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Résumé

Notre proj et s'inscrit dans une dynamique qui vise la réappropriation de

L'interface périphérie urbaine /porte urbaine de la ville de Cherchell.

L'apport d'un tel proj et va incontestablement avoir des retombées positives

Tant sur le plan socio-économique que sur le plan du remodelage du paysage

Urbain.
Cette porte urbaine va apporter une touche spécifique au paysage urbain et servira

de repère géographique.

Mot clés : les centres historiques, habitat intègre, relation ville-mer.
Lecture ÿpologique
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Our Project is part of a dynamic that is reclaiming the urban periphery
interface / urban door ofthe city ofcherchell.

The contribution of this project will undoubtedly have a positive impact on

both the socio-economically and in terms of reshaping the urban landscape.

This urban door will bring a specific key to the urban landscape and serve as

a geographical landmark.

Key words: historic centers, habitat integrity. city-sea relationship. rypological
reading
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AVANT PROPOS

Pour Saverio MURATORI, initiateur de l'approche dite « ÿpo-morphologique », il existe une crise

de l'enseignement de l'architecture qui est indissociable de la crise actuelle de la production du bâti,

Cette crise de l'enseignement est perceptible à travers le rôle qui est assigné eUou inculqué aux

architectes tout au long de leur formation : l'architecte est présenté comme étant « (...) fl'lauteur de

produits exceptionnels, comme créateur de formes nouvelles, opposé aux façons de construire uÛltsées

avant que chacun ne cherche à réaliser son acte créateur »1. La composition architecturale est

essentiellement considérée comme « une matière propre à développer la créativité individuelle,

entendue dans un sens spéa/Tguement personna/rsfe, afin de favoriser I'hétérogénétfé des produits,

l'imagination velléitaire et esfhétrsante, adhérant à une formule ertraordinairement efficace pour former

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

opposé à n'impofte quelconbrte, à n'impofte quelbâtiexistant, à n'impoûe quelle continuité sociale »2.

Dans le même ordre d'idée, il est tout à fait significatif de constater que dans la plupart des cas, les

matières enseignées et qui sont en rapport avec l'histoire de I'architecture sont « /rées e//es aussl à /a

lecture des exceptions, des émergenæs et à la mÿhification des architecfes, des « maîtres » du

passé, (. . ,)u3 ,

C'est en réaction à cette situation de crise que Saverio MURATORI initiera une nouvelle

démarche en développant une approche que I'on pourrait qualifier d'historiciste, Une approche dont ses

élèves seront les continuateurs, et on pense là notamment Gianfranco CANIGGIA. En rupture avec les

pratiques en vigueur, cette approche tend à considérer le bâti, non plus comme une æuvre individuelle

détachée de son contexte et soumise à la subjectivité de son concepteur, mais comme un pur objet

culturel, indissociable de la société et de l'histoire dont il est le produit, et où l'architecte est un

continuateur d'une æuvre et d'une pensée qui le dépasse et à laquelle il doit impérativement adhérer.

Dans cette démarche « novatrice », l'architecte n'est plus une individualité isolée et omnipotente,

animée d'une ambition et d'un orgueil démesurés, porteur d'une imagerie hétéroclite venue d'ailleurs,

mais un acteur conscient de son nécessaire enracinement dans la culture et dans I'histoire spécifiques

de son lieu d'intervention.

L'approche « ÿpo-morphologique » est par excellence une approche processuelle, car elle

considère que tout objet architectural n'est que le résultat de son propre processus historique de

1 Gianfranco CANIGGIA et Gian Luigi MAFFEI , Composition orchitecturole et typologie du bôti, Lecture du bôti de

base,lrad. Pierre LAROCHELLE, Ville recherche diffusion, Paris, 2000, p.10.
2lbidem.
3lbidem.



formation et de transformation. Et elle postule l'idée que chaque objet architectural nouveau à concevoir

ne peut s'inscrire dans son milieu physique, social et culturel que dans la mesure où il s'inscilt dans la

continuité de ce processus, d'où la nécessité à chaque fois de remonter à l'origine, de redérouler et de

relire le processus typologique de l'objet sujet d'une intervention.

L'hypothèse globale de cette approche et que nous avons adopté pour nohe travail consisle à

considérer : « (. . .) l'organisation inteme de I'environnement construit comme I'effet de son processus de

formation 0, Autrement dit, la structuration du territoire lde l'organisme urbain, du tissu et du type bâtil a

lieu progressivement, par adjonctions successives d'éléments nouveaux et par occupation graduelle

d'espaces supp/é mentaires, d'une manière telle que chaque étape prise en considération peut toujouts

étre expliquée comme conséquence de l'état d'organisation précédent et comne matrice du prochain

développement. Pour saiÿ I'ordre actuel gul sous-fend /es formes de l'habitat, il convient donc d'en

retracer la genèse. »t. Cette hypothèse fait appel à deux postulats:« (...) / n'y a pas de réalitê non

structurée; et (...) la genêse des structures de l'habitat esl une genèse logique, ou du moins

bg ique ment recon structible »s.

C'est donc conscient de la crise qui caractérise la production du bâti dans notre pays que nous

avons choisi la typologie processuelle æmme approche. Toutefois, notre choix sera de l'ordre d'une

adhésion mesurée et parfois même critique, car nous sommes parfaitement lucides quant au fait que

toute dêmarche ou approche scientifique, aussi complète soitclle, ne peut embrasser ni cemer l'entière

réalité (ou complexité) de son objet d'étude. Et c'est en raison de cela que nous ne manquerons pas, à

chaque fois que cela nous semblera pertinent de souligner une lacune ou un cas

« d'incompatibilité culturelle » des outils et des concepts développes par l'approche typo-morphologique

tout au long des lectures (analyses) que nos êtudiants auronl à faire.

Concemant le déroulement et I'organisation pedagogique de I'annee universilaire, le travail des

étudiants a été structuré en deux grandes parlies, correspondant aux deux échelles prises en compte

dans le cadre de leur diplômeo: l'échelle de l'organisme urbain et celle du ÿpe bâti, c'est-à{ire de

l'édifice.

La première pârtie de ce travâil a consiste en la capitalisation d'une connaissance sur

l'organisme urbain à travers son processus de formation et de transformation. Cette phase de lecture a

consisté en la restitution des phases de croissance qui sont à l'origine de l'organisme urbain actuel,

avec l'identification de la structure et des parcours urbains qui ont généré ces développements

successifs. Dans cette lecture, les étudiants se sont appuyés sur les concepb et sur le modèle

théorique puisé dans l'approche ÿpo.morphologique, ainsi que sur les données spécifiques et

contextuelles représenlées par la structure du relief naturel (la topographie) et par l'hydrographie

urbaine. C'est par le recoupement de ces trois sources d'information que sera élaboré un scénario de

formation et de croissance de l'organisme urbain considéré. L'objectif de cette première lecture est

d'identifier certaines des causes qui sont à I'origine des dysfonctionnements actuels de I'organisme

urbain. Suite à cela, les étudiants auront à formuler un diagnostic sur l'état actuel de leur site d'étude,

4 MALFROY, Sylvain et CANIGGIÀ Gianfranco. L'approche morphologique de la ville et du territoire, Repro-
Zentrale der ETH-2, Zurich, 1986, p.188
5 tbidem-



un diâgnostic auquel ils apporteront eUou proposeront une série d'actions (requalification, revitalisation,

restructuration..) ayant pour but d'apporler des solutions et un « mieux être » à l'échelle urbaine.

La deuxième partie du travail a consisté en la constitution d'une connaissance sur le type bâti, et

notamment les maisons à cour existant au niveau de chaque site, et ce à travers la reconstitution de

leur processus ÿpologique. De la même manière que pour l'organisme urbain, dans la lecture du

processus typologique des unités bâties (les maisons à cour) les étudiants se sont appuyés sur les

concepts et sur le modèle théorique puisé dans l'approche typo-morphologique, ainsi que sur les

données spécifiques et contextuelles représentées par la structure du relief naturel (la topographie) et

par I'hydrographie. Suite à cette demièrc lecture les étudiants ont choisis des lieux ponctuels

d'intervention oir ils ont eu à proposer différents projets. La typologie adoptèe pour la conception de ces

projets a êté celle de la « maison à cour spécialisée ». Une typologie puisant ses références dans le

contexte spécifique de chaque site d'étude, et proposant une option de « mise à niveau » et de

revalorisation du patrimoine ÿpologique existant. Dans le cadre du projet architectural, chaque étudianl

est amené à réfléchir aux évolutions architecturales (ÿpologiques) possibles et requises des ÿpes bâtis

anciens et leur adaptation aux servitudes et nécessités inhérentes aux modes d'habiter actuels.

Afin de mener à bien chacune de deux phases de travail pévues dans le programme proposé,

les étudiants bénéficient d'un enseignement spécifique dispensé sous forme de cours et de

communications en atelier. Ces cours et ces communications consistent en l'initiation aux notions,

concepts et modèles théoriques puisés dans une large mesure dans la ÿpologie processuelle

développe par G. Caniggia. Toutefois, et afin d'éviter tout dogmatisme et/ou risque d'endoctrinement,

cette initiation s'est faite de manière conhadictoire el critique.



ChapitreOl

IaII.INTRODUCTIONALA QUE GENERALE DU MASTER :

Architecture et habitat est une option i s'intéresse à la production architecturale et

urbanistique en matière d'habitat a toutes ces particularités, ses réglementations et ses

dans toutes les situations existantes d'où ressort lepropres caractéristiques qui s'impli

rapport site projet comme critère cap de la réalisation des projets qui diflèrent selon leurs

tlpologies de I'individuel, semi coll f, collectifet d'autres formes qui s'inclus dans notre

champ d'étude I Notre choix pour ce est basé essentiellement sur les particularités et la

complexité de l'habitat et aussi par à ses problèmes majeurs dans le monde entier et

particulièrement en Algérie dont on citer: la production mal pensée de I'habitat qui

répondentjuste aux demandes d' es et qui présentent peu de considération aux

de vie , et à ce propos on peut citer le problème dustandards de base de la qualité du

manque des espaces d' qui suivent en principes tout projet d'habitat à savoir

verts et les lieux de divertissements.2les équipements de proximité, les

2. INTRODUCTION A TTIEMÂTIQUE SPECIFIQUE :

Il est certain que chaque vi

la société, à travers son

lle

économiques. Tous ces éléments is définissent [a vocation de la ville.

Actuellement le développement des les à

unique et exceptionnelle dans la mémoire collective de

architectural et culturel, ainsi que ses possibilités

caractère touristique constitue de plus en plus une

comme un créneau générateur de richesse et grand

oculturelles ; et par cela la survie de la ülle.

préoccupation majeure et qui est

pourvoyeur d'activités économiques soci

rTrouillard Emmanuel, M2 Carthagéo dans le cadre du cours d€ M. Christian Grataloup
2Francois Valegeas, Université Paris-Est, 20 4, Concevoir et habiter un quartier dit durable : injonctions
'écologiques et dynâmiques collectives'a (Reûnes) et Les Briçhères (Auxerre)
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Chapitre0l

3. PROBLEMATIQUE G RÀLE:

A la lumière de l'analyse urbain, il a t clairement que les villes d'Algérie souflie d'un
grand nombre des problèmes, et leur 'expansion n'est d'autre que la somme d'opérations de

grand ensembles, et de lotissement. à une demande croissante en logements, le pouvoir a

répondu à ces exigences d'ordre ent économiques mais qui après réflexion ont couté

très cher à court, moyen et long term
poraine est en crise elle n'arrive pas à s'adapter à la
s de la vie modeme et une accélération du

3 - l-es centres historiques perdent

d'extension des villes, où la plupart
pourraient être érigées n' importe où.
4-des suites du tenible séisme : à en 1956 à Cherchell en 1980 et 1989

5- I'expansion des grandes villes et p particulièrement des villes côtières

nouvelle situation dictée par les exi
développement urbain démesuré et

2-Pour les villes touristiques, le mal

détriment de leur propre identité ain
collective.

6-[a relation entre la ville et la

7- L'impo(ante dynamique des

naturels de la diversité biologique ;

problèmes d'ordre environnemental
8-Problématique environnementale

ontrôlé.
encore plus grand, leur développement s'est fait au

qu'au détriment de I'image gravée dans Ia mémoire

homogénéité à cause des démolitions, et des travaux
TYPOLOGIES sont dépourvues de caractère et

: Manque d'articulation avec la mer (ville /port).
es et du développement sur le littoral présente toutefois

un revers de médaille, car dans p cas, elle s'est révélée être à l'origine de graves

atteintes aux équilibres écologiques, de phénomènes à haut risque pour les générations

futures, tels que : l'érosion des p le rétrécissement des terres agdcoles, la surexploitation

'intrusion des eaux salées, condamnant ainsi des sols etdes nappes phréatiques qui conduit à
des vergers jadis très prospères, la on des équilibres hydrologiques, des habitats

encore, les constructions anarchiques et leur cortège de

social.l
les ports Il y a Ià, en effet, une sérieuse menace pour

les écosystèmes et le cadre de vie régions littorales, tout particulièrement en Meditenanée,

où transite une large part du pétrole sommé dans le monde.a

qu'en tant que petites villes, elles sont, aujourdhui, les9- « petites villes côtières », c'est
plus touchées par le phénomène de I xode urbain apÈs la paupérisation dans nos grandes

villes.

2
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l - Cependant aujourd'hui la ville

Acl€s de seminaire international Saida. Liban2S -31Mâi 2001
3 Allocation de monsieur Ali KAZANCIGIL
4 La recherche et la formation pour aider à mieux concilier développement socio-économique des zones côtières

€t proteclion de la méditeranée

l0- Vide juridique et imprécision des textes de réglementation, particulièrement en matière

d'urbanisme et de construction, et du foncier ; d'où la faiblesse des instruments d'urbanisme,



de construction et d'aménagement (

locales ; non-respect des spécificités
fondement conceptuel, ni normatif

I I -Absence d'intégration d'une

de suivi sur le terrain.
l2- laxisme des pouvoirs de décisi
autres.
l3- Occupation anarchique, souvent
Sauvage des richesses locales (dé

à protéger (sites naturels, historique

4. CHOIX DE LA VILLE D

Au regard des différents civilisations

Cherchell est sans conteste un site a

De telles valeurs sont representées

a caractères culturel, Ies activités arti

et ses paysages naturels.

Notre choix a donc été porté par ces

De plus de par sa complexité ce site

peut constituer un thème

5. PRESENTATION SU

Tout territoire est une ressource

économique, mais si on parle d'un

d'avoir une vision d'anticipation sur

choix est porté sur la ville de Cherc

Cherchell est l'un des centres hi
la notion de renouvèlement urbain et

de la ville avec la mer, et d'assurer l'
extensions, ainsi que ce site est l'un
romanité y a sa large part, et a tina
seduit par sa beauté et son originali
universelle.

5 Youssef ICHEBOUBEN(LeS petites

leurs richesses Cas de la cote d'azeffoune "

Chapitre0l

itation de manière souvent illégale des richesses

les par les pouvoirs publics ; interventions sans

encore moins contextuel ; etc.).5

intellectuelle, particulièrement dans les structures

, peut-être faute de moyens matériels, financiers ou

llégale, de I'espace, qui se traduit par une surexploitation
par des défiichements, construction sur des sites

etc.), non-respect du code local, etc.).

<,< CHERCHELL »:
ui se sont succédées et les richesses qu'elles ont léguées,

hautes valeurs historiques, culturelles et touristiques,

les üeux quartiers tel que Ain ksiba, les établissements

es et artistiques, sa situation géographique, son climat

mbreux avantages qui caractérisent la ville de Cherchell,
un ensemble de problématiques dont chacune d'elles

CTE DU CAS D'ETUDE :

isant à la fois de [a valeur d'usage et de la valeur

re maritime ou portuaire il est absolument nécessaire

long terme, c'est par rapport à ces conditions que notre

et son interface portuaire.

ues qui répond à notre thématique d'intervention dans

requalification urbaine du centre à traverc l'intégration
lation entre le centre-ville historique et ses

s sites les plus spécifiques de l'Afrique antique, la

ent imposé son uniforme de ruines romaines qui a

dans de monde, ce qui lui a valu une renommée

ions côtières face à la paupérisation des gandes et à l'attrait de

3

kabilie, Algérie")

INTRODUCTIF

5.1. Situation de la ville :



Cherchell est une ville côtière de Ia

dans la région Nord du centre

de Tipaza (Figure l).
Elle est le point de contact entre

I'espace de convergence des réseaux

la particularité d'un site

culturelles. L^a ville est limitée :

Au Nord : par la mer méditerranée

Au Sud : par la wilaya de Ain El

A l'Ouest : par la wilaya de Chelef (

A l'Est : par la wilaya d'Alger.

