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Résumé

Cette thèse porte sur la mise à niveau des bâtiments classés monuments historiques. Il s'agit

d'intervenir âvec des moyens actuels et des savoir- faire qui n'appartiennent plus au temps où

se constnrisaient les monuments afin d'adapter le patrimoine aux exigences des futures

activités contenues dans le bâti ancien. Cette opération nous mène systématiquement à

réfléchit sur les limites qui nous sont imposées pour ne pas porter ptéjudice à I'intégrité du

monument considéré comme une ceuvre d'art et la mémoire vivante d'un riche passé.

Cette téflexion nous renvoie au débat qü s'est instauré depuis la fin du XIX' siècle dans les

milieux professionnels au sein de la communauté des architectes ayant eu à charge le

classement et la mise en valeur des édifices anciens. Toujours dans le souci de préserver un

patrimoine jugé sur ses valeurs esthétiques ou historiques, les architectes se sont toujours

opposés sur la manière d'apprécier les valeurs intrinsèques des édifices ainsi que sur les

approches méthodologiques allant de la pure conservation des adeptes de J.Ruskinl aux

interventions restauratrices de E.Viollet Le Duc.2.

Ce point de départ va dépatager la communauté des architectes et voir émerger des positions

intermédiaires qü suscitent jusqu'à présent un débat sur les pratiques antithétiques, dans la

prise en charge du patrimoine bâti. Il mettra tous les praticiens face à une responsabilité

d'ordre éthique et les poussera jusqu'à justi{ier toutes les prises de position et interveritions sur

les édifices qu'ils ont eus à charge. Ainsi va émerger une série de chartes, indiquant à tous les

professionnels du patrimoine, I'attitude à observer dans la pratique de leur métier et ce, à

travers l'évolution même de ces chartes. Elles tenteront «d'obtenir un corrsensus international

pour établir les principes qü doivent présider à la conservation et à la restautation des

monuments, tout en laissant à chaque nation le soin d'en assurer l'application dans le cadre de

sa propre culture et de ses traditions».

La question sera de savoir comment, à travets deux positions diaméttalement opposées,

peuvent se situer les interventions sur l'édifice ancien, sachant que toutes deux pensent détenir

l'absolue vérité. Alors, intégter des activités et tout ce qui leur sont attribuées comme

nouvelles "technologies", dans une vision globale entre conservation et restauration, vous

invite tout au long de la thèse, plus particulièrement dans notre dernier chapitre, à travers

I'exemple de la restauration de la villa du Bardo, à vous déplacer sans cesse d'une position à

ufle autre, mettant en évidence les bonnes conduites et les limites à ne pas franchir. Ainsi, les

positions dites antagonistes, se verront servir rrle maltre tempstt à travers leurs

interprétations, dans I'objectif cle pérenniser l'édifice et le rendre vivant, afin qu'il puisse

transmettre aux futures générations toute la richesse du passé.

I Voir Chapitre 2.4.1
2Ibid1
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Le cas d'études qui est la villa du Bardo, actuellement Musée national du Bardo, est adossée au

versant d'une colline faisant partie d'un grand ensemble appelé le domaine ou Djenanes

Mustapha-Pacha. Elle se situe au cceur du Mustapha supérieur et plus précisément au bord de

l'ancienne route de Laghouat l'actuel boulevard franklin Roosevelt.

Situé à la Latitude 36"45'37.38"N, et la Longitude 30 2'46.95"8, elle a pour limite au Nord la

clinique de la DGSN, le boulevard Didouche Mourad et le musée national des antiquités et

des arts islamiques. Au Sud le palais du peuple avec ses jardins et ses dépendances. A l'Ouest

le rondpoint, qui est le carrefour du boulevard I(rim Belkacem (ex Telemly), boulevard

Didouche N{ourad et franklin Roosevelt. A l'Est le centre national de recherches

préhistoriques, anthropologiques et historiques et les jardins du palais du peuple. De par son

caractère unique tant sur le plan historique qu'esthétique il fut classé Monument historique

par I'UNESCO en 1985.

lmage 1 Google Earth l3l04l2077 du Mustapha supérieur-Alger.

Cas d'étude : Projet de la villa du BARDO
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Chapitre 1

1. TNTRoDUCTToN AU sUJET DE re trÈsB
1.1 Les Obiectifs de la Thèse.
La thèse se présente comme le résumé de nombteux tfavaux sut la notion du patrimoine et
son environnement dans son sens le plus large. La structure de ces résumés revient souvent
dans presque toutes les thèses mises à1a dispolition du public sur le « web »» et qui tirent leurs
sources des mêmes ouvrages et auteurs, à savoir Françoise Choay, Jean-Michel Leniau, André
Chastel, Stéphanie Burth-Levetto, Dominique Poulot, Nabila Oulebsir. Elle reprend aussi

l'ensemble de la üttérature qui traite des fondements de la prise en charge du patrimoine.
Celles de Camillo Boito, César Brandi, Benedetto. Croce, Aloïs. Riegl, Paul. Phiüppot;
Gustavo Giovannoni et tous ceux qü oflt été à l'origine des chartes et conventions
internationales. Cette reprise â pour but la compréhension d'un environnement théorique
complexe et qui intéresse l'objet de notre thèse, la conservation et la testauration, avec comme
thème principal, la question récurrente de « conserver ou restaurer ».

Mais l'objectif est d'illustrer l'ensemble des connaissances et théories de la conservation-
restauration à travers ma propre expérience professionnelle, qui est la restauration du
monument le BARDO. Elle se structurera en quatre objectifs suivants :

l. Aboutit à la compréhension du monument à trâvers les outils d'analyse théorique de
la restauration. A savoir qu'il faut vérifier de façon précise qu'elles sont les valeurs pour
lesquelles le monument a été classé d'une p^tt, et d'autre paft, ce qui est important de

préserver à tout prix, par la confrontation des données historiques, à une étude de
stratification de I'édifice; de sorte à ce que le retour d'expérience sur le monument
puisse être à même de telativiser les valences qui souvent, prédominent a priori.

2. Avoir la capacité d'interpréter le monument en utilisant la philologique et
l'herméneutique, de sorte à pouvoir saisir le sens profond du langage qu'il nous
communique. C'est de cette maniète que nous pourrorls intervenir de façon consciente
sur l'édifice à conserver ou à restaurer. L'intervention sur l'édifice pourrâ se faire de
trois manières différentes.

a) Une intervention dite scientifique sur les matériaux pâr la conservation absolue
des constituânts matériels du bà t:' par des méthodes physico-chimiques. C'est une
approche purement conservatrice d'une impossible reproduction de l'æuvre, où
les interventions nouvelles sont bien distinctes et ne se soucient nullement de
l'unité esthétique de l'ceuvre.

b) Une autre pratique, serait la restauration px l'interprétation critique du
monument en tant qu'æuvre d'art. Elle permet, la Éintégration de lacunes par la
restitution de l'image intégrale des éléments à restaurer, f introduction des

composants nouveaux identiques à l'odginale communément désignée par le
teme « ripristino ». Cette pratique n'exclue pas les interventions nouvelles sur le
monument.
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c) . Une autre possibilité est d'entrevoir les deux types d'interventions cités ci-dessus
de manière distinctes, dans urle ntégrahtê de l'image totale de l'oeuvre
monumentale. Elle constituerait le projet de restauration critique, qü serait une
véritable médiation entre l'histoire et l'art.

3. La teptésentation que flous nous faisons d'un monument dans son environnement
culturel, nous renvoie à la capacité d'apprécier la profondeur des récits historiques qui
lui sont rapportés. Nous revoyons à travers les yeux des dépositaires du patrimoine, la
compréhension des valeurs qu'on lui attribue, par une analyse ctitique de leurs discours
sut l'esthétique et l'histoire. Car on ne peut a priori, considérer que les choix qui ont été
faits dans le but de protéger l'ceuvre, sont pârtagés par sa commun^ùté. Car quel que
soit le niveau d'intervention, le projet de conservation reste toujours le sujet d'une
inteqprétation qu'on offre à ses propriétaires. Par conséquent, l'interprétation du passé

est une üsion pattagée dans laquelle nous nous faisons une représentation dans ie
présent, pour entrevoir un possible futur. C'est de cette altérité des cultures, mise à
l'épreuve de son histoire, que nait la conscience du patrimoine. Nous pourrons enfin à

travers la représentation que nous ferons du monument, entrevoir un potentiel socio-
économique durable, dans un double objectif, celui de retrouver son identité et de le
transmettr e à la génération future.

4. L'objectif est aussi de réaliset qu'au 21'siècle, nous recevons le retour d'expériences
des âutres sociétés, avec cette capacité d'ouverture aux autres cultures, par Ia
mondiaüsation et le développement des outils modernes de communication. Cela nous
permet d'avoir de la distance par rapport à nous-mêmes, favorise l'autocritique, et nous
mène à produire de la connaissance. Ce regard sur nos productions à travers celui des

autres, peut stimuler en nous l'envie d'apprendre et d'élargir nos connaissances sur les
autres cultures, afin de façonner nos pratiques en matière de conservation.3
Cette influence non négligeable des communications et des médias instantanés, par
l'apport des nouvelles technologies de communication, doit nous engaget dans un
râpport dialectique, entre nos expériences en matière de compréhension du
patrimoine et ceux qui en sont les dépositaires. Afin qu'ils puissent à nouveau nous
renvoyer leurs visions pour qu'on püsse la corriger et arriver à des positions partagées
et fécondes, pour la construction des identités. Un processus dans lequel les

communautés auraient conscience de la valeur du legs, et reprendraient confiance en
leur propre culture, dans une mondialisation où l'uniformité et l'anonymat sont de
mise. Lorsque nous introduisons des flouveautés dans un moflument nous nous en
approprions l'interprétation, de sorte à orienter nos choix. Ces prises de position sont
capitales dans la permaneflce de notre patrimoine. C'est pour cela qu'il est nécessaire de
bien bâtir le fond théorique de la critique historico-artistique aîrn de cerner de façon
hoüstique la question du besoin en matière de préservation des valeurs à conserver. Ce
ttavail contribuera à faire le lien entre Ia théorie et la pratique entfe << la reconnaissance des

signtfcations cahurelles et les actions concortilantes nécessaires à la transmission de notre patrimoine bâti ».t

3 
Retour à une nouvelle phase du développement théorique et critique. Chopitre 4 p 12g thèses M .Tonguoy Conserver ou restourer ? Lo

diolectique de l'æuvre orchitecturale Université de Montréal Foculté des Études Supérieures
o lbid thès" de M.Tanguay. P239.
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1.2 Problématique.

Contrairement aux archéologues qui ont une mission de recherche et de conservation, les

architectes ont toujours eu un regard critique vis-à-vis du passé et du devenir des mofluments.
Ils affirment de façot unanime que la sauvegarde du patdmoine dépend de I'interyrétalon
qu'ils peuvent avoir de I'histoire et des orientations de leurs actions. Cette prise de conscience
renvoie à I'incessante question de Camillo Boito (1836-191,4) conserver ou restaurer ? Elle
montre la complexité d'une intervention sur le patimoine au moment même du projet
architectural, qui englobe d'une part tout ce qui est du passé "l'histoite et esthétique "et d'autre
part les préoccupations du présent, entre I'intégrité physique et le potentiel de vie socio-
économique.

Cette thèse mettra en lumièrc le rcgard critique que nous avons sur rros attitudes vis-à-vis des

prises de position à chaque fois que nous sommes face à un projet. Cette situation s'est

présentée à moi personnellement lors de la restauration du musée national du Bardo. L'édifice
a subi des transfotmations majeures depuis sa construction à nos jours, et il m'a fallu
beaucoup de temps pour comprendre ce qui était évident de conserver et les parties qui
étaient définitivement altérées et sur lesquelles 1l fallait absolument intervenir. Tout au long du
chantier, la question sur la responsabilité de nos choix a surgi de façon récurrente et fut
plusieurs fois exposée aux architectes de la profession, entre autres M. A. Lafers et les maîtres
d'ouvrage qui ont une formation de conservateur. J'ai compris que ce vieux débat reste

d'actualité mais aussi en perpétuelle évolution à travers les différentes écoles de restauration
dans le monde. Âu vu de Ia richesse du patrimoine et du fait qu'il soit souvent stratifié, il nous
est très difficile de prendre une seule et unique position. C'est la raison qui m'a motivé à

présenter cette thèse avec I'intérêt pressant de recentrer le débat actuel sur le thème du projet
architectural entre "conservation-restâuration" en Àlgérie. Une autre raison, et pas des

moindres, est celle pour laquelle nous sommes appelés à protéger le bien mobilier ou
immobilier. Le pourquoi on conserve ou restaure ? Nous dirige directement vers les critètes
qui ont prévalu au classement du monument, La rccherche nous laisse peqplexe devant
I'absence d'un inventaire raisonné du patrimoine qui est la matière première aux orientations
d'une étude historique fiable. Cet état de fait complique encore plus le débat sur les valences
qü prédominent dans Ie choix de I'atchitecte, du fait même qu'une confusion totale s'installe
dans I'intelprétation historique, I'identification des catégories architecturales à étudier et les

lexiques propres aux édifices. Ce constat est à I'origine de la recherche et illustre un panorama
complexe de la culture de la conservation.
La question fondamentale de cette thèse vise à cerner la responsabilité des acteurs de la prise

en charge du patrimoine et endchir le débat par une actualisation des approches en matière de

conservation du patrimoine bâti.

s 
Archite.te algérien de la première promotion de I'indépendance e participé au classement et à la protection des sites et monuments historique au

Ministère de la cultute. Il initia plusieurs projets de restauration et participe à plusieurs ateliers de rcstauration. Il participa à la publication de

l'ouvrage et le site créa la ville « La casbah d'Alger » d'André Ravérau ainsi que le süvi des travaux de restauration de du monunrent du Bardo. Il
fut pour nous d'un précieux conseil.
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1.3 Méthodologie
La possibiüté de mettre à niveau un monument classé, nous met face à une situation très

embarrassante quânt au résultat final de notre intervention. Le thème central de I'authenticité
et i'intégrité de l'æuvre moflumentale, se présente à nous comme une réaüté qui sutgit sans

cesse, et nous questionne sur le degré de fidélité que nous pouvons offm, dans la restitution
ou pas des pertes occasionnées. Pour y répondre, nous avons pris soin de nous pencher sur

les auteurs emblématiques du monde de la restauration, qü se sont posés les mêmes

questions, pas nécessairement pour les mêmes raisons que nous nous les posons maintenant ;

mais simplement parrce qu'ils ont mis en place, une forme d'éthique dans I'attitude que nous

pourrions avoir face à une intervention sur le patrimoine. Ils sont unanimes sur le fait que le
monument doit être traité avec beaucoup d'égard, car chargé d'histoire et de connaissance sur

notre passé. Ce dernier ne cesserâ de nous surprendre et de nous livrer, dans le futur, drautres

informations capitales sur nous-mêmes et notre civilisation. Par contre, 1à où les avis

divergent dans cette prise en charge du patrimoine, en particulier sur le bâti ancien, c'est la
vision du contenu sémantique des valeurs attdbuées au monrurlent. Afin de tépondre aux
questionnements et de cibler les acteurs de la prise en charge du patrimoine, nous nous
sommes introduits au cæur du débat originel sur la restauration, celle de Camillo Boito et de

