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R6sum6

L'apparition d'un urbanisme saharien coincide avec l'entreprise coloniale qui commence au

d6but du XXe sidcle.

Les postes et les campements militaires qui jalonnent les pistes menant au Soudan d'alors sont

ainsi devenus les noyaux d'une urbanisation effr6n6e faisant figure de marche forc6e depuis

I'ind6pendance de I'Alg6rie.
La farouche volont6 de I'administration de methe en valeur cet espace conquis par une

s6dentarisation systematique et r6solument urbaine des diverses populations composant une

soci6t6 encore largement agropastorale a condamn6 les planificateurs A composer avec un
espace par nature erratique, mouvant et multiforme.

L'espace public est le centre d'int6r0t des sp6cialistes de la ville. Parrni les 6l6ments

d'articulation des entit6s, la place publique s'affime comme 6tant I'espace publique par
excellence. Ainsi donc, la place publique constituerait elle 1'616ment morphologique de
composition urbaine le plus d6terminant dans la r6ussite d'un projet urbain ?

Le cadre d'6tude de notre recherche se base essentiellement sur le centre-ville d'Adrar et plus
particulidrement la place des "martyrs" ex Laperrine, une place monumentale, la plus grande
de l'Alg6rie, celle-ci est cr66 pendant l'6poque coloniale.

Malgr6 son classement et son r6le, la place des martyrs a subi de trds grandes transformations
qui ont d6natur6 sa morphologie et son authenticit6. cette probl6matique n6cessite des
investigations afin de r6habiliter ce site dminernment urbain, pour cela la pr6occupation r6side
dans l'opposition entre l'avalisation des restructurations qui se sont faites apres
f ind6pendance en ignorant les valeurs fondatrices de la place ou bien le retour i un 6tat
ant6c6dent tout en permettant une nouvelle dynamique urbaine.

Le retour i un 6tat interm6diaire de la formalisation de la place des martyrs est pr6n6 comme
action privil6gi6e. Nous avons fix6 des objectifs d atteindre, qui se r6sument en la
pr6servation et la mise en valeur de ce patrimoine national, ainsi que permettre un
renouvellement urbain et une dynamique respectueuse de I'authenticit6 du site, et au final
foumir des concepts pour la prise en charge et la revalorisation des espaces publics dans les
milieux oasiens.

ce travail tente d'ouwir la r6flexion sur les manidres d'int6grer de nouveaux projets au sein

des centres historiques partiellement ou gravement perturb6s par les actions contemporaines

Mots cl6s : Adrar, espace public, milizu oasien, recomposition urbaine.



Summary

The appearance ofa Saharan urbanism coincides with the colonial enterprise that began at the
beginning of the twentieth century.

The posts and military encampments along the tracks leading to the then sudan have become
the nucleus ofunbridled urbanization that has been a forced march since Algeria's
independence.

The frerce will ofthe administration to enhance this space conquered by a systematic and
resolutely urban sedentarisation of the various populations composing a society still largely
agro pastoral has condemned the planners to deal with a space by nature erratic, moving and
multiform.

The public area is the center of interest of the specialists ofthe city. Among the elements of
articulation ofthe entities, the public square asserts itself as the public space par excellence.
So, would the public square constitute the morphological element of urban composition that is
the most determining factor in the success ofan urban project?

The framework of our research is based mainly on the city center of Adrar and more
particularly the place of the "martyrs', ex Laperrine, a monumental place, the largest of
Algeria, it is created during the colonial era.

Despite its rank and its role, the place of the martyrs has undergone great transformations that
have distorted its morphology and authenticity. This issue requires investigation in order to
rehabilitate this eminently urban site, for this reason the concem lies in the opposition
between the endorsements of restructuring that took place after independence by ignoring the
founding values of the place or the return to an antecedent state while allowing a new urban
dynamics.

The retum to an intermediate state ofthe formalization ofthe place of the martyrs is
advocated as a privileged action. we have set objectives to be achieved, which can be
summed up in the preservation and enhancement of this national heritage, as well as allowing
urban renewal and a dynamic respectful of the authenticity of the site, and ultimately
providing concepts for the taking in charge and the revalorization of the public spaces in
oasiens circles.

This work tries to open the reflection on the ways of integrating new proj ects within the
historical centers partially or seriously disturbed by the contemporary actions.

Key words: Adrar, public space, oasis environment, uban recomposition
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CHAPITRE I : CHAPITRE INTRODUCTIF

L CHAPITRE I: LE CHAPITRE INTRODUCTIF

I.1. INTRODUCTION

I.1.1. Th6matique g6n6rale du master .Architecture et projet Urbain, :

La probl6matique gen6rale du master 'Architecture et Projet Urbain' s'inscrit dans le

cadre des dfudes concernant le contr6le des transformations de la fomre urbaine, au sein de

I'approche morphologique d la ville et au territoire.

Elle s'insdre dans le large corpus des recherches urbanistiques critiques sur le contr6le et la
production des formes urbaines en r6action d l'approche fonctionnaliste de production de la

ville des ann6es 1950-70 qui recourrait aux modiles de l,urbanisme moderne.

Elle privil6gie le fonds territorial comme fondement de la planification des ensembles urbains

et support (r6servoir, matrice affect6e par des structures multiples) pour d6finir et orienter leur

am6nagement : les forces naturelles qui ont assur6 par le pass6 le d6veloppement organique des

villes seront mises en 6vidence pour constituff le cadre n6cessaire d la compr6hension des

rapports qu'entretieffrent ces villes avec leur territoire.

S'appuyant sur le consid6rable capital de connaissances produit et accumul6 au cours du temps

par la recherche urbaine, la recherche urbanistique investit actuellement, d,une manidre

particulidre, le domaine des pratiques nouvelles et des instruments nouveaux de projet ainsi que

les nouveaux moyens de contr6le de l'urbanisation et de ses formes.

Dans ce vaste domaine (de contr6le de l'urbanisation et de ses formes), le master 'Architecture

et Projet urbain' souldve tout particulidrement la probl6matique sp6cifique de la capacit6 des

instruments d'urbanisme normatifs et r6glementaires en vigueur d formuler et produire des

r6ponses urbaines ad6quates aux transformations que connaissent les villes dans leurs centres

et p6riph6ries.

ks pratiques de l'urbanisme op6rationnel (d finalit6 strictement programmatique et

fonctionnaliste) n6cessitent une attitude critique de la part des intervenants sur la ville : c'est le

projet urbain qui constituera l'apport sp6cifique de l'architecte dans la pratique plurielle de

I'am6nagement de la ville, correspondant d une nouvelle manidre de penser l,urbanisme. Le
projet urbain devient alors un 6l6ment de r6ponse possible pour la reconqu6te de la fabrication
de la ville face d la crise de l'objet architectural et d la crise de l,urbanisme, devenu trop
169lementaire.



CHAPITRE I : CTIAPITRE INTRODUCTIF

Plus qu'un concept ou qu'une grille de lecture historique des ph6nomdnes urbains, la notion de

projet urbain sera dans les ann6es 70 I'expression qui < cristallisera les divers aspects de la

critique de l'urbanisme fonctionnaliste, et simultan6ment, celle qui exprimera la revendication

par les architectes d'un retour dans le champ de l'urbanisme op6rationnel >1.

Au cours de la d6cennie qui suiwa, parmi les differents auteurs et th6oriciens du projet urbain,

Christian Devillers se distinguera sur la scdne architecturale comme auteur - et acteur- dont la

contribution 6pist6mologique sur le thdme du projet urbain sera la plus cons6quente2.

Aprds avoir rappel6 les principales qualit6s qui font la ville : s6dimentation, complexit6,

perdurance des formes pour de nouveaux usages, etc., Deyillers d6veloppera trois aspects3 :

Le premier conceme une thdorie de la forme urbaine, le deuxidme aborde les m6thodes du projet

urbain, alors que le troisidme s'attaque d la difficile question des logiques institutionnelles et

proc6durales.

Il conclura par affirmer que le proj et urbain << est une pensde de la reconnaissance de ce qui est

ld (...) des fondations sur lesquelles on s'appuie pour itablir des fondations pour d'autres qui

viendront apris >> : une conception de I'architecture dans son rapport au lieu et d l'histoire,

assurant la durabilit6 et la continuit6 historique

C'est I'alternative d l'urbanisme au travers de la notion de 'projet Urbain', qui se d6finit en

filigrane de l'ensemble de ces propos qui nous permethont de constmire une d6marche de

substitution au sein de laquelle l'histoire et le territoire constitueront les dimensions

essentielles.

Dans les faits, le projet urbain est aujourd'hui un ensemble de projets et de pratiques qui gdrent

notamment de l'espace public et priv6, du paysage urbain. < sans refl6ter une doctrine au sens

6troit du terme, I'id6e de projet urbain renvoie cependant d un point de vue doctrinal qu,on

I Booillo J. L., Contribution i une histote critique du projet architectural et urbain, Thdse d'H.D.R., Laboratoire
INAMA, E.N.S.A.Maneille, (Mars 201 I )

2 Devillers, Ch., ( Le projet urbain ), in Architecture : recherche et action, Actss du colloques des 12 et 13 mars
1979 ri Marseille/Palais des Congrds, Paris, Ministdre de lBnyironnemeot et du cadre de vie, CERA/ENSBA.
corcernant cet auteur, voir egalement : Devillers, ch., pour un wbanisme de proje! mai l9g3 ; et conferences
paris d'architectes, pavillon de I'arsenal 1994 - Christiaa Devillers, Le projet urbain, et piene iJboulet, la vile
comme oeuwe, Paris, 6d. du Pavillon de I'arsenal, 1994.

3 Intervention de C h. Devillers en Mars 1979 au cottoque intitute Architecture : Recherche et Action au palais
des Congrds de Marseille
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s'efforce de substituer d un autre : l'urbanisme op6rationnel, et qui peut s'exprimer plus ou

moins en fonction de seuils ))4.

Il s'agira alors, d'une part, de d6velopper les outils de d6finition, de gestion et de contr6le de la

forme urbaine et de r6inhoduire la dimension architecturale et paysagdre dans les d6marches

d'urbanisme, et, d'autre-par! situer la d6marche du projet urbain entre continuit6 avec les

donn6es de la ville historique et r6f6rence ir lrexp6rience de Ia modernit6.

Dans la d6marche du master 'Architecture et Projet Urbain', le passage analyse-projet a

constitu6 rure pr6occupation p6dagogique majeure dans l'enseignement du projet architectural

et urbain.

Dans ce registre, on citera Albert Levy et vittorio Spigai [1989] dans leur 'contribution au

projet urbain', qui privil6gieront la dimension historique pour assurer le passage entre analyse

et projet : la continuit6 historique devant permettre d'assurer la 'conformation' du projet i (et

dans) son milieu.

cette mdme pr6occupation est abord6e par David Mangin et Pierre Panerai [1999] sous une

autre optique : celle de la r6insertion des types betis, majoritairement produit par I'industrie du

bdtiment, dans une logique de tissus.

L'histoire des villes, quant i elle, nous enseigne la permanence des trac6s (voieries,

parcellaires...) et I'obsolescence parfois trds rapide des tissus. Il convient donc i partir de la

production courante d'aujourd'hui (types, programmes, financements et proc6d6s constructifs

habituels des maitres d'cuvre moyens) de travailler dans une perspective nouvelle qui intdgre

dds I'origine une r6flexion sur les 6volutions et les transformations possible, d'origine publique

et priv6e. cette tentative d'actualiser les m6canismes et les techniques qui ont permis de

produire les villes, d6bouche ici sur des indications trds pragmatiques et pratiques (trac6s,

trames, dimensionnements, d6coupage, terminologie...).

L'objectif principal du master 'Architecture et Projet Urbain' s'inscrit dans une construction

th6orique qui fait de I'abandon de l'utopie de la ville fonctionnelle du mouvement moderne et

de l'acceptation de la ville concrdte h€rit6e de I'histoire, la r6f6rence essentielle de la d6marche

du master. La ville h6rit6e de l'histoire est le contexte oblig6 d'inscription de l'architechrre. En

retour I'architechue.... construit la ville.

Le retour d l'histoire ne signifie cependant pas le rejet 'simpliste' de la modemit6 pour une

attitude nostalgique envers la production urbaine ancienne : les productions architecturales et

4 Bonillo J. L., L'analyse morphologique et le projet urbain dans Interg6o-Bulletin, 1995, n. l1g
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urbaines du )O(e sidcle n6cessitent en effet une plus large 6valuation critique de leurs moddles

et m6thodes, suscitant de nombreuses voies de recherche

Au courant de I'ann6e universitaire 201612017 et parmi les diff6rentes optiques e partir

desquelles le projet urbain a 6t6 abord6 et d6velopp6, trois thdmes ont 6t6 privil6gi6s :

o Le Projet Urbain et les Instruments d'urbanisme

r Le Projet Urbain en centre historique

r Le Projet Urbain en p6riph6rie

A travers la th6matique du projet urbain, les 6tudiants pourront alors proposer un territoire de

r6flexion et d'exp6rimentation sur la ville.

Dr. Arch. M. Zerrka
Porteur du master 'Architecture et Projet Urbain'

Mai 2018
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I.1.2. Th6matique de lAtelier Architecture et Projet Urbain en Centre Historique :

La double pr6occupation qui pr6sida, depuis un peu plus d'une d6cennie dans notre pays, d la

cr6ation des << secteurs sauvegard6s ) 6tait d'une part, d'6viter la disparition ou une atteinte

irr6versible des quartiers historiques ou des villes entidres d caractdre patrimonial et d'autre part

d requalifier / r6habiliter le patrimoine historique, architectural et urbain qui s'y trouve en

instituant des mesures juridiques de protection sp6cifiques et en les dotant d'un nouvel outil

urbanistique : le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegard6s

(PPSMVSS).

Ces mesures consistaient d associer << sauvegarde > et << mise en valeur > dans une nouvelle

d6marche d'urbanisme qualitatifor), tout en preservant architecture et cadre biti, on permet une

6volution harmonieuse des quartiers anciens :

- < Sauvegarde >> pour pr6server les aspects fondamentaux des quartiers et villes

anciennes des points de vue morphologique et typologique

- << Mise en valeur > pour adapter ces quartiers et villes historiques d la vie modeme afin

d'6viter d'en faire des mus6es en plein air.

N6anmoins, dans bien des cas, les centres historiques ne sont toujows pas 6rig6s en secteurs

sauvegard6s pour diverses raisons sur lesquelles nous 6viterons de nous attarder ici.

Aussi, plusieurs entites urbaines attenantes aux centres historiques class6s, ne sont toujours pas

dot6s d'instruments d'urbanisme sp6ciliques en mesure de prendre en charge le contr6le des

transformations de la forme urbaine, en s'appuyant sur des recherches architectoniques et

urbaines critiques. Citons en exemple toutes les aires urbaines couronnant la p6riph6rie

imm6diate des m6dinas, ksour ou autres villages traditionnels qui, demeurent couverts, au

mCme titre que les aires urbaines contemporaines, des m6mes instruments d'urbanisme (POS).

Il en est de m6me pour les centres urbains datant du dix-neuvidme-d6but du vingtidme sidcles

ou encore pow la tendance actuelle de syst6matisation des op6rations de requalification des

anciens quartiers portuaires d6saffect6s par des op6rations de recomposition urbaine, sans

aucune mediation pour pr6server les formes discrdtes et articul6es des anciennes

agglom6rations qui leur sont 6troitement d6pendantes.

-5-
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I.1.3. Th6matique sp6cifique :

< La ville est une construction dans I'espace mais sur une vaste hchelle et il faut de

longues piriodes de temps pour la percevoir >5 .

Elle n'ajamais 6t6 une entit6 batie continue et dense, mais elle a toujours inclus une vari6t6 de

formes et d'espaces urbains, elle se d6finit comme 6tant une composition d'espaces bfftis et non

bitis, qui se distinguent par leurs formes et leurs fonctions, ces espaces recr6ent la vie, le plaisir

et lajouissance, qui donnent un environnernent interessant plein de vitalit6, d'animation, lieux

de relation, de d6tente, lieux de circulation et de communication.

L'espace public et particulierernent la place publique est sans doute I'un des composants

principaux du tissu urbain, ces places jouent le r6le d'un 6l6ment moteur de la vie quotidienne

des habitants. D'un c6t6 ce sont des 6l6ments qui articulent la trame urbaine et les vides qui

eux meme servent comme de repdres dans la ville ; de I'autre c6t6, elles sont le lieu de la

coh6sion sociale ou se tissent les diff6rentes relations entre les usagers (le commerce, la d6tente,

le loisir, les services, la rencontre. . . etc.), cependant depuis I'avdnement du mouvement

modeme et avec les diff6rents changements successifs qui ont touch6 la structure 6conomique,

sociale et politique de toutes les villes alg6riennes, la plupart de ces espaces ont perdu leur

vocation et la place publique a cess6 dejouer son r6le principal dans la ville.

5 I,YNCH. x 1976
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I.2. PROBLEMATIQUE GENERALE :

Il est largement reconnu que les critdres sophistiqu6s du mouvement modeme ont 6chou6 dans

les diverses tentatives de formalisation de la ville contemporaine of les 6l6ments

morphologiques de composition urbaine traditionnelle tels que la rue, I'ilot et la place n'ont pas

trouv6 de remplacement satisfaisant, dans la m6moire collective des habitants, qui puissent leur

faire appr6cier les nouveaux espaces de la vie urbaine.

En effet, aprds le d6mantdlement des paradigrres de la ville traditionnelle, il y a une

insatisfaction g6n6ralis6e des usagers, la r6gression de I'architecture par la perte du caractdre

unificateur de l'architecture de la ville au profit de l'architecture de I'objet, iso16, rep6t6,

6loign6, d6tach6 de son contexte et de ses r6f6rences historiques.