5.2. Accessibilité :

Cherchell est traversée par un seul

à Mostaganem, et le chemin de

5.3. Donnêes Climatiques :

Cherchell jouit d'un climat
chaud, comme le reste de la cote
du Nord-Ouest en hiver et du

Figure l:carte de
Source:

Méditerranée avec une bande côtière de 26Km, située

à environ 90 km à l'ouest d'Alger, à 20 km à l'ouest

montagne (mont de Chenoua) et la mer méditerranee et
(Oued El Balah et oued Khouass) ce qui lui offre

avec une richesse naturelle et valeurs historiques et

(commune de Menaceur)

de Sidi Ghiles)

routier important, la RNl l qui la traverse reliant Alger
Nl09 reliant la RNI I à la corniche de Chenoua

caractérisé par un hiver doux et un été relativement
la ville est touchée par les deux vents dominants

en été

de la ville de CHERCHELL

4
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6. PROBLEMATIQUES SP

Parmi les anciens sites urbains d'A

Qu'on a parfois du mal à

développement urbain et les

ancien dans le contexte de l'évo
[rs problématiques se traduisent

- Rupture ville-montagne due

superficie globale, et l'
l000Ha ce qui constitue une

- Rupture entre le noyau ancien

et de la structure.

- Rupture ville/mer, due à I

exploitation de l'emprise

actiüté d'animation, ce qui le

- Déséquilibre dans le domaine

- Absence d'aires de stationne

- Fragmentation du tissu en plu
avec les autres.

- Absence d'infrastructure d'
- L'enclavement des subsi

-La saturation du réseau de vo
mécanique et piétonne, et avoir la
avec les autres villes, ou l'on note

administratifs et commerciaux de

- Absence d'espaces publics de

- La polarisation d'activités
génératrices d'animation.

Donc à l'image de ces constatati
progfirmme d'interventions qui doit
territoire ?

- Comment parvenir à

- Comment âssurer une
periphérie?

- Comment valoriser l'iden
culturel pour en faire un
territoriole ?

- Comment renforcer et
-Comment peut-on concilier le
ârchitecturales du présent ?

Chapitre0l

QUE§ DE CIIERCHELL :

Cherchell .une ville a noyau ancien

qu'elle y faisait partie. Et vu l'accélération de son

stiques de son espace urbain, posant le problème du centre

générale de la ville.
e suit :

son caractère montagneux qui repÉsente 85% de ta

superficie que représente la zone militaire environs

ère à la croissance urbaine vers le Sud.

les deux extensions au niveau de la §pologie, de l'échelle,

d'infrastructure d'articulation et la mauvaise

ainsi que le front de mer qui est dépourvue de toute

moins fréquenté.

équipements dans les difËrentes zones de la ville.
au niveau du centre historique.

entités differentes n'ayant aucune relation les unes

I (hébergement notamment).

archéologiques dans [e tissu urbain.

s qui a engendré plusieurs problèmes de circulation
I I comme le seul axe de transite qui relie Cherchell

'étroitesse et la concentration des équipements éducatifs,

et d'autre , ce qui attire un flux très important.

ication et de détente au niveau des extensions.

elles inadaptées au site et la disparition d'activités

comment doit-on opérer un choix judicieux d'un
désenclaver, et lui rétablir ses relations avec le reste du

de I'ordre dans la structure urbaine de la ville ?

nuité urbaine entre le noyau historique et la

de la ville, et préserver son c.chet touristique et

de convergence, et un pôle d'attraction dans son unité

en valeur le lien ville-port-mer ?

5

et les edgences fonctionnelles, spâtiales et
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Donc, notre recherche a

travers son patrimoine architectural
nos constructions nouvelles au mili
du lieu et par cela la nécessité de

7. PRESENTATIONDELA

L'analyse d'une ville a plusieurs
typo morphologie.
L'Analyse « typo morphologique » e

Urbaines et étudier les modes de

comment les différents éléments
approche est née suite à l'apparition
anciens collaborateurs et assistants
Marinucci, Paolo Maretto).

La Tlpo-morphologie c'est la synth
. - Analyse Typologique c'est une

exemple on prend un immeuble
Le composant (façade,

o - Analyse morphologique c'est l'
compréhension de la genèse des
leurs contenus, leurs matières.
formes tracées : le parcellaire, la
de plains (ilots) et les vides (les

Hypothèses globale de G. CANNI
L'hypothèse globale de cette

consiste à considérer : « (...) I
de son processus de formation Q. A
urbain, du tissu et du t)?e bâtil a /i
nouÿea x el par occupation
chaque érape prise en considération
d'organisation précédent el comme

actuel qui sous-lend lesformes de I'
hypothèse fait appel à deux
genèse des structures de I'habit,
reconslructible »12.

," ADEUS,agenÇc de développement et d'
typo-morphologiques pour un encadrem€nt
1 MALFROY, Sylvain et CANIGGIA" G
Zertrule der ÊTH-Z, Zurich, 1986, p.188

'?lbidem.

Chapitre0l

objectif de contribuer à la régénération de la ville à
culturel, à recÉer la ville dans ce qui existe et d'adapter

architectural existant dans le but de Écupérer la qualité

lopper son cachet touristique

EMARCHE METHODOLOGIQUE :

et parmi ces méthodes on a choisi L'approche

une méthode pour comprendre les formes
ce au cours de l'histoire », elle permet d'étudier

ts la ville sont constitués et transformé. Cette
l'école italienne muratorienne, elle est utilisée par les

Muratori(parmi lesquelles Gianfranco Caniggia, Guido

de I'analyse typologique et morphologique:
lassification de §pes (donc concerne l'architecture). Par

en fonction des éléments d'architecture

) et de son implantation (orientation, hauteur).
yse des formes (les formes urbaines) et la

en mettant en valeur leur relation, leur limite,
les formes urbaines par exemple on discemera les
e viaire, les formes bâties, les plains, les ensembles

s publics, places, placettes, rues)'.

IA
pproche et que nous avons adopté pour notre travail

on interne de I'environnement construit comme l'effet
di|, la structuration du territoire [de l'organisme

gressiÿemen|, par adjonctions successives d'éléments
'le d'espaces supplémenlaires, d'une msnière telle que

ut toujours être expliqüe comme conséquence de l'état
ce du prochain développement. Pour saisir l'ordre

ilat, il convient donc d'en retracer la genèse. »t) . Celle
: « (...) il n'y a pas de réalité non structurée ; et (...) la
est une genèse logique, ou du moins logiquement

de I'aglomération Plan Local d'Urbanisme : analyses

du territoire
L'approche uorphologique de lq ÿille et du terriloire, Repro-

6
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Objectif de I'approche :

o Conserver aux structures terri es leurs caractères concrets de formes signifiantes.
o Garantir aux disciplines du la capacité de contrôler ces formes.
o Cette continuité structurelle être appréhendée au niveau de differentes echelles :

Continuité sur le plan typologiq et le plan morphologique, continuité sur le plan
Fonctionnel, continuité sur le p des permanences.

o Redonner à la ville son identité travers la cohérence de deux échelles d'intervention
celle De la morphologie urbaine celle de la typologie de bâti.

o Connaître les structures physiq s et spatiales, des milieux bâtis.
. Comprendre le processus de tion et de transformation des structures du milieu bâti à

urbains, des organismes urbains et territoriaux puisL'échelle des bâtiments, des ti
d'étudier comment les déférentes éléments composant la ville se constitués et transformés,

Notre travail a été structure en deux

en compte dans le cadre de diplôme
bâti, c'est-à-dire de l'édifice :

parties, correspondant aux deux échelles prises

2 : l'échelle de l'organisme urbain et celle du ÿpe

-[a première partie de ce travail a sisté en la capitalisation d'une connaissance sur
l'organisme urbain à travers son ssus de formation et de transformation. Cette phase de

lecture a consisté en la restitution phases de croissance qui sont à l'origine de I'organisme
la structure et des parcours urbains qui ont généré ces

développements successifs. Dans lecture, les étudiants se sont appuyés sur les concepts
et sur le modèle théorique puisé dans I'approche §po-morphologique, ainsi que sur les
données spécifi ques et contextuelles s par la structure du rel ief naturel (la

urbain considéré. L'objectif de cette ière lecture est d'identifier certaines des causes qui
sont à l'origine des dysfoncti ts actuels de l'organisme urbain. Suite à cela, les
étudiants auront à formuler un diagn c sur l'éÎat actuel de leur site d'étude, un diagnostic
auquel ils apporteront etlou une série d'actions (requalification, revitalisation,

urbain actuel. avec l' identi fi cation

topographie) et par I'hydrographie
d'information que sera élaboré un

restructuration..) ayant pour but d'
urbaine

d'étude, et proposant une option
typologique existant. Dans le cadre

C'est par le recoupement de ces trois sources
de formation et de croissance de l'organisme

des solutions et un « mieux être » à l'éohelle

« mise à niveau » et de revalorisation du pahimoine
projet architectural, chaque étudiant est amené à réfléchir

-[a deuxième patie du travail a con sté en la constitution d'une connaissance sur le rype bâti,

et notamment les maisons à cour
reconstitution de leur processus §pol
dans la lecture du processus typologi
sont appuyés sur les concepts et

xistant au niveau de chaque site, et ce à travers la
que. De la même manière que pour I'organisme urbain,

ue des unités bâties (les maisons à cour) les étudiants se

le modèle théorique puisé dans l'approche ÿpo-
morphologique, ainsi que sur les s spécifiques et contextuelles représentées par la
structure du relief naturel (la topogr e) et par l'hydrographie. Suite à cette dernière lecture

les étudiants ont choisis des lieux ctuels d'intervention où ils ont eu à proposer différents
projets. [â typologie adoptée pour la
spécialisée ». Une typologie puisant

on de ces projets a été celle de la « maison à cour
s références dans le contexte spécifique de chaque site

aux évolutions architecturales (typol es) possibles et requises des types bâtis anciens et

leur adaptation aux servitudes et n ssités inhérentes aux modes d'habiter actuels.

7
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ChapitreOl

8. PRESENTATIONSU
CHAPITRE:

CINCTE DU CONTENU DE CHAQUE

CHAPITRE 01 : CHAPITRE ODUCTIF

C'est le chapitre introductif ou s avons montré notre thématique générale du master

par cet objectif et thème spécifique, on du cas d'étude, présentation de la
problématique générale et spécifiq
de de chaque chapitre.

, présentation de la démarche méthodologique et contenu

CHAPITRE 02: ETAT DE L'

[.e deuxième chapitre qui est une purement théorique, une recherche bibliographique

initiée sur la relation ville-mer, la le portuaire et son dysfonctionnement, ainsi que

la reconversion des friches en analysant des exemples et en traitant des travaux en

articles, thèses et mémoires).rapport avec notre thématique (livre

CHAPITRE 03 : CAS D,ETUD

[,e troisième chapitre consiste

transformation de la ville de Cherc

série de lectures du processus de formation et de

ll (objet d'étude), à des échelles multiples.

Par la suite on abordera Ie projet qui intervient sur la zone portuaire de la ville de Cherchell à

l'échelle urbaine ensuite à t'échelle itecturale.

8
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l. Introduction:

Ce chapitre constitue la partie

interprétations claires et précises

differents éléments qui les

L'intérêt est donc de se

réponses à notre problématique et

les conditions les plus favorables

La ville portuaire avec ses

I'histoire et les mutations qu'elle a

essayant de décortiquer les

2. DéIinitions :

2.1.Le centre-ville :

Le centre-ville est le lieu de ras

telles que la proclamation des

importantes, les pratiques religi
principale, un édifice publique ou

Le centre-ville est également le

même, soit tout auprès, on

avec les autobus.

Le centre-ville est évidemment le

« d'urbanité », où l'organisation
architecturale, et donner au maxim
lieu de réunion de toutes les couc

et la plus vivante de la ville

2.2.Centres historiques :

Les centres historiques, ces

post industrielle, représentent les e

I'histoire et à travers le monde. T
mais rares, non reproductibles, ils
nécessite d'être protégé pour

développement harmonieux des

Chapitre 2

ue du mémoire dont l'objectifest de présenter des

les petites villes historiques côtières, de définir les

et de mettre en évidence la démarche du projet.

au cas d'étude en essayant de trouver des solutions et des

connaitre les besoins d'un projet intégré et quelles sont

son élaboration.

et ses spécificités ainsi que son évolution à travers

bis nous motivent à développer ce thème de recherche en

vantes et de chercher apres l'émergence de ces villes.

blement de la population tout entière dans des occasions

s des élections, la célébration d'anniversaires

I faut donc qu'il comporte une place publique

I de ville, et les lieux de culte les plus importants.

int focal du système de circulation ; soit dans le centre

la gare du chemin de fer et la correspondance

eu qui devrait donner la plus forte impression

e l'espace devrait être la plus poussée et la plus

le sentiment de vivre dans un milieu citadin. Etant Ie

de la communauté, il devrait être la partie la plus active

bles urbains qui ont survécu à la débâcle de l'urbanisation

ons matérielles de la diversité des sociétés à travers

oins du passé, reflets de l'identité culturelle des sociétés,

sont aujourd'hui considérés comme un patrimoine qui

générations futures, mais aussi pour permettre le

ses, I

hôte

9
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2.2.1. Les PROB

[æ noyau originel d'une ville

-Dans certains cas le centre hi
symboliques, dans d'autres il peut

-[.€s centres historiques sont so

parcellaire.

Ils sont au centre même des prob
et la preservation du patrimoine

En effet I'identité culturelle est

développe.

« [æs centres historiques perdent le

d'extension des villes, ou la plupart

et pourraient être érigées n' importe

-[a sauvegarde des centres histori

comme suit:

La première fut celle de (

d'usage et [a valeur muséale
ville dans le développement

La loi Malraux votée en

historique, en la figeant dan

U.N.E.S.C.O a adopté dans

protection du patrimoine cul

En 1976la conference de « N
des ensembles anciens, afin de I

environnements.

La Charte de « Washinglon
villes historiques, est venue

leurs caractères culturels,
d'interventions dans de telles
ayant une signification dans

Le tissu urbain qui résulte d'une
de composition et hasard du vécu, q

désordre ou inversement, d'ailleurs I

décroissance, et saisie aussi a tra

I C.NORBEG SCHLUZ, construire dans

Chapitre 2

QUE DES CENTRES HISTORIQUES :

à caractère patrimonial et évolutif.

que d'une ville peut être réduit à quelques monuments

ider avec la quasi-totalité de l'agglomération.

reconnaissables par la structure de leur voirie et de leur

atiques du patrimoine architectural et de la conservation

turel et naturel à lravers le monde.

liée à l'environnement dans lequel elle se

homogénéités à cause des démolitions, et des travaux

constructions nouvelles sont dépourvues de caractère

otr »1.

a connu plusieurs doctrines qui peuvent être énoncées

l9l3) qui cherchait à concerter entre la valeur
par la préservation du cadre bâti, et I'intégration de la

et I'aménagement du t€rritoire.

en 1962 visait la Conservation muséale de la ville
son ancrenne lmage.

s multiples conférences des recommandations pour la

I et naturel.

> a introduit le concept de la Conservation vivante

contre la banalisation des sociétés et leurs

en I987, établie spécifiquement pour la sauvegarde de

une contribution à ces dernières qui perdaient

et économiques. Elle a specifié les principes

lles, et la Valorisation des éléments architecturaux
mémoire collective des habitants.

fication historique presente un contraste entre volonté
s'est reproduil sur plusieurs phases de I'ordre au

histoire est décrite suivânt un ritrne de croissance et de

ses changements de cours et ses pulsations

environnement ancien : un problème de lie

10
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2.2.2. PROBLEMATI

- Les tissus urbains traditionnels en

DES CENTRES HISTORIQUES EN ALGERIE i
lgérie risquent de perdre ce qui leur reste à cause des

altérations que connaissent ces vi historiques.

à l'époque coloniale, ou plusieurs ülles sous la- Les premières altérations
domination turque ont pratiquement
nouveau système urbain.

transformées aux profits des alignements et du

- lrs exemples qui illustrent mieux
existant sont « Oran et Annaba qui

logique dbccupation et d'appropriation du tissu
t pratiquement ru disparaître leur quartier

précoloniaux, et Blida ou la ville s'est carrément superposée sur la ville turque ».

Après, le patrimoine urbain nh pas scité I'intérêt Algérien, les Médinas et ksour, étaient

perçus comme des enveloppes de m qu'il fallait anéantir au profit du progrès.

Actuellement, les principales causes

leurs sur- utilisation
la dégradation du tissu sont soit leurs abandon ou

- la préservation patrimoniale est a en Algérie pendant l'époque coloniale. Visant au

on du projet de classement du patrimoine 1959, ledébut les vestiges antiques. Avec I

champ de preservation s'est élargi

2.3. La ville côtière :

atteindre quelques palais et édifices précoloniaux

La ville côtière souvent riche en atière « d'objet symbole» qui manifeste son histoire et

raconte son passé en reflétant le pré ce qui le désigne comme lieu de mémoire.