Cesare Brandi, bien illustré dans leurs ouvrâges respe cifs, Conseruer oil restaarer u ? Et de la
théorie de la restaurationT. Un travail qui repose sur des attitudes contradictoites dans notre
intime relation à I'esprit du monument, dans le but ultime de magrufier sa présence et de le
préservet. Dans ce cas, la dialectique dans le raisonnement s'impose, de fait, comme
méthodologie de travail. Elle nous pousse au dépassement de nous-mêmes, vers de nouvelles
manières de penser et d'agir, afin d'élucider les contradictions de base. Elle nous odente vers
de nouvelles connaissances, celle de I'esprit critique, qü verrait les passerelles possibles entre
deux vérités, celle de I'histoire et celle de i'art, pat le dépassement des contradictions. Tel que

l'énonce Benedetto Croce dans sa philosophie de I'esthétique, "Elle (la pensée) reconnaît qae la uie

est lutte et cependant harmonie ; que la ueüa est an combat contre nous-mêmes et qa'e/le esl cependant noas-

mêmes ; qae, ane fois une opposition surrtontée, du sein même de I'unité naît une nouuelle opposition laqaelle

est surrtontée à son toarpoarfaireplace à une nouuelle, et ainsi de suite, mais qae c'estjustement en cela qae

consiste la uie. Elle ignore les slstènu exclasfs."s

Alors, ce serait donc une éternelle reconstruction des systèmes de valeur, où I'un I'emporterait
sur laute, suivant la nature des vérités que le monument nous communique. Un véritable
voyage dans I'univers des intuitions où régnerait I'esprit des subtilités.
Toucher à l'édifice en le conservânt ou en le restaurant pose le problème de I'expérience qui
pousse à tout moment I'architecte à prendre position d'une façon toujours opposée à la
première idée qu'on se fait, tout en considérant qu'a priori le monument forme une unité
parfaite de sens. C'est de son altérité que le monument oppose à nous sa vérité. De sorte à ce

que nous puissions être transformés nous-mêmes afin de comprendre en profondeur le
langage qu'il nous communique, pour traflsposer son vécu dans le moment actuel qü le
câtactérise, afin d'en donner I'inteqprétation la plus fidèle aux futures générations.

t 
Cunr..r,., ou restauier, Lc dilemme du patrimoine. Camillo Boito traduit dc lltalien patJean itlarc Mandosio ; présenté par Françoise Choay ;

éditions de llmprimeur 2003.

7 Cesarc Brandi Théorie dc la rcstauration. Livtc illustré Traduit de I'italien par Nfoniquc Baccclli. Édition,\llia / 1(r, rue Chrlemagne 75004 Paris

' Etthétiqot comme sciexee de lbtpressiott et lirytistiqaegénérah,uad. Henry Bigot, Giard et Brière, Paris, 1904 137 Op.cit.p.13-14.
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1.4. Les Références Littéraires.

La thèse est bâtie sur des lectutes d'ouvrages monumentaux, de thèses et d'articles

dédiés à I'univers du patrimoine.

Le chapitte inttoductif ainsi que la premiète partie du chapite 2, reposent sur

les travaux récents de chercheurs algériens qui montrent bien la prise de conscience

croissante de la classe intellectuelle pour la sauvegarde de notre patrimoine. Nous
citons, pour cela, Nabila Oulebsir dans son édition (I-ts Usages dupatrimoine),Zohra

Hakimi (Politiqaes arbaines 1846-1958, Nabila Chérif (pour son travail sur L'inuentaire

raisonné du patimoine ottoman), A. Koumass et C. Nafa sur I-.e patriruoine algérien,F.

Hireche dans Petit paradis d'Alger mais aussi sur les travaux d'auteurs de référence en

la matière tels que Françoise Choay dans L'allégoie da patimoine oa le patimoine en

qaestion), des articles de D. Poulot, T J-M Leniaud. Bien qu'ils ne ttaitent pas de

I'objet de notre étude, il n'en demeure pas moins important de positionner notre

débat, dans un contexte de patrimoniaüsation en pleine construction, câr cette

question n'échappera pas aux professionnels de la restauration ou de la
conservation, lors d'une intervention sur le bâti. Reporter le débat, sous prétexte

qu'il faut d'abord assainir I'environnemerit du patrimoine, ne serait pas justifié, car à

titre d'exemple sauver un édifice d'un effondrement n'empêche pas de pratiquer la

conservation scientifique des composants du bâti.

La deuxième partie du chapitre 2 s'inspire, des classiques de la conservation-

restauration, tels que le texte de Camillo Boito à 1a fin du XIX" siècle, de Cesare

Brandi, d'Eugène-Emmanuel Viollet-1e-Duc, de John Ruskin, d'Aloïs Riegl. Il
reprend, en partie, le ftavarl de Mattieu Tanguay, dans sa thèse purement

théorique clflseruer oa restaurer ? I-.a dialectiqae de l'æuure architectaraË. Cette dernière

nous donne un âperçu de la complexité du débat entre conserver ou restâurer. Elle

nous retace son évolution dans le milieu des architectes italiens de la moitié du

XX' siècle. I1 s'agit, bien entendu, de Gustavo Giovannoni, Roberto Pane, Giulio
Carlo Argan, Guglielmo De Angelis D'Ossat, Renato Bonelli et nous plonge, tout
au long de son enquête, dans une dialectique de I'æuvre architecturale, entre les

valeurs histodques, esthétiques, et d'usage à travers le temps présent, riche de son

passé et ouvert sur l'avenir.

' Thèr., Mathieu Tanguay, 2012 Conserver ou restaurer ? La dialectique de l'æuvre ârchitecturale Université de Montréal Faculté

des Études Supérieures

o
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o Le troisième chapitte s'appuie sur mon expédence personnelle de la testautation

de Ia villa Bardo que j'ai mené en tant qu'architecte pour illustrer la manière dont
on pourfait questionner l'æuvre monumentale. Conserver ou festâufef, nous

pousse à approfondir notre recherche en s'appuyânt sur les textes classiques des

philosophes de I'histoire tels que Hegel, I(ant, Croce, ainsi que les textes traitant de

I'herméneutique. Étr.rt donné que les valeurs atribuées à notre patrimoine
s'inspirent d'une perception héritée de I'Occident. Il a été intéressant de

comprendre à travers I'histoire de la pensée islamique contenue dans I'ouvrage de

M. Arkoune (Hamanisme et Islam), de quelle manière il entrevoyait la sortie d'une

conceptualisation orientaliste du XIX' siècle de I'histoire de I'Orient. Cette question

fondamentale replace le patrimoine en question à des considérations d'ordre

Purement culturel, propre aux sociétés du Maghreb, de sorte à ce que toute

valorisation ou interprétation des ceuvres, proviennent de la représentation que

nous nous faisons du monde d'aujourd'hui et de demain. La conclusion reprend

essentiellement le traité de philosophie dâlbert Camus contenu dans son livre
l'homme révolté qui, propose dans sa pensée de Midi, une mesure à toute chose

contre la démesure que provoque l'enfermement idéologique et les dédves de la

pensée Nihiliste.

14 lPage



1.5. Structure de la Thèse.
La thèse s'articule autour de trois grands thèmes qü constituent trois gtands chapitres du

mémoire.

Chapitrel. Est un chapitre introductif au sujet de la thèse, nécessaire àLa définition du thème

de recherche, son intérêt et de situer le cadre de sa problématique. Il cerne d'une façon

globale le champ épistémologqr. de la discipline de la conservation-restauration et décrit

d'une façon sommaire l'envitonnement du patrimoine en Algérie.

Chapitre 2, Partie I : Le premier thème traite de la notion de patrimoine, de sa valorisation

ainsi que des moyens de prise en chatge de ce dernier. Il porte sur le thème du patrimoine en

question et des définitions relatives à sa conceptualisation dans le milieu des sciences sociales

et de son acceptation au sein des communautés qui en sont les héritières. Il représente les

notions nécessaires à la compréhension du champ épistémologique auquel nous faisons

référence, ainsi que le pourquoi nous nous posons indéfiniment la question de quand

conserver ou restaurer. II représente le thème central de la récupétation de la mémoite

collective des communautés pour la reconstruction de leurs personnalités et leurs

particularités culturelles ainsi que de sa contribution à leur bonheut.

Chapitte 2. Patie II : Le second thème traite du champ théodque de la prise en charge des

monuments, en particulier la conservation et la rcstattation qui en sont les actions physiques

sur les æuvres patrimoniales. Âutour de ces actions va apparaître le thème central, à savoir

conserver ou restaurer. Il sera traité à travers des personnâges emblématiques de l'univers de

la conservation et de la restauration qui futent les initiateuts de théories, de chartes et de

conventions dans la manière d'intervenir sut Ie patrimoine sans commettre f irrépatable.

Le chapitre III : Présente un exemple de restauration où nous illustrerons d'une façon plus

concrète l'attitude que nous pouvons observer dans la prise en charge des monuments, ainsi

que ia préservation des valeurs intrinsèques propres au bien. L'exemple sera illustré sur une

toile de fond faisant référence aux concepts liés à la dialectique du temps et de l'histoire, ainsi

que la notion de mémoire et d'identité.

La conclusion : porte sur l'émergence d'une pensée qui sortirait d'une clôture dogmatique

provoquée par la dialectique de l'æuvre architecturale entte conservation et restauration, et

ouvritait la voie aux communautés patrimoniales, à la reconnaissance de leurs proptes valeuts

culturelles, en opposition à I'absurdité de l'être, retranché sur ses positions, dans sa conception

totalitaire du patrimoine et de la manière de le protéger. Se verrait apparaître hors des sentiers

de la médiation, entres conservateurs et restaurateurs, la pensée semblable à la celle du midi
d'Albert Camus. Cette pensée évite d'une part les retranchements philosophiques et le
cloisonnement absurde menâflt à I'autodestruction des valeurs que I'homme pfotège dans la

quête du bonheur, et d'autre part, soulage I'indéfectible mal d'angoisse de I'architecte,

provoqué par la prise de décisions au moment de I'intervention sur le bien à protéger et la
responsabilité tant morale qu'intellectuelle qui en découle.
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1.6 Introduction.

7.6.1Aperçus historiques de ilenvironnement légal du patrimoine.

Depuis la sortie de la loi n" 98-04 du 20 Safar 1419 corespondant au 15 jain 1998, relztive à la

protection du patrimoine culturel et en patticüer la loi n" 03-322 du 9 Chaâbane 1424

correrpondanl aa 5 octobre 2003 portaflt maîtrise d'ceuvte relative aux biens cultutels immobiliers
protégés, beaucoup d'édifices ont été épargnés des ravages du temps et des interventions

destructrices de I'homme. Cette prise de

conscience des autorités algériennes pour le
développement d'une cultute de la prise en charge

du patrimoine, s'est malheureusement restreinte au

milieu professionnel de la culture et d'une minorité

d'architectes, initiés à la conservation et 7a

restauration des monuments et sites classés.

Riche de son passé, l'Algérie compte des milliers

d'ceuvtes de gtande valeur, témoins de l'histoire

des ciülisations de la Méditerrznée. Le passage de

différentes cultures, dans le nord de I'Afrique, a

lmage 2 Arc de triomphe de Timgad. Découvertes permis dès 1840, à la puissance coloniale française
archéologiques de la colonie française' de trouver sur la terre conquise, le lien qü I'unirait
historiquement à la Ftance et afîtrmerait de façon définitive sa prévalence sur le territoire.
Après tarit de mutilations et de destructions sur I'ensemble du bâti urbain existant,

I'administration locale va ressentir le besoin de s'en approprier la matière ainsi que 1e contenu.

Elle se mettra, dans un premier temps, à la recherche et la mise en valeur des vestiges

aPpafteflànt à Ia période romaine, en quête de valeurs latinisantes, 
^ÿec 

tout ce qu'elle véhicule
comme langage et mythes, puis dans un deuxième temps, de ceux relatifs âux autres

époques.lo figures 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6)

Les pionniers de Ia mise en valeur, vont procéder aux inventaires systématiques des sites des

monuments qu'ils jugeront utile de relever et de prendre en charge, sous la ditection du
service des bâtiments civils crêé en Algérie. Le travatl exceptionnel de I'architecte Amable
Ravoisié dans les «Exploration scientifique de l'Algérie » posera les jalons d'une tradition de

I'inventaire patdmoniale de l'Algérie. II fera partie du comité de classement, dont les autres

membres n'étaient autres qu'Hippolyte Le Bas, professeur de l'école des beaux-arts à Paris,

'o Orrl.bri., Nabila ; <<La découverte des monuments de l'Algérie. ». Figures de l'orientalisme en architecture. REMMM No73-74,
Edisud, 1996. P5E.,
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André N{arie Renier architecte chargé de la rer,,ue de plans pour les projets de la colonie.

Après une ouverture âux æuvres et aux atchitectures dites locales, I'engouement s'est

L

lmage 4 Arc de triomphe de Timgad consolidé

par E.Duthoit (opération de conservation).

lmage 3 Arc de triomphe de Timgad restauré par A.Ballu.

Opération de restauration stylistique.

I

La restauration par ânâst)'lose partielle des éléments existants sur site et la restitution des lacunes

représente, une image idéalisant l'art antique.

-

âl{rai{h r.lill..t r. ).!,{û l.tl, a.ttr a. I l.lt. |.il1. r.1.. a.O.ttr

.4.

I

r

lmage 5 Coupe sur la basilique de timgad .A.Ballu

généralisé à tous les monuments jugés d'intérêt artistique ou historique, sur le territoire

;l

..*
ciË
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N{agrébin11. L'architecte Charles Texier, alors inspecteur général des bâtiments civils, fut
chargé, en 1846, par le ministre de la Guerre, d'établir un premier inventaire patrimonial
chiffré.

t

-.

