui sert de continuité entre

les deux. I

Fisure 18 : S de répartition des fonctions et choix du projet.

Centre de r;ulturr

§

t
§

ÿ

#

I : La coupe urbaine du projet.

d'Hisloire
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CHAPITRE III : E

3.2.2. s
Le schéma si dessous

Le détachement des masses

immédiat a laissé Place à des

Un axe Est Ouest qui relie les fonctions maJ

qui définissent les masses

L'aboutissement de ces

verticale.
Leur intersection crée un

Les distances des reculs sont

suite :

ON DU PROJET D'ARCHITECTURE

organ principale interne du projet d architecture.satlon

hiérarcrhiquement SC lon importance de I environnement

pnnclpaLlx qul structurent le projet.

eures du projet et deux ord sudautres axes N

. un recul de 25m sur le

. un recul de l5m sur le

L'aménagement de ces reculs

principalement la mise en valeur

se matérialise en des entrées de projet ou en circulation

qui reste marqué aux étages supérieurs.

du document règlementaire du POS et sont comme

territorial RN I I

de wilaya

fait de manière à assurer la fluidité des passagers et

I'animation de la voie elle-même. (Voir figure 2l)

Fisure 20 : Schéma des ax structurant du oroiet et leur ahoutissement.

3.2.3. l'

Le recul sur la RN I I est aménagé sorte de :

assurer des aires de tout au long de la route

prévoir un espace tampon diminuer la nuisance causée par la voie mécanique.

Prévoir un trottoir de

Programmer des terrasses

contribuer à l'animation de

de consommation et un atrium d'exposition afrn de

o

o

a

a

voie

20
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CHAPITRE III : E BORATION DU PROJET D'ARCHITECTURE

E!rc-2.!.: on 3D de I'aménagement du recul sur la RN I I

Revenons à I'organisation du et, les axes qui sont projetés à l'intérieur limitent les masses

bâties. A noter que le projet 'intègre complètement avec la morphologie du terrain, le

croisement des angles des masses bâties avec les différences de niveau crée un

traitement spécifique à chaque angle qui se matérialise en des entrées monumentales du

des terrasses.projet, des entrées secondaires

Fieure 22 : Schéma 'aménagement de reculs et traitement d'angles.
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TION DU PROJET D'

des étapes précédentes. la succession des gestes

langage architectural du Projet'

à des fonctions réparties dans les schémas qut

des fonctions (voir figure

récapitulatif des réfl exions

er

de l'affectation des fonctions et sous fonctions au

direct avec la ville, les fonctions affectées sont ceux

Restauration, Exposition et Commerce.

répartition des fonctions au RDC

22
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CHAPITRE III :

3.2.4. 4

Ce schéma rePrésente la récaP

évoqués auparavant concrétise

NB : les couleurs utilisées

suivent, et dans le tableau de

Figure 23 :

3.2.5.

La figure 26 représente la

RDC. Sachant que le RDC est

qui reçoivent du public : Hall d

Fisure 24 : schéma

I
I

I
a



Sous - fonctionsFonctions

Réception

Regroupement

Attente

I o..J ;il

Expor ;ition temporaireI
I

Restaurant

Cafeteria

Foyer

Conso mmation

Kiosques

Boutiques

Fleuriste

sanitaires

I ,"*,.1

Bureaux d'administration

Bureaux de clubs
ftration

I rrtistique

Atelier de théâtre

Atelier de dessin

Atelier de musique

I
Bibliothèque

Médiathèque

Librairie.

Salle de conférence

Labo langue

verticaleC

CHAPITRE III :

Fieure 25 : Tableau de

RATION DU PROJET D'ARCHITECTURE

classification des fonctions et sous fonctions.
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Fisure 27

CHAPITRE III : TTON DU PROJET D'ARCHITECTURE

La figure 27 rePrésente les affectées au l" étage de l'équipement' Etant donné que

l'équipement est un centre ,[ et de I'histoire, l'étage du musée est destiné à l'exposition

du centre culturel est destiné à des fonctions artistiques,
de I'histoire de la ville' L'
éducatives et de découverte,

langues et les ateliers arti

o La répartition des mases

Selon l'emplacement favorable

pour les logements et I'
o Selon les structures

pose pas de problème aux de l'équipement.

que la bibliothèque, les salles de conférence et de maitrise de

Figure 26 de répartition des fonctions au I "' étage.

à était faite pour plusieurs raisons

bénéficier davantage de la vue sur la mer que ce soit

,les de porter des logements et là ou I'unité habitable ne

de composition de logements.
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3.2.6. Etape 6 : la loeidue de comoosition de losements
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RATION DU PROJET D'ARCHITECTURECHAPITRE III : ELABO

3.2.7 . Etape 7 : le co{cept de composition de facades

I

La façade du projet n'est pas tfie composante détachée du reste mais une image en élévation

qui est sensée démontrer l'orgafrisation interne du projet'

Le principe est de matérialiser 
f 
e tangage architectural du projet avec ses axes principaux' ses

articulations et ses angles impoftants. et les rapporter sur la façade.

Figure 28 : Schéma de composition de façade Nord.

Figrrre 29 : Schéma de comnosition de facade Srrd.
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Notre démarche a débuté de I'

découle du génie du lieu et qui

Notre objectif est d'ouvrir la

rendra à la ville son caractère

Dans notre étude. nous

gérer la problématique de l'

Tipaza, cet outil de plani

I'histoire du lieu et son état de

paysage urbain de la ville par le

Cette solution est renforcée par

mono fonctionnalité dominante et

et mineur de la ville.

A la fin, le résultat que nous

majeur est rendre au projet d'

et de rendre à la ville son identité

Conclusion

et la lecture de la ville, et a mené vers un projet qui se

à ses exigences.

vers un nouvel instrument de planification urbaine qui

I'urbain et son génie du lieu.

la composition urbaine comme alternative adéquate pour

urbain fragmenté sur les terres agricoles de la ville de

urbaine assure la liaison avec l'environnement naturel,

actuel, il est donc proposé afin de ressaisir la dégradation du

e morphologique de son processus de développement.

concept de l'habitat intégré qui a pour but de diminuer la

une homogénéité et une cohérence entre le tissu majeur

reste qu'une altemative de solution, notre objectif

sa capacité d'intervenir à améliorer le cadre de vie,

son caractère perdu.