Ces villes sont surtout des de civilisations car la mer peut être une rupture mais

surtout un lien entre les pays éloi 'C'est par la mer qu'il convient de commencer loute

Géographie ' MICHELET. Dont la té d'avoir des positions face à la mer "lout est

venue de la mer "Ca toujours été un réalité de l'histoire, où la relation entre ville et mer

est l'élément d'une culture donnée. position maritime a toujours été à t'origine de la

(DUCRUET C. 2004).réussite économique des cités

Vu son emplacement stratégique et nombreuses potentialités cette demière connait un

Succès mondial dont l'histoire tém

2.3.1. La Ville côtière en

L'Algérie se classe en 9e rang la liste des villes linéaires côtières de la méditerranée

avec une bande littorale qui dépasse 1200 Km.

ta ville côtière a des caractéristi et potentialités qui la rendent assez sÉcifique et lui
permet de mieux se développer mais
place en Algérie là où elle souffre de

sement cette demière ne se trouve pas à sa

plusieurs problèmes dus à la mal exploitation ainsi qu'au

délaissement de I'espace urbano ime .Ce phénomène qu'a connu la plus part des villes

côtières en Algérie se traduit par le anque de façades maritimes qui se définit comme un

groupe d'infrastructures portuaires gnées le long d'un littoral, desservant un territoire

11
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terrestre économiquement dével permettant à ce demier d'échanger avec les autres

littorale équipée avec plusieurs gmnds ports.territoires ainsi qu'elle est une régi

2.3.2. PROBLEMATIQUE D S VILLES COTIERES:

Plus de la moitié de I'humanité vit 'hui dans les villes et c'est une tendance lourde de

mouvement démographique, il est sible qu'une proportion croissante des établissements

urbains s'installe à proximité du I

la position stratégique des villes littoral dans les échanges intemationaux accentue

l'utilisation intensive de l'espace time. Ces villes se sont caractérisées par une densité

d'occupation élevée, ce qui a pour sur le plan urbain caractérisé par la

dégradation du patrimoine histori et culturels, faute d'entretien contre l'évasion côtières.

-§urLe-plsügulstique : la est toujours croissante et la recherche du gain rapide

a aggravé le phénomène de « li sâtion » et de nombreux sites ont été dénaturé

lois, architecture hétérogène, hétéroclite) ,ajouté à cela(constructions en opposition avec

ces dernières années l'arrivé d' attirés par l'activité touristique , commerciale en

pleine expansion, le tourisme étant I un des secteurs principaux dans le cadre du

développement économique, social culturel de ces ülles, mais qui crée un déséquilibre

urbain. Ces complexes touristiques sont une barrièreéconomique et fonctionnel au nt

physique entre la mer et l'arrière- marqué par I'absence de percées menant à la mer.

On constate deux approches e à l'aménagement touristique : tourisme enclavé

et tourisme très aftrent. Iæ premier est matérialisé par le complexe autonome qui isole du

centre urbain tous les équipements services jugés nécessaires aux touristes. [,e deuxième est

caractérise par une insertion dans le

problématique du tourisme enclave

local, naturel et bâti.

ilieu local, c'est en quelques sorte une réponse à la

il prend en compte la participation du patrimoine

-§ur-!§-p]ê!_ uatg1q!_: de n om problèmes sont à noter parmi eux : L'extraction du

sable .En 1997, on estime à l0 milli
dernières décennies. La dégradation

s de m3 de volume de sable extraits au cours de ces

sols et les nappes phréatiques (intrusion marine,

inllltration des pollutions) dimi des ressources hydriques.

La pollution des eaux marines s'est par le déversement des eaux usées dans la mer

ainsi que les déchets industriels ce q dégrade le paysage naturel.

riques :2.4. L'archéologie dans les centres

C'est une discipline scientifique don l'objectifest d'étudier I'homme depuis le préhistoire
jusqu'à l'époque contemporaine à vers sa technique grâce a l'ensemble des vestige

L2
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matériels ayant subsisté et qu'il est

armes, bijoux, vetement.p€intures,

2.5. L'intégration des vestiges

Il est considére comme nécessaire

avantageuse solution de continuité
préoccupes par le fonctionnement
même et plus en plus sensibilité à

Les vestiges archéologique tendent
collectivités locale en raison du

2.6.La ville portuaire :

2,6.1. Définition :

La ville portuaire est une

I'espace et aménage pour faciliter
industrie, éducation, culture, ect et

maritime destinée accueillir des

2.6.2. Problématique des villes
La dissociation spatiale fonctionnel

Cepondant.le port reste un équi

de territoire habité.

Face à ce constat, il n'y a pas con

plutôt de l'integration du port à la
interdépendance, mais les outils

Un bien théorique s'impose alors,

définition univoque de la ville
2.6.3,Relation ville -port :

Ville et port entretiennent de la rela

plus déterminantes que l'urbanisme

Ces relation engagent la vie

déterminent un monde de rapport à

d'écologie ou de ressources), elles

mobilité des personne et des

domaine professionnel, résidentiel o

'?iacques Teller et Sophie tefert, 2005 t
I César Duçruet, « Tlpologie mondiale des

Geography [En ligne], Espace, Société, T
4 Claude Prelorenzo, « Le retour de la ville

Chapitre 2

ol nece ssa mettre au our outils, porteriêS,tre deS J (

infrastructures ect..)

éologique dans le system urbain :

la fois par les acteurs du patrimoine qui voient une

vec le passe.et responsable de l'urbanisme, toujours
le développement de I'agglomération, le public est lui-
conservation et à la prestation

revêtir une importance considérable pour les

oppement spectaculaire de l'économie du tourisme2

spatiale et fonctionnel entre un milieu urbain dont

concentrer ces activités tel que I'habitat, commerce,

port qui est une infrastructure situe sur le littoral

ux et navires.

lre
des villes et de leurs ports et une tendance universelle.

métropolitain (comme I'aéroport) toujours à proximité

académique sur les pertinences de la séparation,

le : il faudrait donc pouvoir mesurer leur

uent.

ile à mener notamment parce qu'il n'existe pas de
l

on parmi les plus complexes, les plus diversifiées et les

porain ait à traiter.
que d'une région tout entière, parfois d'un pays, elles

nature (articulation avec la mer en terme de paysage,

fient une culture particulière (intemationalisme,

ises, mÿhes) et se répercutent dans bien d'autres

encore technologiquea

Université de Liège

lations ville-port », Çlbergeo : European Joumal of
document 417

>>, Cahierc de la Méditeraüe,80 | 2010, 157-16
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Chapitre 2

3. Analyse d'exemple :

Notre choix s'est porté sur les exempl suivants en basant sur les critères de [a richesse des projes et

notre cas d'étude ainsi que l'équivalence des villes choisies enla proximité géographique par rapport

terme stâtuaire et ambitions de la ville :

3.1.Exemple 01 : Athènes-Grèce le Faleron:

Ouvrir Athènes sur la mer : un urbain innovant. Aménagement et développement
social, économique et ecologique de

PÉsentation :
le projet Faleronla baie de Falleron

desservie par I'avenue Syngrou, un

toute la zone côtière

trouve à six kilomètres au sud-ouest d'Athènes, et est

majeur d'Athènes. Cette voie permet de relier Athènes à

Dans les années 60, la construction d voie rapide a contribué l'isolement de la baie de Faleron

baie de Fléron

de la ville d'Athènes, entraînant de
dans une zone privilégiée
le projet vise également l'aménage

problèmes d'urbanisation et environnementaux

d'une zone côtière de 80 hectares dotée d'un front de mer

d'un kilomètre et demi de long. Trois
de cette nouvelle zone aménagée !

lions de personnes se retrouveront à 30 minutes à peine

Fiture 2: ca.te de situatlon
SOURCE :Gootle earth

La réalisation du prolet

Le projet dewait être realisé dans I années à venir. À court terme, il est prévu d'entamer la

reconversion de la salle de loisirs en

d'un parc écologique entre les deux

s des congrès intemational ainsi que la réalisation

s. Au cours de la phase finale, l'avenue Poséidon

sera déplacée, des passerelles p s seront bâties et un canal sera construit afin de pallier

les problèmes d'inondation et Obj ectifs d'aménagement

. relier le tissu urbain au front de m , en incorporant des éléments symboliques et
fonctionnels, afin de rétâblir une
periphériques de la ville.

ité et une ouverture sur la mer des quartiers

74

rETAT DE TART

iUtr:Ê}br*àrt

l PJyàcur '



. créer un front de mer urbain le
faleron.
. créer des aménagements sportifs,
faire un pôle de loisirs attractif.
. aménager la zone côtière et les
nuisances générées par la voie
. pallier une fois pour toutes les
plus générale, de la baie de falero
L'objectifest d'aménager une zone
loisirs de 40 000 m2.

Flgure 3:

A: zone centrale de I'esplanade et

B: zone « Delta ». Salle polyvalente

lors des jeux olympiques

C: zone des sports nautiques

D: zone accueillant les épreuves de

olympique E: zone du parc

F: promenade piétonne et canal

Chapitre 2

de la côte et restaurer le caractère naturel du paysage de

et récréatifs« doux » le long du littoral afin d'en

résidentiels avoisinants en cherchant à limiter les
le long de la côte.

d'inondation des quartiers résidentiels et, de manière

laissee à I'abandon et isolée pour en faire un parc de

de la baie de Faleron

:Goode

Water plr"o

les épreuves de handball et de Taekwondo

volley et un amphithéâtre en plein air phase post-

15
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Chapitre 2

Potentialités du projet:

Création d'un lien entre la ville et la mer :

. via une esplanade piétonne (une voie piétonne aménagée de 50 m de large et de 800 m de

long), représentant un trait d'union symbolique entre la baie de Faleron et le tissu urbain.

L'extrémité de l'esplanade côté front de mer sera associée à de nombreuses activités

nautiques.

. par le déplacement vers le sud et l'aménagement de l'axe routier le long du littoral dont une

partie sera enfouie

. à l'endroit actuel de l'avenue, à la periphérie de la ville, un canal sera construit pour créer

une impression de proximité entre les quartiers résidentiels et le front de mer.

. par la construction de deux grandes passerelles piétonnes surplombant la nouvelle voie

rapide.

. par la création de nouvelles zones entièrement piétonnes [e long du front de mer

3.2.Exemple 02 : valence :

Depuis ses origines, la relation de Valencia avec I'eau a été liée au iTeuve Turia, qui traversait

le centre-ville, plutôt qu'à la mer. Entourée de villages, la ville fluviale fo(ifiée s'est étendue

aux abords du fleuve dont l'embouchure naturelle est éloignée de trois kilomètres.

Mais grâce à un événement Majeur pour la ülle, la 32ème coupe de l'American, le port et la

ville de Valence seront ransformés à jamais.

Cette opération de reconvenion a marqué le rapprochement de la ville avec la mer et introduit

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

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une politique qui étâblit la priorité du rapport entre la ville

et la darse intérieure par I'ouverture d'un nouveau canal d'accès à la darse historique et son

réaménagement avec la construction d'édifices emblématiques destinées à I'activité

commerciale et aux loisirs.

16
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Figurc4 : la ville de Valence.
Source: www.google earth.com.
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Intérêt :

La transformation du secteur

L'aménagement vise également à

séparaient le port des plages, a fait
couronnée d'une marina, ponctuée

Les architectes ont été amenés à

résidentiels et tertiaires, à des

d'hôtellerie, mais aussi de loisirs et

que d'autres enjeux viennent

Valence:
Renforcer la liaison du port avec

A travers deux éléments
jusqu'à la darse intérieure, pour

d'un parc urbain le long du fleuve,

nouveau circuit qui reliera les

Organiser l'espace portuaire :

-Pour permettre le fonctionnement
port de commerce.

-[a récupération de la façade

culturelles et économiques avec la

d'une tour panoramique et la

"Depuis l'organisation de I
centralité dans la structure

transformation en cours et d
I' organisation du Grand Prix de

de 1i0 ha supplémentaires pour
I'intégrer dans le paysage

5 Renzo Lecardane, " Le front de mer de Valencia et

Chapitre 2

un nouveau paysage urbain, aux anciens murs qui

une promenade longeant le nouveau canal et

bars et de lieux d'animation urbaine.

à des usages mixtes incluant des programmes

afferents au port, à des projets de commerce local et

nautiques, à des équipements de quartier ainsi

la requalification du port et du << waterfront » de

centre-ville :
notâmment par la prolongation des jardins TURIA

une liaison entre la mer et la ville par la réalisation

que la prolongation d'un tramway et la création d'un

publics entre eux.

des deux nouveaux ports de plaisance avec le

de Valencia pour installer des activités ludiques,

des édifices historiques, la construction

d'un port de plaisance.

's Cup, lo darse historique constilue une nouvelle

de la ville capable de dynamiser les processus de

de nouveaux projets d'aménagement dans le cadre de

I et de Valencta del mar-Marina avec I'aménagement

l'ouverture de la ville sur le port de commerce,

concilier les liaisons urbaines et la desserte portuaire.s

de l'America's Cup 2007 ", 1 1 1 | 2008, p. 109- I 14.
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Figure 5 : Proposition gagnantes du concours, Mars 2007.
Source : http://www.valencia 2007.com.

3.3. Exemple 03 : Saint Nazaire :

-La rupture ville port :

Le port de saint Nazaire se trouve séparé de sa ville à cause de la présence de la base sous-
marine qui date de l'époque de la guerre 1939-1945 cette dernière se présente sous forme d'un
énorme bloc en Hton qui empêche la connexion et la réconciliation entre ville et port.

- L'évolution e la relation ville-port :

La ville de saint Nazaire à trop changé c'était une ville résolument tournée vers la mer. Entre
la ville et le port, entre les quartiers d'habitation et l'activité portuaire et maritime, il restait ici
un grand espace. Cet espace était occupé dans sa partie haute par la Place Marceau, et dans sa

basse des constructions et des cours.

Figure 6: synthèse de l'évolution de la relation ville port de la Égion saint nazairienne
Source: Agence pour le dévideur de h région nazairienne Rencontres Activités portuaire 03.2012
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Chapitre 2

Depuis une vingtaine d'années, elle a entrepris de renouer la ville avec son port. A la fin des,
années 90, un vaste programme de reconquête des friches et de la base sous-marine, a créé un
nouveau quartier : « Ville-Port ». Des équipements, des logements, des services, un multiplex
de cinéma, des animations sur les quais, le centre international des paquebots « Escal'Atlantic
» dans la base sous-marine ont fait muter ce secteur délaissé en quartier attractif une idée qui
semblait utopique et folle de la part du maire de Saint- Nazaire c'est de << Retourner la ville
vers la mer >>6.

Les élus, qui décident de l'évolution de la ville, souhaitent relier la ville et le port : refaire de
Saint-Nazaire une ville portuaire, offrir aux habitants des quartiers de vie, de travail et de
loisirs en contact avec le port et la mer.
De multiples projets et plusieurs actions menés sur ce site dont les interventions font partie du
gigantesque programme appliqué sur cette ville durant une longue période afin de mieux
développer la ville et d'améliorer la qualité de son espace portuaire.

Relier la ville au port :

Un projet ville/port qui relie la ville à son port et à la mer, tout en créant un nouveau
quartier où se mêlent difftrentes activités avec un budget total de 150 millions d'euros,<< Az
départ, ce que je voulois, c'était tout simplement retourner les têtes vers la mer, rappeler auJc

Nazairiens que la raison d'être de la ville, c'est d'être un port >>7 .

On a intégré une mixité fonctionnelle avec un ensemble d'activités telle que : Affaire et
administration, commerce, habitation, tourisme Agriculture Industries Loisirs Culture, dont il
s'agit de mettre en valeur la base sous-marine et d'intégrer une architecture qui abrite un
espace culturel, et comme action marquante créer des rampes qui se prolongent de la ville
vers la base.

Le port, raison d'être de la ville, est le témoin privilégié de son histoire. Par ailleurs aujourd'hui,
le projet urbain Ville-Port permet à Saint-Nazaire de retrouver son port d'origine et de créer,
autour des docks, une offre touristique et culturelle authentique et originale. En effet il s'agit
d'une autre façon de découwir le site portuaire : "suivez-nous pour une balade portuaire ".

Figure 7:vue sur la passerelle
Source : http: //insitu.revues.orel

Figurc 8: vue d'ensemble sur le site
Source : htto://insitu.revues.orgl

6 TDossier Saint Nazaire : Assumer sa modemité, in revue projet urbain, nol7 juillet 1999, DGUHC, France, p2
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Principe du projet :

FiguE 9r schém. dc primipe du projet.
Sourc. : Agancc pour lc dévcloppemcnt drrablc dc Ia région nrzliriGnne - Ville dc Srint-N.zaire - R.Dcontre§

Acüÿités Porausircs - Mrn 2012.