:.-;' :.t ! ," .ÿî.'' -. : t. ' ",.. 
-l ,,\

lmage 6 Coupe sur le capitole de Timgad. A.Ballu

Albert Ballu a imaginé à travers ses dessins la ville de Timgad. Pour des raisons éthiques et d'intégrité historique, les

restitutions sont été strictement interdites lors du premier congrès Italien des architectes ingénieurs 1879.

C'est en 1872 qu'Edmond
Duthoit, ancien collaborateur
d'Eugène-Emmanuel Viollet-le-
Duc, va jouer un rôle
primordial, avec son étude sur la
conservation des monuments
arabest2. n introduit une
méthodologie pour
l'identification et l'interprétation
des vâleurs historiques et

artistiques des monuments, ainsi

qu'un savoir-faire en matière de

consen ation.
il sera nommé architecte en

lmage 7 Mausolée de Sidi Abderrahmane. Travaux d'A.Ballu. 
chef des monuments historiques
et mettrâ en place la première

structure du patrimoine en Algérie, qui se chargera de sa prise en charge. La loi de 1887,

créera un cadre juridique légal et initiera le classement de plus de quatre-vingts monuments au

début de XX' siècle. Ce poste sera confié en 1889 à Albert Ballu (1849-1,939) qui établira des

televés d'une grande précision sur les monuments antiques et la période ottomane (Images de5 à8).

Ces derniers lui permirent sur la base d'h1,pothèse des restaurations tel que l'arc de triomphe
de Timgad flmage 3) Il va de soi que les catégories de classement feront références aux valeurs

tt Ah-ed Koumas-Chéhrazade Nafa L'algerie et son patrimoine (dessins français du XIXe Siècle) monum, édition du

patrimoine.p5S

12*" Terme générique utrüsé dans la littérature du XIX è. siècle pour quaüfier aussi l'architecture du Maghteb

1

IË* I
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établies par les historiens de l'époque et sont conformes à l'aspiration coloniale.13

Cette liste va s'étendre aux sites naturels, par la promulgation de la loi de 19301a. Puis en

févrter 1943,une loi va introduire une nouvelle notion dans la pratique de la conservation, qui
est celle du rapport du monument à son environnement. Elle encrera les fondements d'une
pratique de la conservation et restâuration en Algérie. C'est sur cet arsenal juddique de la
protection du patrimoine, que se constituera le socle sur lequel vâ reposer la législation et lâ
pratique de la conservation de I'Algérie indépendante.
Préoccupées par les urgences de la reconstruction de I'Etat démocratique algérien, les

premières lois en matière de prise en charge du patrimoine ne verront le jour que par
I'Ordonnance no 67-281 du 20

décembte 1,967 relative aux
fouilles et à la protection des

Sites et Monuments
Historiques et Naturels. La
conservation, telle que perçue
par le monde occidental, n'était
dès lors pas ufle pratique
ancrée dans la culture de la

population algérienne. Très peu
de monumerits et de sites se

sont vus protégés par la loi de

1,967. Laissés à l'abandon, ce

n'est qu'au début des années

quatre-vingts (1980) qu'ont été

classés les sites et monumerits
majeurs de l'Algérie15. Cette
pédode correspond 

^vecI'apparition de la loi 83-03 du

ry
ffi

*
*

*
w
H

1:âl

lmage 8 Mausolée de Sidi Abderrahmane. Travaux d'A.Ballu. Planche de détâils

exprimant la méthode de la documentation issu de l'école de violtet le Duc.

fév. 1,983, et la mise en plâce d'instruments de gestion et de contrôle de l'aménagement du
territoite, tels que le SNAT (schéma national d'aménagement du territoire) et le SRAT
(schéma régional d'aménagement du territoire).

La loi 98-04 du 15 juin 1998 introduira un fait novateur au patrimoine qui est lâ notion de

bien culturel elle le définita << clmme ane îzmme de connaixances de repréuntations sociales, de sauoir, de

sauairfaire, de compétenæq de techniques, fondés sur /a tradition dans dffirenTs domaines du paTritnaine cu/turel

représenlant les uéritables signifcations de rattacbement à I'identité culturel/e détenus par une personne ou an groupe de

personnes. »10 Article 67

" Ool.bri, Nabila. La découvere des monuments de I'A§érie. Les missions d'Armable Ravoisié et d'Irdmond Duthoit (1840-
1880). In : Rerrue du monde musulman et de la Méditeranée, n"73-74, 1994. Figures de I'orientalisme en architectute. pp. 57 - 16

'o Znhr^ Hakimi ; Alger politiques urbaines 1846-1958 Editions Bouchène,2011
15l-aKalàa des Béni Hammad (1980),Tassili n'A)jer-1982 , Vallée du M'Zab (1982) Tipasa (1982) Djémila (1982) Timgad (1982)

mofluments majeurs de I'algéroise (musée du bardo, dar Essouf, dars Aziza, dar el Hamra, palais Hassen pacha, citadelle d'Âlger)
http: / /wh c. unesco. org/ fr/list
1 6 Loi n" 98-04 du 20 Safar 1 41 9 correspondant au 1 5 juin 1 998
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L'introduction des contenus cultutels que véhicule le patimoine ; révéleru sa diversité, tant
dans sa dimension spatiale que temporelle. Il ouvrira Ie champ de la connaissance historique,

face aux questionnements identitaires et se présentera comme un fait nouveau dans la

dé{inition de I'authenticité de l'æuvte monumentale. De sorte à ce que toutes les facettes de la

mémoire collective seront mises en lumière, sâns la prédominance d'une cultute, d'une région

ou d'une époque sur l'autre.

Mais cette nouveauté ne servira pas à grand-chose dans I'identification de I'inventaire, qü se

contentera de reproduire les mêmes lacunes et incohérences, déjà observées dans les listes

françaises et celle de 1967. A I'examen de cette liste des biens classés, on constatera une

confusion dans la chronologie historique, qui permet de désigne4la. catégorie du patrimoine

architectural. Elle sera systématiquement répartie dans quatre catégories distinctes, celles de la

préhistoire; de l'antiqüté ; de la période islamique, période médiévale et enfin la période

moderne. L'absence de thésaurus appropriés, dans la désignation des architectures des

différentes périodes de I'histoire, fle nous permettra pas de connaître réellement les fonctions

remplies par le monument. Quant à l'aire géographique, elle se confondra efltre ceile des

régions occupées par les différentes dynasties, les beyliks, 1es départements coloniaux et les

wilayas.17

Or, pour établir des critères de classement basé sur des valeurs d'authenticité, une réforme des

lexiques et des aires géographiques qui distingue les cultures, les langues et les religions cl'une

façon générale, est nécessaire pour une sortie de la conceptualisation orientaliste du 19'siècle.
De sorte à pouvoir repositionner le travail des historiens, par rapport à une histoire de la
Méditerranée, << inscite dans celle de "/Orient intégmble par ses tltàmes, ses cofitenus, ses méthodeq ses

ambitions cognitiues à ælh de l'Occident»18 .La recherche historique devra cerner, définitivement, le
problème du découpage chronologique, ainsi que des aires de cultures et des civilisations. Elle
nous offuka un savoit encyclopédique sur I'histoire des sociétés, dans toutes leurs
composântes, Iibérées des qualificatifs tirés des mythes et des préjugés, évitant les taccourcis
directs entre religions, langue et périodes historiques. Il est certes clair qu'il nrest pas question
d'une garanie de vérité, mais tout au moins d'une analyse fixant des processus de réflexion,
prenaflt ses sources sur des contenus scientifiquement crédibles. Il s'agit de comprendre le
passé à parir d'un présent en perpétuel questionnement sur son devenir. Cela représente,
certes, une vision sélective des mémoites humaines, mais elle demeure la principale matière de
I'historien et servirait les intérêts du présent.le
C'est sur cette idée génêrale qu'il serait possible d'élaborer une classification du patrimoine
plus ptoche de la Éaltté cultureile des communautés à même de leur permettre d'extraire des

valeurs d'authenticité. De permettre aussi, le choix à tous les acteurs sociaux de décider, en
toute conscience et liberté, du devenir de leur patrimoine et du symbole qu'ils voudront lü
attribuer.

17 L'inventaite du patrimoine architectural de la période ottomane en Algérie : du recensement à l'érude. . §abila Chérif) revue du Patrimoines de

Maghreb. https:/ /patmagh.hypotheses.org/ 1 74

18 Mohamed arkoune humanisme et islam. Edition barzakh, Àlger 2007.P99
1e Ibid 17 ; P101-102-103

20 lPage



Chapitrc 2

2. PARTIE I. <( ETAT DE L,ART ET DE L,HISToIRE »

I.1. fntroduction àla Partie I du Chapitre

l] n introduisant des éléments du temps actuel dans l'ceuvre architectutale venue d'un

_lr_Jautre temps, nous juxtaposons des objets de I'histofue,ayant eu des trajectoires et des

milieux de vie diffétents. Cet état de fait nouveau, nous questionne sur le potentiel
que possède le monument ancien, à conserver son intégrité dans cette nouvelle coexistence.

Suivant son état de vétusté, chaque partie de l'édifice défendra sa place süvant le jugement de

ceux, qui lui permettront de s'affirmer. En amont, seront les critères de classements et les

valeurs qui lü seront assignés parla communauté qui le reconnaît efl tant que tel, et en aval,la
caprcité de I'architecte à inteqpréter le potentiel socio-historique du monument. Dans cette

dynamique historique, I'architecte doit résoudre le dilemme entre partie à conserver ou à
restaurer. Il se pose, d'une pafi, Ia question de la dialectique historique du temps entre

présent/passé, qü est fondamentale à la compréhension de I'histoire du monument et le
monument dans une histoire globale et d'autre part, le problème de I'hétérogénéité des

épistèmes autour de la notion de patrimoine. Chaque société aborde son passé de différente
manière, suivant les objectifs politiques ou socio-culturels qu'elle s'est assignés. Elle se donne

le droit d'inteqpréter à sa guise la vérité historique. Par conséquent, Ia conscience du temps

entre passé présent et avenir, met lraccent sur la façon que nous avons d'aborder la notion du

patrimoine. Elle renvoie aussi aux conditions dans lesquelles a été pris en charge le patrimoine
afin d'aboutir à sa conservation ou sa restauration.

I.2. Pour la Construction dtune Conception Commune rrle Patrimoinett

Si étymologiquement, le terme patrimoine se définit comme « l'ensemble des biens et droits

hérités du père », tel qu'il est expliqué dans le dictionnaire le Petit Robert, il se réfère aussi à

l'héritage légué par les ancêtres d'une commuflauté. Dans le droit civil, le patrimoine
reptésente l'ensemble des biens et des obligations d'une personne. Par extension, le
"patrimoine" serait donc l'expression cle I'identité d'une communauté qui s'exprimerait à

travers sa propre histoire. Il constitue un ensemble cle biens matériels, immatériels ainsi que

des savoits et des techniques ayff:rt des valeurs intrinsèques propres à elles-mêmes. Il fait
l'objet d'une reconnaissance, d'une préservation, dont la finakté est la transmission aux

générations futures. Simplement, cette conception du patrimoine est contemporaine, car elle

introduit la notion d'universalité du bien et d'une valorisation conçu et âccepté par une tierce

partie qui serait la communauté ou la Nation. Mais le mot patrimoine dans son acceptation au
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sens large du terme, nttaché à ses propriétaires, se voit tributaire des modes de transmissions

et des conditions légales qü diffèrent suivant les époques "civilisation "et les "aires

d'influences géographiques. Aussi, I'héritage peut perdre de la consistance süvant qu'il puisse

apparterrr à une seule personne, l'être ensuite à plusieurs, püs n'appartenir à personne. Alors,
si nous considérons le patrimoine de droit privé comme un héritage aliénable, nous nous

conftontons à des questions purement légales, où le devenir de l'héritage serait tributaire de

ses propriétaires. Les biens dits pubücs ou sacrés, inaliénables, qü n'appartiennent à personne,

subissent divers sorts suivant la nature de la civiüsation qui la traverse. Ils seront négligés, par

le fait qu'ils ont étê Éparl.js sur une grande étendue géographique, réappropriés d'une façon

singulière, pour montrer sa domination, ou bien encore pM un désintéftt à la chose qui finit
par ètre abandonnée. Le patrimoine en tant qu'objet de I'histoire, est intégté dans une Grande

Histoire et transporte avec lui des contenus 
^ppa;rteî 

flt à des strates profondes (es savoir-

faire, les pratiques de I'espace et lieux d'échanges économiques). Mais ce qui intéresse aussi le

domaine de la mise en valeur de cet obyet de l'histoire, c'est comment les communâutés

observent et traitent le:ul héitage. En analysantla notion de patrimoine sur une grande échelle

du temps historique, flous remarquons qu'elle n'est pas perçue de la même maniète par les

peuples des diffétentes de civilisations. Pour chaque langue et culture qui sous-tendent des

modes différents de transmission de l'héritage, flous nous confrontons à une hétérogénéité

des épistèmes au suiet de la définition du patrimoine. Aussi cette notion ruttaché.e au fait de

l'héitage, se verra subir une transformation en quatre systèmes de temps, définis sous le teme
de régimes d'historicité, qü ne fart pas référence à un système de linéadté temporelle mais qü
peut se produire à différents moments des temps historiques, en prenant diverses trajectoires

et dans différentes aires géographiques.zO

Il est fondamental de savoir que les régimes d'historicité ne traitent pas du patrimoine en tant

qu'objet 
^yaflt 

une histoire propre mais d'un concept qui tend à cernet la notion de patrimoine

dans des temps üfférents de I'histoire. Il ne s'agit en aucun cas de iuxtaposer des événements

historiques de natures différentes mais d'observer à travers une modélisation de I'histoire du

temps, lâ transformation de 1a notion de patrimoine liée à la notion d'héritages dans divetses

communautés.

. Le premier est celui de I'idée formatrice de la notion de sauvegarde comme facteur de

survie de I'espèce humaine et du bien sacré à travers le mythe fondateur des civilisations.