La red6couverte et l'engouement port6 d l'6gard des centres historiques s'affirmant alors

comme r6serve scientifique de r6f6rence, pour r6apprendre d concevoir et r6aliser des projets

urbains renouant avec un savoir et un savoir-faire incommensurables.

A ce titre l'espace public devient alors, le centre d'int6r6t de beaucoup d'acteurs de I'urbain et

focalise l'attention des urbanistes, am6nageurs, chercheurs et sp6cialistes de la ville.

Parmi les 6l6ments morphologiques de composition urbaine, de communication sociale et

d'articulation des entit6s, la place publique s'affirme comme 6tant l'espace publique par

excellence.

Ainsi donc, la place publique constituerait elle l'6l6ment morphologique de composition

urbaine le plus d6terminant dans la r6ussite d'un projet urbain ?

-7 -
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I.3. CHOIX DU CAS D'ETUDE :

I.3.1. Pr6sentation succincte du cas d'6tude:

Figure I : Carte rcprilsentanl la situation de la ville d'Adrar Figure 2 : Incalisation de la commune dans la
wilaya

I.3.2. Motivation du choix du site :

Adrar, est une ville de cr6ation coloniale, dot6e d un caractdre architectural singulier

trds marqu6, cette architecture dite n6o-soudanaise, invent6e par les colons en s'inspirant d'un

patrimoine riche en formes et en couleurs emprunt6 pour la circonstance d'Afrique

subsaharienne. Le processus de fabrication de la ville saharienne, trouve son expression la plus

compldte d Adrar. Autour d'une grappe de Ksours, un fort militaire colonial, va centrer une

agglom6ration, r6gie par la place des martyrs, qui passera au statut urbain petit d petit .

Ce fort militaire (le Bordj) qui foode la ville, qui de par sa nature militaire s'apparente en

premier lieu au castrum romain bas6 sur le cardo et le decumanus, est centr6 ici non pas sur un

-8

Le territoire de la commune d'Adrar se situe au centre-nord de la wilaya dont elle est le chef-

lieu. La ville d'Adrar est situ6e d environ 1 400 km au sud-ouest d'Alger, par la route, et 1 087

km i vol d'oiseau. Erig6e en chef lieu de wilaya et 1974, cette ville dispose d'un pahimoine

bati appr6ciable et ne cesse de s'accroitre autour et d partir de la place centrale : place des

martyrs pour devenir l'une des plus grandes villmes du Sud du pays.

Adrar
a
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Le cadre d'6tude de notre recherche se base essentiellement sur le centre ville d'Adrar et plus

particulidrement la place des "martyrs" ex Laperrine, une place monumentale, la plus grande

de I'Alg6rie, bord6e par une architecture remarquable qui t6moigne d'un savoir faire certain,

celle-ci est cr6e pendant 1'6poque coloniale comme p6le d'articulation entre le tissu colonial et

le ksar et elle est class6e comme patrimoine naturel depuis 1967.

I.4. PROBLEMATIQTIE SPECIFIQUE

Il est n6cessaire maintenant de penser d r6cup6rer le lieu, la memoire et le cadre

environnemental de ce patrimoine urbain , et d envisager de le preserver tout en assurant son

d6veloppement, le valoriser, et lui restifuer son harmonie et sa valeur figwative unique.

cette probl6matique n6cessite des investigations po,r sa prise en charge afin de

r6habiliter ce site 6minemment urbain, pour cela la question fondamentale que I'on se pose est :

Peut-on avaliser les restructurations qui se sont faites apris l,ind6pendance en ignorant

completement les valeurs fondatrices de la place ou faudrait-il revenir a un 6tat

-9-

forum, mais sur une place immense (6 hectares) place Laperrine , faisant ofEce de place

militaire pour les jows de parade .

Malgr6 son classement, son r6le et son statut d'espace public majeur de la ville
(centre et origine de la ville) et malgr6 sa richesse et le caractdre unitaire de l'architecture des

6difices qui la bordent, la place des martyrs de la ville d Adrar a subi de trds grandes

transformations formelles et fonctionnelles qui ont d6natur6 son int6grit6 morphologique, son

authenticit6 et r6duit son emprise au sol pratiquement de moiti6. Ceci, a travers la construction

de nouveaux projets en plein centre du parvis de la place et la cr6ation d'une voie qui la
subdivise en deux sous entit6s. De plus, un renouvellement urbain qui s'est op6r6 sur la partie

sud, a l' emplacement de l'ancien fort militaire qui a subi une restructuration radicale (table

rase) suivie de la reconstruction d'une paroi contenant des 6difices d caractdre monofonctionnel

( banques et assurances ). Ainsi donc les caractdres architectoniques unitaires de la place ont

6t6 profond6ment alt6r6s, voir gravement d6natur6s.
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ant6c6dent de celle ci tout en permettant un renouvellement urbain coh6rent et inscrit

dans la nouvelle dynamique urbaine que devrait assumer cette place ?

I.5. HYPOTESE:

Afin de bien mener cette 6tude, il est indispensable de formuler une hypothdse qui

constitue le d6but de cette investigation :

Le retour a un 6tat interm6diaire de la formalisation de la place des martyrs est pr6n6 comme

action privil6gi6e de notre investigation (c'est-i-dire pronant une solution qui vise d maintenir

les 6quipement projet6s par les collectivites locales dans un am6nagement qui red6fini les

contours de I'espace publique de la place). Cette option prone un renouvellement urbain

coh6rent et inscrit dans la nouvelle dynamique urbaine que devrait assumer cette place.

I.6. OBJECTIFS

Suite i l'hypothdse formul6e auparavant, nous avons fix6 des objectifs i atteindre

dans le cadre de cette 6tude comme suit:

- La pr6servation et la mise en valeur de ce patrimoine national.

- Permettre un renouvellement urbain et une dynamique respectueuse de l'authenticit6 du

site.

- Foumir des concepts pour la prise en charge et la revalorisation des espaces publics de

I'urbanisme oasien.

-10-
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r.7. DEMARCHE METHODOLOGTQUE

Afin de repondre d la problematique et aux questions soulev6es, de confirmer ou

d'infirmer les hypothdses predifinies, et concretiser nos objectifs de travail, nous avons opt6

pour la m6thodologie suivante :

L'etude th6orique : Cette phase est bas6e sur la recherche bibliographique, la

consultation d'ouwages, publications, m6moires et des plans 1i6s au projet urbain en

centre historique et d la th6matique des espaces publics en g6neral et en milieu oasien

en particulier. Cette phase est precdd6e d'une phase pr6liminaire consacr6e i des visites

et enquetes sur le terrain, des reportages photographiques, relev6s et interwiews in situ.

L'analyse thematique : Dans un second 1ieu, nous analyserons une s6lection d'exemples

de projets similaires A notre cas d'6tude, afin d'en tirer les recommandations

compatibles et applicables d notre cas d'6tude.

Approche analytique : Par la suite, un travail exploratoire sur 1'6volution de la ville d

travers I'histoire sera men6 afin de mieux comprendre la formation et les

transformations de de la ville. Celle-ci est accompagn6e d'une analyse wbaine faisant

ressortir la structure urbaine ainsi que le bilan et le diagnostic du cas d'6tude.

-Approche conceptuelle : Sch6mas d'am6nagement, plan de composition urbaine et

projet architectural.
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II. CHAPITRE II : ETAT DE LA CONNAISSANCf,

II.I. INTRODUCTION:

Dans ce chapitre nous allons faire le point sur les notions r6currentes en relation avec

notre th6matique, et de les d6finir en s'appuyant sur la consultation d'ouvrages, d'articles, de

thdses de magistdre et de doctorat qui traitent les m6mes concepts, en abritant les dernidres

traces de notre patrimoine architecfural et urbain encore vivant.

Ce chapitre comportera 6galement une serie d'exemples de projets qui touchent aux diff6rentes

probl6matiques li6es i notre aire d'intervention, afin de mieux comprendre et 6tablir la

d6marche i suiwe pour assurer la reussite de notre projet.

II.2. DEFINITION DES NOTIONS ET CONCEPTES :

IL2.1. Centre historique :

k centre historique correspond au noyau originel d'une ville, soit I'espace urbain le plus ancien

de cette ville. Il s'agit d\rn tissu riche en valeurs historiques et patrimoniales. C'est un lieux

d'attrait nostalgique, de promotion de l'image de la ville, et le reflet de son identit6 historique.

<< Ils sont les racinx profondes sur lesquelles se nnt greff6es les villes contemporaines. Par

leur rapporl presque charnel au sous-sol, par le passi qu'ils racontent oufil de leurs rues ou

de leurs pierres, ils font portie de cet hhrituge commun, espace originel qu'il faut savoir

respecter, sons pour outont le musiifier ou lefiger dans son ivolution >.6

Ces centres ont une dynamique particulidre < laville ancienne est caractirisie par ses limiles,

la lenleur de son rythme de vie, la petite Achelle des pleins et des vides qui formenl son lissu, la

solidarilt dans la proximitd des dliments de son bdti dont aucun n'est doti d'autonomie par

rapporl oux autres dans une relation d'arliculation ou dil autremenl, de contexlualiti .. . tt7

5 sarpl sui4 zoot
7 cHoAY Frsngoise, 2ol0
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De nos jours les centres anciens sont au ceur des d6bats, ils soufhent g6n6ralement d'un 6tat

de vdtust6 et sont mis d l'€cart car ils ne correspondent plus aux exigences de la vie moderne

par ailleurs leur perte est inenvisageable < [.-.J dans toute soci0ti le patrimoine se reconnait ou

fait que sa perte constitue un sacrifice et que so conset't)ation suppose des sacrifices t..-lrrt.
Cette probl6matique a d6jn figur6 dans l'ouwage de Giovanni n ...d'un cdti, les besoins positifs

du developpement et du mode de vie modernes ; de I'autre, le respect des souvenirs historiques

et artistiques et le maintien du cadre gen,iral de la ville ancienne... t>e.

II.2.2. La recomposition urbaine :

D'aprds le dictionnaire LAROUSSE version2009, la recomposition est une << restructuration

sur des bases nouvelles c'est-d-dire le changement de I'ordre naturel des donn6es >. Il s'aglt

aussi de < Composer de nouvequ ce qui a 6td ditruit, dispersi, dicomposi n/0. SAIDOUNI

Maouia d6finis la recomposition cofirme 6tant r< L'intervention qui introduit une nouvelle

configyration de I'entiti, en la remodelant. Elle implique, de ce fait, un chongement radical

d'un espace urbain ossez vaste, aussi bien au niveau de son tracd que de son cadre bdti. Elle

s'applique d des entitis qui prdsentent une dAsffucturqtion et un mcmque d'homogdneite evident

au niveau du tracb ou du cadre bAfi, tuls : la recomposition d'entiti pdriphdrique dont le

diveloppementfoit anarchiquement et sans relation ovec le reste de laville >.

II.23. L'espace public :

tr.2.3.a. La notion de l'espace public :

la notion d'espace public est une notion relativement rdcente dans la pratique

urbaine '. << I'usage rdcent en urbanisme, la notion d'espace public n'y foit cependant pos

toujours l'objet d'une dhfinition rigoureuse >tt1.

8 BABELON J"an-Pierre, CHASTEL AndT6, 2008
e cloveNNo].t Gustavo, 1998
Lo SAID)INI Moouia, 1999

'' MERLIN. P ETCHOAY.F 2OOO
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< L'Lmergence du terme espaces publics autour des annies 1980 correspond d une piriode oi
la ville et la pensde sur la ville sont en crise au moment du constat de certains ffits nigatifs

des logiques fonctionnalistes, de la planification d grande ichelle... >tl4.Etavec la recherche

des solutions pour rem6dier les effets de la grande p6riode d'urbanisation, de recr6er et

d'am6nager la ville sans ignorer le tissu urbain existant, la notion d'espace public devient

synonyme < d'image de la ville >, < d'identiti >15 .

II.2.3.b. Les 6chelles de I'espace public

Les espaces publics couvrent diff6rentes 6chelles :

- L'6chelle de la ville : comme les parcs urbains, les places publiques, les boulevards et les

6difices publics...etc.

II.2.3.c. Les types d'espaces publics :

L'espace public comporte des espaces min6raux (rues, places, boulevards, avenues,

passages couverts) ; des espaces verts (parcs, jardins publics, squares, cimetidres), et des lieux

bitis comme les centres commerciatrx, les gares...etc.

12 JEAN{LAUDE.D 2oo2
13 srEIN.v 2oo3
la sAssAND. I\, 

"t 
lL 2ool

15 urgnour. H, zooz
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< L'expression "espace public" est intigrde au vocabulaire de l'urbanisme au cours des annies

I970 lt2 . C'est un concept qui a 6t6 6labor6 d'abord dans les travaux des sciences sociales, vers

le d6but des ann6es 1960, et ensuite dans le langage des urbanistes vers la fin des ann6es 1970.

< Elle a d'abord iti imergie en philosophie politique en 1960 puis en sociologie et urbanisme

dans les annies 70 avec une difinilion de catigorie d'objet en opposition (plein/vide,

ouvert/fermi, intiieur/extirieur) > 
I 3 

.

- L'6chelle du quartier : les espaces ext6rieurs, les aires dejeux pour enfants ou les espaces

de d6tente pour les grandes personnes, les ruelles, les placettes, les jardins et les

squares...etc.
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La rue :

Du latin < Ruya > ; qui signifie chemin bord6 de maisons ou de murailles dans une

agglom6ration, elle ordonne et oriente le biti et le tissu urbain, un espace de la circulation

m6canique, donc c'est un espace structurant du quartier et de la ville, qui participe i la

perception de I'espace wbain.

Selon le dictionnaire petit Larousse ( est une voie publique am6nag6e dans une agglom6ration

Le boulevard :

< Le boulevard introduit en ville un type d'espace distinct de celui des rues qui se rtl\re d une

autre Achelle que celle familiire d,es quartiers ttt6. C'est un espace g6n6ralement plant6 d'arbre

etablie th6oriquement de fagon concentrique autour du centre d'une agglom6ration.il est

souvent tangentiel au centre, Sa grande largeur (souvent de 24 d 50m) et son trac6 circulaire

r6sultent de sa fr6quente coincidence avec I'emplacement d'anciens rempartslT. Il est le lieu

d'une certaine monumentalit6 architecturale qui touche aussi les immeubles d'habitation. La

naissance du boulevard est li6e d la destruction des enceintes fortifi6es. Son trac6 circulaire

s'explique donc par sa nature mdme d'ancienne limite.

L'avenue:

Selon le robert "L'avenue est un terme fomr6 sur le participe pass6 du verbe avenir (du latin

advenire). Chemin par lequel on arrive en un lieu. Par extension, le terme d6signe une voie

plant6e d'arbres qui conduit i une habitation. All6e menant au chAteau. L'avenue participe d'une

origine differente rectiligne et continue, 6tablie gen6ralement d'une fagon radiale par rapport

au centre de l'agglomeration Selon MERLIN.P, CHOAY.F < (Jne crdation de l'6ge classique

(Versailles par exemple) qui accueille la circulation des carrosses, les ddfilds militaires, les

fArcs urbaines... nrE. C'est qu'au XD(e sidcle qu'apparait le sens modeme d'avenue qui signifre

une large voie urbaine d'accds.

L'impasse :

r6 ueNGrN.D, paNEnerp, 2oo9
l7 ILLAIN.R,2oo4
r8 urnLn.p, cgoey. r', zooo
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C'est une voie avec une seule issue, souvent utilis6e dans les lotissements r6sidentiels i partir

du milieu du XXdme sidcle, dans le but de s6parer le trafic local et pi6tonle.

Le passage :

Du latin " passus " qui signifi6 I'action de traverser un espace. C'est un chemin par lequel il est

n6cessaire de passer pour aller d'un point d un autre. Selon le robert : En 1835, le passage prend

une autre signification. Il devient "une petite rue interdite aux voitures, g6n6ralement couverte

(traversant souvent un immeuble) qui unit deux artdres.

Les jardins publics :

Esplanade :

L'esplanade est un terme qui d6rive de l'italien "spianare" qui signifie (aplanir). C'est une vaste

place ouverte parfois attenante d un grand 6difice, souvent plant6e de quinconces d'ot la lue

est parfois d6gag6e sur le paysage qu'elle domine2l. Selon le Robert : Un terrain am6nag6

devant un 6difice, une maison, pour en d6gager les abords. C'est un terrain am6nag6 sur une

hauteur, d'or) I'on peut d6couwir les environs.

Promenade :

Un espace public parfois plant6e de quinconces, d'accds restreint aux v6hicules, elle peut

impliquer un am6nagement sp6cifique, am6nag6 en rue de I'agr6ment et de la d6tente par la

d6ambulation et les rencontres sociales2z.

Le square :

C'est un mot anglais signifiant carr6, le square est une petite place comprenant un jardin public

central ; il est parfois entour6 d'6difices, et il est avant tout conqu comme un d6cor urbain, lieu

re ceumrgz.s, zoo:
20 tupnt-t.p er cgoey.r. zooo
2r ceurHtEz.B. zoo3
22 crlJrutzz.g. z@3
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Espace vert g6n6ralement enclos, accessible par le public, et pouvant Otre agr6ment6 d'6dicules

et d'installation diverses : aires de jeux, buvette, roseraie...etc. Selon MERLI.P et CHOAY.F,

le jardin public est un : ( espace vert urbain, enclos, i dominante v6g6tale, prot6g6 des

circulations g6n6rales, libre d'accds, congu comme un dquipement public et 9616 comme tel >r20.