Gérer la contrainte de désarticulation ville port en « domestiquanl » la base par le biais de

Percement des alvéoles, en transformant le toit du bâtiment, en une vaste terrasse sur laquelle les

promeneurs pouraient dominer l'estuaire, implanter une série d'activités culturelles.

Cet aménagement central s'est conjugué avec une grande opération de requalification des espaces

publics autour de la base et une série d'opérations immobilières, parmi lesquelles I'implantation
d'un cinéma multiplexe, qui ont complètement transfiguré le quartier.

540 logements bouclent l'opération en rattachant le nouveau quartier portuaire au centre-
ville, de façon à retoumer définitivement Saint Nazaire vers la mer.

On a aménagé un important centre d'animation entre le centre-ville et les bassins
portuaires, où I'on précisen I'idée est de créer près de la base une masse critique
commerciale pour soulenir le lieu de vie qui se crée près de la bose »>r

Figurel0 : vuc rur L quârticr ville port
Source r Àgencc pour l. développcmcDt dursbh dc la région nazsiriennc -Ville de Ssirt-Nszrire-

Rencontrc! Activités Portuaires - Mars 2012.

I
I

I

,lÀ

I

t

1994: 15 ha de friches 2011: l! qu..lier vill.-port

3"

SDossier Salnt Nazaire : Assumer sa modernité, in revue projet urbain, n'lTjuillet 1999, DGUHc, France, p.8
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Chapitre 2

Vtre d'ensemble actuelle

I

Figrrc lli vu. d'cnscmblc sctuell.
source : Asence pour le développement düri:1tJ"""ffi":ï 

#lfrricnne 
-vilh de srint-Nâzrire - Rêrcontrca

Parmi les autres opérations d'envergure la construction d'un nouveau théâtre, l'aménagement
de deux nouvelles alvéoles de la base sous - marine, et [a pose d'un dôme translucide de I 6
mètres sur le toit de la base.

Tous ces équipements publics sont certes, capitaux pour la réussite de l'opération mais

n'auraient pas de sens s'ils n'étaient pas accompagnés de programmes privés de commerces et

d'habitats.

I UA: zorre urbaine (È certralité

I 
UAI zone urbaitre de projet

L-Ale zorÊ urbaine d'mterface
portusuê
UG e zotle indusaialo-porhraire

I-;G e zone rodustrialo-portuaire
D'itrtelface urberne

Flgure 12 : zoning de l'espace portualre de salnt Nâzaire présenté par yue aérienne

Source : PLU : Ville de Saint-fazeire. Cadastre : DG Fip - Cadastre Droits résêrvés - 2011

I
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Chapitre 2

4. Conclusion :

Une recherche et consultation qui a permet d'identifier et définir les différents concepts

leurs composantes ainsi que les relations existantes

avec l'autre à fin de former un système cohérent ou
urbains induisent dans la thématique

entre eux car chaque concept s'

bien un tissu urbain précis, une

[' interface portuaire existante.

du centre historique et de la ville côtière et de

Cette étape aboutit à une vérification bien une confirmation des synthèses remportées de la

et des applications en allant vers des thématiquesrecherche par une analyse des

d'exemple qui sert comme témoin tant que support.

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

nouvelle image à la ville , plus d'
citadins , une destination pour de

ois, un nouveau et un meilleur cadre de vie pour les

touristes , tout cela permettra aux villes

concemées d'être redynamisées. cela, plusieurs villes portuaires ont été optées pour faire

des projets de réhabilitation des e portuaires délaissés, qui constituent en fait un pont et

une liaison entre la ville et le port. A e stade, d'autres réflexions doivent être engagées pour

trouver de nouvelles fonctions qui répondent aux besoins de la ville et du port. Il
s'agit donc de résoudre une équation à plusieurs variables associant l'architecture, le social, le

culturel, l'histoire, l'art et l'économ en intégrant l'ensemble de ces données dans un projet

fonctionnel à I'interface ville-port le cadre d'assurer la relation entre la ville et le port.

Ce qu'on arrive à conclure à la fin
a conduit la ville portuaire à vivre
portuaires ne sont plus compatibles,

barrières ,c'est ce qu'on appelle une

stratégie efficace celle qui permet à

l'ouvrir sur son port qui a fait sa nai

ce chapitre que le phénomène de dissociation ville -port
sacré calvaire où les fonctions urbaines et activités

désarticulation physique due à la création des

de crise, ce qui implique le besoin d'une

ville portuaire de reprendre ses aspects initiales et de
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Chapitre 03

1. INTRODUCTION:

L'Algérie est un pays riche

Plus de 1200 km qui se caractérise

concentration de population et des

potentialité maritime avec une bande littorale de

la présence de multiples activités. Donc une surface et

très importantes qui a provoqué un

développement déséquilibré qui une incontestable menace sur l'équilibre et la

durabilité de l'écosystème côtier.

Ces cas d'études reflètent les enjeux notre recherche qui se résume dans I'aménagement, la

revalorisation ainsi que la du centre-ville historique (ville), et l'articulation de

ce demier avec ses extensions et ses ainsi la relation ville mer.

2. PRESENTATION DE VILLE DE CHERCHELL :

La ville de CHERCHELL c'est tout le témoin vivant de deux mille ans d'histoire, en

effet elle assiste à l'avancement de civilisations de differentes époques laissant à

chaque passage des témoignages qui subsistentjusqu'à nosjours et constituent aussi

un patrimoine historique universelle
économique et touristique.

2.1. Situation géographique :

2.l.1Situation Nationale :

valeur inestimable et de grande importance

Cherchell se situe dans la région N Centre de I'Algérie à environl00Km

son chef-lieu.à l'ouest d'Alger et à 28km de

La cote de Cherchell s'étend sur de 26Km ornée de

plage, de nombreuse crique, baies et Cherchell
dispose également d'un patrimoine

2.L.2. Situation régionale :

très important

au nord par la Méditerranée.
au sud par la commune de

à l'est par la commune de I Cherchell

à l'ouest par la commune de Ghiles.

Figure l3:situation de Cherchell

ffi

a

o

o

o

Source: Carte de Tipaza.
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Chapitre 03

2.2. L'accessibilité :

-t^a RNI I est I'axe routier régiona le plus importantqui traverse la ville d'Est en Ouest cette

matrice est la voie de liaison touri ue de toute la frange côtière de la wilaya. Les autres voies

de communication sont le CW 109

et le CW 106 reliant la commune à

la liaison à la région du Chenoua à l'Est d'une part

Mitidja (Blida) d'autre part.

!!.t

I

a,

t Ia
a

a

a

Figurel4: 'accessibilité
Sourre:

2.3. Le relief :

La ville de Cherchell est imp sur la partie basse du territoire, qui est légèrement

accidentée, le reste du territoire st en grande majorité tres accidenté. Faisant partie du

complexe montagneux de I'Atlas llien, cette topographie a fait de Cherchell un lieu a étage

ou on peut distinguer trois niveaux 'implantation.

La ville basse dans la zone inféri à l0o/".

La ville de transition dont la pente

l5oÂ à 20oÂ.Ce site montagneux
I'Oued-ElHachem.

e entre 107o à lSTo,ville haute dont la pente varie entre

gendre quelques replats allongés telle que la vallée de

figurelS : Morphologie dc ls vil
Source : crrte trrité par I'iuteur

I

I

CflJPE A.A

COUPE B€

ligurel6 : coupcs dc h ÿillc
Source : c.rte trrité prr I'auteur

le
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Chapitre 03

2.4. Les Données Climatiques :

Cherchell jouit d'un climat méd

relativement chaud, comme le re

vents dominants du Nord-Ouest en

2.5.Les Risques Sismiques :

La ville de Cherchell est une localité

moyenne, elle est classée en zone ll

néen caractérisé par un hiver doux et un été

de la cote Algérienne, la ville est touchée par les deux

iver et du Nord-est en été.

sismiquement active. C'est une zone à sismicité

A selon le RPA version 2003 (Règlement parasismique

Nous partons d'une constatation de la colonisation de la nature par l'homme, de voir comment

le contexte naturel influe sur ['organisation spatiale d'un pays, d'une région, d'une ville ou

sur une partie de la ville

Algérien).

La ville coloniale est bâtie sur un uvrement alluvionnaire qui pourrait focaliser et

amplifier les signaux sismiques ent

3.Genese de la ville :

înant ainsi des dégâts très importants.

3.1. LECTURE TERRITO

Pour cette raison la lecture de l' sme territorial dans I'approche Muratorrienne, est

primordiale, du fait que celleri nou permet de comprendre aux moins deux aspects :

, historiques du site sur la logique d'implantation des- L'impact des données physi
établissements humains.

- Le processus de développem et de transformation des établissements et prévoir leur
devenir dans leurs svstèmes toriaux.

Le parcours dans le territoire peut s' er comme une première structuration ;

La règle générale est le fait qu'une
production, donc un établissement,

se traversant par un parcours accueillera plus tard une

'est un territoire riche en cours d'eaux, un site peu

exposé, se présentant comme un ato défensif. Ceci nous mène à présenter les quatre phases

deformation et de transformation du rritoire :
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C'est l'apparition d'une troisième
promontoires, se sont les parcours

La Première Phase (figure 17):

C'est la formation des établi quiétait dictée par un système de chemins de

« Crête », car ce dernier par sa

structure territoriale.
constitue une liaison dans la plus antique

Ce parcours de crête, constitua un

contrôle.
naturel offrant plusieurs avantages sécuritaires et de

La Deuxième Phase (ligure l8):

La dérivation du parcours de crête un autre de mi-hauteur, fut effectuée afin de renforcer

des établissements situés à tel que « acquae Calidae », (Hammam Righa). Cette

est mise au profit des établissements de hautsphase du parcours de crête
promontoires.

La Troisième Phase (figure 19) :

de parcours qui relie les établissements de hauts

contre crête local.

Ces établissements finissent par

(noyaux proto-urbain)
des lieux du marché au niveau des bas promontoires

La Quatrième Phase (figure 20) :

Consiste en un second cycle dit de consolidation.

Le parcours de contre crête antique les différents noyaux urbains. Cela consistait à ériger
liées aux établissements du proto-urbain.des parcours de fonds de vallées

26
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Chapitre 03

Figure 17: des parco[§ de c]ête principale,

Sou : carte traité prr I'auteur,

Figure lt : formation des partours de crête secondairt

Source : carle traité psr I'ruteur.
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Figure l9 : formation de parrours de contrr cr€te loc8l.

Source : csrte traité par l'auteur.

+
N

CHERC
XER TED]TERPANEE

o

'l

tl

Figure 20 l formation de parcours de contrc cr€te continue *côtièrc*.

Sounce : carte traité par I'auteur,
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3.2. Conclusion

Onconstate que CHERCHELL est noyau urbain qui résulte à partir de l'intersection de deux

parcours:

-parcours littoral: "dans la période des Phéniciens" relie la ville aux autres villes côtières :

Tipaza, Ténès, Alger.

-parcoure transversal: "dans la Lybique" relie la ville aux villes intérieurs : Miliana.

3.3. Synthèse de la lecture :

les différents comptoirs phéniciens,

reliant Cherchell à Miliana, il s'agit
par-là les époques ultérieures. Nord-SUD,

'un parcours de crête secondaire reliant le parcours de

crête matrice à l'axe littoral primai Est-Ouest. Cet axe assure la liaison de la ville aux villes

internes aux agglomérations avoi S.

Figure2l : Schéme de synthèse

Source : carte trâité pâr l'âuteur

Cette étude nous a permis de concl
axes importants : EST-OLIEST, rel

que la ville de Cherchell fut structurée à partir de deux

Tipaza à Ténès, c'est un parcours préromain qui reliait

-A

tI

C}:E F,C

etablissement
crète synthétique
contre crête locales

crête
crête secondaires
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4. Lecture diachronique :

4.1. période phénicienne :du (4

- A travers les fouilles effectuées pilot du phare, on a révélé l'existence d'un habitat ancien

datable au moins du VsiècleAV-J stel' originedel' agglomérationetlecomptoirpun ique.

-L'Histoire de Cherchell remonte à période phénicienne vers le Vème siecle av. J-C. L'îlot
naturelle dans la mer, constitue un point stratégique dansJoinville qui correspond à cettej

Ie processus d'implantation des
protection.

iciens car iljoue un rôle primordial dans la défense et la

-Pour les phéniciens il s'agissait d comptoir dont le rôle commercial a connu une large

prospérité. Cependant des vestiges és par le temps n'offrent que très peu de

connaissances sur le passé de ce si

-Cependant d'après Philippe la ville ne possédait pas seulement le comptoir ou lllot
sous lhctuel centre urbain qui s'étendait autant que ladu phare mais aussi une ville édi

ville du l9ème siècle. En effet les s archéologiques des années 1950-1960,

notamment à I'occasion de l'am ent de l'îlot du phare ont montré une succession de

niveaux s'échelonnant entre le siècle et le ler siècle av. J-C.

n

Les avantages du site de Cherchell vite appréciés par les Phéniciens. [.eur port est

établi en arrière d'un îlot très proche de la terre (aujourd'hui c'est l'îlot Joinville où se dresse le

phare).

Ce comptoir fut mentionné au Vèm siècle avant J.C, durant lequel le périmètre d'urbanisation

se limitait au rivage.

Le auu

Ce noyau urbain, mentionné au IV siècle avant J.C, est de I'ordre d'un module, soit près

de l0 Actus. Cet ordre de grandeur actuellement de la rue des frères Saadoun aux

limites du rempart ottoman (Rue naHamoud).

L'hypothèse sur sa structure urbaine repose sur le schéma d'une organisation polaire suivant

deux grands axes orthogonaux orientés Nord-Sud (c'est le Cardo maximum obstrué) et I'axe

Est-Ouest (Rue Abdel-Hack), reliant ce noyau au territoire.

Sur un autre parcours matrice diagonal (Rue Sidi-Brahim), semble se développer au{elà des

limites de la ville fortifiée, un faubourg planifié.

me : D'I

e siècle au ler siècle AvJC)

I u

Après la chute de Carthage, IOL tomba au pouvoir des princes. Africains. Un roi Maure,

Bocchus (contemporain de Jules César), en fit sa capitale. ta ville a dt évoluer en reprenant

respectivement comme module les dimensions du noyau primitif ; cela audelà du faubourg.
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I
il

Cet ordre de grandeur correspond
rempart turc (Rue Oukina.H) d'Est

théâtre au rivage.

llement de la limite extérieur du Parc Bocquet jusqu'au

Ouest ; du Nord au Sud de I'extrémité extérieure du

( ()tll

o
X

IT
I

re t-rû*< rù,r1r rÔ h.

Figure 22: Cherchell premiè implentation le comptoir Phénicien

Source : Câsaréa de ritanie Philippe Leveau

L

a

r-!t -

Figure 23 : Cherchell tæ noyau urtain primitif.

§ourte : Cesaréa de Mauritanie Philippe Leveau
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Figure 24 : Cherchell capitale d'un royaume

Soürce: César€a de Mâuritânie Philippe Leveau

4.2La période Romaine << Caesarea >» du ler siècle au *'" sièrle :

C'est dans la plaine côtière, autour du port que se développait dans ce cas

I'agglomération. Mais la sécurité imposait que les hauteurs dominant plaine et
contreforts ne puissent êtr s par I'ennemi. C'est la fortification qui, dans

à Ia ville.un site pareil, donnait sa forme

Le choix de I'emplacement de cette ville par les romains a été dicté par deux
critères précis :

l- un site plat mais légèrement en pente pour assurer un bon drainage

2- un site regorgeant de ressources hydrographiques et naturelles pour la
construction.

Après ils établissent un plan de ville ÿpe selon la procédure suivante :

- limiter un espace rectângulaire en créant un fossé de protection à palissade tout
autour.
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Chapitre 03

- tracer deux rues princi es du nord au sud (le cardo) qui est "l'axe du

Monde", et d'est en ouest (

croisant à angle droit d'où
) qui représente la course du soleil, se

L'emplacement du forum à éq stance des portes qui sont I'aboutissement des

deux axes.

Structurer le site en échiquier déterminer les axes et les îlots, le tout entouré

et de portes déterminant I'espace urbain, son

de campagne et de casemement (figure25)-
d'une muraille flanquée de t
éventuelle extension est I'e

(figure26)

Flgure26 :

L. tmm. romrin. iuivic pour I'urbalfuation dc l, ÿillc

Source ; Césarés de Mauritsnie
Leveau

L€veaü Source : Césaréa de Mauritaoie Philippe
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Figüre25 :Cherchell âla période mmainc.

La colonie: au ler siècle APRJC : lTigure2l

-[a colonie connu l'édification d'un rempart englobant 370 ha, et la refondation d'une

ceinturassions agraire et la construction des routes

-Une juxtaposition de deux villes.

La ville Jubéene: du ler au 3éme siècle de J.C: (Fisure28) :

-[.a restructuration de la ville "CESAREE" commença par le tracé de nouveaux axes

générateurs cardo{ecumanus,

-Restructuration dans l'ancien noyau.