'o Réf, Conr.*eries mémorielles; Revue transdisciplinaire du 15 | 2014; Les courbes du temps: trajectoire, histoite et tnémoite Trajectoires

concepruelles, enue archéologie et circulation. Les traiectoires dans le temps : réflexion sur [e concept de « régime d'historicité » MA)üNIE
RA\IIONDDUFOtIR
Toutes les sociétés humaincs ne conçoivent pas lc temps de la mêmc façon et l'expérience du temps est conditionnéc par la cultute. Grâce à des

études qui s'intéressaient à la sé<;ucnce dcs ér'énernents dans les discours à caractète historiquc à prétentions védtatives ou non, les anthropologues
ont trouvé dans les sociétés humaines différentes manières d'organiser le temps, démof,trânt l'existence de multiples métadiscours historiques qui
structurent diffétentes tbrmes d'expériencc du temps (HUGHES et TRAUTNIANN, 1995, 1). Âinsi, l'agencement passé présent frrtur, très

linéaire et qui nous semble évident, nc rclève pas du bon sens, mais plutôt de l'ér,olution culturellc paniculière des sociétés occidentalcs.
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a

a

I1 correspond au régime mythique et épique d'une histoire où tout est accompli. L'homme

doit, dans le présent, réaliser ce qui est du passé c'est-à-dite I'idéal de l'humanité.

Le second régime est le temps de I'attente, celui de I'homme qü, en symbiose avec la

nature où tout évolue suivant un cycle naturel, doit voir son salut dans un avenir

apocallptique, le jour du jugement dernier dans un temps continu où le passé doit se

réaüser dans un futur à travers un temps présent. C'est le régime eschatologique.

Le troisième moment se produit en deux phases. La première est un régime moderne et

correspond à la période de la renaissance en Eutope. Elle se manifesterupar la naissance

d'une conscience historique due à un intérêt porté sur les æuvres de I'antiquité comme

modèle à suivre et correspond aussi à un monde qui I'oppose à celui des grandes

réalisations de I'empire ottomân. Cette prise de conscience va permettre de différencier le

temps entre présent et passé. Le présent doit s'inspirer du passé pour se construire. La

seconde phase est celle du régime futuriste, d'une prise de conscience face aux ceuvres du

passé. Elle se définira par une conception moderne qü naîtra avec la tévolution française.

Le patrimoine est conçu comme le moyen de construire les identités et les ptojeter dans

un avenir. Il met I'emphase sur Ia protection des ceuvres du passé.

Le quatrième est celui du XXI" siècle. C'est le régime du présentisme, où le teme
patrimoine subit une inflation par son étendue et sa généralisation. C'est aussi le temps

accidentel, celle d'une mondialisation où Nord et Sud ne vivent pas les mêmes

événements historiques de la même façon, où I'histoire fle sert pas d'expédence pour
façonnet le futur. Le tetour à l'événementiel ttansmis dans un immédiat en proie à

I'inteqprétation et à Ia manipulation. Le temps de l'unification des concepts patrimoniaux à

travers des chartes sur fond de destructions des patrimoines mondiaux. Ceux de la
Mésopotamie, de la Libye antique, du Subsaharien, du Soudan en proies à la vétusté et àIa
crise économique. Un régime temporel d'un éternel présent avec un futur menaçant.2t

27_

qui dépendent des époques, des croyances. Ces manières privilégient des telations particulières cntrc passé, présent et tutur ou encore entte « champ d'expérience »

(telation du passé au présent) et « horizon d'attente » (relation du futur au présent). Si le point de rue de l'historien est touiours celui du présent de l'éctiture, ce

présent pcut se tourncr, en priorité - voire exclusivemcnt - vcrs lc passé ou s'orienter vers l'avcnir. II pcut aussi étror'tement articuler les deux, ou sc femrer
totalement sur [e présent, celui de la mérnoire, par excmple. C)n peut ainsi, selon Hartog, distingucr quatrc réginrcs d'historicité au cours de l'Histoire.
6

a déjà téalisé tout l'idéal de l'humanité, des relations entre les hommes, de la üe commune. I.es mythcs s'cnrploient à clire cet idéal: ils sont les Actes des dieux, au

début de la création du mondc ct chacun doit essayer de retrourrer cet esprit, de rendrc ct d'accomplir le destin qui est celui que les dicux ont réalisé au début du
monde, Des manières cl'écrire I'histoire ouvriète téccntc en la référant à un passé mythiquc dc la Classe Ouvrière (Ihornson, 1 986) peuvent relever du même régimc.
Le passé est donc le cau du tapport au temps de ce premier régime cl'histoticité. Tout cst déjà accompli : l'Histoirc cst faitc.
7

Le régime eschatologique, présenté par Gauchet ('1990) comme le régime de te mporalité spécifrquement religietu naissant à .la période axiale, c'est à dire celle de
I'origine des gtandes digions monothéistes (udaisme, bouddhisme...), est au cæur du christianisme. C'est m régime de Salut, celui-ci ayant déjà été acquis mais
devant se réaliser complètetnent au tcrme d'une attente. Dans le cas du christianisme, le Salut est, pour tous, le fait du Christ mais il doit se réaiiser, pour chacun, au

Jugement Dernier. La temporalité de ce second régime d'historicité cst donc eschatologique, à la fois complètemcnt ancrée dans un événemcnt d'hicr (a résunection
du Christ) mais qui reste qumd màre à réaliser totalemcnt (l'Apocalypse) dans l'avenir. Ir récrt historiquc dc tvpc chréticn ou monothéistc cst dc tvpe providentiel:
c'est la bonté dirine (et non le Destin) qü donne sens à l'Histoire conçue comme accompüssement du plan cürin.
8
Le troisième régime est modetne, futuriste. I-e régime eschatologique a duré, en Occident environ 1500 ans, jusqu'au 17 e et 1 t] e siècle, jusqu'à I'ar'ènement des
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I.2.1.14 l'aube du patdmoine, la continuité temporelle

A. Le régime mythique et épique

Dans les découvertes archéologiques datant du néolithique, peu de matériels ont été

retror.lvés, donnant des indices précis sur une quelconque forme de legs. Sur les fresques

rupestres du Tassili Azdier, des scènes de la vie quotidienne et certains rituels de sacrifices ont

été observés. Des tombeaux d'inhumations de bovidés, dans le site d'El Mankhor, semblent

montrer un caractère sacré de I'animal. Autour de la foülle de Tinhenakaten, sur les parois

d'un ancien abri préhistorique du Tassili où des restes de vanneries, poteries et graminées ont

été trouvés, flous observons de multiples images de procession de bovidiens avec autour des

scènes de chasse. Elles montrent bien I'importance de ce patrimoine bovidien domestiqué,

rythmant les transhumances des peuples du néolithique. Sur les parois des rochers et les

plafonds des abris ainsi que sur d'immenses dalles, les hommes des temps anciens, ont

représenté leur univers sous forme d'iconographies rupestres. Ces dessins, d'une beauté

exceptionnelle, ont immortalisé leur passâge. Ils constituent pour eux le moyen le plus naturel

de se représenter à travers un art qu'ils oflt transmis à toute I'humanité. Leur seul souhait était

de nous révéler une vérité à travers I'art du dessin. Cette tradition de la transcription des faits

et des événements de la vie quotidienne à travers les peintutes et les gravures, ita du

néolithique aux premières civilisations, se transmettre de générations en générations et sera

tfansportée p^r les hommes à travers l'histoire des civilisations. Sur les anciennes tables en

argiles "ostrakons ou sur les Tripitaka et Papyrus, ont été décryptés des textes décrivant des

louanges, des offrandes à leut souverain diünisé, ainsi que des descriptions de tansactions

commerciales, des comptes et des actes. Püs fut découvert l'un des premiers textes

fondateurs d'une civiüsation qui fut sans doute 1e récit de Gilgamesh écrit vers le début du

IV'millénaire a\raît Jésus-Christ. Âvec les récits similaires des premières civilisations (celies

des babyloniens assl,riens, textes sacrés hindouistes et mythologies gréco-romaines), les textes

fondateurs âuront en commun f illustration d'une scène apocalyptique du devenir de la cité

s'éloignant des vertus édictées par Dieu et se verra punie par le déluge.

principale, voire unique, cst l'avcnir, la valeu cardinale, dans le libéralisme, commc dans lc socialisnre (notmment maniste) est le Progrès. Le récit est donc
progressiste ou prométhéen ; Ce sont les hommes qui ont volé le feu aux dieu ct qui vonr faire advenir (dans le futur) la société de l'abondance, de la justice et de la

inéluctable du Prolétariat dans la lutte des classes.

I
I-e tégime du préscntisme est celui dâns lequel nous serions entrés récemrnent. Iin s'appuyant sur la notion de « cdme contre l'humanité », imptescriptiblc, et de Ia
montéc d'une histoitc patrimoniale ct mémoricllc2 ainsi quc sur les thèscs dc la fin de l'Histoire, Hartog dôfcnd la thèsc cl'un quatrième régime d'historicité. En
s'inspirant de thèses telles que cclles dc lz société ds ntqae (1986) dc Ulrich Beck, certains textes d'Anthony Giddcns porrant sur les Conûqaencu de la nodunitd (199"1)

ou du livre d'Àlain Touraine Cilqae de la nodcmihi (1993), des sociologues, un pelr pârtout, comme des historiens, défendent Ia thèse d'une crise du régime précédent
de temporalité, entièrement centré sur le futur. Que ce soit la Shoah, la bombe d'I{itoshima, les menaces contre I'écoloflie, la crise économique ou «

antbropologique » (Commaille, 1998, Dubar 2000), les catastrophes industrielles (fchernobyl) ou terroristes (1 1 septembre 2001), ces.événements imprévisibles ont
précipité la fin de la modcrnité précédente. L'idéc mêmc du progrès s'est mutée cn constats des « dégâts du progrès » (CFDT, 1974). À patir du moment où, au licu
de rePrésenter la lumièrc ct l'intelligibilité clu présent, l'avenir commence à êtrc associé à des risqucs et lncnaccs, un changcment de régime d'historicité cst cn cours.
Comment les uns et les auttes appellent ils le nouveau régime qui caracrériserait l'humaruté depuis une trentaine d'tnnées 7 Certains aureurs, comme Hartog,
proPosent le terme de présentisme, désig'nant un enfetnrement dans le présent du fait dc I'absence dc toute leçon à tirer du passé et d'un futur devenu nenâçant.
L'histoire n'est plus un grand récit : elle devient de récits indivicluels, contingents, sans signification. 26/08/2016 Récits d'inserion de jeunes et régimes
de temporalité https:/, 13.
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De la même façon que le récit de I'arche de Noé, la fin se présente pM la rédemption d'une

partie du peuple de la cité et sauvegarde I'espèce humaine comme patrimoine de I'humanité.

Dans « les géorgiques et les bucoliques )), Virgile décrit la vie paysanne rythmée par les cycles

naturels comme modèle de vie par excellence contrairement à la vie de Ia cité où le lieu du

vice et de la corruption finira frappée par la malédiction. La condamnation des villes à leur

destruction débouche sur cet incessant besoin de sauver quelque chose. Il s'agira de préserver

un patrimoine jugé sur des critères de moralité et de vertu avec comme question principale,

qu'est-ce que l'apocalypse ? Tel que décrit dans les textes anciens, c'est l'idée d'un

anéantissement total, sans pouvoir rien léguer, mais en même temps, la possibiüté d'une

victoire du vertueux dans le but de préserver quelque chose.

Dans I'ensemble des textes, appanît une notion de temporalité. Celle d'un passé par la

création de I'humanité, du présent par la scène du déluge, et d'un futur possible par la
sauvegarde du vertueux, mais aussi par un éternel recommencement du scénario capable de se

prodüre à tout instant. Il permet de déplacer les événements et ainsi de rendre le temps

continu. A côté de ces récits, s'ajoutent les comptes et les légendes qui véhiculent les us et

coutumes, les senteurs, les trajets de voyageurs avec des descriptions d'une étonnante

précision et les épopées de grands soldats héroi'ques. Tout cela met en place un système de

transmission culturelle, celü où le passé donne Ia clré de tout.22. Dans une vision unifiée du

temps éternellement présent, continu et sâns rupture. L'histoire racontée est Présente dans

I'esprit des gens comme une réaüté qui peut se produire maintenant et peut être demain. Les

textes représentent le déuelopperzent, par ane société, d'an mlthe bistoriquefondatear qai donne aux bierus de

ætte époque an caractère "sacré". L.a notion de patirzoine culturel se déueloppe alors en fonction de la

reconnaissance de ces témoignages commefondement de l'identité "tlcia/e".23

Du mythe fondateur à sa représentation, la plus emblématique sera la période hellénistique.

EIle s'inspirera des civilisations antérieures, à travers les édifices monumentaux dédiés aux

divinités. Les arts picturaux et les sculptures des temples de la Grèce antique, se

caractériseront par la production d'ceuvres artistiques. Cette période se verra héritière d'une

ancienne époque et lui portera une totale admiration. Cette conscience va lui permettre de

conserver les æuvres anciennes et d'en imiter le style, d'en reproduire des exemplaires et de les

commetcialiset. Rome fetra de même. Elle se verra elle aussi hédtière de ce patrimoine
hellénistique en se I'appropriant. Cet intérêt pour cet art grec va donner lieu à des règles de

protection.

On verra se développer le "collectionnisne", les rzasées, ainsi qae la ystématisation des étades d'art à

partir de biographiu (Vitruue, Pausanias, Pline). Par ailleurs, lEgypte ptolémaiQue qui édfiera la

bibliothèqae d'Alexandiq « ane des plus impoüantu du monde antiqae )) en sera un bel exemple et témoin de

22
Christian Banère laboratoire Regards : w,asrdlf2O13. org/ .../(',---Batrere---læs-quatre-temps-du-patrimoine-culturcl.pd...de C Barrère

(« La protection du patrimoine cultutel mobiler en France et en Espagne »,2000, Damien Concé).
23
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îe parsé antiqay'a. Jasqa'aa l0' siàcle et par à-coaps, Rome etByzance n'hésiteront pas, à travers les

sénatus consultes, à mettre un frein aux opérations de vente d'immeubles, « auxfns de s'enrichir

par la aente à haut prix de lears ornements, en sanctionnant ces comportemenls par la nullité de l'acte. Elle

interdira expressément le d$ôt illicite des élénents somptuaires des imneubles urbains, toutes les diEositions

"moriis causa" par lesqlelles le testaleur laissait aux légataires hs pièæs anies aax édfræs " : ea qilae aedibas

iuncta sant Mais ilÿra la distinction entre les biensfaisantpartie d'unpatimoinepriué res alicuius in bonis

eT cerx qù appartiennent au domaine sacré et n'a1ant pas de propriétaire res nullius in bonis. L'aliénabilité

des biens priués lui ôtera toate datation ou origine. Seul compte le tenps présent où le bien est éualué. puant

aux biens non appropriables, non aliénables, ils seront considérés clmme extrapatrinoniaux. Le temps sera

ælai da passé. Il slnbolisera l'oigine de sa création ».25

Il est clair que ce régime influencera l'ensemble du bassin méditerranéen et particulièrement

notre paÿs, largement ancré dans cette tradition, visible à travers nos découvertes

archéologiques quotidiennes. Ce qui présuppose l'existence de ces régimes d'historicité à

trâvers notre conscience spontanée, au même titre que les peuples de la Méditercanêe.