Et la notion dujardin public ne prend son sens contemporain qu'au XD(dme sidcle.



de promenade et de d6tente. Selon le robert : n esquafte (6quene), signifie petit jardin public,

giniralement entourd d'une grille et aminagi au milieu d'une place >t23 .

Selon MERLIN.P et CHOAY .F < Est igalement un espace vert public essentiellement plantd,

mais de grande dimensions >s24.

La place publique 3

La place publique est un espace public, non bdti, desservi par des voies, entour6 g6n6ralement

par des batiments, affect6 aux pi6tons ou,/et aux v6hicules. C'est un lieu ouvert et accessible d

tous, ind6pendamment de la position sociale ou de l'origine des individus. Elle prend

plusieurs formes et diffbrentes dimensions.

11.2.4. La pbce publique :

Les places publiques font partie d'espaces ext6rieurs, elles ont 6t6 la premidre forme

de l'espace public. La place est n6e du besoin des hommes de se rassembler pour discuter,

n6gocier et assister i un dvdnement. .. etc. un espace pollvalent par excellence, qui a plusieurs

formes, possdde plusieurs aspects et abrite diff6rentes activit6s. Le pr6sent chapitre haitera

le sujet des places pubtques, dans lequel on abordera ses diff6rentes notions, et on pr6sentem

ses 6tapes de d6veloppement i travers I'histoire, les activit6s et les fonctions qui s'y d6roulent,

les diff6rentes formes qu'elle prend, ainsi que les differents aspects qu'elle possdde.

23 cAtmllEz.s- zoo3
2a uelt-m.p, cHoey .p, zooo
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Le parc :

A I'origine le mot parc d6signe un enclos destin6 aux bdtes sauvages. C'est un jardin public

largement plant6 d'arbre et g6n6ralement de grande dimension.

11.2.4.t z D6finition de la place publique :
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Le dictionnaire d6frnit la place comme un < lieu public d6couvert et bord6 de maisons

ou de monuments >, corrme < un large espace d6couvert auquel aboutissent plusieurs rues dans

la ville >, voire comme un < endroit ori ont lieu les prises d'armes et les d6fi16s >.

Depuis un sidcle, les d6finitions sont donc fond6es d'abord sur des relations architecturales et

fonctionnelles (6conomiques). Pour G6o B. Ford le but essentiel d'une place est la distribution

du trafic et le stationnement des v6hicules devant les 6difices publics.

L'argouement actuel pour I'agora et le forum de nos villes nouvelles affirme le d6sir de

renouer avec les r6les sociaux que I'on attribue ir la ville antique et m6di6vale, et que Vitruve

d6crivait dans le premier chapitre du cinquidme livre d'Architecture :

<.... l'ancienne coutume dtait defaire voir au peuple les combats de gladiateurs dans ces places,

il faut pour de tels spectacles qu'elles aient, tout dutour, des entrecolonnements beaucoup plus

larges et que sous les portiques, les boutiques des changeurs aussi que les balcons aient

l'espace nicessaire pour foire le trafic et la recette des deniers publics. La grandeur de ces

places publiques doit 6tre proportionnie d la population de peur qu'elles ne soient trop petites

si beaucoup de personnes y ont alfaire, ou qu'elles ne paraissent trop vastes, si la ville n'est pas

fort peuplbe >.

IL2.4.b. L'histoire de la place publique

L'histoire de la place publique urbaine dans notre civilisation commence avec

I'agora, un centre de la ville r6unissant les fonctions essentielles de la cit6 grecque. Passant par

diff6rents changements, les places publiques contemporaines diff6rentes de celles de la ville

grecque et de la ville romaine dans les diff6rents aspects.

L'agora grecque :

Le mot agora d6signe la parole et le lieu de la parole. L'agora grecque 6tait un lieu d'6change

commercial, culturel et politique, c'6tait aussi rm lieu de march6 et de ventes ambulantes. < L'agora

s'impose comme le sanctuaire du commerce de l"ichange. Espace de discussion, de nigociation, de

bavardage, cefle cohue a W constituer u obstacle d la mobiliti, car bien dfficile d traverser >2s, c'est

un espace central, entour6 par des 6difices de caractdres divers comme le th66tre et le temple, bord6 par

des colonnes et les p6ristyles pour les ynomenades et la protection du soleil- CHOAY.F et MERLIN.P,

la voit comme rm theehe de la vie politique ainsi qu'un lieu ori se deroulent les c6r6monies religieuses

: r d'abord lieu saint oi se diroulent les cirimonies religieuses de la citd, puis thidtre de la vie

2s ztrvflvGRMANN. M, ToussArr.J.y, 2001
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politique, enfin investie par la vie 0conomique, sa morphologie reflite I'histoire de la polis et de ses

institutions>26.

L'espace public de la ville grecque se r6sume ainsi par << l'espace du citoyen >>, d la fois un espace

physique, un lieu de cohdsion sociale et un lieu de d6bat public. Au XIIIe sidcle av. J.C en Grdce, I'agora

est une simple esplanade de forrne irr6gulidre entour6e de bdtiments publics, r6serv6e au d6bat

d6mocratique ou aru( manifestations religieuses; elle se transforme pour devenir, au d6but du Vdme

sidcle av. J.C, sous I'impulsion d'Hippodamos de Milet, un espace cadastr6 carr6 dans une cit6 compos6e

Figure j : Plan de l'agora grecque

sur un plan orthogonal et entour6 de portiques supportant des galeries. La forme de la place peut-€tre

plus subtile cofltme d Assos. L'agora aujourd'hui fait partie des symboles d'une convivialit6 publique

un peu mythique.

Le forum :

Le forum est la d6nomination romaine qui subit f influence grecque au VIIdme sidcle

av. J.C avec la ville romaine, l'espace public romain devient monumental ordonn6 et de

repr6sentation. Le forum romain sera ainsi un grand th66tre des f6tes quotidiennes, un espace

de consommation actuelle liw6 aux loisirs et aux spectacles.

Les archives au coeur de la cit6 grecque d'AthErre

Agora" place ot) se AGOE)Atenaient les assembl6es
des cito)rens ll cr*r A D I

+3+
Metroori. les archiraes ot
on peut les <orrsuJter et
en obtenir des copies
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Selon BERTRAND.M.J, LISTOWSKI.H, le forum assumait e peu prds les m€mes fonctions de

I'agora d un caractdre diam6tralement oppos6 ; c'est d'abord une place d'apparat, un cadrc

th6atral conqu comme un lieu de frte qui admettrait la quotidiennet6. la basilique apparait vers

le IIIdme sidcle av. J{, elle servira enfin de moddle d l'6glise romane (Forum Trajan). [r forum

6tait le plus souvent situ6 i un des angles form6s par le cardo et le decumanus 1 ; il repr6sente

le type introverti de place se fermant au quartier environnant. Il y avait :

Le forum Boarium: litt6ralement < March6 aux bceufs >, il 6tait destin€ au commerce de beuf

et aux activit6s liees au port fluvial attenant.

Le champ de Mars ou Campo Marzio : de vocation militaire, il 6tait aussi utilis6 pour les

parades.

Le forum romanium : il reste de loin le plus connu. Il accueillait d la fois les activit6s

juridiques, politiques et religieuses.

Figure 4 : Exemple de forum romqin

L'espace public de la ville m6di6vale :

Dans la ville m6di6vale du XIIdme sidcle

d'Europe cenFale ou du nord, l'espace urbain

se d6veloppait spontan6ment autour des

monuments et des bitiments publics comme

l'6glise. les places proc6daient de

l'6largissement de la voie qui les traverse et Fgure 5 Plan d'un lorum du moycnige
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mClent les habitations en €tage avec les bAtiments publics. L'espace public (autonome) n'existe

plus, la place jouait un r6le fonctionnel, autour de laquelle se regroupent les monuments les

plus importants de la ville (l'h6tel de la ville, l'6glise...etc.), qui seront euxmemes des espaces

publics. k parvis de l'6glise au Moyen-Age est un espace prolongeant I'entr6e de celle-ci; cette

6poque voit 6galement la cr6ation dans les bastides de places ordonnanc6es qui disposent d\rne

galerie couverte et d'une halle sur un des cot€s.

On peut observer I'absence de I'espace vert ou bien les arbres dans la ville m6di6vale car dans

I'esprit des citadins de cette 6poque la nature existe en dehors des rempares de la ville.

Figure 6 : Ia
forum au
moyen4ge

L'espace public de la renaissance -14ime et l5Cme siicle- :

la renaissance apporte des changements considerables, les places de la renaissance

sont destin6es d mettre en valeur les bAtiments publics et d constituer un d€cor. < Lo renoissance

a marqud un retour atu valeurs et traditions antiques, par la mise en place d'un cadre

architectural monumental qui cildbre les lieux nobles par excellence >27.

[.es places cessent d'6tre un lieu fonctionnel, et un vide entourant un monument et lui faisant

splendide, dont elles deviennent des < salles d l'air libre >, les grandes places publiques sont

r6am6nag6es, elles se pr6sentent comme une euwe d'art que l'on vient voir en spectateur. Elles

ne sont plus seulement le lieu of s'exerce la vie publique, mais elles deviennent 6galement le

support pour la mise en valeur de statues. L'espace public sera organis6, harmonis6, embelli,

27 z$.{MERMA},,1.I.M, ToussAIT.J. y, 20ot
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pour r6pondre e des critdres ( physiques ) artistiques donnant ainsi une revalorisation < spatiale

>r i ce demier-

< Les grandes places publiques sont rdinterpritdes et font l'objet

d'une giomitrisation. La place n'est plus ce vide fonctionnel

occupi par le marchd ou la circulation d'un carrefour, mais un

cadre architectural, le ddcor d'une scine o le riverain est

constitui en acteur et le passant en spectateur >28. Figure 7 : place du Capitol d Rome

Figure 8 : Plan de la place de
Capibl A Rome

L'espace public de la ville classique :

Au l6dme sidcle, avec la ville classique les premiers jardins et parcs urbains

apparaissent en France et constifuent des nouveaux lieux de sociabilit6 or) se rencontrent les
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Figure 9 : La places des Voges, Parb
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gloupes sociaux. Au l7dme siecle, un nouveau t14re

de places apparait, c'est la place royale, le support

de l'autorit6 du roi, of manifeste sa puissance

militaire. <( Les places royales incartent

I'urbanisme du l7dme siAcle. Elles manifestent la

puissdnce militaire du Roi, son rigne et la
subordination des institutions municipales...Elles

T]

t

+
,

ir

I



CHAPITRE II : ETAT DE LA CONNAISSANCE

accuetllent les ddfilAs militaires. Toutefois, entre

deux manifestations, ces places surdimensionndes

sont abandonndes d la sociabiliti et aux loisirs

populaires... ))2e.

Ces places royales sont congues ferm6es sw elles-

m6mes, elles meffent ainsi le corps synbolique du

roi au centre de la nouvelle structure de la ville.

I

h
g.rr- I

-.J 1.'t^: !' r ,

Figure I0 : La place royale Nancy

Les espaces publics dans les villes traditionnelles arabes :

En revanche i la ville europ6enne, on remarque l'absence de quelques espaces

publics dans la ville arabe traditionnelle comme la place, le jardin public, le boulevard, sauf

l'espace ouvert public qui constitue la grande mosqu6e (la place de la mosqu6e) et le march6 <<

le souk >. < L'espace public comme forme ouverte, place, jardin public, boulevard, est absent

du centre des villes arabo-musulmanes ou orientales traditionnelles,les midinas, si l'on excepte

l'espace ouvert "public" complexe que constitue la Grande Mosquie n30. Selon lui les espaces

des villes arabo-musulmane se caract6risent par deux entit6s mat6rialis6es par des formes

spatiales sp6cifiques : la premidre est la sphdre du priv6, ferrr6 ; les quartiers et les maisons qui

sont des espaces familiaux et f6minins. La deuxidme est la sphdre du public ouverte au monde

; les r6seaux de circulation et le souk comme espaces masculins qui se caract6risent par leur

ad6quation d des pratiques et i des comportements des usagers ordinaires ; < Enfait les espaces

des villes traditionnelles se caractirisent par un clivagefondamental entre une sphire du privi,

fermde, garante de la protection d'une soci,tti endogamtque et d'autre part une sphire du

public ouverte au monde >3t .

La place dans la ville arabe traditionnelle est d6sign6e par l'appellation < Saha ou Rehba > un

espace d6couvert non bdti, prend plusieurs formes differentes, < C'est une vaste place, une

grande cour dicouverte, de forme irreguliire, rectangulaire, bordie de galeries d portiques

r>32.

2e BERTRAND.M.J, LISTowsKI. H, 1984
30 Jg,qN-cLAUoE .D, 2oo2
3r EaN-cLAUor.D,2oo2
32 BENYoucEF.B, l99r
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La place du march6 : Un espace d'6change

commercial, situ6e d l'entr6e et en bas de la ville

selon les besoins des habitants pour garder

l'intimit6 des gens, il constitue le point

d'aboutissement des rues. < Le souk est sans

doute I'espace public par excellence : sa gendse,

dans les villes du Moyen-Orient, est bien

ant6rieure i l'islamisation de la r6gion. >> Le 
"orrk, ''*'" ' ' 

: La place du marchi de Ghardaio

ensemble de pratiques qui s'insdrent dans des espaces aux perspectives visuelles 6troites,

favorise la rencontre, concentre le regard et la parole. Les souks sont n6s aprds la r6duction de

quelques espaces publics h6rit6s de l'6poque grecque et de l'6poque romaine et qui sont devenus

inutilisables dans l'6poque byzantine < C'est par la riduction de certains de ces espaces,

devenus inutilisis dis l'dpoque byzantine et avec le christianisme, que sont nis les souks. tt33.

La place de la mosqu6e : Un espace public qui est tributaire d la mosqu6e << Chaque mosquie

est attribuie d une Rahba >3a . Et qrri s6pare enffe l'espace sacr6 (la mosqu6e) et l'espace profane

(le reste de la ville), et g6n6ralement situ6 dans la partie haute de 1a ville (l'exemple du M'zab),

il prend une forme irr6guliere avec une dimension moins importante que la place du march6,

elle est pour le but de regroupement des gens pour la pridre et pour I'utiliser corlme une

extension de la mosqu6e dans les occasions...etc.

L'espace public Moderne (l'espace de la ville fonctionnelle) :

A la premidre moiti6 du 20dme sidcle, une grande th6orie apparait, celle de la charte

d'Athdnes, cette charte est domin6e par des id6es sur I'urbanisme dont les grands principes se

basent sur les fonctions de l'habitat, la circulation et le travail, donc la fonctionnalit6 prime sw

toute autre dimension, l'espace public urbain devenait un espace fonctionnel, qui a perdu toute

qualit6 (physique sociale et symbolique), et la ville se vidait de tous espaces vitales qui sont

transform6s i des espaces inhumains. < Dis 1928 les CIAM pripardrent la fameuse charle

d'Athines qui fut iditde en 1942 (...) les destructions de la guerre permirent aux promoteurs

de la reconstruction d'en faire la bible idiologique >35 .

33 teANcLeuDg.o. zooz
ra xnalreLlen.B, zoo'l
35 DE sABLrt.u, t98e
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A partir de la seconde moiti6 du 20dme sidcle

I'ordonnancement de la ville est celui de la

circulation d cause de la dominance de

l'automobile, < la ville de seconde moitii du 20Ame

sidcle dtborde sous la pression automobile,

I'ordonnancement de la ville est dbsormais celui de

la circulation qui relii des espaces d.ilfirenciLs par

leurs fonctions rJ6. Il a fa u attendre les ann6es 80 
Figure 12: Place des Trois Pouvin' Brasilia

po1lr qu'une prise de conscience lance la reconqu6te des villes, et particulierement de centres

historiques, une perspective dans laquelle s'inscrit la requalification de l'espace public, ainsi

qu,une revalorisation du patrimoine historique de la ville. La place publique reprenait sa place

comme 6l6ment patrimonial dans la ville et dans le tissu urbain par sa valorisation en tant que

support de l'histoire. L'urbanisme moderne proposait deux types de places, I'une symbolique

r6serv6e aux fonctions politiques et culturelles, par exemple la place des Trois Pouvoirs d

Brasilia of les bitiments sont des objets iso16s sur une esplanade ; I'auhe, plus utilitaire,

r6serv6e aux cofitmerces entour6e par des aires de stationnement : c'est le cas dans les villes

nouvelles.

11,2.4.C. Le rdle des places publiques :

Les fonctions que doit assurer Ia place publique (espace public) :

Les fonctions d'une place ne cessent d'6voluer et de multiplier, au moyen ige la place

6tait le centre de la ville qui regroupe les fonctions principales de la ville tel que le commerce,

la fonction politique et religieuse, n'oubliant qu'elle 6tait un lieu de rencontre et de coh6sion

sociale. Elle se d6finissait par le r6le qu'ellejoue dans la ville telle que :

La place du march6 : c'est le lieu of se deroulent habituellement les 6changes

commerciaux plus au moins grandes par son am6nagement sp6cialis6, ce genre de place

est poss6d6 presque par toute les villes anciennes

36 votsrN.B,2ool
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Les places d'arme : elles sont de vastes esplanades destin6es aux entrainements et aux

rassemblements militaires, ces places occupent en g6n6rale une position centrale, et

elles sont reli6es directement au p6rimdtre d d6fendre.

La place royale : c'est un espace clos qui comporte une statue au centre qui joue un r61e

structurant, elle est congue pour accueillir les c6r6monies royales et elle se distingue par

leurs fagades identiques.