La ville Séverienne: du 3éme au 6éme siècle de J.C: (Fisure29)
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Chapitre 03

-Cesareé connu sa plus expansion,
Nord.

mouvement dbrbanisation atteignit toute la partie

-Un urbanisme géométrique se de plusieurs monuments publics

La colonie

Sourre : Césaréa de Philippe Iæveau

Figure2S :La ülle

Source : Césarea de Philippe Leveau
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Fiture29 : La viüe Séverienne

Source : Césârés dc Maûritanie Philippe Leveau

les véstises historiques de la Dériode romaine :

L'aqueduc lrigure 30) :Classé le 20-12-67 - Visitabte

L'aqueduc oriental long d'une 28 de Km construit durant le règne du roi Juba II au l* Siècle

après J.C existe à cejour. Il est doté de plusieurs ouvrages de ponts.

Figure 30: vue sur l'aqueduc
Source des photos : CNERU
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Les thermes de l'Ouest (ligurt 31)

Ces monuments gigantesques de la
salle froide Frigidarium, une salle

Cet ensemble était desservi par pl
le repos et [a musculation.ll était
mosaiques aux couleurs agréables

L'amphithéâtre (ligure 32) : C

Situé à l'entrée Est de la ville en

une forme ovale très particulière.

L'amphithéâtre de Césarée Présente

d'être elliptique ,l'arène se

côtés de deux espaces semi<irculai
du forum et à 550m du rempart de I

Figure 32

Chapitre 03

Classé le 20-12-67- Visitable

lle Romaine, comprenaient trois salles distinctes une

Tepidarium et une salle chaude Caldarium.

eurs promenoirs, comprenant maintes salles annexes pour

avec un grand [uxe, placage de marbres aux murs et

x sols.

31 : Photo et phn d€s terme§
rre des pbotos : CNERU

le20-12-67-

de la Route Nationale No I I , cet ensemble présente

une particularité unique dans le monde romain ;au lieu
d'un espace central rectangulaire prolongé sur les petits

il se trouve dans la partie orientale de la ville à 800 m

photo et plân de l'amphithéôtrc.
rce des photos r CNERU

,JI
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Le théâtre (rigure 33) : Classé le

Le théâtre de Césaree occupe une
la ville romaine .Selon les de

1840, date à laquelle on a
différents édifices.

Les bains de la reine (Figure 34) :

Ce substrat archéologique
de forme rectangulaire de 35 m de

profondeur. Ce lieu est actuel
et servent de cellules d'incarcérati

Chapitre 03

12-67

ition centrale et domine la terrasse sur laquelle est bâtie
les plus anciennes, il était le mieux conservé jusqu'en

à y prélever des pierres de taille pour construire

33 : Vues sur le tbéâtrt
rce des photos : CNERU

classé.

daté identifié dés la seconde moitié du l9è'"Siècle, est

d'Est en Ouest sur l0 m de largeur et 2 m de

recouvert par des constructions âppartenant à la douane

disciplinaire.

re 34 : les bsitrs de la rei[e
rse des photos : CNERU
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Chapitre 03

Le forum lFigure 3g:Classé le 3 l 981

[-a localisation du forum construit
longtemps pose des problèmes.

læs fouilles réalisees en 1977 ont

t la période sevérienne au 2è'" siècle après J.C a

is de dégager un ensemble qui parait avoir appartenu

au centre monumental de la ville
I 00 m'z qui serait une petite partie
tout au nord une église.

que à savoir l'angle d'une place dallée d'une surface de

forum, la basilique judiciaire d'une longueur de 3 m et

35 : yue sur le forum,
rce des photos r CNf,RU

4.3, Période Vandale Byzantine I siècle ;(V au VIIIème siècle)

Durant cette péiode, Césarée n conmt que des destruclions dues aux batailles entrc les

Byzantins el les autochtones, mais

Cherchell. Un grand tremblement

la venue des Andalous.

sle a la capitale de la province avec son noweau nom

terre secoua la ville qui fut rasée et abandonnée jusqu'à

4.4. Période Andalous-Ottomane : Du 13ème siècle à 1830,

L'arrivée des andalous chassés d'E au l5ème siècle ainsi que les influences maritimes
lavorisent une renaissance de la vill dont le statut faillit devenir celui de capitale lors de

I'arrivée des Turcs.

En édifiant la ville sur les fondation de la ville romaine, les andalous reconstruisent la ville
en récupérant les assiettes des restes
préexistants.

La lecture du plan cadastral de 1840

deux structures antiques.

iques et en réutilisant les matériaux de construction

permet de constater qu'il y'a eu une superposition de
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La naissance d'un nouvel agrégat i
et planifiée (romaine) et I'autre

urbaine tout à fait nouvelle mais indépendante de la précédente

formation a cette période :On distingue 3 phases essentielle

Le bourg moyenâgeux (l3eme Si )

La ville Andalouse : a partir de 14

On note aussi la construction :

-D'une enceinte, enveloppant [a vil et percée par trois portes ;

-D'une grande mosquée (100 col

-D'autre mosquées tels que : la mo uée de souk et mosquée de sidi ali et mosquée de la

fontaine ;

- D'édifices de caractère

-Un grand jardin au nord

-De le quartier Ain el Ksiba.

de cette superposition de deux structures, l'une régulière
que et spontanée a permis de générer une morphologie

);

publics : hammams et zawiya 1

de la ville avec des tanneries ;

lirp,.

lonfott

t1

ïi
{()rt

100

frn
I ôrt

'oot

600

n,

x

0 200

ellcrc

Figurc 36 : Chercb€ll h périodc strdalou ottomane
Sourre: C€saréa de Mauritanie Philippe Leveau
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Figure 37 :

Source:

Chapitre 03

periode andalou-ottomane en 1840.

de Mauritanie Phitippe Leveau
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Les h ottomane :

Mosquée des 1ü) Colonnes Gigur€ 38) : Classée le l9-10-1982

Cette mosquée a été construite sut l'emplacement probable d'un temple romain. Sa grande

forêt de piliers cylindriques, décorant la salle des prières, lui octroient son nom.

Située en plein centre-ville, celle - ci demeure remarquable par sa taille et son architecture.

EIle a une superficie de 1734 m2 et possède une cour intérieure décoree d'une vasque en son

centre.

ks colonnes en pierre granitique supportent les treize ( l3) toitures qui recouwent les nefs de

la mosquée.

Figure 3E : Plâtr de Mosquée des 100 colotrr€s.
Source dcs photos : CNERU.

Mosquee du Souk (Figure 39) : Classé le l9-1 0-l 982

t

L--r-.-

rlt,Èr

e]q dr...-dG4§ç'- rr ô

Figure 39 : Plân et vue sur ls Mosquée du Souk
Source des photos r CNERU
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Fort Turc (rigure lol:Classe le 30 t98l

On y trouve les restes d'un habi punique, et d'un habitat romain dont on dit qu'il fut une

copie miniature du phare d'Al
Djazira

; et enfin les restes du fort de Barberousse Bordj El

4.5. Période coloniale de 1840 à I

Ce n'est qu'en 1840, que la ville Cherchell connut l'installation militaire Française. Les

ingénieurs du génie militaire avaient premier lieu transformé la structure de la ville historique
en ménageant l'existant selon des les de régularite , et d'hygiène, puis profiter des espaces

libres intra-muros et extra muros po projeter leur plan de ville idéale.lrigures 41, 42,43)

7:.i. lère intervention coloniale I

extension des espaces intemes. même temps densification à l'intérieur de I'enceinte.
L'extension et la densillcation, sont suivies d'une restructuration du tissu, du port et un
alignement des voies.
Construction d'équipements te que l'hôpital, l'église...)
Emplacement d'une enceinte ré lière sur I'ancienne enceinte Turque
Transformation des fonctions des édifices majeurs.

{. 2ème intervention coloniale I
Double croissance :

50:9

Livant I'axe Est vers l'Ouest.

Sud dépassant l'enceinte en gardant sa forme,
u relief accidenté.

o Linéaire su

. Polaire au
jusqu'a

42
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Figure 40 : Plar et vue sur le fort turt
Source des photos ; CNERU, la photo est prise par I'auteür.
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- I'extention intra-muros(plan 1898) :

le plan de restructuration de la ville médivale fut finalisé par l'édification d'une église et son

square ,et d'autres édifices tels que : la mairie, le musée et hotel de la ville.

-l'extention extra muros(plan 1950) :

Après la densification de centre historique et après démolition des murs d'enceinte, la ville
s'est développée à I'exterieur de son assiette consolidé, ainsi de nouvelles assiettes

d'implantation ont servi à la réalisation de projets d'habitat .

Figure 4l : Cherthell periode coloniale en 1840 (Restructuration de la ülle)

Source : Césrrée de Mauritenie Phiüppe l*veau (modilié ptr lâuteur)
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Figure 42 : Cherchell periode coloniale en 1950.

Source : Céssréa de Mâuritânie Philippe Leveau (modifié par lauteur)
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CHERCHELL en l950 0 100 lvtr 50 300

+
V(Îs tt:NIiS

a Vgs AL(ilR

v.r\ VILIANÀ

Figrre 43 : Cherchell periode coloniale en 1950.

Sourc€ : Céslrée de Miüritanie Philippe l,eveau (modifié par le groupe)

-Les éléments historioues de la nériode coloniale

Le musée (Figure 44) :

Figure 44 : Cherchell, vue sur le Musée
Source : CNERU.
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Chapitre 03

la poste (Figürc 45) :

l'église (Fisurc 46) :

Hopital militaire (Figun 47) :

Figure : Chershell, vue sur La poste
Source : CNERU.

Figuro 46 : Cherthell, vue sur l'église
Sourcc r CNERU.

i

Figure 47 : Cherchell Une salle de l'Hôpital Militsire
(Àncienne Mosquée aux cent colonnes)

t.
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le port (Figüre 4t) :

Figure 48: Le poÉ de Cherchell La période colonial.
Source : CNERU.

Le marché (Figure 49) :

Figure 49: Cherchell - Le Marché et la Mânutertior
Source : CNERU.

4.6. Période post coloniale

pendant ses demiers années on remarque une volonté de cree une architecture urbaine:

réponse et correction aux crise actuel engendrer par architecture modeme , le tissu urbain
aujourdhui est susceptible d'accueillir les forces architecturale hérités du mouvement
modeme et ses développements récente aussi bien qu'elle n'entrent pas dans ce qui nous

considérons généralement comme la culture architecturale , les théorie sur l'architecture
modeme ont proclamées I'autonomie de la voirie par rapport au bâtis alors qu'on remarque
certaine expérience architecturale reproduit I'ancien urbanisme par l'alignement de bâti par

rapport à [a voirie qui pris comme module de base la parcelle.

1.

I
ilt
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Chapitre 03

Historique:

Ce qui ne fut pas le cas dans la péri
delà de son ccur et a été forcée par

Construction donc on peut dire que le

rapide.

Comme dhutres villes algériennes, a1

stagnation qu'a engendré des conséqu

Caractéristiques resumant l'état de ce

- Compléter Ie contenu des projets en

Travaux de réaménagement, le bâti d

- Réaménagement du port.

- Apparition du nouveau cadre bâti.

e poste coloniale oùr I'extension de la ville est faite au-

e démographie croissante et a engendré des besoins de

r ville de Cherchell a connu une croissance urbaine

lrès I'indépendance Cherchell a connu une période de

rences sur la production du cadre bâti.

tte période:

Ltamés par les colons tel que ;

oté durant l'extension.

100 600

I-

Figure50 : CHERCHELLANNEE 1962-1965

Source : Césarée dê Mauritanie Philippc lxveau
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Chapitre 03

Caractéristiques du 2eme période:

En 1980 la ville a connu un autres

- le caractère évident et apparition

nouveau mouvement, cette période ce caractérise par:

l'Habitat collectif.

to oo

un

de

- Création des nouveaux équipements tel que: sportif, éducatifetc...

- extension continue vers l'est et I'ouest.

+
t

it
t t!,

!tn
d

Equlpements AùnlnBlralltr
Eoui06ments Educetifs
Hdtels
Marché
Equip6m6nt3 Sanitalros
Cardo et Oecumanus

Equipêmêr(B SporlitB
Mosqué6
Academle Militrlll

t,

[ (h(llir

Figure5l:

Source

ANNEE 1965-r980

CARTE DE PDAU MODIFIER PAT L'ÀUTf,TTR
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Caractéristiques la 3eme période:

Etat actuel se pÉsente sous forme d'un développement remarquable

Ou on voie :

- Apparition du nouveau village suivant I'axe structurant la rue Nl1 (l'ancien Documanus)

- L'aménagement de l'espace suivant le système suivi après I'indépendance.

- Apparition des POS bien défini permis : Quartier Boulahrouz, Mahem
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tq

l
,a

t (h(lk'

- 
Equlpêmênts Sporilts

- 
Acâdemle MilitelÉ

Figurc52 hell année 2004

Source ; CARTE PDAU MODEFIER PAR L'aüteur

4.7.Synthèse générale ;

Dans son évolution, Cherchell a connu quatre phases principales ROMAINE, TURC,
COLONIAL, ACTUELLE qui de

caractérisent par leurs
leur spécificité structurelle et fonctionnelle se

Aspects molphologiques et typol ues qui ont souvent tendance à se superposer.la période

Equipêm6nt6 A.lninlBtratifg

Êoulæm6nls EducâT15
HdtEls
Merchér Equlpmentssanltairès

- 
Cardo el Oec(,nanLts

antique, la ville était moins pas see, en ce moment, mais elle était une

Fondation important de structure de ville. A travers cet historique, on a vu que Cherchell
n'est pas une création de la colonisa on, mais qu'elle à des caractères urbains plus anciens.

Après une longue résistance, elle a investie par I'armée française et [a colonisation y a
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développé ses propres structures. La puis I'indépendance de I'Algérie y ont apporté des

modifications sur le plan de la popu tion et sur l'image du paysage urbain de Cherchell ; il y
rural vers I'urbain et du dispersé vers l'aggloméré.avait toute une série de glissement

Il faut récupérer le langage de la urbaine traditionnelle et reconstruire la cité perdue,

selon les types fondamentaux de I itat : la rue, l'arcade, la place, la cour, les quartiers, la

colonnade, I'avenue, le boulevard, le le noyau, le rayon (...), pour que la ville puisse à

nouveau être marchee, redevienne texte clair, lisible , durable .

-
I (t(llr

Figur€s3 : cârte de synthèse

rce : carte de PI)AU modifie par I'auteur
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Chapitre 03

5. Lecture synchronique:

5.llntroduction :

Cette phase a pour objectifde comprardre le système structuée des voies avec la combinaison des espace b,âti et

non bâti, afin d'en faire une lecture critique,

Notre étude nous permis de dégager les différents types de parcelles (forme, dimension) qui ont été

implantees par les colons, cette demière a éæ subdivisée plus au moins rigoureusement, elle a donné

des parcelles qui difierent de la forme, de [a taille, et de position.

Pour une étude réussie on a opte pour L se typologique, une classification ÿpologique qui définit
le processus de formation et de du type qui s'intéresse à analyser des vaxiations et des

mutations de l'habitat à travers le

5.2. Svstème viaire :

5.2.l.Les plrcours principaux de ville

La ville de CFIERCHELL est d'Est en Ouest par un axe routier d'importânce

régionale, la route nationale No 1l Nl l), qui relie Alger a Mustaganem, qui est aussi une

la frange côtière de [a Wilaya, [.es autres voies devoie de liaison touristique de to
communication sont le C W 109,

d'une part, et le CWl06, reliant C
la liaison de Cherchell à la Région Chenoua à I'Est

routier est renforcé par I'autoroute q

5.2.2Hiérarchisation des voies :

hell a la plaine de Mitidja (Blida) d'autre part. Le réseau

vient d'Alger et qui passe à limite sud de la zone militaire

Le viaire est un système de liaison
par un ensemble de circulations et
niveau :

s espaces du territoire, d'importance variable, constitué
fonctions et qui dans ville de Cherchell se divise en 4

militaire.

de

de

-læ parcours structurant :

C'est la RNI I qui traverse la ville est en ouest avec un très fort flux piétons et mécanique,

ainsi que la présence des principaux

-[r parcours de consolidation :

uipements sur cet axe.

C'est un parcours parallèle à I'axe
sud en passant par les limites de la

-Iæ parcours de liaisons :

t avec un moins important contoume la ville au

Ces parcours permette de reliée les 2 axe principale de la ville avec une orientation nord sud et

une structure régulière et un statut plus résidentiel que commerciale avec I'absence des

équipementsimportants.

-[rs parcours intemes :

Ces principalement des ruelles et impasses reliant les diflèrent quartier résidentielle
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û

Figure54 : les percours de la

Source : carte de PDAU modifié par I'auteur

ments différents :

- -
l'r'hcllç

5.3. Les équipements :

La ville de Cherchell possède des

-Equipements administratifs :

-Equipements scolaire : lycée,

, APC tribunal....etc.