B. Le régime eschatologique
L'empire érigera dans la pédode chrétienne des monuments dédiés aux reliques, telles que la

croix et la couronne d'épines originales du Christ, objet ayant âppartenu aux saints. Ce sera le

haut lieu de conservation et de prétexte au pèlerinage saint et à la donation. Les fresques et les

mosarques des basiliques représenteront des scènes de la vie religieuse, illustrant la naissance,

la crucifixion du Christ, la représentation des saints et le Jugement dernier. Cette

représentation montre bien que le temps présent représente le passé qui sert de témoign^ge et

prédit un futur par le jugement, mais aussi Ie salut que tout le monde attend depuis la

résurrection à I'apocalypr.. La conception d'un temps continu construit sur le régime d'une

historicité eschatologique, celle décrite par François Hartog, dans les régimes d'historicité. 26

Crest sous Justinien I", empereur de I'Empire romain d'Orient, que sera étabüe la plus gtande

compilation du colpus juridique âvec l'ambition d'être utile à ses citoyens et fidèle au droit
romain. Le Corpus Iuris Civilis (CIC), à savoir le droit du Digeste justinien, âvec ses

compléments nécessaires, le Code et les Novelles, auxqueis il convient de joindre le manuel

des Institutes, constitue la somme à laquelle doivent se conformer toutes les manifestations
juridiques officielles législatives et les recueils de la pratique juridique. Il constitue le pilier de

toute la tradition juridique byzantine, du droit public et du droit privé. Jamais aboli, tout au

long de l'Empire byzanin, il devient la référence coflstante de toute opération juridique

byzanine, sur le plan pratique et sur le plan théorique. I1 influenc eru 7e monde occidental dès

le XII' siècle27.

241bid 14
25 

Io prot..tion du patrimoine culturel mobiüer en Frmce et en Espagne »,2000, Damien Concé Page 4 ar6'-parade-web magazine-
26 L, ,{girn, dlrirt ricité : priÿùirîr êt *périenm fu renp Qmi) ?57.
27 

Introdo.tion. Acculturations juridiques Romano-Byzantine Evengélos Kerrbehrrs b@s:/ / ctldetbalkaniqru.nuu.org/ 251 p. 9-25
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A cette périocle de consolidation du droit impérial byzanan, apparuît une autre ciülisation,

celle de I'Islam dont les préceptes se fondent sur le Coran et la sounna. Cette civiüsation va

entameï la construction de son propre colpus juridique, indépendamment de toute autre

considétation hégémonique. « Ilfut commencé pendant la prenière moitié du W' siècle, et terminé uers

la ÿn da IX ' siècle. L'an 300 de lHégire (X' l.-C.) est considéré îzmme la date à laqaelle a pris fin la

possibilité de l'ffirt (iütihâd) accompli dans un bat de création législatiue. Dans cet interualle, les calfes

altbassides ALMansûry Hânûn, Al-Mâmûn ont encoaragé /étude du droit, notamment du droit public, pour

des raisons d'intérêtpolitique. Un éueil de lesprit scientfique musulman a ,ité, d'aatre part, prouoqué par les

contacts de /Islam aaec le droit romain, persan, ltébràQue. I-ts grands sauants, clmme Abu Hanfa, Mâlik,
Sbâf'î, n'ont pas ignoré les slstèmes légisktfs des pay uoisins et en ont tenu compte dans leur trauail

d'adaptation ; mais ce trauail a été si bienfait qu'il est dfficile poar ne pas dire impossible, à l'heure actuelle,

d'en aperceuoir les relations et les interJérences. Ce qu'il1 a de ærtain, c'est qu'il a donné lieu,pendant toute

une époqae, à une lutte /ongae et obstinée entre les légistes arabes représentants de la pure doctine musu/mane

et les tenants de la nétaphlsiqae arlenne ,>.7

Les deux mondes vont sropposer, nier avoir recours à de quelconques influences, si bien que

dans la tadition des sociétés musulmanes ofl réfiterz tout apport exteme à la pensée du Fiqh.

La terminologie ne pourrait ête comparêe au droit romain ou byzanttn usité dans le monde

qui les opposent, néanmoins nous prendront comme point de départ, Qnrâ priori, le

patrimoine auait un sommet commun, qui setait la notion fondamentale de biens hérités.

Dans le monde musulman et en particulier au Maghteb, le bien qü viendrait du père ou de la

mète serait üt El Mirathe ou El Wiratha. Il constituerait un patrimoine (ferres, biens mobilier
et immobiüer bijoux) légué par un système de division désigné par le terme Elfaridhalt,
prévalant une pârt majeute aux hommes. Ce processus de transmission, étant issu du
commandement divin, sera considéré comme sacré. Simplement, la sacralisation ne

concernera pas le bien matédel iui-même, car en islam, «toate doit périr sauf son uisage;le. On
sera, alors, pius attentif sur les aspects immatériels du patrimoine ou du legs, efl particulier la
transmission des savoirs, des techniques, des traditions, les contenus scientifiques des

manuscrits. Dans ces sociétés, les ceuvres produites par les hommes ne sont pas importantes
en elles-mêmes, seul le cheminement, ainsi que le raisonnement qui les mène à la réalisation
de I'ceuvre, autait une impottance. Ce cheminement serait considéré comme une réalisation
spitituelle, qui prépareruitla place de i'homme dans son ultime demeure. Cela expliquenitla
patience et la finesse du travail des maîtres constructeurs, pour les grands monuments connus
pour ne citer que le palais de l'Alhambta en Andalousie,IeTaj Mahal, les mosquées et grandes

demeures hafsides et mérinides du Maghreb. Cet exemplarité servait de modèle de

comportement et constituait le moyen le plus efficace de transmission des sciences et des

savoirs dans un rapport bien connu : celui « de maître à disciple ». Bien que perdue depuis

28
Milliot toüs. La pensée iuidique de I'Islam. ln: Ruue intenationah & dnit conpdni.Page 445 Vol. 6 N'3, Juillecseptcmbre 1954. pp. 441-454.

29
Sourate Àl Qassas ÿerset 51 à 88]
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plus de six siècles, cette tradition est errcore perceptible dans certains métiers de I'art tels que

ceux des dinandiers, des céramistes, des staffeurs et mosalstes du IVIaroc. On ne portera donc

pas d'attention particulière aux objets. La téutilisation d'éléments architecturaux tels que

colonnes, far'ences, pièces provenânt de maisons démolies, ou sites antiques, bien observée

dans nos découvertes archéologiques, était monnaie courante. Dans L'inaentaire du patinoine,

Nabila Oulebsir pade plutôt dAthatàans le sens vestiges, mais elle insiste sur le fait qu'aucune

importance capitale n'est portée au legs. Seul sofl usage et les contenus véhiculés par les

hommes paraissent importants. Nous verrons par contre une attention particulière aux

héritages des jardins des systèmes hydriques. Ces éléments, récurrents dans les écrits sacrés,

font référence au paradis3O (explicatiorL p^r l'apport des techniques et l'entretien) beaucoup

d'entre eux étaient inventoriés, entretenus. La construction contoufnait ou intégtzit souvent

un arbre séculaire afin de lü témoigner un total tespect. Souvent, les sources aménagées en

fontaines constituaient un patrimoine entretenu parla collectivité au service du bien commun.

Les récits des voyageurs tels Qu'elbeki ot haêdo semblent décrire des édifices de grande valeut

assez bien conseryés. On dénombrcru plusieurs mosquées, palais, grandes demeures, maisons,

dans un Maghreb où il semblerait que les communautés aient été àéjà habituées à la
conservation par des travaux d'entretien périodiques. Pour Nabila Oulebsir dans son ouvrage

les usages du patrimoine le terme Turâth serait l'expression arabe la plus proche la notion

d'héritage matériel et immatériel. Elle considère que le fait de léguer ses biens ou patrimoine

matériel ru Habous, serait une façon de les préserver. Son usage inaliénable pousserait

l'administtateur du bien au profit de Ia collectivité à en prendre soin. Certes, cela est vrai pour

les réseaux hydriques, cimetières, mosquées et mausolées, c rà\Tansérails, fontaines et

abreuvoirs, bien illustré dans les iconographies d'Esquefl et de Berbrugget32, mais moins

évident pour les maisons, les grandes demeures, les arbres fruitiers sur des propriétés privées,

des puits isolés près de jardins particuliers. Nous en savons âssez car lors de f inventaire sut le

patrimoine de la Casbah, beaucoup d'édifices avaient subi ruine pmce qu'ils étaient bien

ltabbous, y compris certains palais tels que celui du Palais Hacen Pacba. La valeur patrimoniale

axée sur les significations relatives aux prescriptions de la vie du musulman se remarque,

contrairement âu monde chrétien, dans I'absence de représentations anthropomotphiques et

d'illusttations du temps de I'apocal1pse. Aucune iconographie nrest retrouvée sut les décors.

Seules sont présentes des calligraphies plaquées sur les murs des grandes demeures, palais et

édifices religieux reprenant des parties de versets coraniques, des louanges à Allah, le ctéateur,

le sublime avec paffois répétés ses (99) quatre-vingt-dix-neuf attributs, des dessins aux décors

floraux reptésentant les jardins du Paradis.

r Farid Hireche. L'art des iardin, petit paradis d'Alger éditions .Âltematives Urbaines.P178 ;P179 ;P180.
rr Gabriel Esquer est un archiviste, bibliothécaite et historien français de l'Âlgérie. Né à Pads le 12 avnl 1876 à Caunes-Minervois et mort à Àlger
le 14 avdl 1961 à Alger.
32 Adrien Berbrugget, de son nom complet Louis Àdrien Berbrugger, né à Paris le 11 mai 1801 et mort à Alger le 2 luillet 1869, est un archéologue
et philologue français spécialiste de I'Algérie.
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Où se trouve donc représenté le temps du salut ? Sans doute dans les emblématiques

réalisations des palais. Dans leurs jardins magnifiques, le gorit de l'éternel est esqüssé, dans le

but de montrer ce qui attend celü qü accomplira son devoir de musulman. Dans le temps

présent, le tribut de ceux qui, à trâvers leur actes vertueux et leur luavall bien réalisé, se verrorit

récompensépar I'accès au Paradis le jour duJugement dernier. Nous comprenons bien que

dans I'accomplissement des réalisations de grandes valeurs artistiques, se cache le védtable

désir de représenter I'image de la dernière demeute et donc du temps futur, une autre manière

en islam d'exprimer le temps présent où se réalisent toutes 1es reptésentations, qui témoignent

et prédisent en permanence un futur parla. félicité au jour duJugement dernier. C'est donc un

régime d'une historicité représentée dans les significations des réalisations humaines au

moment de leurs réaüsations et qui s'exprime dans I'accomplissement du ttavatl lui-même.

Une autre forme d'expression du régime eschatologique exprimant la continüté tempotelle

sans distinction entre présent passé et futur.

I.2.1.3 Le régime moderne et futuriste

A. La rupture passé/ptésent

Mais i'intérêt pour les æuvres artistiques, naît, vraisemblablement, au XVIè'' siècle à la
renaissance en Italie. A cette période, la péninsule demeure le pays le mieux placé pour
recueillir I'héritage de I'Antiquité. Cet xt fùt une source infinie d'inspiratiolr pour les artistes

de la renaissance. L'intérêt porté à ces vestiges du passé marquera la naissance du concept de

monument histodque. Puis c'est au tour de la France, au siècle des lumières, que va s'affirmer

ce regard sur le passé avec l'émergence d'une classe bourgeoise plus raffiné et cultivée qui

dirigera son regard, encore rivé sur les monuments antiques, vers les édifices d'intérêt
artistiques. Puis i'émergence d'une classe intellectuelle fondatrice des sciences sociales va

développer des théories et des analyses âvec comme fondement un incessânt besoin

d'objectivité et d'imparttiltté historique. Cette feweur intellectuelle marquera le temps d'une
concomitance avec le besoin de construire urre identité nationale sur ufle vision du passé.

François CaiTot (1787-1874), cité par Dominique Poulot, estime qae les <rnonaments histoiqaesforruent an

adnirable encbaînement qai fait de notre sol an précieux objet de recherches et d'études». Il deuient dàs lors

légitine de les protéger puisqa'ils perrnettent ane intelligence da passé.»ÿ.

B La naissance drune conscience historique

La notion de patrimoine va connaître une évolution sensible au début du XX" siècle. El1e

introduira des valeurs telles que l'authenticité, l'art et I'histoire avec ufl regard critique sur le

passé. EIle se chargera d'inventorier des monuments sites qu'elle jugera d'un grand intérêt

33wwuchateau-guillaumeJeconquerant.fr,/.../service-ped 
agoglqte/ .../ fiche-patrimoine.p...
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pour la construction des identités nationales. Cette évolution a sans doute été accêlérée par la

vision pittoresque des sites et monuments visitables par des amateurs d'arts et de culture.

Pierre-Alain Four affirme qure "<<I-'élargissement de la notion de patrimoine remonte au début du XX'
siècle. Elle est notarument due, selon Jean-Michel L,eniaud, au déaeloppenent da tourisme, qui lui-mêne se

déueloppe par I'interttédiaire da uélo puis de l'automobile. l-,a téation da Towring clab de France et la

pablication de Sites et monuments attestent de ces transformations. Cet luurdge en plusieurs uolames ne

s'intéresse pas seulemenl aux édfices reliÿeax, mais à l'architecture ciuile comme aax maisons d'habitation. Il
inclut surtoat des sites remarquables et des pEsagu. Il contribue à l'élargissenent de la notion de patinoine à

I'enuironnement natorel et arbain»".34

L'idée donc d'un potentiel riche, capable de nourrir I'histoire et la pensée humaine de

mémoires et de savoir-faire oubliés, va pousser la communauté des sciences humaines, à

multiplier les définitions, süvant la perspective de leur spéciaüté. Entre philosophes,

historiens de I'art, spécialistes du Moyen Age, tous s'accordent sur le fait que la mémoire

contenue dans les pierres, les murs, les objets, façonne des histoires partagées contre I'oubü.