Aujourd'hui la place cesse d'accueillir certaines fonctions telles que la fonction politique ainsi

que la fonction religieuse. Selon CLOQUET.L il existe frois tlpes des places :

Les places de circulation : elles se situent aux

croisement des voies (rond point) et destin6es

sp6cialement au trafic routier tel que la place de

premier mai i Alger.

Les places d'agr6ments : elles sont situ6es dans un

tissu urbain plus au moins dense, elles d6gagent Figure lj: Place du l e.nai' Alger

une we agr6able et servent aux jeux et aux rencontres.

- Les places monumentales : elles sont des places encadr6es g6n6ralement par des

bdtiments avec faqades monumentales et un centre vide ou occup6 par un monument tel

que la place de la mosqu6e, la place de l'h6tel, la place de 1'6glise...etc.

Selon DESABLET.M, 1988 les fonctions qui doivent 6tre assurer par une place publique sont

les fonctions qui s'insdrent dans :

Les relations sociales spontan6es et libres telles que la rencontre, les fEtes, la

manifestation, la flAnerie, les spectacles...etc.

Les d6placements utilitaires : circulation, d6placement en voitures ou v6los,

stationnement, mouvement individuel ou collectif.

Les 6changes 6conomiques : les services, l'artisanat, les commerces...etc.

Les ph5nomines contemporains de la place publique :

Avec le d6veloppement 6conomique et technologique et I'apparence de nouveaux

moyens de transport et de communication, I'int6r6t relatif i la place publique augrnente, et cette

dernidre prend i adopter des nouveaux ph6nomdnes contemporains qui n'existaient pas avant,

-26-
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ZIMMERMANN.M et al. On constate trois nouveaux ph6nomdnes relatifs e la place publique

La th6itralisation des places publiques : il s'agit de I'individualisation de la soci6t6 urbaine,

la libert6 de I'utilisation et de l'occupation qui offrent ces espaces aux individus de diff6rents

types avec differents comportements sociaux, cette mixit6 d'usage et de cat6gorie sociaux

produit une scene de th6iffe, son texte 6crit, son am6nagement fait les coulisses de ce th6dtre,

< le fait que ces lieux offrent la possibilitd de s'y rendre gratuttement (en principe), d'y avoir

accds en tant qu'individu diffirenci| socialement et culturellement, d'y accaeillir touts types de

comporrcmen$ sociaux .-- ,37.

La festivalisation des places publiques : un des ph6nomdnes contemporains qui apparaisse

dans les espaces publics, c'est le rassemblement de spectacle de toutes sortes, I'exemple de

I'espace public dans les villes europ6ennes. La place publique doitjouer le r6le festif (un lieu

de festivalisation et de manifestation, et de IEtes), donc les responsables sont charg6s par la

bonne programmation et gestion de ces espaces. << Les responsables communaux charges de la

gestion des places publiques organisent ou fayorisent l'organisation de toutes sortes de fOtes,

festival ou spectacles, qui peuvent contribuer d I'animation de cet espace >38.

La commercialisation des places publiques : il s'agit de la logique de marketing urbain, les

responsables sont tourn6s vers la promotion de la ville afin d'attirer plus de gens (clientdle) qui

cherchent d consommer, tous les 6l6ments constituants la place publique (par leur qualit6 et leur

quantit6) concourent dans le but de servir la consommation au public, < la qualiti et la quantiti

des dlLments figurant dans la plupart des places publiques urbaines y sont install1s dans le but

de servir d la consommation du public. >3e.

Types des places publiques :

La place n'est pas une invention r6cente du temps, mais elle est construite i travers

le temps, la diversit6 des situations et de l'histoire de ces places nous donne une vari6t6 de

typologie ;

l7 ZIMMERMANN.M €t al.2ool
18 znuugnMatvN.M ct al, zoot
l9 ZIMMERMANN.M er al, 2ool
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1) La typologie de (STUBBEN.I, 1924) ; il est influenc6 par des consid6rations

op6rationnelles, par exemple il considdre la place du march6 une place utilitaire, une

place 6toile est une place carrefour, et les squares sont des places d6cor.

2) Selon LAVEDAN.P, il existe une vari6t6 de places selon la fonction, la situation, ou

l'histoire tel que : la place de jonction et place de porte, la place du march6, la place de

spectacle, la place monumentale, les places de statue, les places carrefours.. .etc.

3) PINON.P donnait une autre typologie plus pertinente, c'est une q?ologie historique qui

met l'accent sur les processus qui ont gdner6 la forme de la place, il distingue :

Les places r5serv6es (planffi6es) : ce sont les places r6sultantes da la nouvelle

planification, leur parcellaire est nouveau et regdier (les places royales i Rennes)

Les places conquises : ce sont des places r6sultantes de l'arasement des 6difices

existants, ou bien d'une construction progressive sur un espace de porte (la place della

signoria d Florence)

Les places r6gularis6es : Un troisidme type qui reldve des deux types pr6c6dents.

(ALArN.R,2004).

4) Selon BENAMMAR. A on peut distinguer :

- Les places dans lesquelles le vide est actif et le plein passif, qui sont les places au trac6

96omEtrique.

- Les places dans lesquelles le plein est actif et le vide passif, qui sont celles produit par

un trac6 r6siduel.

- Un troisidme type, les places dont la forme r6sulte d'abord d'un changement ou une

intervention sur le tissu urbain corrrme : l'6largissement d'une rue, espace laiss6 libre

ou devenu libre dans le parcellaire. Ces places ont plus souvent la forme organique ou

d6form6 (une g6om6trie d6form6e).

5) Autres classification :

- Selon des critlres topologiques : Selon Alain Borie, on distingue 4 tlpes de places :

a- Place en position d'isolement par rapport atu< espaces libres, particulidrement par

rapport d la rue ;

b- Place en position d'accolement, contigiie par rapport i la rue ;

c- Place en position de liaison entre deux rues ;

d- Place en superposition par rapport i la rue qu'elle la traverse.

-28-
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Selon des critires g6om6triques : Robert KRIER classifie les places selon des critdres

g6om6triques, on distingue :

a- La place g6om6trique : il s'agit des places d'une forme g6om6trique : carr6e,

rectangulaire, circulaire...etc., dans ces cas les d6formations sont absorb6es par les

espaces non bati.

b- La place irr6gulidre : elle est appel6e aussi la place spontan6e, elle est le r6sultat de

la fomration et f implantation du bdti, en revanche dans ce cas, le b6ti est r6gulier et

les d6formations sont absorb6es par les espaces non bitis. (MEZIANLH, 2001).

11.2.4.d. Les diff6rents aspects de la place publique :

La place publique possdde plusieurs qualit6s et abrite plusieurs fonctions, elle d6gage

des diff6rentes formes et refldte des divers symboles, tous ces facteurs lui donnent un aspect

formel, fonctionnel, 6motionnel et informationnel, selon la manidre de laquelle pergu et v6cue,

il s'agit de :

L'aspect fonctionnel :

La diversit6 des fonctions qui se d6roulent dans une place publique lui rend un espace

trds fr6quent6 par les citadins, car elle est un espace qui abrite multiples activit6s, la place

publique qui englobe plusieurs activit6s en m6me temps est une place plus utilis6e qu'une place

qui possdde moins d'activites, elle devient un espace d'attraction et d'6change entre les gens,

ainsi qu'un lieu de coh6sion sociale.

L'aspect formel :

Grande ou petite, rectangulaire ou circulaire, plate ou en pente, avec cette diversit6

formelle la place publique joue un r6le important comme point de repdre dans la ville, la forme

de la place et importante aussi que les fonctions qui s'y deroulent, et cette forme diffdre selon

la place qu'elle occupe dans le tissu urbain, ainsi que la manidre qu'on peut la percevoir.

L'aspect Smotionnel :

La place publique possdde un aspect 6motionnel, ir travers les sensations et les

r6actions psychologiques qu'elles produisent chez I'usager selon :

- La manidre de la pratique de cet espace sous diff6rentes formes ;
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Les 6l6ments composants de cet espace et qui ont un effet psychologique sur l'usager.

Le temps de l'utilisation de l'espace (l'utilisation diume sous la lumidre du jour differe

de I'utilisation nocturne sous la lumidre artificielle) ;

La qualite des ambiances existantes dans cet espace.

L'aspect informationnel :

L'existence des panneaux publicitaires et le mobilier de sigrralisation lui rend un

espace informationnel, ou 1es usagers peuvent prendre plusieurs informations, et renseigner sur

la ville pour pouvoir se guider dedans, et on souligne que les manifestations et les 6changes

culturels jouent aussi un r6le trds important dans le cot6 informationnel de ces lieux.

11.2.4.e. La morphologie de la place :

La place publique possdde une diversit6 de formes selon leur situation dans le tissu

urbain, comme il y a des places avec une forme r6gulidre (carr6es, fiangles rondes...etc.), on

houve aussi certaines places qui ne peuvent 6tre class6es dans les diff6rents types g6ometriques,

elles sont des places de forme irr6gulidre, il s'agit des places qui se sont constitu6es d travers

I'histoire.

-30-

La Forme :

La place triangulaire : ces formes fr6quent6es dans les cit6s du moyen 6ge, cette place

se situe dans une ville de plan irr6gulier d la rencontre de deux vois en oblique

embranchement << Y >>.

La place rectangulaire ou carr6e : c'est le cas le plus fr6quent, elle est g6n6ralement une

cons6quence de l'urbanisme. Ainsi 6tait l'agora des cit6s hell6nistiques telle que l'agora

de Milet d paris ; les places de 1'h6tel de ville....etc.

La place circulaire : la place circulaire n'apparait pas avant le XVIdme sidcle. Par

exemple : la place Belle Alliance d Berlin en Allemagne. G6n6ralement une place de

forme circulaire a plus de chance d'affirmer son identit6, et ce en raison de la coh6rence

infaillible de son contour. Pour cette forme on peut trouver une vari6t6, comme les

places ovales, et les places semi-circulaires.
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Pour d6crire une place

on fait r6f6rence i sa

forme (r6gulidre ou

irr6guliere, grande ou

petite...etc.). Et afin de

mieux comprendre ces

variations formelles,

KRIER.R nous a

propos6 un travail

typologique sur les

places reposant sur les 3

formes prec6dentes.

Vitruve d6frnit les dimensions d'une place publique comme suit : < la grandeur

des places publiques doit Atre proportionnie d la population de peur qu'elles soient trop

petites si beaucoup de personnes y ont afaire ou qu'elles ne paraissent trop vastes si la

ville pas fort peuplie. Pour en etablir la largeur ; il faut diviser la longueur en trois parties

et en prendre dew, par ce moyen la forme en sera longte et cette disposition sera bien plus

commode pour y donner des spectacles. v 40.

ALAIN.R,voit que les dimensions doivent €tre appr6ci6s par rapport au contexte urbain ou

ir celui de quartier (immensit6 de la place de concorde 240m x 360m), d'autre part SITTE'C

nous indique que les dimensions moyennes des grandes places dans les anciennes villes sont

l40m de longueur et 60m de largeur, et que la dimension minimale de la place doit 6tre

6gale d la hautew du bitiment principal et sa dimension maximale ne doit pas exc6der deux

fois hauteur si elle n'est pas justifi6e par la forme, la fonction et le type du bdtiment.

Les 6l6ments constitutifs d'une place publique :
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Formos compleres

Figure I4: La typologie de places. Source : KIJER. R 1975

Les dimensions d'une place :
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La place publique est composee d'un ensemble d'616ments constitutifs, qui

participent i la cr6ation de son propre image, le choix de ces 6l6ments doit 6tre dans le but

de r6pondre aux besoins des usagers, parmi ces 6l6ments on cite :

Le mobilier urbain :-le mobilier urbain est un 6l6ment trds important dans le cadre de

l'6tude de la place publique, c'est un 6l6ment qui fait partie de leur d6cor, et qui d travers lui

on peut expliquer I'usage de cette place, et parfois un changernent du mobilier urbain peut

affecter l'utilisation ainsi que I'image de la place.

Le sol : iljoue le r6le de la limite horizontale de I'espace public, son revCtement et sa texture

peuvent affecter l'utilisation. k traitement du sol d6pend du type de cet espace, et de son

environnement.

[,e revdtement :-mat6riau dont on recouwe le sol, notamment les chauss6es et les trottoirs,

et sa mise en @uvre, A des fins de commodit6, de circulation, de protection ou d'esth6tique,

et pour 6viter la d6gradation du sol, la poussidre et la boue.il existe deux types :

- Le rev6tement min6ral : il s'agit du rev6tement coul6, du pavage et du dallage... ;

- Le revOtement v6g6tal : il s'agit du rev6tem ent par la vbgbtafion comme le cas des jardins

II.2.5. CONCLUSION:

Parler de la place publique ndcessite une interrogation approfondie sur ses

caract6ristiques, dimensions et diff6rentes lectures, elle possdde plusieurs qualit6s et abrite

plusieurs fonctions, comme elle d6gage des diff6rentes formes et refldte des divers

O'MEZIANI.H, 2OO1
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Le biti : une composante trds importante de la place publique, il est consid6r6 comme une

limite verticale qui lui assure une lecture particuliere. La continuit6 et la discontinuit6, les

couleurs, les mat6riaux, la texture des constructions influent notre perception de cet espace,

et qui peuvent nous donner une id6e sur le type de cet espace. Les dimensions de la place

ddpendent fortement du rapport entre sa largeur et la hauteur des constructions qui

l'entourent, le changement de ce rapport peut engendrer le changement des caract6ristiques

de cet espaceal
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symboles. Certes elle joue le rdle d'un 6l6ment important dans la lecture de la ville, et

constitue un point de re$re physique qui organise nohe perception de l'espace dans la ville.

Ia place publique n'est pas une cr6ation r6cente, c'est une forme urbaine qui

naissait avec les premiers 6tablissements humains. Elle est pr6sente depuis la naissance de

I'Agora grecque (un espace public par excellence), puis le Forum romain (qui presente

I'influence romaine par la ville grecque), jusqu'aux monuments m6di6vaux of la place prend

le r6le fonctionnel autour de laquelle se regroupent les monuments. Passant par les places

de la Renaissance qui sont destin6es i servir et mettre en valeur les batiments publics et d

constituer un d6cor, la place de cette 6poque cesse de jouer le rdle fonctionnel et elle fait

retour pour jouer le r6le d'une euwe artistique. Arrivant aux jardins de la ville classique,

un nouveau type de places apparait qui est la place royale. Dans la premidre moiti6 du 20tu

sidcle, la th6orie de la charte d'Athdnes apparait et portait avec elle des changements au

niveau des fonctions, de l'habitat et de circulation, et comme cons6quence de 9a la place

publique perdait toute qualit6 physique, sociale et symbolique.

II.3. L'ANALYSE D'EXEMPLES :

<< Chaque ville nous apprend sur les outes nous renvoie d une autre semblable ou

diffirente oi la m€me question se pose porfoic dans les m€mes termes, parfois en invenlonl

des solutions nouvelles >4.

Dans cette partie du m6moire il sera question d'analyser des projets r6alis6s sur des aires

d'intervention pr6sentant les m6mes caract6ristiques ou la m6me probl6matique que la n6tre

afin d'en faire ressortir les outils et les concepts qui serviront de base de notre intervention.

L'analyse d'exemples que nous pr6sentons se veut Ctre une analyse th6matique plus t6t que

comparative, et ce dans le but de toucher aux diftrentes probl6matiques renconh6es dans notre

aire d'intervention.

a2 David MANGIN Philippe PANERAI, 1999
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- Place du ler Novembre (ex place de la brdche )- Constantine

- Le r6am6nagement de la Place Bellecour i Lyon - France.

II.3.1. Place du le' Novembre 1954 :

a3le choix de cette place du 1er novernbre 1954,

beaucoup plus connue sous le nom de place de la brdche,

n'est pas fortuit, il se base essentiellement sur thistoire de

celle-ci (Voir Figure 15), de sa cr6ation, de son v6cu, de

son 6volution dans le temps de son usage et de sa situation

trds particulidre dans le tissu urbain de Constantine (Voir

Figure 16). (Car c'est le lieu par lequel les frangais ont

cr66 un chemin, une brdche pour p6n6trer i I'int6rieur des

remparts de la ville arabo -musulman < vieille ville >>).

C'est un lieu d'6change commercial, politique et cultuel.

C'est I'espace public le plus important de Constantine, par

sa fr6quentation et sa popularit6 car c'est la place la plus

connue de Constantine avec la place appel6e c'est le naud

de convergence des flux de populations en plus des

principales artdres commerciales et m6caniques

Figure I6 Plan de situotiot de la Place du
l"'Novembre 1954 ( la Briche)

\

)
* ..t-

y'*i6.4.11

II.3.1.a. Lecture tlpologique de Ia place du ler novembre 1954 ir Constantine :

Situation de la place :

Cet espace exterieur ouvert est de forme irr6gulidre inscrit dans une enveloppe

triangulaire. Sa superficie est d'environ 4980,00m'z

I

-#

Figure 15 : La ploce de la Briche, tae prise
du palais de justice
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Aujourd'hui, la Brdche se d6marque par une

configuration assez complexe : une v6ritable place

entour6e d'6di{ices monumentaux datant des premidres

ann6es de la colonisation et sur laquelle d6bouche la

totalit6 des rues qui traversent la vieille ville,

commun6ment connue sous le nom de la Place de la

Brdche. Elle est prolong6e sur le c6t6 Nord par une
Figure 17 : Plan de masse de la place du l er

vaste esplanade, en contrebas du Boulevard Z. Youcef, Nove hre 1954

appel6e I'Esplanade de la Brdche. Cette esplanade marque la limite du centre-ville et offre de

larges vues sur le paysage montagneux lointain. Les deux 6tendues sont s6par6es par le

prolongement de l'All6e Benboulaid qui rejoint au bout le Boulevard Z-Youcef-

La Brdche, qualificatif consacr6

depuis 1837, est relatif d la fissure provoqu6e

dans la muraille de la ville du c6t6 Ouest par les

bombardements des canons de l'arm6e

coloniale post6e sur une colline proche. La ville

assi6g6e chuta aprds de f6roces combats. Avant

cette conqu6te, de ce c6t6-ci de la ville,

affluaient les populations des alentours, car

dans le rempart s'ouwaient les trois principales

portes (Bab El Jabia, Bab El Oued et Bab El

Jadid). Rappelons que la ville est entour6e de

profonds ravins sur les aukes c6t6s.