CEM, centre de formation,...

-Equipements de culte : mosquée.

-Equipements de services : banqu PTT

-Equipements de sécurité : police gendarmerie, caserne

-Equipements de loisirs : cinéma, le des fêtes.

-Equipements sportifs : stade, sal omnisports..
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5.4. Etude typologique :

5.4.1. L'îlot :

Dans le tissu urbain existant. on trouve trois types d'îlots :

) L'îlot résidentiel.

D L'îlot mixte (habitat et

D L'îlot équipement (éco

De point de we morphologique, les

carré, trapèze), ces formes sont le ret

voie la plus importante constitue la I

@:
- L'îlot à deux rangés :

C'est un îlot divisé en deux parties par une ligne médiane qui suit le grand coté de l'îlot, et

ainsi les parcelles sont tracées perpendiculairement sur cette ligne.

- L'îlot à trois rangées :

C'est un découpage en forme de T,
perpendiculaire à la fin de l'îlot

la ligne médiane s'arrête pour tracer une

Le découoase de I'îlot Andalous ottoman :

Contrairement à l'îlot colonial,
médianes, ce qui va assurer une

assurée par des impasses et des

le oupage de l'îlot turc s'effectue par rapport à plusieurs

lm ilité et une accessibilité à ces rangées intérieurs,

Pour déterminer l'évolution et la sformation des îlots, nous avons utilisé :

) Les plans cadastraux de (l jusqu'à 2005).
) L'état de fait de la ville 2005
)> Les relevés.

L'évolution des îlots est passée par

).

5.4.2.Le parcellaire :

plusieurs phases (tableau I page 72 et tableau 3 page 74

Le parcellaire est constitué par un ensemble de traces, et de tracés, formant un système

continu, il apporte des qualités géométriques entre toutes les formes, les qualites

morphologiques particulières amènent aussi une diversité pertinente et non aléatoire.

ou

école)

rle, la triade)

îlots ont une forme généralement allongée (rectangle,

sultat du tracé ou des directions de voies, généralement la

imite du coté le plus long de l'îlot.

couverts.

Le parcellaire donne une trame, mais une trame différenciée à l'espace, il lui donne une

direction et une orientation, il lui permet l'appropriation des espaces extemes, il garantit une

mesure, donc une échelle à I'espace.

54

IECTURE DE FORMATION /TRANSFORMATION DE tA VILLE



Chapitre 03

Le découpage parcellaire actuel est i
d'un tissu préconstitué.

de la superposition de plusieurs trames car il s'agit

Classilication des parcelles :

A travers l'analyse du processus évo tifdu parcellaire, nous avons établi la classification

suivant (tableau2 page 73 et tablea

- La forme :

page 75 ):

Le parcellaire de Cherchell comporto des parcelles régulières et des parcelles inégulières.

L'irrégularité de la parcelle est souvent expliquée par la présence de l'un des éléments

suivant : Une Voie, Un oued.

- La taille :

Le dimensionnement des parcelles a fait ressortir trois catégories de parcelle :

F La gande parcelle : 341.88 m'z- 718.51m'z.
D La moyenne parcelle :218.37m2- 332.41m2.
F La petite parcelle ; 77.59nf - 149.65m2.

Le système parcellaire du tissu colonial présent :une grande variété due à la stratification

morphologique et régularité due à la trame de base conditionnee par le processus historique

continu de ces transformations, qui est la trame agaire.

La position :

D'après l'étude du rapport entre la lle et les voies, en constate que :

F Les rues importantes : on
Rue.

des parcelles en profondeur et de petite largeur sur la

F Lorsque la voie perd son im
plus tard.

: la parcelle devient large, ou elle sera subdivisée

de Ia naEvolution et transforma rcelle urbaine :

- Râpport parcelle / voies :

On remarqué que, les parcelles qui subit des transformations se trouvent généralement sur les

voies primaire, et secondaires, par contre, celle qui n'ont pas subi une transformation se

situent sur les voies tertiaires. Alors, on conclut que les actions de transformation se font selon

l'importance des voies.
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5.4.3. Processus typologique de l'utrité bâtie :

L'évolution de la maison Cherchelloise suivant un long processus, s'est effectuée sur des

préexistences antiques et conditionnée par les facteurs suivants :

- Rapport parcelle / Bâti :

Après l'étude du rapport entre le bâti
que :

les parcelles dans les differentes, il a été constaté

F Au premier lieu, le bâti occupe l'avant de la parcelle.
L La densification des parcelles, surtout qui se trouvent à proximité des voies.

Actuellement, on assiste à plusieurs cas ou le plein est supérieur au vide.

Synthèse :

Les trois systèmes : Voie, Parcelle,
systèmes influe sur l'autre.

ti constituent un ensemble complexe ou chacun de ces

Toutes les actions de transformation (annexion, subdivision, densification,.. '.) se font selon

I'importance des voies et la même chose pour les dimensions des parcelles (front et

profondeur).

l. La planification des tissus ns romains régis par I'orthogonalité d'une trame,

dont le module de base est I actu, qui vaut à 120 pieds romains.

L'association des différen cellules qui compose la maison.

L'orientation solaire : à l'ai d'une restitution de l'état d'occupation des parcelles

d'un îlot de « Ain El-Ksiba. », nous constatons que Ia maison de départ

monocellulaire était orientée sud.

La classification typologique du bâti témoigne de I'intervenante de plusieurs cultures qui

ensembles ou en conflit entre elles, contribué à former le bâti actuel.

A travers ce chapitre, nous allons voir l'évolution de la maison Cherchelloise, et son impact

sur le tissu urbain. Ainsi que son origine (maison à cour) et les difierentes transformations
qu'elle a subit.

DéIinition de la maNon â cour:

La maison a cour est une maison évolutive comme en la remarqué dans le cas de la maison

Cherchelloise.

')

3
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Dans ce stade, la cour centrale de la maison comme élément générateur et distributeur de

celle-ci lui donnera sa perception unitaire.
I

(D

1-

2-

Skifa

Patio

3- Cuisine

4- Chambre

5- Séjour

6-Chambre

7- WC

FiguresS : Plan et façade : Maison a cour

Sourte:auteur

Ivle@!§9s-&,coc.t:
La maison centrale :

Cette maison occupe le cæur de l'îlot, elle n'est pas liée directement à la rue,mais par un petit

passage ( ruelle, impasse ) dans ce cas il y a mitoyenneté des quatre cotés.

La maison d'ansle :

L'îlot sera subdivisé en deux parcelles,dont l'une d'elle sera très petite par rapport à l'autre,et

qui se trouvera au niveau de l'angle,elle va constituer un corps orienté vers la rue,et Ie

deuxième corps vers Ie patio qui sert uniquement d'aéro- illumination pour toute la maison.
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I=@:
Les îlots sont bordés par les maisons de rives ; dans ce cas le premier corps donnant sur la

voie est utilisé, soit en tant que boutique, soit en tant qu'accès, tandis que le deuxième corps

et [e reste des structures se développent en profondeur.

Caractéristioue de la maison tradltionnelle ( msison à cour):

- Introversion de la maison , avec des ouverture minimes à l'extérieur.
- La majorité des maisons sont a rezde chaussée, a par quelque-une a R+1.

dans ce cas la cage d'escalier se trouve souvent a partir du patio.

- Les couverture des maison sont faite d'une charpente en bois, couvertes par des tuiles

romaines rouges.

- Toute toiture pésente quatre pente dirigées vers le patio.

- Rare sont les maisons qui sont couvertes par des terrasses accessibles, si non celle+i
occupe une partie de l'étage supérieur.

- Les ouvertures extérieurs presentent pù fois des grillages en ferronneries
d'omementation.

@:
Le patio est un élément très fort de la maison, malgré la forme inÉgulière de la parcelle, le
patio vient comme étant un élément régulier,générateur et distributeur- en donnant a la maison
une perception unitaire(ligure 56).

Patio

Figure 56 ; plân et vüe sur le pâtio (mâisotr à cour)

Sourue : aüteur
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Chapitre 03

On peut distinguer plusieurs éléments :

Les quatre pentes de la toi
La skifa est en chicane.
La cage d'escalier se dresse à panir de la cour.
La terrasse quand elle existe prend une partie de l'étage supérieur.
Un puits occupe souvent le centre de la coure, sinon une végétation le remplace.
Le jardin domestique demeure imperatif dans la conception de la maison.

b-Analvse de la ison coloniale : (tableau 4 page 75)

Iæ bâti traditionnel en période Coloniale a subi des modifications et des transformations, qui

nous ont permis de reconnaître plusieurs étapes :

La première étape :

Il s'agit d'une intervention lors de plusieurs projets d'alignement réalisés entre

ture dirigée vers la cour,

1840 et 1870, ou on assiste à une extraversion du caractère de la maison traditionnelle qui

s'est retrouvée avec des parties démolies ou rajoutées.

La deuxième étape :

A cause de la non-conformité du tlpe
tlpe traditionnel et ont édifié un autre

arabe au mode de vie européen, les français ont rasé le

type qui repondait à leurs exigences.

La troisième étape :

Elle est venue suite au projet de du boulevard qui entraînèrent des démolitions
importantes au sein du tissu, s' pagnant de l'édification de plusieurs immeubles

collectifs disposés sur les rives du ulevard.

A [a lumière de ces différentes I s, la schématisation de la genèse et de l'évolution de la
maison coloniale, permet de faire essai de restitution d'un processus évolutif.

Ainsi le type évolué en étage n'est qu'une phase finale d'un long processus d'évolution d'un
agrégat rural monocellulaire, celui-ci devenu un agregat proto-urbain et puis un agrégat urbain
plurifamilial d'aujourd'hui (voir le tableau illustratif).

Dans l'évolution du processus typologique on peut distinguer deux variantes :

Variante diachronique :

C'est ['introduction de la notion du temps, à travers l'intervention de plusieurs cultures qui ont

contribué à la transformation du type
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ij,) ÿPe de base

lZ:) maison avec boutique R.D.C

i.S_ i maison a etage avec botique au RDC

(4) appartement urbain mono' familliale

JTION DE LA MAISON COLONIALE

ues conduisant au ÿpe de base a I'appartement urbain

Figure 57 : SCHEMA D'EVOLI
les principales mutations diachroniq

Chapitre 03

Variante svnchronique :

ll s'agit de voir le comportement
de la parcelle qu'il occupe.

type vis-à-vis de sa position dans le tissu, et de la forme

auteur

La maison d'angle :

L'îlot sera subdivisé en deux dont l'une d'elle sera très petite par rapport à I'autre,

elle va constituer un corps orienté vers la rue, et leet qui se trouvera au niveau de l'
deuxième corps vers le patio qui uniquement d'aération et l'éclairage de toute la maison.

La maison de rive :

Les îlots sont bordés par les mai de rives ; dans ce cas le premier corps donnant sur la

voie est utilisé, soit en tant que soit en tant qu'accès, tandis que le deuxième corps

et le reste des structures se en profondeur.

Maison centrale :

Elle est mono familiale :
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La maison coloniale elle a subi des blements latéraux, en profondeur et en hauteur ainsi

qu'une spécialisation du RDC. A l'adjonction d'un demi-module.

Svstème constructif :

! Structure en murs porteurs.

! Couverture en tuiles rouges.

F Matériaux de construction : ierre, bois.p

Apres I'analyse des résultats o de l'étude de l'évolution du processus ÿpologique, on a

trouvé les dimensions suivantes ;

btenue

) Module habitable : 3.5 *4.5 r

F Module commercial :3.5*6.(
! Module administratif : 4.5*5

Synthese de la lecture :

Après la présentation de ces trois
occupe la parcelle d'une manière
planimétrique.

L'absence de la répétitivité et l'uni
maisons, démontre l'originalité de

5.5.Les éléments architectoniques

Période orécoloniale :

Typologie et valeurs architectural:

- Fenêtres : Dans quelques maisc

les fenêtrrs existantes sont petit(

n
C0m

.5m

de maisons, il apparaît clairement que chaque maison

ifique, que ce soit sur le plan de l'organisation

ité dans les organisations spatiales et formelles des

maison en tant que conception.

rns ; les fenêtres sont inexistantes, mais dans la majorités,

ls , remplacées par d'autre plus « modemes »

@jg§: On trouve différentes formes de niches utilisées pour le rangement.

Les escaliers : En comparaisons avec des maisons de même type telle que la

Casbah d'Alger l'escalier dans la maisons traditionnelle à AIN-KSIBA n'est pas aussi

discret et il est dépounu de main courante(Iigurr 58)(tigure59).
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Figure5S : Types et formes erchitectursle de portes et fenêtrcs dans la période prés colouiale

Source : auteur

Figure 59 : les élémetrts ârchitecloniques et décoratifs de Ia période andalou-ottomatr.

Sourte : auteur
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Période colonial :

L'étude des façades et le de développement typologique de bâti nous amènent à

étudier les éléments puisqu'ils font partie du bâti, comme éléments soit

décoratif soit porteur.

Nous avons effectué des relevés des fenêtres, niches, corniches, portails, portes fenêtres,

garde-corps, et nous avons fait ceffe classification (Iisure 60) :

Figure 60 : les éléments

Sourrce : auteur

et décoratifs de la période coloniale

L'aspect constructif :

A « Cherchell. >», nous assistons à survivance des stratifications du bâti des différentes
par la superposition des structures.époques, cette stratification se

La morphologie constructive des nous met en présence d'un travail de collaboration

entre une culture constructive et un savoir-faire local.

5.6. Synthèse de la lecture :

A travers la lecture typo de la ville de Cherchell nous remarquons une structure

fondatrice de la vile ainsi qu'un historique d'une grande valeur, qu'on est amené à

le préserver d'un cote et de le faire d'un autre cote pour qu'il participe dans la continuité

de la ville et pour donner une image de la ville.

-[-,e centre ancien de la ville de Cherchell contient des éléments fondateurs qui sont les

permanences ÿpologiques et socioculturelles.
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Chapitre 03

* Les permanences morphologi

-naturelles et artificielle :

o Reliefet la ligne de cote etc

o Les parcours et les voies qü se

valeur historique.

. Les limites sont transformées à

o La trace parcellaire

forment et se transforment dans un processus évolutif et qui on

parcours qui délimitent le noyau ancien

.i. Les permanences typologiques

o Les maisons qui ont valeur historique et architecturale

o Les mosquées qui sont dcs points de repère dans [a ville traditionnelle

. Les quartiers résidentiels comme Ain Ksiba qui sont un patrimoine historique

* Les permanences sociales et culturelles

. se sont les marchés et les quartiers ainsi les espaces publics très importants pour la

dynamique de la ville. ces éléments représentent pour la ville des repères urbains.

Figure6l : carte des permanences

Source : carte de PDAU modifié par I'auteur
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6. Plan de sauvegarde PPSMV§À (secteur archéologique) :

Présentation :

PPMVSA de Cherchell établie enjanvier 2012 par le Groupe centre national d'études et

recherches appliquées en urbanisme (GCNERU) contenant :

LIVRE I : Diagnostic et Mesures d'Urgences.

-PLANCHE 0l : Carte de situation.

-PLANCHE 02 : Ressources archéologiques et historiques.

-PLANCHE 03 : Ressource architecturales et paysagères.

-PLANCHE 04 : Carte de servitude.

-LIVRE 2 : Relevés Topographiques et Archéologiques et Avant-projet du PPMVSA

-PLANCIIE 05 : Carte de délimitation du périmètre de protection.

-PLANCHE 06 : Carte des secteurs Plan d'aménagement urbain.

Lecture et dia os ue du A:
Pour le diagnostic deux points ont était pris comme référence :

-Les législatives concemant le patrimoine culturel

-[æs instruments : (le SNAT 2025,

Archéologiques et Historiques, SD

Cherchell).

SRAT nord centre 2006, læ Schéma Directeur des Zones

AT 2025, SDAAM, le PAC, le PDAU et POS de

Les ressources urbaine et oavsagère :

La ville de Cherchelt possède un centre historique à grande valeur urbaine et une pésence de

grandes ressources paysagères et environnementales à valeur dans la ville et le territoire de la

commune de Cherchell.

Les ressources architecturales :

Ia ville de Cherchell possède un riche patrimoine architectural à valeur qu'on peut classer en

5 catégories :

Architecture historique,
Architecture singulière,
Architecture commune,
Arch itecture lieu d'évocati
Éléments architectoniques

on
singul lers
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Svnthèse du PPSMVA:

Délimitation finale des zones de

PPMVSA de Cherchell.

et marginalisation du noyau
Forte pression du besoin de
Inexploitation des richesses et

Manque d'emplois.

des monuments et sites Archéologiques du

de Ainksiba.
accentué par les séismes de 1980 et 1989.

du site (portuaires, balnéaires et touristiques)

Urbanisation non maîtrisée ou I habitat individuel occupe de plus en plus de terrasses de façon
irrationnelle et anarchique ainsi un milage sans cesse croissant des terres agricoles.
Cherchell connaît un très délicat qui est la prolifération des bidonvilles, le nombre
y est important I 100 baraques en 1998.