Les communautés chercheront alors à identifier ce qu'elles iugeront de plus précieux à

préserver et à léguer.

Dans son liure <rL'allégorie du patrimoine », Françoise Cboql, philosophe et histoienne des théoies et des

formes ubaines et arcbitecturales, définit le patinoine î0m/7te étant : "an bien, I'héritage comman d'une

collectiuité, d'an groupe humain. Il désigne un fonds destiné à la jouissance d'une communaaté élargie aux

diruensions planétaires et constitaé par I'accumulation continae d'ane diaersité d'objets qae rassemble leur

clmmufle appartenance au passti, auures ü cbefs-d'aaare des beaax- arts ü des arts appliqués, trauaux et

prodaits de toas les sauoirs et sauoir-faire des ltumains.»")'Le concept va s'élaryy et atteindre divers

domaines où le sens attribué au terme patrimoine prendra plusieurs significations. Pout les

historiens ; le patrimoine serait un moyen de mette en scène un passé dans le but de bâtir une

conscience humaine sur des valeurs authentiques communes. Le sociologue le définit comme

étant le üeu où des acteurs sociaux de I'histoire façonnent leurs identités. Les économistes

comme un potentiel pouvant générer des profits par leur vente où leur exploitation. Les

écologistes paderont d'espèces disparues à jamais et d'autres menacées.

Ils iront jusqu'à définir comme biens communs un ensemble d'écosystèmes à préserver pour
la survie des communautés humaines. Les iégislateurs se chargeront, âvec un arsenal juridique

et fiscal, de classer et de protéger les zones et propriétés jugées de grande valeur.

3a 
Pierre-Alain FOUR 01-09-2003 Àgenda métropolitain- Automne 2003- Gtos plan : Quand le Patdmoine devient un tessort de la

modernité
3s 

Fr"nçoi.. CHOAY, lâllégorie du patrimoine, édition du seuil 1992,1996, 1999, nouvelle édition revue et corrigé (acrualisée en 200f . p.9 1l
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I.2.1.4. L'altération sémantique du patrimoine, le régime du présentisme

Le mot rie cessera d'évoluer vers des concepts classi{iant par type et catégories. Toutes les

activités humaines s'intéresseront à leur propre legs. Nous verrons apparzîtte cette notion

chez les ethnologues dans les descriptions des biens, flon seulement matériels, mais

immatériels dans lz conaention de I'UNESCO de 2003'6. Les biologistes ou natutalistes dans la

reconstitution des patrimoines génétiques et réserves naturelles. Il touchera à tous les espaces

anthropiques en les désignant comme apparten^rlt à des périmètres urbains protégés. On

qualifiera de patrimoine toutes les réalisations humaines sur des aites de cultures

particulièrement remarquables. Ce sera I'interaction « homme-nâture » qui intéressera

I'univers du pattimoine. Ii comprendra les ensembles atchitecturaux mineurs « maisons et

immeubles » ainsi que les architectures majeures, << les monumerits », le tout inséré dans des

paysages dits pittoresques. Toutes les diversités biologrques avec leur faune et la flore ; toutes

les activités humaines produisant de la valeur ajoutée profitable aux communautés ainsi que

les économies durables revalotisant les métiers séculaires, seroflt protégées et patrimonialisées.

Cela ka jusqu'aux nouvelles technologies, au point où le mot patrimoine se verra subir une

inflation en termes de singularité. Comme le décrit Christian Barrère dans ses trois temps du

patrimoine, <r le terrue nême de patimoine aara été rellement repris et utilisé qu'on poarrait se demander si

l'inflation patrimoniale ]rod), 1990, 2001 ; Heiniclt, 2009) n'a pas progressiuement uidé la notion de

patrimoine de toate pertinence. l-^e risque d'une déualorisation du contenu de la catégorie patrimoine est

d'aatant plas grand qu'elle a a@oard'bui an contenu polysémique : que désigne-hon par ce ternte qaand

on l'emploi indffirenment poar le patrimoine fnancier de Bill Gates et pour le patinoine gastronomiqae

français ? S'i$ a inflationpatrimonial, il1 a aussi inflation de I'utilisation da terutepaTrimoine, de sorte qae

le contenu trgfifré est éminemment uariable et tend à perdre de la consistance. On se rértre uraisemblablement à

des contenas sémantiqaes en partie cummilns (l'idée d'anité da patrimoine) mais également dffirenfi »37..

En dehors du fait de I'inflation, le concept de patrimoine s'est monclialisé à travers les organes

officiels des Nations unies. Maiheureusemeflt, beaucoup de pays perdent progressivement leur

patrimoine classé par les effets induits de la guerre ou de la pauvreté. Âucune chance ne leur

est laissée de voir un jour leur patrimoine pds en chatge. En Irak, la tentative de le
sauvegarder a été timide et fl'â pu étendre son action sur l'ensemble des sites de la

Mésopotamie. Dans une interview donnée au joumal L^a Croix, Annie Caubet (archéologue,

spécialiste du Proche-Orient, conservâteur honoraire du musée du Louvre) a eula possibiiité

de voit les efforts foutnis par la communauté scientifique américaine, pour épargper les sites

36 
oO, ..t..d p- patrimoine culturel immatériel, les pratiques, les représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, ob,ets,

artefacts et espace cultuel qü leu sont associés. Ce patrimoine culturel immatériel transmis de génération en génération, est recréé en permmence par les

communautés et gloupes en fonction de leur nrilieu, de leur interaction atec la nature et leur histoire, et leur procure un sendment d'identité et de continuité,
contribuant à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créatir.ité hmaine ».

37 L, ooir,.-p. du patrimoine Christian Barrèrc Iaboratoire Regards, Université de Reims Champagne Ardenne, 57 bis rue P. Taittinger,51100Reims,
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archéologiques des destructions, mis en échec. Elle conclut q.ue 
ttl-a protection et la préseruation de

sitet arcltéologiqiles 0a de monuments sont un luxe de pay riche et en paix. Un auantage de plus, bien peu

souuent mentionné, de la construction européenne, que ses citolens ignorent." Propos recueillis par Sabine

Gignoux, le ot/oz/zotl à 18h11. C'est le temps de I'improbable où i'homme semble ignorer

I'univers des conséquences. Un temps de I'immédiat livté aux interprétations ou à la

désinformation souvent déshonotaîte des masses medias face à des phénomènes graves

(destructions, génocides, guerres) dans le but d'inciter les sociétés à l'oubli et leur reconstruire

de nouveaux souvenirc. Jean-Clénent Martin dans son article3s paru dans la rer,'ue de I'histoire,

explique à travers la notion de I'imprescriptible de Vladimir Jankélévitch, que : Inexprinable,

Imprescriptible (et même Expliqué) indiqaent que le mutisme, la parole friuole ou le discoars sentencieux sont

des dangers réels, aaxquels, bienplas qa'à I'Oubli, Mémoire etHistoire doiuentfaireface,pourunefois dans

un élan complémentaire.

Hartog exprime ce moment comme étant un régime de temporalité auquel il propose le terme

de présentisme, désignant an enfermement dans le prércnt du fait de l'absenæ de toute leçon à tirer du passé

et d'an futur deaenu menaçant.

I.2.2. Comment Identifier et Yaloriser le Patrimoine ? Les Valeurs de
1'Histoire

Il n'y a pas de réponse objective à cette question, carle processus de valorisation des héritages

culturels des diverses communautés n'est pas le même. Cela est dri au fait qu'il est très difficile
de cerner I'étendue des aires géographiques et des ümites temporelles des pattimoines. Nous

les voyons souvent remis en cause par la réintelprétation historique et la reconnaissance

progressive des minorités ethniques et sociales.

La profondeur que les communautés donnent à leut propre histoire, change profondément le

rapport qu'elles entretiennent avec leurs activités quotidiennes3e. Ces dernières les renvoient à

des savoir-faire hérités, souvent mal connus ou même oubliés. 11 faudrait donc qu'une

communauté prenne conscience de I'importance de son legs et s'entende de façon unanime, à

le préservet afin de le tfânsmettre aux génétations futures. C'est dans ce processus de

patrimonialisation que les sociétés revalorisent leurs biens culturels afin de les réinvestir. Il est

donc clair que la valorisation des contenus culturels d'une société varie suivant le regard

qu'elle lui porte. Nous le petcevons clairement lorsque nous voyons comment les Français ont
opéré, à la fin du XIX' siècle, les inventaires et les restaurations sur nos monuments. Arznal

Rauoisier et Duthroit ont su magnifier les splendides détails architectoniques que leur formation
classique des beaux-arts leur a permis de voir. Le Corbusier avait trouvé à travers ses dessins,

38 
J.rn-Clément Martin, « Flistoire, mémoire et oubli pour un âutre régime d'historicité », Rerue d'histoire moderne et contem poraine 2OO0/4 (no 47-4), p. 783-804

39 
læ progtès de I'urbanisme pour h ville existante se trouve aujourd'hui à coihcider avec un traitement plus conscient des « mémoires » à l'intérieur des processus de

planification et de conception de projets. Ia modernité consiste toujours davmtage à savoir restituer l'épaisseur du temps et des longues durées aux modifications
des lieux nécessaires à une société qui change continuellement http://w.cpcq.gour'.qc.ca/fileadmin/user-upload/biens-culturels/Memoires/ Alberto Clementi /
Iæ üaitement des mémoires
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marqués par des personnages en mouvement, dans les rues de La Casbah d'Alget, les ieux de

lumière et de volumétrie épurés tant recherchés dans sa vision de I'architecture moderne. En

travaillant sur les villes et les architectures du Mzab,Ândré Ravéreau élève d'Auguste Perret, a

vu le génie d'un peuple, dans sa capacité à s'adapter et à vivre en symbiose avec son

environnement naturel. Il vit ce que nous ne pouvions voir, une capacité à redéfinir de

nouvelles pratiques de I'architecture. Son influence sur la communauté du Mzab a suscité en

eux une prise de conscience du patrimoine architectural. Comme le résumait André Chastel, «aucun

élénent patimonial n'a de sem en dehors des sociétés intéressées ». Ce qui est conidéré aujourd'hui îzmme

Eant ane ualearpatimoniale ne I'apas to@ours été, et ne le serapeat-êtrepas demain. Unefois un objet oa

un édfice estimé digne d'êtrepréseraé, sepose la question de saprotection et sipossible de sa ualorisation »40.

Poar Damien Concé, sphialiste en droit du patinoinq « Certaines cultares et époqaes n'ont pas considéré les

objets matéiels czmlile des auares d'aft "collectionnab/es". paand ces objets ne sentaientplas, ils étaient brûlés

oa enterrés "ifi sarl" et étaient remplacfu par d'autres qui auaient la même ua/eur fonüionnelle et qai

disparaissaient à lear tour lorsqa'ils perdaient cette aaleur. D'aatres époques, au contraire, ont considéré le

passé coume sacré (sacra uetusta) et ses æaares clm///e "re/iquae sacrae uetastatis", reliqau de l'antiquité

sacrée, cllTtlile était au le monde gréco-romain darant l'époqae ltumaniste oa la Renaissance. Ainsi, comme le

relilarqile K. Badt ('Eine wissenscltafrleltre der kanstgescltichte", Berlin, 1971), "les objets enplas de leur

ualear conme faits histoiqaes acqairent ane aalear Eoatée, reclnnlle et acceptée, qai est lear ltistoricité æ qai
les transfonne en objets culturels et constitae le patrinoine ))" 41u Pour I'ensemble des biens identifiés,
des critères de valorisation leur seront attribués. Parmi eux sont les valeurs esthétiques,

artistiques, historiques, et d'usages. Il sera donc légitime pour les propriétaires des biens de les

préserver contre des détériorations ou destructions. Simplement avant d'étabk des critères de

valorisation, un inventaire raisonné du patrimoine serait primordial.a2
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lmage 10 Dessin de Paul Guion qui illustre bien

l'aire de pertinence près du lieu de culte. Casbah

d'Alger.

I.3. Le Processus de Patrimonialisation.

I.3.7La Prise de Conscience

En Algérie, une grande partie des centres anciens se

sont vu paupérisés. Les pouvoirs publics ont touiours

eu du mal à identifier les propriétaires des biens et en

attribuer un stâtut iuridique sain. Les biens laissés à

I'abandon ou squattés par des indus occuPânts n'ont

pas de propriétaires distincts ; Ils sont inaliénables et

ne peuvent être pris en charge. Aucun système

proposé î'z- pu fonctionner. Jusqu'à présent, en

dehors des actions sporadiques sur des édifices

majeurs dont le proptétatte est souvent I'Etat ou un

bien wakf, très peu d'édifices mineurs, "de grandes

demeures ou partie de tissus aflciefls", nront pu

trouver le salut pâr une sortie de crise. L'absence

d'expérience de gestion participative des biens à

prendre en charge, les mécanismes de financement

inadéquats au caractère des opérations de

conservation, fait que I'ensembles des monuments,

sites archéologiques et zones Protégées de gtande

valeur sont détériorés. Par conséquent, ils n'ont pu

constituer un véritable potentiel socioéconomique,

capable de redynamiser les micro-économies, à même

de les préserver. On observe très peu d'activités

touristiques sur les sites, musées et monuments, y

compris dans les périmètres immédiats des aires de

protection. Paradoxalement, ce patrimoine est

aujourd'hui partout, de I'engagemeflt des politiques

aux finances, à celle de la culture. La nécessité de

consenrer les biens identifiés devient un impératif

lmage 9 Dessin de PaulGuion représentant la majeur avec I'ensemble des dispositifs légaux, qü ne

iiJÏ,:::iiÏÏ:::JÏ 
personnes' rmase 

cessent de grandir. Les pouvoirs publics, nrayant pas

de visibilité suffisante Pour proposer des usages à la

mesure de ce patrimoine, se voient disqualifiés par les tentatives de muséification des

monuments, qui ne tfouvent aucun moyen efficace à leur pérennisation.
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Néanmoins, dans les centres anciens, persiste une activité socio-économique réelle, mal

organisée certes) mais tangible, avec de grandes aires de pertinence.*3

Ce substrat pourrait constituet le terteau d'une gestion participative, pouvant nous mener à

réfléchir sur des solutions de prise en charge du patrimoine basées sur des usages à même de

permettre de les conserver. A titre d'exemple, nous pouvons observer le phénomène dans le

quartier de la basse Casbah d'Alger où se trouve la mosquée Khetchaouâ, (tmage ttl dar Aziza,