I

Figure I 8 : Carte rcprisenlant les portes el les rempa s

r

Au-deli de sa charge historique et symbolique, la Brdche est devenue l'unique lieu qui assure

une relation directe avec la ville traditionnelle et ses ruelles labyrinthiques. Elle 6tait, durant

l'6poque coloniale, le naud dejonction entre les < autochtones > et les < allogdnes >, d'ailleurs

ces demiers y avaient plant6 un d6cor fortement inspir6 de I'art urbain occidental

\.
L.

\

l.

't'4

LECINDI

i r-* n"n.',

a Brb H o!.d
a Bih F.r Djabk

a D,b tL Djcdid

II.3.1.b. Les fonctions de la place :

l

!! :,,

;
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Fonction sociale :

La place du ler Novembre est un espace

de rencontre, par sa situation et son importance

structurante, et sa position par rapport i la trame

urbaine

On remarque que la fonction de regroupanent,

fr6quentation et d'6change quotidienne est

exclusivement r6serv6e aux hommes, la fernme ne

fait que traverser cette place publique.

Figure 20 : la place du I er noyenbre |-951 dilimitie
por des dquipements a l'architecture coloniale

CHAPITRE II : ETAT DE LA CONNAISSANCE

Figure I 9 : Lo place du I er novembre I 954
('esplanade )

Figure 2l : la place du ler novembre 1954 dilimilie par
des tquipements ,i l'architecture colohiale

La pr6sence d'un ddifice culturel historique important, le th6Atre de Constantine, consolide la

fonction sociale malgr6 le d6clin de sa vocation culturel. C'est surtout un repdre spatial, un lieu

de rendez-vous et de contact pour les 6trangers. Car cette place est bien situ6e et trds connue,

donc facile d retrouver.

Fonction commerciale :

De tout temps, la place du ler novembre a d6velopp6 une valeur d'6change et de

commerce, la pr6sence d'une banque, et d'un espace commercial tres important < Rahbet El

Djemel > et sa centralit6 lui permettent d'6tre un lieu de contact et de rendez-vous pour des

affaires commerciales, ces derniers temps elle est devenue le seul lieu de vente de devises

6trangdres.

II.3.1.c. Les diff6rentes actions qu'a subi la place depuis sa fondation :

ffi
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Erig6e en esplanade durant les

premidres ann6es de la colonisation, la "place de

la Brdche" aura ses contours avec l'ordonnance

du 9 juin 1844, qui verra la d6molition de la

partie haute de la ville pour la construction

d'immeubles de style europ6en, laissant la

partie basse aux autochtones.

CHAPITRE II : ETAT DE LA CONNAISSANCE

Figure 22 La place de la Briche en 1955

Si le coq et la colonne ont 6t6 d6mont6s aprds 1962, le socle existe encore jusqu'i ce jour- Le

16 awil 1940, des milliers de personnes se rassembldrent sur cette place pour suiwe le cortdge

fundbre de l'imam Benbadis.

-La Place de la Brdche, qui abritait les c6l6brations des f6tes religieuses, vit au rythme des

attentats et des rafles i partir du 8 mai 1955. C'6tait le d6but de la longue bataille de

Constantine. Le 5 juillet 1962 et les jours qui suivirent, marqu6s par la joie euphorique de

-37 -

Le site, baptis6 plus tard "Place Duc de Nemours" (du nom du commandant des troupes

du sidge de 1837), connaitra une 6volution fulgurante avec le percement de la rue de

France en 1851 .

La rue Damr6mont (actuelle rue Si Abdellah) en 1852.

La Rue Nationale, future rue Clemenceau (actuelle rue Larbi Ben M'hidi) en 1865.

L'am6nagement de la place, avec la d6molition des remparts et des Portes de "Bab El

Oued" et de "Bab Djedid", lui donnera une nouvelle configuration.

En 1883, un th6Atre est construit sur les ruines d'une ancienne caseme des janissaires,

suivi plus tard par un march6 couvert juste d c6t6. Les immeubles montent, les h6tels

aussi. Deux squares voient le jour de part et d'autre du boulevard Pierre Liagre

(actuellement all6es Benboulaid).

La ville aura sa Grande poste en 1908, avec le sidge du Cr6dit foncier (actuelle BNA).

Le Palais de justice en 1918.

La Banque d'Alg6rie (actuelle Banque centrale) en 1926. Suiwa un autre am6nagement

avec la r6alisation du boulevard Joly de Br6sillon (Bd Zighoud Youcef) et de l'actuelle

esplanade au-dessus du march6 couvert, qui futjadis un square bien fleuri'

Les Frangais pr6paraient une c6l6bration fastueuse du centenaire de la prise de la ville

en 1937 . L'administration frangaise ne manquera pas d'6riger une colonne surmont6e

d'un coq pour comm6morer la prise de la ville, i l'endroit m6me de la brdche ouverte

dans les remparts.
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l'ind6pendance, resteront d jamais graves dans la m6moire des Constantinois qui ont v6cu cette

6poque.

-Devenue place du 1er Novembre mais gardant son nom colonial, elle connaitra des 6vdnements

marquants tels le d6cds du d6funt pr6sident Houari Boumediene en d6cembre 1978, la

qualification des Verts au Mondial de 1982. Plus de 50 ans aprds, ce lieu embl6matique de la

ville n'a pas connu de grands bouleversements, sauf d'6temels travaux de frottoirs et un tunnel

creus6 en 1986.

II.3.2. Le r6am6nagement de la Place Bellecour i Lyon :

Lieu de passage

incontoumable, la Place Bellecour est

l'un des endroits les plus frequentes de

Lyon. Avec une superficie de 62 000

nr?, elle est la plus grande Place de

Lyon et la troisierne plus grande Place

de France, mais aussi la plus grande

Place pi6tonne d' Europe. Figure 2i : Nouvelle all6e de kiosque sxr la place Bellecour

Situ6e au carrefour de trois artdres majeures de la presqu'ile dont deux pi6tonnes : la rue de la

R6publique, menant i l'H6tel de Ville et d l'op6ra, la rue Victor Hugo qui mdne i Perrache et

la rue du Pr6sident Edouard Herriot qui mdne d la Place des Terreaux, la Place Bellecour, est

desservie par deux stations de m6tro et nombreuses lignes de bus. Elle est emprunt6e

quotidiennement par 100 000 usagers du m6tro. Chaque ann6e 5,5 millions de visiteurs y

transitent

Class6e en 1941, la Place est I'un des sites patrimoniaux majeurs de la ville de Lyon.

C'est d'ailleurs un lieu de rendez-vous incontoumable pour les lyonnais et touristes qui

s6joument d Lyon.
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Sa partie nord trds ouverte et d6gag6e,

permet de recevoir de grands 6v6nements,

tandis que le sud s'adresse d des usages

plus locaux et quotidiens. Tout au long de

l'ann6e, cette Place aux dimensions

symboliques et historiques affirm6es

accueille de nombreuses manifestations,

qu'il s'agisse de concerts,

rassemblements ou installations

6ph6mdres qui s'adressent au plus grand

nombre : d6fi16 de la Biennale de la

Danse, F6te des lumidres, distribution du

Petit Paum6, d6part chaque vendredi soir

d'une randonn6e i roller ...

CHA}ITRE II : ETAT DE LA CONNAISSANCE

Figure 24 : vue aiienne d'avanl b r6am0nagetfient

Depuis mi 2010, d'importants travaux Figure 25 : we airienae d'apris le riaminagemeat

d'embellissement ont 6t6 r6alis6s sur la partie Sud de la Place

Le mauvais 6tat sanitaire des marronniers plant6s sur le mail sud et les d6gradations

successives ont conduit la Communaut6 Urbaine de Lyon d repenser cet espace dans son

ensemble, i travers un projet de recomposition g6n6rale ambitieux et s'inscrivant dans la

dur6e.

Aujourd'hui, le r6am6nagement de la partie sud offre un nouveau lieu de vie et

d'activit6s pour les habitants et les visiteurs qui b6nEficieront du confort d'une promenade

arbor6e, de bassins restaur6s et de jardins fleuris au sein d'un espace anim6, convivial et

populaire qui m8le jeux pour enfants, kiosques ir fleurs ou restauration en terrasse.

Souvent pr6sent6e rectangulaire, la Place est en fait une Place trap6zoidale de 300 mdtres par

200 mdtres qui rayonne vers I'ensemble du quartier.

Elle constitue le point kilom6trique z6ro de Lyon : toutes les distances sont compt6es i partir

de ce point.

En son centre, se trouve une statue 6questre de Louis XIV, ozuwe de Frangois-Fr6d6ric Lemot.

Elle est accompagn6e, d ses pieds, de deux statues all6goriques cr66es en 1720 : la Sa6ne de

Nicolas Coustou et le Rh6ne de Guillaume Coustou.

Le projet de r6amdnagement de la partie sud, confi6 au groupement compos6 de l'Atelier
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CHAPITRE II : ETAT DE LA CONNAISSANCE

Jacqueline Osty (paysagiste), - ICC (BET) - Ellipse (architectwe) - LEA (concepteur lumidre)

s'est port6 sur un p6rimdtre d'une surface d'environ 14 000 m2, compris entre le mail sud et les

pavillons de l'Ofhce du tourisme et du Rectangle.

Le caractdre exceptionnel de cette Place class6e a n6cessit6 l'autorisation pr6alable de la

Commission des sites (Ministdre de I'Ecologie) et impliqu6 que le projet de r6am6nagement

prenne err compte I'histoire du lieu en conservant ses 6l6ments patrimoniaux essentiels.

. Conservation et ddplacement des deux bassins 19e plus au sud, lib6rant I'espace entre

I'esplanade et le mail et permettant une meilleure fiansition entre ces deux unit6s paysagares'

. Conservation et r6novation des 5 anciens kiosques, avec extension et retournement pour les

deux les plus i l'ouest.

. Installation de planchers bois au nord de 2 kiosques, constituant des terrasses orient6es vers

1'esplanade.

. Cr6ation d'un kiosque suppl6mentaire.

. Am6nagement du sol de la promenade des kiosques dans le prolongement de la promenade

nord de la Place Antonin Poncet.

. Extension, d6placement et r6am6nagement de l'espace de jeux d'enfants.

. Cr6ation de plantations basses sous le mail autour des bassins.

. Renouvellement de 1'6clairage de la Place.
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Figure 26 : plan d'amiaagemenl de la place belle cour
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CHAPITRE II : ETAT DE LA CONNAISSANCE

Les diff6rentes actions qu'a subi la place :

- Entre la Place et la Clairiire : un espace de transition

[,a promenade offre, de part et d'autre de I'axe central Nord-Sud, deux types d'espaces :

A l'Est, des espaces dynamiques et anim6s par les kiosques et leurs terrasses.

La restauration des cinq kiosques existants sur cette promenade, a donn6 l'occasion de revoir

I'orientation des terrasses des caf6s vers l'int6rieur de la Place, jouant plus sur I'id6e de liaison

des deux espaces, plut6t que sur leur juxtaposition.

A l'Ouest, des espaces plus calmes, plus propices au repos.

Des << salons de verdure > d6limit6s par des banquettes v6g6tales offrent des espaces plus

calmes. Un nouveau kiosque, prend Place dans la continuit6 de ceux existants, tant dans son

implantation que dans son 6criture architecturale.

- La clairiire

La clairidre est limit6e au nord par la promenade des kiosques et au sud par une promenade

min6rale plant6e de 2 rang6es de tilleuls argent6s. Elle accueille en son centre les aires dejeux

et les bassins.

Le sol est trait6 en Ghorre, comme le rectangle central.

- Les bassins

k repositionnement des deux bassins r6pond

i deux objectifs, le respect de la composition

et de la g6om6trie de la Place et la
conservation de la trame d'arbres. Ils sont

ainsi d6plac6s au centre de la clairidre et

prennent Place de part et d'autre de I'axe

central nord sud en d6gageant les espaces en

vis-A-vis des b6timents. Face au rectangle, d Zff;;' ' 
* u^"in de Io place Bellecour' Do'.ni"ique

I'ouest, l'espace ainsi d6gag6 permet l'implantation des aires dejeux. A I'est, I'espace trds 6troit

reste libre.

La nouvelle configuration des bassins renforce I'effet de perspective dt i une implantation sur

un meme axe et d leur encadrement par des ligres de plantations convergentes.

Pris de part et d'autre dans les lignes d'arbres, leurs bords sont ombrag6s et leur centre ouvert

au ciel et aux rayons du soleil, permettant aux promeneurs de b6n6ficier du calme et de la
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CHAPITRE II : ETAT DE LA CONNAISSANCE

fraicheur des bassins.

La conception du mobilier urbain par l'agence osty s'inspire de la ligrre des bancs cadettes <

historiques > aux c6t6s desquels se trouvent des bancs avec dossiers et des chaises

individuelles pow la lecture

- Les jeux

L'aire de jeux est positionn6e dans la partie

la plus large de la clairidre, dans son

extr6mit6 Ouest. Elle est prise entre des

bandes de haies d6limitant deux espaces,

I'un d6di6 aux jeunes enfants et l'autre d6di6

aux plus grands.

CeS plantatiOns permettent par ailleUrS Figure 28 : Ploce Bellecour, aire de ieu, Wur en{ants

Dominiquc Gaurtq,
d'isoler ces aires de jeux des rues adjacentes.

Les aires de jeux intdgrent des bancs, ce qui permet aux parents de se tenir i proximit6.

- L'all6e des Kiosques

L'am6nagement de l'all6e des kiosques

s'inscrit dans le cadre d'une animation

continue le long d'un axe Est-Ouest. Vou6s d

I'activit6 de vente de fleurs ou de restauration

l6gdre, les kiosques structuretrt l'animation et

la promenade. Situ6s sous les arbres, ils sont

un lieu privil6gi6 pour observer et contempler
Figure 29 : Place Bellecour, allie de kiosques. Dominique

I'animation de l'esplanade centrale. La Gafiher.

renovation des 5 kiosques existants, a pennis de r6aliser une extension et le retoumement de

deux d'entre eux ainsi que la cr6ation d'un nouveau kiosque.

Ger6s par la ville, ils ont fait I'objet d'une consultation pour renouveler les concessrons.

Aujourd'hui, deux d'entre eru( proposent des actinit6s de restauration, deux autres la vente de

fleur, une consultation est en cours pour l'attribution du demier. Des sanitaires publics se

trouvent dans le 6dme kiosque. Congus i partir d'un module de base carr6e d couverhre zinc

de style fin 19dme, les kiosques possddent une unit6 de style et un charme certain li6 i leur
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CHAPITRE II : ETAT DE LA CONNAISSANCE

l6gdret6 et i la composition de la toiture. Au fil du temps la partie basse des kiosques en

semuerie avait perdu de sa qualit6 originelle de transparence et de l6gdret6.

- Les RevGtements

- Un sol mixte compos6 de b6ton et de pierre.

-Un calepinage lin6aire compos6 de bandes orient6es Est-Ouest, dans le sens de la promenade'

altemant des bandes de b6ton et des bandes de pierres plus fines.

- Un motif : la trame Est-Ouest du calepinage est comp16t6e par un motif inscrit dans les bandes

de b6ton r6alis6 par sablage.

Figure 30 : Place Bellecour, revAbment de sol.
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uJJ. l-cstuc comperetive des ereuples :

La Place du ler novembre 1954 La Place BelI

-La place est un espace de r
et son importance structural
au carrefour de trois artdres:

-L'am6nagement de l'all6e d
le cadre d'une animation cc

Est-Ouest. Vou6s d l'activitd
restauration l6gdre.

-Class6e en 1941, la pla
patrimoniaux majeurs de la v

- la Place Bellecour, est desse
m6tro et nombreuses ligne
carrefour de trois artdres mi
dont deux pi6tonnes.

-La pr6sence d'un 6difice culturel historique important,
le th6itre de constantine, consolide la fonction sociale
malgr6 le d6clin de sa vocation culturel. C'est surtout un
repere spatial, un lieu de rendez-vous et de contact pour
Ies 6trangers.

-Ia place a d6velopp6 une valeur d'6change et de
corrtmerce, la prdsence d'une banque, et d'un espace
commercial trds important < Rahbet El Djemel >> et sa
centralit6 lui permettent d'6tre un lieu de contact et de
rendez-vous pour des affaires commerciales, ces
demiers temps elle est devenue le seul lieu de vente de
devises 6trangdres.

-C'est I'espace public le plus important de Constantine,
par sa fr6quentation et sa popularit6 car c'est la place la
plus connue de Constantine ; c,est Ie neud de
convergence des flux de populations en plus des
principales artdres commerciales et m6caniques.