Spécificité du centre historique heurtant à de multiples contraintes dont :

L'absence d'un plan de PPSMVSS, la saturation, dégradation du patrimoine bâti

Insufhsances et carences en d' équipements touristiques.
Zone rurale éparse isolée, tée et démunie.
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Critique du PP§MVSA :

Les PPMVSA se focus surtout le caractère historique, touristique et culturel de la ville
mais ne comprend pas l'activité
la ville.
Manque d'étude sur le niveau d

qui est une ressource très importante au niveau de

7. LES INSTRUMENTS D' AITIISME:

7.1. LE PLA}I DIRECTEUR D' AGEMENT ET D'UBAITISME (PDAI.T)

Le PDAU initial de la commune de CHERCHELL, a été réaliséen1993 et projeté à court terme pour

l'année 1998,à moyen terme pour l'année 2003 et à long terme pour l'année 2013.1a révision de ce

dernier démarré en 2005 et projeté jusqu'à l'année2025.

La révision du PDAU communal a été la en l'an2004 à l'effet de prendre encharge les nouveaux
programmes de logements et équipe

Les relations entre les sites

Limitation de l'air d'études

Le territoire communal de Cherchell s'
85% situee en zone montagneuse soit (

ksiba
logiques négligés

sur la servitude (manque d'interventions)

sur environ l30O0hectares dont
l000ha) avec un parc forestier

Important de 6l %oet d'une zone mil quiàe sur une superficie ed'environ I 000ha

Figurr 63 : PLAN DIRECTEUR D'
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LECTURE CRITIQUE PDAU:

Le découpage du PDAU est réalisé d'une manier linéaire on suivant la route national considérer

comme un axe structurant de la ville el ce qui donne comme

Résultat un développement de la ville sur le long de cet axe qui donne par la suite une grande

saturation pour ce demier qu'on le voie actuellement sur la Circulation presque bloqué

Par contre cette manier de découpage permet d'avoir permet d'avoir une bonne relation entre la ville et

la mère et qui donne plus de possibilité un lien très fort entre la ville et la mère Ce qu'on peut

déduire qu'il faut avoir un 2eme axe structurants qui va permettre d'avoir plus de fluidité au

niveau de la ville et ce qui est un peu difficile a cause de présence des barrière arti{iciel qui se

présente comme une zone militaire qui bloque [e développement de [a ville sur l'autre sens

vers le sud

Figure64 : carte découpage de PDAU

SOURCE : carte de PDAU modifié par I'auteur

+
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lr .;i

69

LECIURE DE FORMATION /IRANSFORMATION DE LA VII.LE

..1,nt



Chapitre 03

8. Elaboration d'un schéma de proposition de plan d'aménagement :

8. 1. Le schéma de structure ctuel de la ville : (page 76 )

archéologiques (le théâtre et les th romains, la porte de Ténès ...), le schéma de

slructure met aussi en évidence la morphologie de la ville et nous permet de [a mettre en

relation avec la typologie, ce qu'on appelle l'analyse typo-morphologique.

L'analyse faite sur la ville de

montre les différentes strates urbai

E.2.Le diagnostic:

Le schéma de structure actuel nous

différentes problématiques qui se p

points qui suivent.

8.3. Problématiques :

a-À l'échetle de la ville t (page 77 )

o Faible relation entre le front
o Absence d'articulation entre

Les cités militaires et le com

ll nous a permis d'établir un schéma de structure, lequel

(andalouse, coloniale, post coloniale .. .), ainsi les sites

permet d'effectuer un diagnostic afin d'identifier les

osent à l'échelle de ville. Celles-ci se résument dans les

mer et la ville, «La notion ville/mer »

e centre-ville historique et son extension :

lexe sportifqui se situent successivement à la periphérie

a

ouest et est de la ville un obstacle et une barrière de croissance, et

constituent une rupture vi lle, morphologique et architecturale.

Le parcours structurant Mil -Cherchell (CARDO) n'aboutit pas jusquhu port.
o Absence d'un parcours touristique qui relie les différents sites et monuments

archéologiques. Ces demiers se trouvant enclavés et disséminés dans l'ensemble du

tissu urbain.
. La ville connait une saturation en raison de l'absence d'un évitement qui permette de

contourner la ville de Cherchell dans la direction de Tipaza à l'est ou Ténès vers

l'ouest.
. Déficit en matière d'équipements culturels et touristiques, et autres infrastructures,

o Mauvaise gestion des instruments d'urbanismes dont les mécanismes d'élaboration ne

prennent pas en charge les véritables problématiques qui se posent à la ville.

b-A l'échelle du centre historique : ( pâge 78 )
o Dégradation des sites archéologiques et historiques dont AIN KSIBA.
o Détérioration et dévalorisation des espaces publics, entre autre la place des martyrs,
o Discontinuité fonctionnelle entre le parcours du CARDO et les différentes parties de la

ville.
. emplacement inadéquat de la station urbaine sur le front de mer, laquelle est

limitrophe aux thermes romains et consomme un espace stratégique pour l'activité
touristique, générant aussi une circulation mécanique importante.
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a

a

a

Dévalorisation de la porte de énès

Dégradation de I'envi

Pour résoudre les différentes
établi un schéma de structure

La proposition urbaine à l'

Requalification et rénovation
nouveau projet urbain et arch

catégorie culturelle eÎ touri ue

du port.

lation (ville-mer) avec inexploitation de I'emprise

lématiques que connait Ia ville de Cherchell, on a
pagné de propositions et actions à mener.

de la ville :

la zone des cités militaires et complexe sportit par un

Absence d'infrastructure d
portuaire.

8.4. Schéma de structu propo§é : (page 79 )

a

a

qui permet de reliet le centre historique à ses

extensions, et d'assurer la nuité urbaine, morphologique, et architecturale.
a Renforcer et améliorer la re on entre le tissu ancien et l'extension de la ville par la

projection et la continuité
placette.
Rétablir le contact avec la

parcours du noyau ancien, et l'aménagement d'une

projection d'un hôtel urbain
et requalifier la porte de Ténès, lieu de mémoire, par la
balnéaire, ainsi que d'une esplanade, qui représente le

point d'aboutissement du ours ainsi creé à ['occasion du projet

Renforcement du circuit ini
centre historique avec ceux

que, touristique, en reliant les sites archéologiques du
par les additions urbaines

Projection de multiples équi ents de dimension urbaine, notamment dans lâ

a

7t

Chapitre 03 IECTURE DE FORMATION /TRANSFORMATION DE tA VILTE



'Imrlla,ra I

tr(S{r;r
s
*

»i«
ril{: }t{rftr|qu,

f.*
a &('iùnrtiéil.

!luru lnrorr

Sr:hétttl da elrrræfurrô a,oltralla
LEGENDE

lls§1 1'()§ t ('( il.(r\1 il. l'lst ('(il.()\t.\t. t'l§l'l{;l'lRl)Àl.lllill n prr.nur§irru{tu.rntm ru, 20a) .100

t

11

YY

Y

Y

fYTT e F
EE!

a
3 o

t

ar



Mlllana-Chcrchell (CARIX))
n'abouti pas jusqtlau porl

La cité llrilitaire reprêsenle une
barrière physiquê, ênlre te
centrê historique et I'extonsion
de la villê

t'( ) Le stade mititatre â lest de
contre hlstorique prend une
grânde pârtie, dônc un
déséquilibre êntre ts cên1re
historique et l'ertension de la
ville.
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iscontinuité fonctionnelle entre le
rcour de CAftDO et les différentes
rties de la ville.

I

-Degradatioir de l'environnement
du port .

-l'a bsence ld'i nfrastructu re
d'articulatioh (ville-mer) avec la no
exploitation de I'emprise portuaire

-Devalorisatio n dc la
place des m

-Degradation et
devalorisation du quafiier de

la douane

-Degradation de l'hotel
des finances.

-Mal emplacement de la
station urbaine .

-Devalorisation de la porte de téné

ALGER

Zone rnilitaire -Degaradation des sites archéologique
AIN KSIBA.

ECH:

Source: cADASTRE 2oo4
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9. Projet de requalification de la porte ouest du centre historique (habitat integré)

9.1 Recherche thématique :

Définitions:
L'habitat :

onparledel'habitat,ondewaitplutôtdire«leshabitats»Carquoidecommunentreune
g.ot*, ," chalet suisse, une rouloite, un appartement et un- igloo ? La plupart du temps' 

-.
i'trabiiat est défini comme « le lieu où I'on hàbite ; le domicile ; la demeure ; le logement ». Il

faut pourtant tenter de dépasser cette imprécision.

L'nÀitat comprend en effet davantage que le domicile et le logement. Il est toute I'aire que

fréquente un individu, qu'il y circule, y travaille, s'y divertisse, y mange, s'y repose ou y

dorme. En ce sens lhabitat conceme aussi bien I'urbanisme que l'aménagement du

territoire ou que I'architecture. I

Le logement : On appelle logement un lieu clos et couvert habité par une ou plusieurs
personnes ou inhabité, mais préw pour lhabitation.
En général, c'est un ensemble de pièces (ou une seule) destinées à lhabitation.
Groupe d'habitation i Groupe d'habitation (G.FI):Ensemble
De plusieurs unités dhabitation comprenant :

- Les réseaux viaires (réseau interne de circulation et parkings).
- Les espaces semi publics aménagés (terrains de jeux, espaces verts).
- Les équipements d'accompagnement
Habitat Intégré : Un édifice multifonctionnelle englobe les fonctions principales

de la vie humaine« travail, habitat, détente, circulation, loisir ... » ce qui permit à plus de
(rencontre, discussion, promenade) et donnent à [a ville ses dimensions contemporaines. 2

Fig 65-: Projet S§ville à Singapore Fig 66-: Richmond Housing à
Toronto , Canada

I Christian Norberg-Schulz « Habiter: vers une architecture figurative », paris, Electa moniteur l9g5
2 Thierry Paquot « Demeure terrestre, enquête
sur I'habiter »,tranche de villes, Paris 2005

t.'.:;
--Ei T

a a l 13 a
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Les §pes d'habitats

Une habitation
construite en un
ou plusieurs
niveaux destiné â
servir d'habitation,
notamment â une
famille ou à une
seule personne.

Limmeuble
d'habitation à
olusieurs étaoes est'le tvoe d'habitat
le plüs pratique dans
les sooeles
industrialisées,
Mais aussi le type

Le plus souvent
fortement critique

del
ce
p
t'

leur
Elle
du
voi

type d'habitation est proche
maison individuelle par
ines qualités spatiales et
e de l'immeuble par
nisation en appartements et

bine entre l'indépendance
oi et l'agrément du

nage.

regroupement.

types d'habitat.

habitat
individuel.

habitat semi collectif habitat collectif.

torte
70à80
logs/h

+Collectif 4 et plus Fa ible PublicR Le moins
chère

Moyennê
40à50
loss/h

Semi-collectif R+3 Moyen pnx
Moyen

Semi

Public

lndividuel DC/R+1 PersonnelFortFa ible
20à 30

Le plus
chère

CONFORT ACCESTypes DENSITE ]AUTEUR

Source: Mémoire de magister: Le processus
de création d'un habilât individuel de qualité, Université d'Annaba 201I
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Les §pes d'immeubles de I'habitat collectif :

--Forme d'habitat comportant plusieurs logements locatifs qui partagent le même accès à la

propriété dans un immeuble, par opposition à l'habitat individuel qui n'en comporte qu'un

(pavillon) . La taille des immeubles d'habitat collectifest très variable :

il s' rde

Les Classification d'habitat c

Social C'est un de logement destiné aux
personnes ant des niveau de revenus
modérés, parmi les catégories sociales

:,tlP-et dépourvues de logement, ou
logement pÉcaire ou insalubre.possédant

Promotionnel

Standing

Le logement promotionnel, realisé par des
promoteurs publics ou privés, il doit être d'un
gabarit d'au moins R+3 et d'une superficie
maximale de 100 m,/log, I'acheteur peut soit,
financer une partie du proje! acheter le produit
fini, ou régler le montant lotal sous forme de
mensualités, il n'intervient pas dans Ia
conception.

Ce sont des logements qui dépassent les
normes surfaciques définies pour le type
amélioé et utilisant des matériaux de luxe
dans la finition
(F2 à F6, surface entre 55 m2 à 137m2)

Ce sont des logements qui dépassent les normes
surfaciques définies pour le type amélioré. Ils sont
constuits avec des rratériaux de grand luxe, ses

logcments sont destinés à la classe aisée (F2 à
F6, surface de 55 m'zà l37m').

<,
at
!t
tl

Tour
d'habitation

Hab a couritat Habitat a coursive Habitat en barre

Habitat description Image

Haut standing
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9.2. Analyse d'exemple :

Exemple I : City life Appartements I Zaha lladid Architects

-Fiche nique :

Architectes : Zaha Hadid
Emplacement : Milan, ltallie
Chef de projet :Gianluca Racana
Début des travaux : 2009
Date de réalisation :2013
-Programme :

Quartier résidentiel,370
appartements,
Qui s'étale sur une superficie de
45.000 m'z(4.5 hectare)
Avec une zone de commerce
de 25 000 m2 (2.5 hectare)
zone de l'espace de bureau :

65.000 m'z

(6.5 hectare)

Fig 67-: Ciÿ life apartments

Source : http://aasarchitecture.coml2|l4/O3lcityJife-residences-by-zaha-hadid-architects.html
http ://www.archdaily. com/78 5 I 20lcity life-apartments-zaha-had id-arch itects

Situation du projet
le projet « citylife » situé au coeur de milan - dans le centre de la zone de « fiera historique »

immergé dans un parc de 160.000 mètres carrés (une des plus grandes zones piétonnes de
l'europe) - implique un groupe d'architectes plutôt que d' un seul designer: Zaha Hadid , Arata
Isozaki et Daniel Libeskind
Les Hadid Residences sont situés dans la partie sud - est tandis que les Libeskind résidences
sont situées dans le secteur sud - ouest.

l.
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Au nord et à [' ouest , ils donnent sur le nouveau Citylife parc public: un vaste espace vert,

avec des pistes cyclables et des trottoirs et des liens directs vers les zones environnantes, de

168.000 mètres carrés.
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Fig 68-: Plan de situation

-lntentions Architecturales
- city life apporte au contexte

urbain un nouveau modèle
de travail et de loisirs, une
zone pour être apprécié à
pied ou en vélo, avec le trafic
circulant uniquement
souterrain.

- Donner un grand soin pour le
site et I'orientation du
bâtiment, en tenant compte
des exigences
environnementales et de
confort afin que la plupart
des appartements aient les
meilleures vues depuis les
terrasses, vers la ville ou le
parc public.

Fig 69-: Locolisation du projet
Source: Google map

Source : http://aasarchitecture.corn/2}14103/ciÿJife-residences-by-zaha-hadid-architects.html
httpJ/wwv.archdaily.com/78512o/citylife-apartments-zaha-hadid-architects
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Fig 70-: les appartements entourent
un parc public situé au centre



COMPOSITION DU PROJET:

La forme du projet prend forme de La nature du teffain, Tovsles bâtiments disposent d'angles

u.ronai. po* i.itei la topographie de roulement du parc environnant' on voit bien Que les 7 blocs du

projetés dessinent À travers l'ilot,

Qui a étail coupé en Deux par un grand ue piétonnier'

De l,architecte. La ligne d'horizon de I'ensemble de logements Cityl ifeMilano de Zaha Hadid est

définie et caractérisée par une ligne de fluide sinueux. Les résidences sont composées de sept

bâtiments courbes de différentes hauteurs, de 5 à l3 étages. Les éléments æchitecturaux distinctifs

comprennent un mouvement sinueux des balcons courbes et le prolil des toits, qui foumissent une

forme douce et élégante pour tous les penthouses au demier étage, avec de vâstes terrasses couverte§.

{-.,,
I

Figure 7l :plan de masse

Big 72 : meilleurs vues depuis les
terrr$es vers le parc public

Fig 73 : absence de circulation
mécanique dans le cæur d'ilot
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-Iæ soir et la nuit, le parc intégré se transforrne en une oasis de calme au milieu de la ville
animée de Milan: l'éclairage discret invite les gens à se promener et se détendre le long des

chemins et des espaces verts.
Etudes des logements :

Les unités residentielles se composent d'appartements, duplex, des penthouse ou des appartements

terrasses. d'amenagement paysager, de verdure, d'eau caractéristiques, de Balades ainsi les architectes

ont voulu créer un lien entre l' intérieur et I'extérieur

r:
'u

:::)
l I

FI

Figure 74: Les plans

-Chacun de ces logements est unique et original et différent des autres en termes de plan, de taille A
d'organisation. à partir de deux chambres à grand appartements familiaux et des pentoses. Un choix
impeccable pour tous ceux qui cherchent une maison de luxe dans Ie centre de
-Toutes les entrées sont sous le contrôle de 24 heures et l'accès à toutes les cages d'escalier est
foumi par les principaux services et des ascenseurs. Chaque appartement est également alloué
deux places de parking.
-[,es aires de stationnement souterrain, conduisent directement aux bâtiments individuels avec
un accès facile, pratique et sûr.

au niveau du sol, les lobbies double hauteur sont baignées de lumière par de grandes
ouvertures d'étirement du sol au plafond, conçu pour conférer une forte continuite visuelle
avec le parc.