(ex-rue de la Lyre et rue Randon), un très grand flux de population âvec ufle étendue

commerciaie très dense. Cette image nous renvoie à celle représentée par les ctoquis de Paul

Guion à I'ar.,ant-veille de la Seconde Guerre mondialeaa. il illustre de façon clairela densité, la

diversité et la mixité de la population de l'époque flmage e-10). Il peint des hommes vêtus

d'habits traditionnels, des femmes voilées en haïk, des personflages européens, petits enfants

jouant ou cirant les chaussures sur un fond de volumes architectutaux qu'il tente néanmoins

d'interpréter en les aseptisaflt de leur vétusté.

lmage l1Aire de pertinence près de la Mosquée Ketchaoua.

a3 
Cnrrggiol Au cours des detnières décennies, les méthocles de <r lecrure » morphologi<1ue du milieu sont à I'origrne d'une nouvelle approche pour Ia conception de

proiets en architecture et en design urbain. Elles ont également provoqué une sérieuse remise en question des idées reçues et des pratiques traditionnelles en matière
de conseryation et de réhabiljtation du patrimoine bâti. Dans la pratique du desrgn urbain, elles ont permis le dé'r.eloppement d'outils cognitifs nouveaux appLicables
à la requaüfication des milieux urbains existants. Moins indiridualistes, les projets d'inten'ention fondés sur une approche historico-typologique manifcstent

d'interuention avec le maintien de l'ide ntité culturelle des lieux. http://»w.cpcq.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/bicns-culturels/À,Iemoire s/Pierre-
Larochelle_Part3.pdi
44 croquis N"2 p27, N'102 p229, N"103 p231 Paul Guion La casbah d'Alger éditions Publisud 1999, le croquis 103 de la rue des boucheries ex

rue Desaix , Le 102 près de la mosquées Sidi Abdallah et le 02 dans les places publics près de la Nlosquée Djama'a Djedid.
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pas très loin de la Éahtê que la France avait découvert lors de son ardvée, tel que nous

l,expüquent youcef Nacib et Larbi Icheboudène, dans le texte du üvre os.En un siècle ia

population n'a probablement pas connu une transformation décisive dans les représentations

collectives et les modes de vie quotidiens. Ces images persistantes de I'activité humaine nous

illustrent bien un régime d'une temporalité historique, transposant le passé dans I'actualité du

présent où la mémoire est touiours vivante. Nous observons le long des commerces les

mêmes densités et mixités du passé, avec, bien sfrr, des contenus différents appaftenant au

monde moderne. Ces phénomènes de structure nous pefmettent de nous fassufef quant à la

capacité de la population à inteqpréter un lieu chargé d'histoire et dren conserver sâ

significationa6. Pas plus que I'architecte restaurateur ne pourf ait le faire, pour ces gens, une

bonne opération de conservation leur serait amplement suffisante.

Mais aussi I'IJnesco, par son classement, appotter^it une plus-value qualitative non négligeable

âu patdmoine qui pourrait alors, devenir un enjeu majeur pour les populations qü
ambitionnent de voir à travers leurs biens, des retombées économiques conséquentes. La mise

en valeur du lieu où s'inscrivent les périmètres de sauvegarde, pourrait voir une fréquentation

bien plus importante qu'elle ne I'est maintenant par l'arrivée de touristes étrangers et voir
même la qualité des produits vendus s'élever. Certaines constflrctions dédiées à I'habitation

pourraient se transformer en équipement d'accompagnement nécessaire à I'activité d'accueil

des flux de personnes, par des hôtels, restaurânts spécialisés, et des boutiques dédiées à des

marques spécifiques, tout en respectant lintégtité physique des édifices classés. Respectet les

obügations édictées par les chartes, ainsi que les exigences de I'Llnesco, serait une des

conditions sine qua non pour une transmission aux générations futures du legs, et pourrait

induire des retombées économiques importantes, que les populations ignorent.

A I'instar d'une conscience intuitive, ressentie par I'existence même de cette animation, un

programme de participation et de sensibiüsation des pouvoirs publics par I'information

continue et des méthodes pédagogiques, pourrait pousser le citoyen à s'investir et à réinvestir

son bien dans une double optique, celle de préserver ies patrimoines dans le but de pérenniser

I'activité, et en même temps, la rendre non seulement rentable, mais aussi durable. D'autre

part, saisir la conscience spontanée d'un peuple, en marche dans son devenir, nous

questionnerait sut les outils d'analyse des structures qui composent Ie patdmoine au sens latge

et qui ne le rédürait pas à des considérations purement esthétiques. Cette conception du

patrimoine focalise l'attention sur des édifices, des monuments et sites emblématiques des

villes, disqualifiant ainsi le substrat qui leur a donné naissance, à savoir le tissu composé

ot T.*," du livre des croquis de Paul Güon La casbah d'Alger éditions Publisud 1g99.P26
ot 

Tél qo. le souligne Yacine Ouagni (atchitecte enseignant EPAU d'Alger), dans rétrospective et actuaüté de la réhabilitation (en Algérie).

Colloque intemational Otan, Àlgérie 19-21 Octobre 2008.

Il s'agit avant tout d'entendre la réhabilitation d'un bien culturel, à l'état matériel ou immatériel, en sa qualité de produit collectif mis au point pour
répondre à un besoin existentiel ou spirituel, et dans lequel tout le savoit de la collectivité a été mis à contribution, comme étant un acte de

teconduction des valeurs significadves de ce prodüt collectif auquel sont intégrés tous les aspects nécessaires en vue de son adaptation aux «

exigences normatives » en ügueur.
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majoritairement d'immeubles et de maisons. Bien au contraire, une rétrospective plus large sut

l'histoire des villes, incluant la totalité des tissus urbains et tout ce qu'ils contiennent comme

patrimoine matériel et immatériels, englobetait tout ce qü est du présent et du passé.

Nonobstant que ce patrimoine urbain ancien devra, pour sa survie, s'articuler autout du

développement urbain qui va en s'accélérant. Il est possible alors d'imaginer l'avenir de nos

villes, comme un ensemble qui fait cohabiter harmonieusement les anciens et les nouveâux

quartiers en gardant à chacun son caractère propre .01 La relation entre ce qui est du passé et

les nouvelles cités qui poussent de façon effrénées, devrait se réaliser par la création

d'articulations inspirées du modèle des villes historiques, mais avec des moyens actuels,

modernes, de sorte à fafue de ces innovations technologlques les puissants alliés des centres

anciens. (Création de relations nodales, hiérarchisations des voies, restructuratiolls des

alignements, mise en relations par des transports, dé-densification de certaines zones, mixité

des activités, intégration du potentiel naturel, intégration de paysages pittoresques, et

conservation inégale du tissu ancien), sont autant d'actions que nous pouvons faire et que

nous ne voyons pâs, par manque de conscience urbanistique capable d'intégrer les centres

anciens comme facteur d'inspiration culturelle et d'économie durable. Ainsi, les patties

nouvelles (extensions des villes) pouraient servir à revitaliser le tissu ancien en évitant qu'il

s'asphyxie et se nécrose en servant de réceptacle au flux émanant du tissu historique. Ce

dernier deviendrait par conséquent un modèle structurant pour les mutations urbaines. Cette

action qü serait contemporaite aurartt un impact plus Percutant dans la ptise en charge des

patrimoines par les communautés qui la possèdeflt au sens ou comme le dirait La Rochelle

tlans son explication sar les ottils d'anaÿse de la nétbode scienTfrqae de ta ÿpo-morpltotogie : <<as Toat objet

constrait est aa comme une indiuidaalisation d'an processas historique de diuersifcation el de rpécialisation des

-fo*u dans leqael le présent s'expliqae par le pasÉ et conditionne le deuenir. »

La prise de conscience des pouvoirs publics, encore une fois, à abouti à I'élaboration de plans

de sauvegarde dont I'objectif ne toucherait qu'à des aspects techniques de conservation où la

vie et I'activité humaine ne seraient présentes que par des études statistiques et sociologiques

sommaires. Mais un plan de gestion pour la sauvegarde suppose une médiation entre deux

47 
G Giou"*oni l'Urbmismc face au villes mciennes Édidon du Seuil mai 1998 p37

48 .tt En opér-, une « lcctue » des milicu bâtis avec des critères morphologiques, la tlpo-morphologie permet d'englober dans une rision unitairc l'ensemble des

objets construits, dc comprendre les établissements hmains dc toutcs les époques en tant que produit de la culture matérielle des communautés. L'approche

morphologique accorde une attention égale à l'ensemble des obicts construits, y compris les structures « de base », inhérentes aux besoins premiers et essentiels de

I'homme. Ces structues sont le plus souvent le prodüt de pretiques régies pr mc << conscience spontanée », c'est-à-dire des pratiques gouvernécs par des habitus

culturels qui aszurent, à tnvers la présence active des expériences passées, Ia cohércnce de I'ensemble des interuentions. En cela, Ia méthode s'inscrit en rupture avec

la cu.ltue uchitecturale traditionnelle qui a toujous, au contraire, accordé m primat absolu au produits dc la culture sâYmte. En effet, les traités traditionnels

d'architccture n'ont jamais pemis d'appréhender l'ensemble des objets constroits commc un tout organisé r prodüt des relations historiques entrc lcs sociétés, leurs

actiütés et des lieux particüers. Irur validité est d'autant plus limitée quc leurs prescriptions sont généralemcnt liées à des couraots st1üstiqucs passagers et à des

pratiqucs constructives en usagc à me périodc panicüère. De la même façon, l'histoire oflicietle de I'architectutc et de l'urbmisme, dérivée de l'histoire de I'art, a

tendance à discriminer, sur la base de prélugés esthétiques, une minorité d'æuvres exceptionnelles des autres objets, largcment maioritaites, qui constituent le cadrc

bâti d'me société. La morphogenèse des milieux bâtis : une discipline scientifique vouée à l'étude des processus dc genèse et dc transformation des éteblissements

humains notes de recherche / extraits Piene l-arochelle

htç://wwucpcq.gouv.qc.ca/fileadmin/use r-upload/bieos-culturels,/Memoites/Pie re -[atochelle-Pan3.pdf.
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entités souvent inconciliables, à savoir la conservation intégrale initiée PM \a charte

d'Amsterdam (1975), et la conservation absolue. La première iaisserait cours à des

interventions singulières et personnalisées des ptopriétaires des biens à des fins d'usage

économique, qü souvent défigure le tissu urbain à protéger, et Ia seconde idée serait la

conservation par I'analyse des processus de formation du tissu urbain, qui réinvestirait, une

fois de plus, la conscience spontanée de la population urbaine, afin qu'elle se réapproprie son

histoire et par conséquent son patimoine. Le chalenge alors serait de trouver un compromis

entre Ia conservation du patrimoine et I'activité socio-économique ; la mise en valeur des

édifices patrimoniaux et la culture locale encore vivante ; le flux de visiteurs éffangers et le

maintien des populations par une meilleure qualité de vie.

1.3.2 Mise en Valeur des Patrimoines Bâtis

Pour que ces conciliations soient possibles, le patrimoine doit être vu comme une entité

cohérente. On entend, par-là, que les édifices émergeants de la ville, ne peuvent être traités

sans le miüeu qui les contient. Car les édifices majeurs des villes n'ont de sens et de réalité qu'à

travers les édifices de base constituant le tissu urbain. Pour les centres anciens, une telle

démarche suppose I'utilisation d'outils, une gestion utilisant une méthodologie d'analyse du

tissu par l'intetdiscipünadté des sciences et des savoirs, non seulement techniques et

historiques, mais élargis à I'ensemble des sciences sociales. Ainsi, le patrimoine pubüc ou privé

et particulièrement le bâti comme ensemble de biens élargis à la production actuelle

constituent une valeur qui devra dans les décennies à venir, faire I'obiet d'une valorisation

certaine que le plan de gestion clevra prendre en consiclération. La relation étroite avec les

principaux partenaires institutionnels, à savoir la société ciüle, le ministère de I'Habitat par la

direction de I'urbanisme (service réhabilitation), la Direction de la culturelle, le Service chargé

du plan de sauvegarde et I'office de gestion des biens culturels), se doit d'être revue afin

d'inscrire et pérenniset ce projet à canctère patrimonial, dont la mise en valeur passerait par la

régulation d'un marché du patrimoine architectural. Il permettra de construire des

compétences et des qualifications à même de se structurer, de s'autonomiser, afin d'y {ake
face. Mais aussi à un environnement scientifique propice aux débats inteliectuels sur les

questions relatives à la prise en charge du patdmoine à travers des revues spécialisées et des

publications plus fréquentes de cas concrets. Françoise Choay, dans son ouvrage LAllégorie da

patinoine 38, présente la mise en valeur comme une opération assez complexe, et qui souvent

se confond enre diverses opérations de conservation ou de testauration. Elie dit que uParmi

les naltiples opérations destinées à metTre le monument ltistorique en ualear et à le transformer éuentuellement

en prodait économiqae, j'éuoqaerai, sirzples jakns conrets de mon ProPos, quelques-anes de celles qai ont

l'incidenæ la plas directe sur les édrfiæs et sar lear approche par k public. De la restaaration à la réatilisation,

en passant par la mise en scàne ü l'animation. I-a mise en ualeur du patrimoine histoique prtîsenle dufomtu
nuhiples, aux contours imprécis, qui soauent se confondent ot/. s'associent."

D'un autre point de vue, la mise en valeur présuppose que nous donnions une valeur

économique au bien culturel afin de I'y intégrer à I'activité humaine et aux valeurs édictées pat
la mondiaüsation. Comme I'explique Paul Philippot, la mise en valeut du bien culturel par Ia

restauration tend à rajouter une plus-value à la valeur d'authenticité. On substitue la valeur
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économique à la valeur culturelle du monument. ae. Replacer le concept de mise en valeur sut

le terme d'authenticité propre à l'édifice tel un document historique, semble nécessaire pour

une compféhension des significations du monument sous peine d'une dévalorisation lors des

opérations de restauration. Ce qü, dans la valorisation des édifices patrimoniaux, nous

renvoie encore au débat sur la manière de prendre en charge l'édi{ice, à savoir le conserver ou

le resraurer. Elle nous place, à un moment de I'histoire déjà décrit dans le quatrième

pangnphe, dans un régime d'historicité où le monde modetne, en ruPture avec son passé, se

voit marqué par la naissance d'une conscience historique. Elle considérera tout objet

apparteî rLt au passé comme un document historique àpztt entière.