-Au-deld de sa charge historique et sp.rbolique, la
Brdche est devenue l'unique lieu qui assure une relation
directe avec la ville traditionnelle et ses ruelles
labyrinthiques. Elle 6tait, durant l,6poque coloniale, le
neud de jonction entre les << autochtones )) et les <<

-cefte Place aux dimens
historiques affirrn6es accu
manifestations.
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C}IAPITRE III : CAS D'ETUDE

III. CHAPITRE III : CAS D,ETUDE :

[I.1. INTRODUCTION:

Dans ce chapitre il sera question d'appliquer les diff6rents enseignements tir6s des

pr6c6dents chapitres sur notre aire d'intervention. En suivant la dernarche du projet urbain il

s'agira dans un premier lieu de d6finir l'aire d'6tude et de I'analyser sous divers angles : une

lecture territoriale, une lecture historique et une analyse typo-morphologique. Dans un second

lieu et en s'appuyant sur les donn6es r6colt6es des prec6dentes analyses nous proposerons un

sch6ma d'am6nagement pour I'ensemble de I'aire d'6tude, puis un plan d'amanagement pour

notre aire d'intervention et pour finir nous d6velopperons un projet architectural sur notre site

d'intervention.

III.2. PRESENTATION DE LA VILLE DE ADRAR :

Le nom de la ville signifie < pierre,

rocaille, mont t enberbdre. Adrar se prononce

localement Adghag! (< rocaille r en berbdre),

c'est la transcription frangaise qui en a fait

Adrar. Il s'agit probablement d'un traitement

linguistique particulier appel6 confusion

simantico-formelle (propre d la zone

berb6rophone m6ridionale), plut6t que d'un

traitement phon6tique particulier.
Figure 3l : Les quatre zones giographiques de la wilaya

Ce vaste territoire est compartiment6 en quatre

zones : Le Gourara au Nord, le Touat au Centre, le Tidikelt au Sud-Est et le Tanezrouft au

Sud-Ouest

Issue du d6coupage Administratif de 1974,1a

Wilaya d'Adrar s'6tend sur la partie du Sud-Ouest

Alg6rien et couvre une superficie globale de 427 968

km'z soit 17 ,98 % du territoire National. Elle est

Compos6e de 11 Dairas regroupant 28 communes et

294 ksours 6parpill6s le long de I'Oued Messaoud et en

bordure de la Grande Sebkha de Timimoun. Les Ksours

sont tous occup6s.
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CHAPITRE III : CAS D,ETUDE

La wilaya est localis6e dans le sud-ouest du pays Elle est limitde :

- Au Nord, par la wilaya d'El Bayadh.

- Au nord-ouest, par la wilaya de B6char.

- Au nord-est, par la wilaya de Ghardaia.

- A l'ouest, par la wilaya de Tindouf.

- Au sud, par le Mali.

- Au Sud est, par la wilaya de Tamanrasset.

-Au sud-ouest par la R6publique de Mauritanie

III.3. LECTT]RE TERRITORIALE :

III.3.1. Les caract6ristiques du milieu :

III.3.1.a. Le relief :

La wilaya d'Adrar se caract6rise par un reliefd'aspect d6sertique se subdivisant en

03 grands ensembles G6omorphologiques que sont :

Les Plateaux :

Ils Couwent de trds grandes surfaces et sont constitu6s de formations g6ologiques

diff6rentes (le plateau le plus vaste est celui du Tanezrouft).

Les Ergs :

Massifs dunaires s'6tendant sur prds de la moiti6 de la superficie de la Wilaya qui

se sont form6s au cours du quatemaire (Grand Erg Occidental et l'Erg Chdche).

Les Sebkha:

Correspondant aux points les plus bas et appartiennent g6n6ralement aux anciens

lits d'oueds, elles sont form6es de d6p6ts de colluvions fluviatiles gypseux. Les sebkhas de

Timimorm, de Timokten et de Bouda sont les plus importantes de la Wilaya.
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III.3.1.b. Le climat :

La wilaya d'Adrar b6n6frcie d'un climat d6sertique chaud, nettement accentu6, trds

chaud et trds sec toute l'ann6e car la r6gion est situ6e dans la zone saharienne hyper aride, au

cceur du plus grand d6sert chaud de la plandte. En 6t6, les temp6ratures maximales moyennes

sont uniform6ment sup6rieures iL 46 "C alors que les temp6ratures moyennes minimales

avoisinent les 30 'C.

Le Sud-ouest alg6rien est caract6ris6 par ces

faits majeurs : Rigueur du climat, fragilit6 des ressources

et vuln6rabilit6 des tissus urbains et sociaux aux

technologies modemes de transport et de communication

d'un c6t6, cohabitant avec des h6ritages savants.

Figure 33 : Axes caravaniers au Maghreb
(R. Bellil, Ksour et saints du Gourara,
2003)

Situ6e d I'extrdme sud-ouest du pays, la wilaya

d'Adrar b6n6ficie de la deuxidme plus grande superlicie de

wilaya du pays et offre la plus grande limite frontalidre

avec I'Afrique sub-saharienne. ,)
\

La RN 03 constitue I'un des parcours de distribution

territoriale majeurs du pays et porte l'essentiel de I'armature

urbaine de la wilaya d'Adrar.
)-

Figure 34 : Carte de l'Algiie

Le territoire r6gional est compos6 de trois

entit6s g6omorphologiques caract6ristiques et

d6nomm6es : Touat, Gourara, Tidikelt qui a 6t6 class6

parc culhrel national en 2005. L'ensemble est ins6r6

entre le grand erg occidental et le Tanezrouft et

lat6ralement enhe Erg Chech et le plateau de Tadmait.

#

3
\
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Figwe 35 : Carte du territoire regional de
Adrar

IIL3.2. Contexte territorial :
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III.3.3, Structure territoriale

Le territoire anthropien de la r6gion ne

peut se saisir qu'i partir des trois composants

fondamentau( que sont,le r6seau des parcours, la

chaine des 2tablissements humains, les ksours et

enfin les modes de production c4est a dire

I' agriculture viwidre.

Dans ce sens, ce territoire est caractbris6 par la

mise en interrelation de la strucfure des
Figure 36 : Source : Carte dressde pour S.E. le

6tablissements implant6e sur la crdte terminale du Mardchal Randonbpar le Lt-col. de colomb, 1859'

plateau du Tadmait et des palmeraies localis6es

en contre bas et en limite avec la sebkha, Ce

principe dessine une ligne directrice orient6e le

long de la faille qui divise les deux territoires

g6omorphologiques de la r6gion du Touat, Cette

ligne 6tant aliment6e perpendiculairement par le

r6seau trds dense de foggaras. D'ailleurs, Le grand

proj et territorial colonial (frangais) s' est justement

servi de cette structuration du territoire pour ?f;:,i!,ll!:f;:l::"7;;:;1,:l."ucturesagraires

op6rer une skat6gie de contr6le des oasis. Celle-ci s'est concr6tis6e par l'occupation des

csntres de communication sociale et d'6change 6conomiques n6walgiques corlme ici, le

march6, tel qu'il est le cas de Adrar, pour f installation d'un r6seau d'oasis modernes en lieu

et place de sites strat6giques.

ttt.4. GENESE HTSTORTQUE :

lll.4.l. Introduction :

La connaissance historique du site nous aidera i connaitre les transformations et la croissance

qu'a subit la place depuis son occupation. Cet instrument de v6rification qui est I'histoire nous

aide i faire une lecture i post6riori de la ville, de v6rifier les hypothdses de sa gendse et de

comprendre son ph6nomdne de structuration.
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CHAPITRE III: CAS D,ETUDE

111.4.2. Les diff6rentes phases de l'6volution du centre-ville i travers lhistoire :

a Premier cycle d'implantation avant 1900:

I1 est important de souligner la pr6sence humaine au niveau de la ville d'Adrar et

certainement sur le site des ksour et des palmerais.

Cette p6riode (avant 1900) seul les lignes de Fouggara, la Casbah d' Ouled Ounguel avec sa

palmerais, 1a Casbah Del Caid, la Casbah de Ouled Mahdjoub, la Casbah Jacque et le

Marabout Sidi Abdelkader Dj illali existaient.

,l\
IN

e
.'

? t rr r\
Figure 38 : Adrar avant 1900 (prisence : lignes de
Fouggara, Casbahs et mausolis - Source : Auteur

Figure 39 : Adrar ayant 1900. Source : Bacheikh.L

Deuxiime cycle d'implantation de 1900 jusqu'i 1962:

La premilre phase de 1900 i1932 z

L'homme se s6dentarisa sur les

promontoires en utilisant des parcours de la

Foggaras ; qui 6taient le point de d6part de

la stmcturation du centre-ville.

Ces parcours continus qui pouvaient 6tre

suivis en toute saison et ne n6cessitaient

pas de travaux d'infrastructure car i[ ne

fallait pas traverser la ligne de Foggaras. I:"Y;i!":Mattffiatisation 
d* pistes menant vers Adrar avec

Cette position est consid6r6e corlme la plus

ancienne car la plus adh6rente aux donn6es naturelles de g6omorphologie et qui offrent en

outre une vision plus 6tendue de la ville.

rr'-

\

@
al

4 \t
1

-49-

{



Adrar de 1901 d 1920 : cr6ation du premier village

indigdne vers la partie nord-ouest de la place

d6sign6 actuellement dans le discours des habitants

d'Adrar par < El Filldge )) a cote de la zaouia de

sidiAbdelkader Djilali et en face de la casbah del

Caid.

CHAPITRE III : CAS D,ETUDE

Figure 4l : Adror de l90l d 1920. Source : Auteur

Figure 42 : Source : Cade postale,
sarie t( Scine.s et types ,, iditioar
Jomone, Alger

Figule 43 : Source : Carle postale,
sirie ( Scanes et types >, idilions
Jomone, Alger

Les portes de la partie Est :

illrrf

tT

.\

l1
II

Figure 45 : Porte de Timimoune. Source : Luc
Dessauh
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Figure 46 : Porte de Reggane. Source : Luc
Dessault

I

I

Figure 44 : Adrar de 1900-1920.
Source : Bacheikh.L

1920 : Mat6rialisation des pistes c6t6 Est menant vers Timimoun et Reggane , et celles de

I'Ouest menant vers Boubemous et Bechar par 04 portes monumentales sans murailles et sans

vantaux qui se dressent isol6es, et qui s'ouvrent sur l'infini.
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Figure 48 : Porte de Bechar. Source : Luc Detsauh

1925 : vision urbaine de la future place d'arme appel6e aprds Place Laperrine

Figure 49 : Adrar d une cefiaine epoque.
Source Jean-Marie LAPORTE

Figure 50 : Adrar d une cerlaine ipoque.
Soulce Jean- Maie LA PORTE

1926 : La construction du march6 DINAR Taib avec une

fagade principale momrmentale en face du parcows le plus

populaire et commergant de l'agglom6ration au d6but du

)OC' sidcle qui est bouda, juste pour impressionner les

marchands venant de l'ouest.
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Figure 51 : Adrar en 1926 Source : Auteur
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Les portes de la partie Ouest :

Figure 47 : Porte de Boubemous. Source : l/ictor
Jocobs
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Figure 52 : ldror d une cerTaine ipoque- Source Jean-
Mqne LAPORTE

1928 : La construction de la Casbah Servidres, la ou se

trouvait :

Le bureau de l'annexe, la compagnie saharienne, recette des

contributions, Pfi, poste de radio, logements et popote des

militaires, magasins de la cooperative du henn6 et de la SIP.

Figure 54 : La porte de la casbah semieres-
source : Luc Dessaull

Figtre 56 : L'interieur de la casbah semieres. Source : Luc
Dessauk

--E
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Figure 55 : L'interieur de la casbah seryieres.
Source : Luc Dessault

Figure 5j : Adrar d une cerlaiue ipoque.
Source Jean- Marie L.A PO RTE
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1930 : La construction de l'6cole des filles du c6t6 ouest de la place pour bien d6finir ses parois.

Figure 57 : Adrar, ecole desfilles. Source
lean-Marie LAPORTE

Figure 58 : Adrar en 1930. Source : Auteur

rfl,l

Figure 59: Adrar 1930

1932: La construction de

l'h6te1 Djamila, l'actuel
h6tel Touat de pouillon
au nord-est i cote du

march6 Dinar Taib

Figure 60 : La facade principale de l'ecole des filles
Source : Luc Dessault

Figure 61 : Hotel Djamila Source : Luc
Dessault

Figure 62 : Adrar en l9i2 Source:
Auteur

Figure 64 : H6tel Djamila Source: Luc
Dessault
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Figure 63 : H6tel Djamila
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La deuxiime phase de 1932 i1962:

1932-1935 : Extension du village des

indigdnes bordant la fagade nord de la place

1942 : Lbger d€veloppement sur le parcours de

Bouda ' Constructions priv6s.

Figwe 66 : Adror, un baroud sur la place Laperrine

3eme cycle de l'independance a nos jours :

La premiire phase de 196E i 19E0 :

Cette p6riode a connu la construction de ce qui suit

1968 : P6riode de ralentissement, voir stagnation

du d6veloppement urbain
*La place s'habille de quelques plantations qui

lui donnent l'air d'un parc jardin
*La place est rebaptis6e Place des Martyrs.

CHAPITRE III : CAS D'ETUDE

Figure 65 : Adrar de 1932 ,i 1962 Source
Auleur

Figure 67 Adrar de 1932 d 1962 : Source :
auteur

Figure 68 : Place Laperrine. Source
Corte poslale

1974 : AdrN est devenue chef-lieu et les extensions se font

dans les trois (03) directions Nord, Est et Ouest

De nouveaux trac6s dans la ville mais pas dans la continuit6

du trac6 colonial.

En ce moment les portes Est 6taient reli6es aux portes Ouest

(1975) et rme foire pour la c6l6bration de la fEte de la tomate

s'est install6 sur le c6t6 sud de la place (en face de la banque

BEA et I'acad6mie actuelle), cette fEte qui est devenue une

habitude annuelle i ce jour

a

Figure 69 : Adrar de I 968 n I 980
Source : auteuf
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1980 : La place des martys a b6n6fici6 d'une nouvelle 6tude lui

conferant une nouvelle configuration. (Suppression de la

liaison de la porte de Reggane d celle de Boubernous et la

projection d'un complexe socio culturel et commercial : APC,

centre culturel, cin6ma et centre commercial). R6novation des

galeries d arcades entourant la place

CHAPITRE III : CAS D,ETUDE

Figure 70 : Source : auleur

La deuxiime phase de 1980 i 2000 :

- Le mausol6e Sidi Abdelkader El djillali est fansform6 en une

mosqu6e

- Destruction du fort pour la construction d'un ensemble de

banques align6es sur la face sud de la place

- R6alisation de la poste de t6l6communication d'Adrar accol6

d l'ancienne fagade Est de la Casbah Servidres.

La troisilme phrse de 2001 i nos jours :

Figute 7l : Adrar de 1980 d 2000
Source : Auteur

Fiptre 72 : PDAU de Adrar

- D6viation de la voie p6n6trante entre la porte

de Bechar et la porte de Timimoun et la
projection d'un jet d'ear1

- R6alisation d'une stdle comm6morative des

Chouhadas,

- Am6nagement de la place en terrasses et aires

de d6tentes.

Figure 73 : jel d'eau de la
place

Figure 74 : sGle des
Chouhada

Figrre 75 : Mural pour les
40 aas de la wilaya

a
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Figure 76 : Terrasse el
oire de debntu

- R6novation du groupement scolaire, reconversion en

Mouhafadha puis en maison de la culture

- Projection d'un mural pour la celdbration du

40 dme anniversaire de 1a cr6ation de la wilaya

d'Adrar.
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CHAPITRE III : CAS D'ETUDE

- R6alisation d'une extension d'APC.

Figure 77 : Extension APC du c'6td nord

III.4.3. Conclusion :

On peut voir dans cette urbanistique oasienne apparue i I'aube du XX" sidcle et dans son

vocabulaire architectural et monumental sah6lien une sorte de rite d'initiation i la modemit6

qui sanctionne la mort des ksour et l'entr6e dans une croissance urbaine qui s'arrache i son

sol en s'6mancipant de son systdme traditionnel d'irrigation. Paradoxalement, l'espace urbain

plaqu6 sur le terrain va gagner en stabilit6 et les ancrages au sol des constnrctions seront

d'autant plus durables qu'ils auront 6t6 congus de faqon absffaite et d6territorialis6e.

Le d6veloppement actuel de l'agglom6ration et les trac6s r6cents d'une pens6e urbanistique

r6solument technocratique - qui m6riterait bien 6videmment un autre expos6 - n'a eu de

cesse d'effacer ou d'escamoter les traces du pass6 pour faire advenir de quoi 6chapper au

mode fiaditionnel de distribution des populations et des activit6s.

I.5.1. Introduction :

La ville est non seulement un objet apergu, mais elle est 6galement le produit de plusieurs

mutations qui ont fait sa structure.

Notre objectif e travers I'analyse urbaine du centre-ville d'Adrar ; est de comprendre le

ph6nomdne de strucfuration de I'ancien centre pour arriver d une 6tude qui nous permettrait de

mieux comprendre les differents types d'interventions.
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III.5. ANALYSE URBAINE :

Les formes de la ville condensent d favers lhistoire, tous les paramdtres g6ographiques ;

sociaux et 6conomiques. ..etc., constituent le cadre physique de la vie.



III.5.2. Lecture morphologique :

Les limites :

Notre aire d'6tude qui est le centre-ville d'Adrar
est d6limit6e par :

- Barbaa au nord
- Les Ksours d'Ouled Ouchen et Ouled

Oungal au sud.

- Tillilene a l'est.
- Bouda d l'ouet.

Notre aire d'intervention est d6limit6e par :

- Le boulevard Mohamed EL Atchane

au nord.

- Rue Abdelkader Ben Sliman au sud.

- Rue Mohamed Ben Mammer a l'est.

- Rue Keddour Ben Letime et la rue

Mohamed Brara i l'ouet.

CHAPITRE III : CAS D,ETUDE

-__-rittitor.