Fig 75-: Vu intérieur
sur le hall d'entrée Fig 7G: Coupe sur le projet
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Structure du projet :

La structure du projet est en béton. Avec un système poteau poutre et on remarque bien des
voiles en béton à l'extérieur Pour renforcer la structure et pour des raisons d'esthétique.

.3,

Fig 77-: Le chantier du projet

Traitements de Façade :
Les matériaux de façade - panneaux de béton de fibres
et panneaux en bois naturel - mettent l'accenl sur le
mouvement volumétrique du complexe et en même
temps donner une qualité privée et domestique à
l'intérieur de la cour résidentielle.
Jes matériaux de façade, assurent une isolation
thermique, réduisant la consommation d'énergie de807o

oi

'{

I
FigureTS : les façrdes

Concepts à retenir :

-Le projet est comme un point de rencontre entre le parc et le centre-ville de Milan.

-La forme des blocs imite [a nature du terrain et des façades fluides et dynamique qui reflète la région
mouvementé dans lequel il se situe.

- Un intérêt pour l'écologie traduit par la présence imminente de la verdure, I'absence de circulation
véhiculaire à l'intérieur du projet encouragement à prendre les routes cyclables et les axes piétonniers.

-Un grand IntéÉt des architectes porté aux vues paysagères, donnante sur le parc et à la lumière
pénétrante à l'intérieur des logements
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Exemple 02: "les logements d'Alcantara Mar Lisbonne ; Portugal "

-Fiche Technioue du oroiet:
Type de I'habitat: Urbain. 160

appartements col lectifs.
Situation: Avenue India, Lisbonne,
Portugal.
Surface : 40.000 m2 SHON.
Programme: Logement (60%) = 160

appartement, Bureaux (20%) .

Commerces (20%o)

FigureT9 :Plan de masse

L'aménagement extérieur :

Le projet est créé comme une masse dense protégeant l'environnement immédiat quatre cours fermées

qui évoquent les places typiques de Lisbonne, chaque cour possède un thème spécifique avec son

propre microclimat et son jardin thématique.

Cette masse est protégée par une façade double-peau acoustique incluant de la végétation, jeux

d'eaux et matériaux différenciés. Les fontaines d'eau aux enlrées des ruelles masqueront le bruit créé
par la circulation.

L'accès au site se fait par des passages étroits, à l'échelle des ruelles de la vieille-ville de Lisbonne,
qui donnent envie de le decouvrir. Le contexte urbain se prolonge dans les ruelles par I'utilisation des

matières minérales telles que des galets pour les trottoirs et des azulejos sur les murs des rues

intérieures.

Ces contrastes, entre ombre et lumière, nostâlgie et modemité, bruit et silence lient le site à la ville,
et recÉent Lisbonne dans Lisbonne.

t
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Figure 80: L'intérieure des ilots figure 8l : les ruelles intérieures
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Exemple 03 t Logemenls dans le secteur "Vignoles Est" I à Paris 20e

Fiche hnique du iet:
§pe de t'habitat: Urbain. 47 logements collectifs'
Situation: dans le secteur "Mgnoles Est" ; à Paris

Programme: -47 logements : 3 630m'?. -Gym : I650m'z.
jardin associatif. - Parking.

Présentation du projet :

Le projet s'inscrit dans le cadre d'un renouvellement
urbain conduit par la reconnaissance des valeurs du
quartier faubourien, motivée par I'intégration souhaitée de

l'équipement sportif implanté en cæur d'îlot, la vaste

toiture du gymnase est investie par un jardin pédagogique
public. Une valorisation foncière des usages qui conduit
également à l'optimisation des ressources avec notamment
la récupération des eaux de pluies pour l'arrosage du
jardin et les sanitaires des logements.

Figure 82 : plan de masse

* [æ projet compte une diversité d'appartements d'une pièce de 4 pièces simplexe ou en

duplex.
* [a conception des plans des appartements a privilégié la mixité sociale et de favorisé des

liens communautaire, liant la rue aux impasses, le soubassement du bâti constitue un thème

d'unité d'ensemble. [,es étages courants s'insèrent sobrement dans I'identité des façades

parisiennes. [rs volumes de logements en hauteur inscrivent l'opération dans le skyline
(panorama urbain) parisien

+.-i4û-r-r.-

I@

ardin associati

Logementr

rttr lt rl lc logrnrltc l.

I

t

I

Figure 83 : Coupe sur le gymnsse et le logement
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9.3. Projet architecturale :

9.3.1. Présentation de I'aire d'

La zone d'intervention se situe à I
militaire et la mer méditerranée

Figure

9.3.2. L'environuement immédia

- Au nord : la porte de Ténès, la
- Au sud : la caseme militaire.
- A lEst : le noyau historique.
- À I'ouest: site historique archéo

Chapitre 03

ouest du noyau historique, et s'étend entre la caseme
passant par la porte de Ténès actuellement (Beb el gherb).

: situation de I'aire d'irtew€trtiotr
: Google eârth trrité par l'rutour.

de I'aire du projet:

méditerranée.

classé.
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Chapitre 03

Air d'intervention Site historique classé Tissu colonial lrissu Arabo-andalous

r 
Route national Nl I 

- 
Voirie secondaire 

- 
Voirie tertiair" O Port" d" Ténè,

Figure t5 : Etat d€ frit de l'âirc d'intervention.
Source : PDAU de la ülle de Cherchell trsité par l'âuteur.

Portê
,

Ténès Lea cités militaires La caaerne militaire

lUlurs de les catés militaires H=6m

Coupe A-A

PRO.IET ARCHITECTURAL

Le site d'intervention occupe une position importiante et stratégique, car il se situe entre [e

centre historique et son extension, il donne aussi, sur la porte de Ténès et [a mer.

Dans I'intérêt de mieux orienter notre intervention, un étât de fait de la zone a été effectué en

considérant le système viaire et les éléments de repère et cela dans un but de cohérence entre
la partie existante et le projet.

:
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Les cités militalrea TiBsu Ancien

Coupe B-B

9.3.3. Probtématique s$cilique a I'aire d'intervention:

ApÈs analyse des cartes de fait on constate que :

- la cité militaire constituent une barrière entre le centre historique et le cotée ouest de la ville.

- la Discontinuité des parcours nord-sud et est-ouest.

Les cités militaires sont sur [e même axe avec la porte de Ténès qui représente un monument
historique, saufque cette demière n'est pas marquée

- Les cités militaires sont ceintes d'une barrière, et restent inaccessibles au public, malgré leur
situation centrale. en périphérie centre historique et touristique.

Figure 86 : diagnostique de I'âire d'itrterventioo
Source : Google earth traité par I'sùtcur.

Action à entreprendre :

Requalification de l'aire d'intervention par un nouvel aménagement qui permet de relier le centre
historique et I'extension, et d'assurer ta continuité urbaine, morphologique, et architecturale.

Renforcer et améliorer la relation entre le tissu âncien et l'extension de la ville par la projection et la
continuité des parcours, et l'aménagement d'une placette.
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Chapitre 03

Rétâblir le contact avec la mer et favoriser la porte de Ténès par Projection d'un équipement

d'hébergement et d'une esplanade.

Le renforcement du circuit historique en reliant les sites archéologiques du centre historique avec c.eux

de I'extension.

La projection de multiples fuuipements manquants dans la ville surtout pour la caægorie culturelle et

touristique.

9.3.4. Genèse du projet :

Le but de notre intervention est d'assurer l'articulation entre le centre historique et son

extension. Afin de satisfaire à cet impératif et arriver à un resultat probant, l'intervention a

consisté à :

o Assurer la relation entre les sites archéologiques et historiques compris dans le centre

historique avec ceux de l'extension par la continuité des parcours existants.

</ -4\-t

o

s

r Parcours structurant de la ville I Parcours reliant les sites archéologiquesrvoie périphérie

tissu arabo-andalou Tissu coloniat f Tissu postcolonial

trigure t7: Genèse du pmjet éttpc 01.

I
Sourte : PDAU de la vüle de Cherthell tmité pâr l'sütcur.
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ia

a

Assurer la relation entre la ville et la mer en revalorisant la porte de Ténès, par la
projection d'un parcours (boulevard) qui démarre de la caserne militaire et qui aboutit
à la mer.
Elargissement des trois voies existantes qui mènent de la caseme militaire jusqu'à la

route nationale Nl l
,ll- (/I {:

1:
t1

E

o^

-v ("1
L'') :

f
50

I
I

Parcours reliant le projet avec la porte de Ténès et la mer
Voiries élargies

Figure 8t: G€nèse du prcjet étâpe 02.

Source: PDAU de lâ ülte de Cherchell traité par l'âuteur.

L'intersection des parcours projetés dans le sens longitudinal du site, avec les parcours

transversaux requali{iés a généré des ilots de forme régulière.
Pour une meilleure occupation du site, on a proposé des ilots fermés avec un socle à
deux niveaux accessibles au grand public (Magasins commerciaux et équipements) et
les niveaux supérieurs sont dédiés aux logements.
La création d'un espace public qui permet d'assurer la relation entre le centre
historique et le projet urbain proposé, et d'autre part pour donner de l'importance au
patrimoine du centre historique et assurer une articulation et une couture entre les deux
entités
La projection d'un équipement d'hébergement (hôtel) et d'une esplanade pour assurer
la transversalité du projet avec la mer, tout en en requalifiant la porte de Ténès

0

a

a
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</ -4\-
ffiE

Et

IL

tôo
lcic 0

a

Figure E9 : Genèse du projet étape 03.
Source: PDÂU dc la ville de Cherchell trrité par l'auteur.

Assurer la continuité morphologique et le champ visuel par un gabarit qui ne dépasse
pas R+2 pour les corps de bâtiments qui donnent sur le tissu ancien.

I Bqrip"-"ots et commerces f logements

Figure 90 : Genèse du projct étrpe 03.
Soürcc : 3D §chématique du pmjet,
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9.3.5. Fiche technique du Projet :

@ig! opération de 48 Logements, avec bureaux, commerces, équipements culturels'

@ uitt. de Cherchetl PoS 1 à la périphérie du centre historique

I

-Nombre de places du parking :

76 places.

Superficie du parking : 3000m2.

-Nombre de locaux

commerciaux : 20 locaux.

-Superficie des locaux

commerciaux : 2325 m2

-Salle de conférence et
d'exposition : !675m2

-Locaux techniques : 128,28 m2

-sanitaires : !24.4 m2

-Nombre de logements :

f Simplex T 01: (f4)25

logs.

*Simplex T 02 :(f3) 10

logs.

*Simplex T 03 :(f5) 12

logs.

-Total des logs : 48 logs.

c{xl

-Nombres de bureaux

:!2

-Superficie des

bureaux : 2600 m2.

-Sanitaires ; 205.6m2.

Partie des burea uxPartie habitatPartie service

LogemerllLoq€tnern

Logern€fil

Bureau

Commeace

pârking

Comm€fce

parldnq

sdh de
cülférêrEa

@@

Chapitre03 PROJET ARCHITECTURAL

Superficie du terrain:
i950rnr

Figure 91: Coupe schémâtique
Source: auteur

LogE nent

Logemeflt

Logemeor

Bureau
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chambrel: 11.30 mr

chambre 2 :15.15m2

Chânmbre3: 14.49m'l

séiour: 22.99 m'z

Cuisine:15.10m2

S.D.B+WC :6.79 m'z

Séchoir : 5.23 m'z

Hall distribution :14 m2

Total :105.05 m2

Chambrel: 15.56 m2

Chambre 2 :14.38m2

Chanmbre3: 11.54m'z

Chambre4 :14.64 m'?

Séioult 25 .77 m2

Cuisine : 14.60mr

séchoir: 5.60 m'z

Balcon :11.20 m'1

Hall distribution :13 m2

Total :126 m2

Logcnrents sinrPler

brel: 13.30 m'1

mbre 2 :16.93m'

27.19 m2

ine:14.43m'z

s. B+WC :8.47 m2

ba n: 17.46 m'1

Hal distribution:11m2

:1oo m': :107 ml

Les dlfférentes variantes

d'habitat:

Plan de simplex T 01(F4) :

É

!lx

@

Plan de cellule F4

SOURCE : auteur
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Plan de simplex T 02(F3) :

t

R

t?

Plan de slmplex T 03(F5) :

Plan de cellule F3

SOUCE : auteur

o

L--!

Plan de cellule F5

Source : auteur

\
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Chapitre03

9.3.6. Dialogue de la façade :

-La logique générale de la composition des façades du projet est basée sur les principes

suivants:
- Le soubassement : il est composé des deux premiers niveaux « commerces et services. »

La galerie a pour but de marquer l'activité commerciale au RDC.

- Le corps : cette partie du projet est réservée à l'habitat avec l'utilisation des panneaux pour

éviter la monotonie et pour marquer le prolongement extérieur (terrasses / balcons)

- Le Couronnemem : la continuité des panneaux verticaux afin de marquer la verticalité et la

continuité du bâtiment

Le couronnement

Le corps

Le Soubassement

Flgure 92: Lectur€ des façades
Source : suteur

:Elément d'appel : un élément qui déborde de la toiture pour marquer le bâtiment et le mettre en valeur

9.3.7. Système constructive :

La logique struçlurelle a été déterminée pour contribuer et renforcer les options de

structuration spatiale, [e choix s'est porté simplemcnt sur unc structure de t]?e
conventionnelle en Eton armé avec poteaux, poutres, et planchers en cor?s creux et

dalles pleines. #
De même cett€ slructure sera mise en valeur dans l'expression des façades pour le

marquage de la verticalité.
Le Hton est un matériau de prédilection du logement collectit le Hton autorise une

muhiplicité de solutions constructiyes susceptibles de s'adapter à tous les envûonnements
et à tous les défis et ome des avântages inégalés pour la conception de logements :

dlF*

lr I r-r ,l ,l
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Chapitre03

* Résistance âccrue et un entretien aisé.

* Derformances thermiques et acoustiques'
* biversité des possibilhés constructives fàcilitant une certalne mooukrfie

constructif
I'exécution de ce sYstème

Pour le choix de la struciure de la central et les immeubles de bureaux est la structure metallique :

profilé IPE 400 des poutres, gofilé IPE 00 des poteaux, et une seule poutre à treillis âu

parking avec le plancher collaborant. métal est un malériau

I -Capacité porlante remarquable dans différentes charges (traclion compression flexion)

2-Faibte section : résiste a des charge é

3-Haute sécurité : ta bonne fiabilité de

mécaniques homogènes de I'acier.
4-La légèreté : haute résistance, faible

est assürée par les propriétés

ion, l'ossaturc est légère.

S-Diminution de charges sur le sol : sur lcs fondations,

6-La souplesse : par sa ductilité (élastic ) et sa haute résistance : I'acier s'adapte bien sans
prolilé 400/500désordre grave aux sollicitations (soumement. bombardement. séisme)

E]E ûtrtr8

tt[is[;È!

E

TE

€

EJ

I

Figure93 : Lo trame strüctur€lle du projet

Sourre : âut€ur
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10. Conclusion :

Notre option choisie « projet intégré » à pour but de préserver I'ancien et de le

mettre en valeur, en I'adaptant au contexte actuel, tout en préservant son

originalité .

Notre étude s'est faite sur le noyau historique de ville de cherchelle qui

présente une spéceficité qui la valeur historique et symbolique par la

confrontation du site par rapport a la stratiftcation du noyau historique

A ffavers notre projet qui s'organise sur plusieurs echelle nous avons aboutis

a:

- Apporter des espaces aux besoins actuelles sans altérer la logique de

l'ensemble, en respectant l'alignement, le gabarit...

- Faire une mixité fonctionnelle par I'intégration des différentes activités

libérales, commerciales et de détentes aux sain d'un ilot résidentielle tout

en gardant l' intimité de la fonction principale qui est « l'habitation ».

- Au lieu de la production en masse de logements collectifs médiocres,

nous avons procédé à une méthode altemative qui apporte une réponse

qualitative et quantitative aux besoins de confort, de sécurité, et de

ranquillité.

Finalement, on encourage les interventions dans cette perspective afin d'avoir

un centre urbain hiérarchisé, articulé et équilibré en terme de continuité de

l'armature urbaine, de densité de population et d'efficacité économique, et qui

se caractérisé par une image urbaine consolidée et uniforme.
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