Figure 78 : La dilimitations de notre oire d'itude (
centte-ville de Adrar )

B.uh !n lhaed El^.he

Ra Yoimal B.n Mrffi

n'r aM.l(rLr Bftl''et

Figure 79 : La dehmitation de notre aire d'interventioh

Les portes :

Les portes existaient auparavant, elles donnaient accds aux ksours et les colons se sont inspir6s

de ces demiers pour mat6rialiser les pistes qui 6taient auparavant born6es, trac6es en deux

(02) directions : Est (Reggane et Timimoun) Ouest (Bechar et Bouda) par la cr6ation des

portes en forme d'arc congues par les colons donnant accds au centre-ville.

< ... Quatre portes monumentales se dressent isolies, qui s'ouvrent sur l'inJini. Elles

marquen4 impressionnantes, d la maniire d'arcs de lriomphe, le point de ddpart des pistes

vers Bent Abbis, El Golia, Aoulef et Gao. Leurs lignes sfrres, trapues, s'harmonisent avec les

remparts crdnelds du bordj, qui rappellent de lointains souvenirs d'architecture orientale.
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CHAPITRE III : CAS D'ETUDE

Je ne sais rien, d trwers le Sahara, de plus grandiose et de plus significatif que ces portes

d'Adrm, portes sans murailles et sans vantaux, jetant les chitifs mortels ou diserl comme des

m6les de granil de I'ocian. >aa.

].If

Figwe 80 : lzs pist6 menant a Adrqr, source
Gilbe Heim

La porte du sud-ouest dite ( piste de Bou Bernous >>

Au sud-ouest de la place laperrine qui mdne a Bouda d6bouchait

vraisemblablement sur la place of les caravanes stationnaient (ot
le march6 se tient) elle est manifestement la plus importante de

la ville indigine. Qu'elle coincide avec celle que de Colomb
nomme BabMassini ou i celle que Deporter nomme

BabDahraoui, elle donne accds i la rue la plus commergante et la
plus centrale de I'urbanisation nouvelle. C'est l'actuelle rue

Iarbi Ben M'Hidi.

La porte du sud-est est celle de la piste de Reggane,

Figure 82 : Pofie de Boubernous

Figte 83 : Porte de Bou Bemous
Saurce : Yictot Jdd)bs

Qui correspond d l'actuelle rue de l'Inddpendance sur laquelle

donne l'entr6e de I'h6pital construit par Luycks au d6but des

anndes 1940. C'est, en fait, 1a sortie sud de la ville par la nouvelle

route longeant les oasis du Touat vers Aoulef, le Tidikelt et le

Tanezrouft. Figure 84 : Po ede Reggane

Les deux autrcs portes au nord se font face, comme celles du Sud, sur les m6mes petits c6t6s

de la place. L'effet recherch6 pour des raisons dvidentes de sym6trie n'a pu 6tre obtenu qu'i

la condition de faire suivre un coude aux pistes que l'on transforme en rues. Celle de B6char
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Figure 81 : Cqrte iidiqut les pona de la ville d'Adrar
source : quteur
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CHAPITRE III: CAS D,ETUDE

au nord-ouest dite piste de Bechar, repr6sentera d6sormais l'entr6e principale dans la ville.

Celle de Timimoune au nord-est dite piste de Timimoune, qui prend place entre 1'h6tel et

le march6 dans certains documents, mais ce sera en fait vers l'a6roport et l'actuelle zone des

principaux 6quipements administratifs qu'elle donne- Reste la porte du bordj qui constitue,

notamment i cause du pont-levis, un 6l6ment architectural plus classique de composition de

1'espace

Figure 85 : La porie de Bechar Figure 87 : La porte de
Timimoune

Figure 86 : Porte de la casbah
servieres

La hi6rarchie des voies

Figure 88 : Carte qui reprdsente la hiirarchisation des voies

La grille de rue pr6sente sur notre cas d'6tude reste essentiellement orthogonale. Il s'agit

toutefois d'une grille de rue organis6e i partir de la hi6rarchie des voies de circulation.

LEGENDE
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CHAPITRE III : CAS D,ETUDE

Le r6seau de voirie est construit selon une hi6rarchie que I'on peut subdiviser en parcours

centralisant d'envergure territoriale, parcours de d6doublement et parcours de distribution des

quartiers.

r Parcours centralisant d'envergure territoriale :

Ce sont les anciens parcours caravaniers, ou les pistes qui mdne vers Timimoune, Bechar au

nord et Reggane , Bou Bernous au sud. Ces parcours en traversant le noyau urbain structurent

l'espace public et orientent le parcellaire et le cadre btti,

Parcours de d6doublement :a

Ce sont les parcours d travers lesquels la ville s'est d6doubl6e, aujourd'hui nous les retrouvons

configures en de larges voies portant des equipements d'envergure : c'est le cas au nord du

boulevard Mohamed ElAtchane, au sud la rue de Abdelkader Benslimane, a l'est rue

Mohamed Ben Mammer, et i I'ouest la rue Keddour Ben Letime et rue Mohamed Brara,

o Parcours de distribution des quartiers :

C'est une maille en damier perpendiculaire aux parcours centralisant et qui distribuent les

entit6s r6sidentielles, ils portent g6n6ralement des places auxiliaires et des 6quipent

d'accompagnement a l'6chelle du quartier,

Structuration des voies :

*[r sch6ma g6n6ral de I'organisation du r6seau viaire du noyau colonial, et de l'assiette

6tudi6e, en est un systdme en <<vraie> r6sille, i voiries hi€rarchis6es, de g6om6trie orthogonale

(quadrillage).

Le systdme est caract6ris6 par le fait d'un grand nombre de chernins conduisent d'un point d

un autre, on y voit clairement apparaitre de vEritables ilots, c'est-d-dire des portions du

territoire isol6 de tout cot6, par des rues de nafire i peu prds 6quivalentes.

k nombre des issues i un impact direct sur le degr6 de hi6rarchisation du systdme. Lorsqu'un

sysGme en r6sille, pr6sente des issues multiples. Ainsi, ind6pendamment du nombre des

issues, on retrouve ici le m6me critdre de hi6rarchisation directe, c'est-d-dire la d6pendance

des voies secondaires (g6n6ralement plus courtes et plus 6troites) par rapport aux voies

principales.
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Donc, ce type de maillage d voies hi6rarchis6es peut 0tre appe16 aussi, r6seau en 6chelle. Ainsi,

avec ce systdme, le r6le des rues, comme celui de chacune des faces des ilots, sera 6quivalent

dans I'ensemble du systdme.

Critires de classification :

CritEres dimensionnels :

La largeur des voies est un facteur primordial de hi6rarchisation d'un systdme. Ainsi' la

longueur joue aussi un r6le important : plus une rue est longue, plus sa fonction de d6serte

s'accroit et plus elle a un r6le structurant dans la perception de la ville (Rue ELFAR CHIKH)

en face des banques.

Critires g6om6triques :

Pour un systdme en r6sille, une g6om6trie orthogonale tend i confirmer l'6quivalence du r6le

de chaque rue dans le systdme. Ce type de r6seau constitue un moddle particulidrement fort,

c'est le plan en damier, que I'on retrouve dans de nombreuses villes, particulidrement dans les

cr6ations urbaines antiques (romaines), ou volontaires (villes coloniales, villes neuves, etc.)

N6gociation avec les Iignes de fouggara :

Les ligrres de Foggara auront favoris6 une orientation toute particulidre du premier d6coupage

du territoire, ce qui aujourd'hui se mat6rialise par le d6ploianent d'une grille de rues locales

dont l'orientation des ilots, dans le sens de la longueur, se fait du Sud au Nord et qui suit

I'aligrrement des Foggaras.

Les places :

Figure 89 : Carte
qui reprisenle les
dilliirentes places
publiques d Adrat
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La place des martyrs ex Laperrine (principale) :

Elle est de forme sensiblement frap6zoidale et d'une superficie

d'environ dix hectares d61imit6e par les deux grandes lignes de

foggaras qui passent de part et d'autre. La place Laperrine, qui

est devenu le champ de manceuwe et le centre de la ville

naissante a permis d'oftir un d6gagement frontal aux Fagades

monumentales des institutions les plus marquantes du pouvoir

colonial.

Place port6e par la voie principale Ellstiklal (Auxiliaire,

seuil) :

Situ6e au sud-est de la place des martyrs, elle est de forme

trap6zoidale, d'une superficie d'environ t hectare, elle donne

sur la rue El Istiklal qui mdne vers Bouda, elle est entour6e

d'6quipements militaires, tel que I'Arm6e nationale populaire,

Lrne caseme et [a gendarmerie.

CHAPITRE III : CAS D,ETUDE

Figure 90 : La place des martyrs
sowce : Auteul

Figure 9l : Place portie par la voie
principale. Source : Auteur

Place de la mosqu6e ( Quartier ) :

Elle est limit6e par la rue El Istiklal qui mdne vers Bouda d'une

part et la rue Abdelhamid Benbadis d'autre part, elle est d'une

forme rectangulaire allong6e et d'une superficie d'environ

1900 m2.

La place du quartier (auxiliaire/ seuil, elle est portee par

un axe de d6doublement ):

Elle est situ6e au nord de la place des martyrs, d'une forme

rectangulaire trds allong6e ( 123 m de longueur ) et d'une

superficie de 3444 m2, elle donne sur le boulevard Mohamed

El Atchane, elle est entour6e d'habitations de part et d'autre et

une aire de jeux.

Figure 92 : place de la mosquie,
source : Auteur
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Dans notre aire d,6tude, on distingue des 6quipements civils et militaires'

Figrre 94 : Carte q,i repritente ks Aquipenents cirils el fiilitaires

Equipements militeires :

. Gendarmerie.

' ANP (Arm6e nationale populaire)
. Caseme ANP.
. Suret6 de daira.
. Ecole de police.
. Cartre de police.

Equipements civils :

. Equipements religieux : Mosqu6es,6coles coraniques

. Equipements culturels : Palais de la culture' cinema' centre de formation des

jeunes, mus6e du moudjahed

.Equipementsadministratifs:APC,PTT,CNR(CaisseNationaleDesRetraites),
Direction de jeunesse et de sport, CNEP, daira, DUC, CNRC (Centre national du

registre de commerce), agence foncidre, sonelgaz, STP(Service des travaux publics)'

. Equipements commerciaux : March6s, centres corrmerciaux' march6 couvert'

. Equipement 6ducatifs : Ecoles primaires, 6coles fondamentales' scout islamique'

' Equipements de sante : H6pital, laboratoire d'analyse'

.Equipementsportifs:Stademrmicipal,piscinemunicipale,salledesport.
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Les ilot:

Par d6finition : l'ilot est la plus petite

unit6 de I'espace urbain, c'est un

ensemble de parcelles, bdties ou non,

entii'rement d6limit6 par des voies.

Crit}res g6om6triques (formes) :

Dans notre assiette d'6tude on

retrouve des ilots plus ou moins

rectangulaire, d trapue, voir carr6e.

Toutefois, les ilots dans notre 
" 

Fiqure 95 : carte des ilots

d'6tude, au Nord et au Nord -Ouest prennent plusieurs formes, dont on peut citer :

rl,ilot trap6zoirdal : Le trapdze est resultant, de la d6formation d'une trame rectangulaire d0

au respect de la ligne de foggara.

*L'ilot rectangulaire : On le retrouve sur I'extension de la partie nord-ouest de notre cas

d'6tude ; bien trac6e, de diff6rentes surfaces ; et qui date de I'ind6pendance.

7-2. La logique du d6coupage des ilots :

- Il a 6t6 choisi de faire des ilots trds allonges qui font 25ml50m pour 6viter au maximum les

d6perditions d'6nergie, en effet, avec l'ensoleillement torride caract2risant la r6gion, plus on

ouwe les maisons plus elles deviennent perm6ables, c'est ce qui explique la raison pour

laquelle il a 6t6 encourag6 au maximum la mitoyennet6 de maisons,

- le sens des ilots est li6s ir des raisons climatiques offrant des affetes contre les vents

dominants trds chauds en 616, et 6galement prenant en charge le trace des foggaras.
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Synthise : plan de la structure urbaine :

Figure 96 : Plan de la structure urbaine

III.5.3. Lecture typologique :

Systlme bflti :

Les critires g6om6triques et dimensionnels :

o Critires geom6triques :

Il existe une certaine intimit6 dans les rapports entre le biti,
et le parcellaire qui l'accueille, entrainant par la suite les

m6mes types d'ob6issances directionnelles, dans chacun

de ces deux niveaux.

a Critires dimensionnels :

Une trds grande homog6n6it6 dimensionnelle rdgne sur

l'ensemble des bitiments i l'int6rieur du r6seau biti. Les

deux grands 6l6ments qui se singularisent du reste du biti,
surtout au niveau du style architectural de la fagade, et de

leur grand contraste, ce sont bien le th6itre, et I'h6tel

'Hayat' i c6t6.

CHAPITRE III : CAS D,ETUDE
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Figure 97 : Cadre bati. Source : Auteur
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Le cadre biti :

o Au nord de la place : On retrouve essentiellement trois typologies particulidres, soit

les anciennes constructions coloniales i caractdre commercial et habitable soit habitables

seulement ( taxiphones, coiffeurs ,pAtissiers ,cafeteria , couturiers, alimentations g6n6rales

,soudews ,semrriers, ferronnier ,cordonnier, plombier), i caractdre politique (sidge du RND),

soit les nouveaux immeubles A 6tages qui ont remplac6 les anciennes constructions au RDC

qui se sont localis6s d'abord au niveau des ilots int6rieurs et par la suite le long des premiers

ilots de constructions qui bordent la fagade nord de la place qui sont d usage commercial ,

habitation, financidre et publiques (habitat + commerce en hauteur , sidge du CNR, banque

AGB ect...).

Figure 98 : Sitge RND Figure 99 : Baque BNA Figure 100 : Com erce sur la
faqade nord

Les 6l6ments architecturaux :

Implantation : Marge de recul avant d'environ 3 mdtres. Trds souvent bati sur un lot standard

de 20-38 mdtres de large par 32 d 39 mdtres de profondeur (souvent en fonction de I'emprise

de la rue). S'implante normalement en continuit6 et par le fait m6me occupe la largeur de sa

parcelle. Le plan est en forme rectangulaire.

Gabarit : Gabarit diff6rent sur la mOme fagade urbaine, il existe des constructions de R+0 i
R+3.

Volum6trie : Corps de b6ti rectangulaire simple avec ouverhle de fendtres sur tous les

niveaux des construction en 6tages avec une surel6vation du rez-de-chauss6e par rapport au

niveau du sol inf6rieure d'une contremarches, toit plat, d6gagement au milieu et parfois d

I'arridre pour accueillir un patio ou une cour qui permettent l'6clairage et I'a6ration d plus de

pidces de chaque construction et a b6n6fici6 d'une ligne d'arcade ouverte vers l'ext6rieur

protectrice des conditions climatiques.
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Traitement de la fagade : Disposifion des ouverhrres formant des alignements horizontaux,

arcades align6es formant une coh6rente et urbaine, trait6es avec des 6l6ments architectoniques

typique d la r6gion g6n6ralement r6p6titifs.

Mat6riaux et revGtement : Brique d'argile dominante (Adobe), brique rouge et parpaing,

enduit ext6rieur en jets de boule, tyrolienne.

Ouvertures et accis : Fen6tres simple en aluminium accompagn6e d'un vitrage i barreaudage

m6tallique ou bien prot6g6es par des claustras tylre , accds de I'ext6rieur aa I'int6rieur se fait

par une galerie d'arcade saufpour le cas de la banque AGB qui est un accds directe.

Distribution des parcelles : On trouve g6n6ralement de M - 05 parcelles dans chaque ilot.

Figure 10) : Fagade nord de la place des marlyrs Figure 1 02 : Revitemenl en jet de
boules

o A l'est de la place : On retrouve essentiellement deux

typologies particulidres, soit les anciennes constructions coloniales

d caractdre 6quipements publics ( h6tel Touat et l'annexe des

services technique de I'APC et le sidge de I'antenne de la suret6

urbaine) soit i caractdre commercial (le march6 Dinar ), soit des

6quipements militaires , contrairement i celles du nord , "." I:1;?'!' ' 
service technique

demidres ont gard6 leurs aspects initiaux depuis la p6riodes coloniale et ont subi seulement

des interventions de r6novations urbaines effectu6es durant les ann6es 1990, dont notamment

l'6radication de l'h6te1 El Djamila pour la construction de l'hdtel Touat.

Figure 104 : Morche Dinar Taib Figure 105 : H6tel Touqt Figure 106 : Siige Mobilis

Les 6l6ments architecturaux :

Implantation : Le plan au sol est g6n6ralement de forme rectangulaire dans le sens de la

largeur. La marge de recul par rapport i la rue est de 5 d 8 mdtres. S'implante en mode jumel6.
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Gabarit : Le gabarit du cottage varie du R+0 au R+2, il est construit sur deux niveaux (h6tel

Touat) et le rez-de-chauss6e (le march6).

Volum5trie : La volum6trie originale du cottage est g6n6ralement assez simple, soit un seul

volume, mais souvent avec une saillie en faqade. Les multiples r6novations dont elle subit n'a

jamais chang6 la volum6trie d'origine.

Traitement de la fagade : Le traitement de la fagade est relativement riche. L'omementation

est donc assez sobre et se situe au niveau du couronnement et sur toute la faqade. Des 6l6ments

saillants et qui repr6sentent des contreforts se fait trds souvent avec quelques jeux d'esth6tique

avec les briques. On retrouve une ligne d6corative trds modeste au-dessus.

Mat6riaux de rev6tement : Brique d'argile (dominant).

Figure 107 : Mosquee Sidi
Abdelkader Djilali

Figure 108 : La ligne deloggara du
c6ti orest de la place

Implantation : Marge de recul avant d'environ 8 mdtres. Trds souvent bAti sur un lot standard

d'environ de 30 d 151 mdtres de large par 37 e 110 mdtres de profondeur (en fonction du

-68-
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Ouvertures et rcces : L'accds se fait au rez-de-chauss6e par une ligne d'arcade et par une

porte individuelle ayant le m6me niveau par rapport au niveau du sol. Cet accCs se situe

presque toujours sur la fagade avant du b6timent. L'ouverture des fen6tres est presque toujours

verticale.

o A I'ouest de la place: On retrouve essentiellement deux

typologies particulidres, soit les anciennes constructions

coloniales d caractdre commercial et habitable (constructions

priv6es) soit des 6quipements publics (la mosqu6e et la maison

de la culture) soit i caractdre 6ducatif (6cole des filles).

Toutefois, cette faqade a subi des interventions urbaines

effectu6es durant les ann6es 1980, notamment l'6radication

d'une partie de l'6cole des fille pour la construction de la

maison de la culture tout en gardant l'aspect initial de la fagade

urbaine (gabarit et architecture), ce qui a grandement revaloris6

le tissu urbain existant qui assure une coh6sion d'ensemble d ce

noyau (place).

Les 6l6ments architecturaux :

I"'l ''



CHAPITRE III : CAS D'ETUDE

p6rimdtre s6curit6 de la ligne de foggara). S'implante en contiguite et par le fait mdme occupe

la largeur de sa parcelle. Les plans sont en forme rectangulaire.

Gabarit : Gabarit RDC (anciennes maisons) R+l (mosqu6e et palais de la culture) similaue

aux cottages et aux dimension de la parcelle.

Volum6trie : Corps de bdti rectangulaire simple avec des fen€tres en saillie sur tous les 02

niveaux de la mosqu6e, avec une sur6l6vation du rez-de-chauss6e par rapport au niveau du sol

inf6rieur i une contremarche, toit plat, d6gagernent au milieu (palais de la culture) et d l'arridre

(mosqu6e) pour accueillir une cour et permet 1'6clairage et I'aeration et ont aussi b6n6fici6

des ouvertures vers l'ext6rieur.

Traitement de la fagade : Disposition des ouvertures formant des alignements horizontaux

et verticaux (mosqu6e), portes d'entr6e dispos6es de part et d'autre de la fagade (maison de la

culture). Trait6es avec des 6l6ments architectoniques typiques d la r6gion g6n6ralement

r6p6titifs ainsi que des claustras.

Mat6riaux de revOtement : Brique d'argile dominante (Adobe), brique rouge ; revetement a

I'enduit de ciment projet6.

Ouvertures et accls : Far6tres cintr6es simple s sur la fagade et prot6g6es sous arcade

barreaud6es (maison de la culture) et noy6es dans des 6l6ments d6coratifs cas de la mosqu6e.

Accds direct par la galerie d'arcades ou bien par la porte d'entr6e directe.

Distribution des parcelles : On trouve g6n6ralement 02 parcelles dans chaque ilot

Figure 109 : Bibliolheque du palais de
la culture

Figure 110 : Mosquee Abdelkader
Djilali

Figure I 12 : Palais de la cukure

Figure 111 : La fagade ouest de lo
place des maltyrs
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Figure I 13 : Direction de
l'iducation

Figure I 14 : In BNA Figrcl15:BADR

Figure I 16: CPA

Gabarit : On peut voir le mCme gabarit sur la m6me fagade urbaine, il existe uniquement des

constructions en I(DC.

Volum6trie : Diff6rente formes volum6triques .trait6es par une ligne d'arcade ouverte vers

I'ext6rieur, une sur6l6vation du rez-de-chauss6e par rapport au niveau du sol inf6rieure de cinq

contremarches, toit plat de chaque construction.

Traitement de la fagade : Travaill6e pour donn une certaine 6l6gance, mais sans verser

dans l'excds d'abondance. G6n6ralement, on retrouve un axe central d'acces, avec une galerie,

avec systdme de brise soleil sur la fagade, mais avec quelques fois une saillie en faqade.

il:stu

b
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Au sud de la place : Au sud de la place des martyrs , on retrouve essentiellement une

seule typologie particulidre d caractdre d'6quipements publics (une ligne de banque et

la direction de l'6ducation de la wilaya, et la PTT ) prds de la double voie limitant la

place , ces derniers 6taient realis6s aprds l'tndependence suite d la destruction du Bordj

militaire (Casbah Servieres), et sont consid6r6es comme 6tant de nouvelles

constmctions.

Les 6l6ments architecturaux :

Implantation : Marge de recul avant d'environ 8 mdtres. Trds souvent biti sur un lot standard

de 42-53 mdtres de large par 32 d 38 mdtres de profondeur (souvent en fonction de l'emprise

de la rue). S'implante normalement en continuit6 et par le fait mdme occupe la largeur de sa

parcelle. Le plan est en forme rectangulaire.
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CHAPITRE III : CAS D'ETUDE

Disposition des ouvertures formant des alignements horizontaux, trait6es avec des 6lernents

architectoniques typique i la r6gion g6n6ralement rep6titifs.

Ouvertures et accis : Fen6tres simple accompagn6es d'un vitrage i barreaudage m6tallique

ou bien prot6g6es par des claustras O?e, accds de l'extErieur A l'int6rieur se fait par une galerie

d'arcade le cas de la direction de l'6ducation ou accds directe pour le cas des banques.

Distribution des parcelles : On retrouve 08 parcelles dans cet ilot.

ITI.6. BILAN DIAGNOSTIC :

Le centre-ville de Adrar, ce lieu gorg6 d'histoire et de patrimoine architectural et urbain,

tellement convoit6 dans le temps, et malgr6 toute cette richesse il se retrouve face d de

nombreuses probl&natiques :

Probl6matique de conciliation entre la m6canisation des voies et la disponibilit6 de

stationnement avec la production de parcours Assurant la protection contre la rigueur du

climat,

La restructuation radicale de la place centrale par la projection de la voie m6canique qui

subdivise la place des martyrs en deux, avec I'implantation d'6quipements administratifs et

socio-culturels aux d6triments d'anciennes constructions et au milieu du parvis de la place,

Surdimensionnement de la place n6cessitant des actions de prise en charge de ses utilisateurs

en matidre de protection contre les conditions climatiques extr&nes (assurer un maximum

d'espaces ombrages, de plantations et de mobilier urbain adaptes)

Absence de coordination entre les 6difices nouvellement projet6s et la structure urbaine, nous

citons en exemple, le cas du sidge de I APC dont la fagade protocolaire et l'entr6e principale

ne sont pas orient6es sur le parcours matrice structurant le tissu

La disparition de deux anciennes portes, celles de Bechar et de Reggane.

-77-

Mat6riaux et revGtement : Brique rouge et parpaing, enduit ext6rieur en ciment projet6 et la

tyrolieme.
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[I-?. INTERVENTION URBAINE :

III-7-1. Options d'intervention :

[,a recomposition de la place des martyrs se traduit par les actions suivantes :

-l'6largissementdesboulevardsest,ouestetsud,aveclad6localisationdelastation

de bus du cote est pour fluidifier la circulation,

la revalorisation du parcours principal (matrice) qui mdne vers Bouda au sud par la

cr6ation d'un cours urbain long de 237m et large de 33me, avec deux ronds-points de

part et d'autre pour souligner les entr6es et l'6chelle de la place. Nous avons par la

m6me rehausse la fagade Sud par une galerie (passage couvert) pour encadrer la paroi

du Boulevard et souligner sa hi6rarchie.

De mdme nous avons proc6d6 a la restitution des deux portes historiques (d I'est on a

la porte de Reggane et i I'ouest la porte de Bechar ) aux endroits d4arrivee des

parcours d4implantation d'envergure territoriale et ce conformement au trace originel

de la ville de Adrar,

L'6limination de la voie m6canique qui subdivise la place ainsi que les stdles et le jet

d'eau et la recomposition du parvis de la place, des am6nagernents fixes (kiosques,

bancs publics, mobilier urbain, etc.) et des plantations.

Dans la nouvelle paroi au sud de la place, nous avons propos6 les actions suivantes :

ll La crlalion de portiques tout autour avec une porte monumentale centrale

sur la faqade principale (porte du fort) qui fait 6cran pour la paroi nord. Le parti

architectural adopte, tend vers le mariage entre tradition et modemit6 en

composant avec les 6l6ments forts du site (i dominante n6o-soudanais).

2l I-a rloientalion de I'entr6e principale de I'APC vers le parcours matrice qui

mdne vers Bouda pour en souligner scrupuleusement sa hi6rarchie.

3l La crbation en extension de I'existant d'un p61e multi services regroupant

quatre nouveaux projets aux alentours, un centre artisanal au nord-ouest, un

centre d'interpr6tation au nord-est, un immeuble de bureau au sud-est, et une

extension de I'APC au sud-ouest.
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4/ Nous avons int6gr6 un parking en sous-sol avec une entr6e et une sortie

donnant sur la partie ouest de notre assiette, avec 125 places de stationnement'

Il contient dgalement des locaux techniques et une salle d'archives'

5/ La reprise et l'achdvement de la figure urbaine de la cour int6rieure qui

distribuelesdiff6rentsdquipementsadministratifsetsocioculturelsetson

insertion dans le Projet'

6/ De plus, nous avons cr66 quelques boutiques de commerce a I'est et a l'ouest

pour animer les deux boulevards est et ouest.

-73-
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Revalorisation du parcou,s principal qui rnene vers Bouda par la criation d'un cours urbain,

avec deux rondpoints de par et d'aure, et une paroi sous arcades en face ( la ou il y a les banques

et les assurances )
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III-7-2. Principes de la composition urbaine :

Les interventions que nous avons d6velopp6es se concentrent dans toute la partie sud de

notre place, on a projet6 quatre nouveaux projets :

1) Centre d,interpr6tation : RDC de 163 m2 au nord --est, il contient les espaces suivant

: L'administration, des ateliers de recherches, une m6diathdque, une bibliothdque, des

studios pow les recherches,

2) Centre artisanal : RDC de 300m2 au nord -ouest, il contient : une administration,

des diff6rents ateliers (bijouterie, tissage, poterie, ceramiques, broderie, verrerie), un

th6atre et une grande salle d'exposition.

3) Un immeuble de bureaux : R+3 de 135 m2 au sud-est, il contient les espaces

suivant :

RDC : des agences + des commerces

lere 6tage : des petites entreprises.

2eme 6tage : moyennes entreprises.

3eme 6tages : grandes enfreprise

4) L'extension de I'APC : R+3 de 178 m2 au sud-ouest, il contient les services suivant

: 6tat civil, service social, service technique, marche public, finance, moyens

g6n6raux, partis politiques,

5) Service biom6trique : RDC de 136 m2 d I'ouest, il contient les services suivant :

carte nationale, carte grise, permis de conduire.
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Figure 121 : plan de situation Figtre 122 : plan de masse
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III.8. PROJET ARCHITECTURAL :

III.8.1. Recherche th6matique (exemple de proiet similaire) :

Le nouveau sidge de I'APC de Blida a Bab Dzair, un projet en cours de r6alisation.

C,est un projet inscrit dans un nouveau centre de la ville, il fait partie d'un grand projet

occupant la place de bab dzair la ou il y a differents 6quipements culturels et commerciaux,

tels que le mus6e, le centre commercial ou le centre d'affaire.

c

?
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-.t()Li.t .vrl

Figure 123 : programme

III.8.2. Site d'intervention :

Noffe aire d'intervention est dans l'extr€me sud-ouest (i l'ongle) de notre place.

Figure I 24 : vu airienne de la place Figure I 25 : Plan de masse proposi

III.E.3. Fondement du projet :

Les caract6ristiques monumentales de la place des Martyrs n'ont pas emp6ch6 les

restructurations qui se sont faites aprds l'ind6pendance, car la place a subi de grandes

transformations formelles occupant une partie importante de celle-ci, nous n'avons pas pu

revenir i un 6tat ant6c6dent, par cons6quent nous 6tions oblig6s de recomposer avec les

6quipements existants tout en les inscrivant dans une nouvelle coh6rence urbaine.

-78-

,-.,f,!. lN:!.\4.,

-i



CHAPITRE III: CAS D,ETUDE

Finalement nous avons 6t6 conduit d reddfinir les limites de la place, redistribuer les espaces

publics ainsi que la r6affectation des 6difices existant-

III.8.4. Descriptif du projet :

Suite au surpeuplement de la ville depuis la conception de la mairie en 1984,le sidge est

d6pass6 et n6cessite un nouveau red6ploiement, une partie protocolaire pour le maire et les

services qui sont trds lies d la fonction municipale et une partie pour la population et les 61us.

Pour le programme : c'est un immeuble de R+3, il fait 178 m2 et accueille :

. Au RDC : L'€tatcivil (mariage, naissance, d6cds.), service social.

. ler 6tage: Service technique, marche public.

. 2eme 6tage Service finance, moyens g6n6raux.

. 3eme 6tage: Partis politiques (les 6lus).

III.8.4.a. Programme :

- Etat civil
- Service social

- Service
technique
- Service march6
Public
- Service voirie

- Service finence
- Moyens
g6n6raux

- Bureaux de (Naissance, d6cds, mariage,
divorce)
- Chef de Service
- Salle d'attente
- Etat civil

- Bureaux d'6tudes
- Bureaux (traitement des dossiers,
commissions)
- Bureaux (Directeur d'urbanisme, chef de

service, instruments d'urbanisme)

- Bureaux (directeur financier, statistiques,
ressources humaines)
- Bweau contentieux et Chef de service

-580m'z

-590m2

-200ff2
-230,trJ2

-l2Am2

-200m'z
-230m2

- Les 6lus et
partis politiques

- Bureaux des 6lus
- Salle de d6liberation + salon d'honneur
- Bureau du chefde service.

-79 -
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I1I.8.4.b. lmplantation du proiet :
L'insertion de notre projet qui est l,extension de

I'APC sur la partie sud-ouest de la place s,est

faite i proximit6 du sidge de la mairie existant

qui donne sur le parcours matrice de Bouda, et

concernant le choix de l,angle, nous avons voulu
reproduire l'une des tours de l,ancien fort
militaire.

Figure 126: implantation du projet

III.8.4.c. Structure :
Pour ce qui est de la structure portante de nohe proiet, nous avons opt6 pour un systdme
structurel poteaux/poutres en b6ton anne pour deux raisons :

Les constructions en place et r6alis6es durant la restrucfuration de la place sontentidrement r6alises en systdme poteaux/poutres

o

a

Nous avons opt6 pour un habillage sp6cifique en moucharabieh qui donne unit6 au projet en

,T,,,'":[TffiHil"# des dunes de sable et tout en int6grant des 6r6ments crassique

La conception du parking en sous-sol n6cessitant des systdmes constructifs adapte

III.8.4.d. Fagades :

H u
le*YE

[N
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III.9. CONCLUSION GENERALE

A fiavers cette recherche sur les espaces publics, sujet d'actualit6 et pr6occupation majeure

de l,acteur public, demeure toujows une probl6matique pour les chercheurs, sur les angles de

lecture, la conception, la gestion et les pratiques de l'espace public. I1 est l'image de la ville

et le th6f,tre de tous les comportements, commence d perdre son r6le assign6. Tout au long de

ce travail de recherche nous avons constat6 la d6gradation de ces espaces sur le plan spatial,

social, fonctionnel et gestion.

L'6tude des espaces publics d travers I'histoire des villes anciennes a bien r6v6l6 leurs r6les

dans la structuration de la ville, il est souvent un lieu d'affrrmation forte de l'urbanit6,

l,architecture monumentale, les espaces de circulations, l'esth6tique, I'alignement du bdti,

faitement omemental du mobilier urbain, et la pr6sence d'institutions et de services,

commerces... Il t6moigre de I'identit6 de la ville, de son histoire et de sa culture locale

Le centre-ville d'Adrar fait face aujourd'hui d de nombreux probldmes, son 6tat de

d6gradation continu, perdant toute ses qualit6s urbaines, ce riche patrimoine n6cessite une

pr6servation.

Plus particulidrement la place des Martyrs, cette majestueuse place se retrouve amput6e

d'une grande partie de son tissu, elle a subi de trds grandes transformations qui ont d6nature

son int6grit6 morphologique malgr6 son classement et son r6le majeur d'espace public dans

la ville.

cependant la place garde quand m&ne le caractdre unitaire de l'architecture des 6difices qut

la bordent et reste le symbole et le ceur de la ville.

Notre objectifvise i la r6cup6ration de ce lieu, la m6moire et le cadre environnemental de ce

patrimoine urbain, et d'envisager de le pr6server tout en assurant son d6veloppement.

Cela i travers des op6rations de recomposition pour permettre un renouvellement urbain et

une dynamique respectueuse de l'authenticit6 du site ainsi que la revalorisation des espaces

publics dans les milieux oasiens.
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I-es resultats de notre travail nous ont permis d'affirmer nos h)rpotheses concemant la

recomposition de la place des martyrs qui se presente comme l'une des reponses a la

problematique de la recuperation et le develeppement de ce patrimoine inestimable. Nous

recommandons d'61argt le champ d'intewention grflce d des actions privil6gions les coutumes

et pratiques sociales des habitants, qui constituent leur sp6cificit6'

Notre travail merite d'etre developpe, car il inssre le centre historique dans le contexte de la

vie wbaine modeme et 1ui permet d'6voluer tout en gardant sa particularit6 de milieu oasien

anclen
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