L.3.2.1Les institutions internationales chargées de la sauvegarde du

patrimoine cultufel
Cette prise de conscience envers le patrimoine va voir naître diverses otganisations de

sauvegarde, ainsi qu'un ensemble de chartes voulant organiset et unifier les pratiques en

matière de prise en charge du patrimoineso. Mais, jusqu'à présent, les protagonistes des

différentes manières d'aborder le patrimoine restent inconciliables. Les contenus des articles

des différentes chartes édictées dans un consensus n'ont pas éradiqué le débat. La notion de

patrimoine se voyant en perpétuelle évolution complique la vision encore divergente. Chaque

znnée, le patrimoine est commémoré à travers diverses manifestations artistiques et

intellectuelles. Au regard de la diversité des peuples et de la multitude culturelle, la notion de

patrimoine se voit différencier àla manière qu'ils ont d'entrevoir l'avenir et de quelle façon

pourrait-il contribuer à leur bonheur. Au point où dans la conférence de Faro, qü est

strictement réservée à" lz communauté européenne, la ligr. de conduite s'oriente

définitivement sur I'acceptation de la multiplicité des significations du patrimoine et de la
question de I'authenticité au point de considérer que celle-ci nrest pas que I'apanage des

sociétés savântes mais de I'aspiration des peuples engagés en faveur de leurs héritages. Depuis

la fin du XX' siècle, plusieurs poütiques en faveur du patrimoine ont été examinées et revues

par des séries de conférences et sommets de chefs d'Etat (Confétences des ministres à
Helsinki en7996 et à Portotoù en2007, et sommets des chefs d'Etat et de gouvernement à

Venne en 1995 et à Varsovie en 2005). Le débat sur Ie patrimoine ne devtait plus être centré

sur les questions propres à la conservation mais sur la capacité du patrimoine à contribuer au

bonheur des peuples et à la recherche de politiques intégrant une philosophie des économies

durables à même d'émanciper les populations dans leurs cultures et de protéger leur
patrimoine.sl

La üajectoire prise par les gouvernements semble s'orienter dans ce XXI' siècle vers la notion
de communauté patrimoniale en charge de leut héritage. Des moyens sont consentis pour son

utilisation durable et à une gestion raisonnée de son potentiel socio-économique, à condition
que les communautés dites patrimoniales ne se voient pas exclues des voies démocratiques

o' t ,héori. de la rcstauation à lheu dc la mondialisation @aul Philippot) Rewe annales d'histoie de I'an et d'archéologie Publication annuclle section dc

dtristoire de l'an et d'atchéologie de I'université de Bruelles. p7-11

50 <<Voir üste des organisations et chattes))
51 I: rechcrche « politiquc » a porté sur ce qu'un fameux document d'Engüsh Heritage a intirulé les « dividendes du patrimoine ».
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dans I'expression cle leurs valeurs et dans le respect cle l'ensemble des autres communautés.

Ceci se résume à une vision imtgée d'une possible coexistence de la diversité où I'altérité aux

cultures des autres, qui serait pofteuse de savoirs de connaissances et d'art de vivre. Nous

pouvons construire I'idée de I'existence d'une histoite profonde des peuples, par laquelle des

liens existeraient et formeraient des phénomènes de longues durées. Des espaces temps où

seraient tissés des rapports tant économiques que sociaux pouvaflt resurgir à travers une

conscience spontanée, afin de nous mener à la reconstruction d'univers d'échange et d'espaces

d'émancipation à même de briser les clivages culturels et les avancées technologiques qui nous

divisent.
Le contenu polysémique du patrimoine ou son altération n'exclut pas le débat entre

conservation et restauration qui se déplace sur fond de concept à temps variable du

patrimoine, Qu'il soit question d'objet à valeur patrimoniale ou de communauté patrimoniale

sur une vision différente de i'authenticité rend encore plus présente la question de savoir quoi

coflserver ou quoi restaurer dans un monde en prise avec l'évolution rapide des techniques et

des technologies.

I.3.2.2 Répertoire des institutions de protection du Patrimoine
Il existe dans le monde de nombreuses organisations qui ont dans leurs champs d'intervention

le patrimoine.

Le tableau ci-dessous donne les principales institutions dont la charge essentielle est la

sauvegarde du patrimoine.

Orqanisation sigle Dénomination Date de création Sièqe

UNESCO Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la

Science et la Culture

Créé le 16/11/
1945 à Londres

Place de Fontenoy
à Patis

ICOMOS Non
gouvernemental

Consei-l International dcs

Monuments et des Sites

Ctéé en 1965 à

Varsovie et à
Cracovie
(Polognc

Paris

ICCROM Inter
gouvernemental

Centre international d'études
pour la conservation et la
restauration des biens culturels

Créaionpzr
I'UNESCO en

1956

Le Centre de Rome -

Italie

ICOM Non
gouvernemental

L'organisation internationale
des musées et des
professionnels de musée.

Créé en 1946 Paris, à la Maison de

I'UNESCO.
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I.3.2.3 Les chartes en lien avec les domaines d'activité du patrimoine et

des sites protégés
1931 Chartes d'Athènes pour la restauration des monuments historiques

l" Congtès international des architectes et techniciens des MM
Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des

sites (Charte de Venise)
Conseil intetnational des monuments et des sites, (ICOMOS)
Comité International des jardins et des sites histodques

1964

1,972 Convention pour la protection du patdmoine mondial, cultutel et naturel
UNESCO

1975 Charte européenne du patrimoine architectural @éclaration d'Amstetdam)
Conseil de l'Europe

1979 Charte de Burra [fichier pdf]
ICOMOS (révisée en 1999)

1980 Recommandation concernânt la formation spécialisée des atchitectes, urbanistes,
ingénieurs du génie civil et paysagistes
Conseil de I'Europe - Comité des ministres

1 981 Charte des jardins histotiques (Chate de Florence)
Comité international des jardins historiques - ICOMOS

1 981 Recommandation concernant les actions à entreprendre en faveur de certains métiers
menacés de disparition dans le cadte de l'activité artisanale
Conseil de l'Europe - Comité des ministtes

1 985 Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Eutope
Conseil de l'Europe

1986 Recommandation relative à la ptomotion des métiers artisanaux intervenant dans la

conservation du patrimoine architectural
Conseil de l'Europe - Comité des ministres

1987 Charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques (Charte de \X/ashington)

ICOMOS

1988 Recommandation relative à la lutte contre la dégradaaon matérielle du patrimoine
atchitectural accélérée par la pollution
Conseil de l'Europe - Comité des ministres

1989 Recommandation relative à la protection et à la mise en valeur du patdmoine
Conseil de l'Europe - Comité des ministres

1989 Recommandation relative à la protection et à la mise en valeur du patrimoinc
archéologique dans le contexte des opérations d'aménagement urbain et rural
Conseil de l'Europe - Comité des ministres

1990 Recommandation relative à la protection et la conservation du patrimoine technique,
industriel et des ouvrages d'art en Europe
Conseil de l'Europe - Comité des ministres

1990

41 lPage

Chate pour la protection et la gestion du patrimoine archéologique (Charte de

Lausanne) ICOMOS



1991, Recommandation sur les mesures susceptibles de favodser le financement de la
conservation du patdmoine architectural
Conseil de l'Eutope - Comité des ministres

1991 Recommandation relative à la protection du patdmoine architectural du XXe siècle

Conseil de l'Europe - Comité des ministtes

1992 Troisième conférence eutopéenne des ministres responsables du patrimoine culturel
Résolutions de la confétence
Conseil de l'Eutope - Comité des ministres

7992 Convention européenne pout Ia protection du patdmoine archéologique (révisée)
Conseil de l'Eutope

1993 Directives sur l'Éducation et la Formation à la Conservation des

Monuments [fichier pdf, p. a3]
Conseil de l'Europe - Comité des ministres

1994 Documents de Nara sur l'authenticité
ICOMOS

1996 Charte internationale sur le patrimoine subaquatique (Charte de Sofia)
ICOMOS

1996 Ptincipes pour l'établissement d'archives documentaires des monuments, des
ensembles et des sites

ICOMOS

1,999 Charte intetnationale du tourisme culturel (Charte adoptée au Mexique)
ICOMOS

1999 Charte du patrimoine bâti vernaculaire (Charte adoptée au Mexique)
ICOMOS

1999 Principes à süvre pour la conservation des structures historiques en bois
ICOMOS

2003 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
UNESCO

2003 Principes pour la préservation et la conservation f rcstauration des peintures
murales (Charte de Victoria Falls)
ICOMOS

2003 Principes pour l'analyse, la conservation et la restauration des structures du patrimoine
architectural
ICOMOS

2004 Charte pour l'interprétation des sites culturels (projet) [fichier pdf]
ICOMOS

2004

2005

Ditectives pour Ia conservation et la restauration des vitraux [fichier pdf]
Corpus Vitrearum intetnational de Nuremberg

Convention de Faro sut la valeur du patdmoine culturel pour la société 2005.
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Partie II. DU CHAPITRE 2.

fl.l. Introduction àla Partie II
II.1.1. L'intervention Contemporaine sur le Bâti Ancien

T 2.rr.-ble des lois et des chartes sur le patrimoine ont ouvert le champ aux

I interventions nouvelles et même à la possibilité d'extension à proximité des

monuments existants. Si bien que de la complexité des travaux sut les paties

anciennes à conserver, s'ajoute Ia problématique de la superposition des technologies et des

techniques consffuctives, qü ne sont pâs nécessairement similaires aux modes de

constructions, correspondant à l'âge du monument à prendre en charge. Cette problématique

fondamentale nous fait remonter âux premiers principes fondateurs de la prise en charge des

édifices anciens qui furent codifiés par la charte d'Athènes de 1931. Elle favorisera les

opérations de conservation avec le moins possible de testauration. Elie insisteta sur la mise en

évidence de la stratification historique de l'édifice avec Ia lisibilité de toutes les interventions

nouvelles. La chafie identifiera le bien à protéger comme un document histotique à part

entière. Elle considérera que la démarche philologique dans la lecture des édifices en tant que

monument tévélen, pat la conservatiofl et la documentation, toutes les strates historiques

pour en assurer la survie aux générations futures. Mais l'intégration du monument aux

préoccupations socio-économiques a introduit diverses exigences de conformité au temps de

sa prise en charge et indüt de nouvelles visions de Ia conservation et restauration en

introduisant le concept de contemporanéité. Elle permettra de passer d'une intervention

statique avec une tendance à la muséification vers des tendances plus dynamiques de

conservation actives et de restauration plus critiques. L'évolution des concepts ira bien plus

loin en intoduisant des relations étroites entre le monument et son environnement ou plus

précisément dans le territoire où il s'est construit et transformé. La charte de Venise qui sera

le point de départ de cette évolution vers les positions plus critiques sur les valences qü
prédominent sur le monument entre a;tt et histoire, ne trancherâ pas sur les positions

antithétiques qui opposent les conservâteurs aux restaurâteurs. Entre intégrité et authenticité,

d'une part, et histoire et arts, d'autre paft,la charte ne tranchera que sur des vérités absolues

du faux et de la falsification historique sur lesquels les deux parties opposées sont évidemment

d'accord. Elle ouvrira le champ à l'inteqptétation du texte de la charte p^r la possibilité de

prévalence de valeurs historiques, sut les valeurs artistiques ou inversement. Mais l'aspect

opérationnel de ces interventions sur le monument n'exclut pas le fait de l'instant où s'opère

l'intervention c'est-à-dire de la contemporanéité du fait historique de la restauration

et conservation.
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ll..l.2.La Notion de Contemporanéité. (Texte de Benedetto Ctoce)

Pour Benederto Croce, une action contemporaine qü se manifesrerait pâr une préoccupation

de la vie ne serait dans le fond pas si différente de celle qü s'est opérée de la même manière

dans un temps que l'on considérera plus ancien. Car animé pat les mêmes intentions, ce fait

de l'histoire serait similaite et donc confondu dans une histoite compilée dite contemporaine.

Pat extension à cette idée, le pouvoir qü a motivé les interventions successives sut un

monument dans le but de le pérenniser ou d'en conserver l'usage, se fonderait dans le ptésent

d'une action similaire mais considérée comme contemporaine. Cette action de restauter pour

les mêmes motifs qü ont participé à faite exister I'ceuvre se transformetait à son achèvement,

en un véritable document de l'histoire faisant pattie intégrante du monument. Dans 1e cas où

les interventions respecteraient l'unité potentielle du monument en tant qu'æuvre et son

intégrité en tant que document vivant de l'histoire, les nouvelles interventions sur l'édi{ice

pourraient alors s'avérer une vétitable histoite du passé.

« Histoire contemporaile )) : îe tetwe désigne généralement l'histaire d'un xpaæ de tenpr appartenafil à n

patsé très proche: lts cinqaante demièret années, k demière décennie, la demière annie, mois oajoan ou

même la demière heure oa minale. Mais si l'on aoalait penser ou s'expimer auu une extrîrue igaear, on te
deurait qaalfier de clfiten?lraifie qae lhistoire qai prend immédialement naissance de l'acte qui s'aaomplit :
la cottscience même de l'acte, Par exemplq l'bistoire que je fais de moi-même a/ors qae je me mets à clmplier
ces Pdges, roit l'idée qrc je conpose; celTe idée est néceaairement liée aa trauail de composition.

Contemporaine serait bien, en efet, le terrze exact, plisqae cette conscience, c01t1r/te llttt ade spiitul, ne u
situe pat par ra?port à ane chronologie, nais qa'elle seforue « dans le temps » de l'acte aaqael elle est liée, et

qr'elle s'en di:tingae idéalenert et non chronologiquement.

L' «histoire non contemporaine )), 0u « /histoire du patsé », serait au contraire celle qai a afaire à ane

hirkire d4à accomplie, dont elle constitle nécessairement la critiqae, - que rclle-ci soit uieille de mille ans oa

d'uae heare à peine.

Toutefois, à1 regarder de plas prèq il se pourait qae cette hi$oire dqjà acconplie, «non contemporaine » ou «

du patsé », qael que nit le nom qa'on lui donne, soil elle-mêne conlem?oraine et ne dffire point de l'aatre,

?olr a taflt qt'elle soit üritablement histaire, c'xt-à-dire qa'e//e ait tln r'efls el ne résonne pas clîtme ,l
discorrc uid.e. Pozr l'ane comne pour l'aalre, nefaaTil pæ qae le fait dont on relrace l'histoire aibre dant
lâne de lhiçorien ? Or portr reprendre /es temu fu néîier, qae let document :oient là, intelligibles ? Il
faat qa'un récit oa une séie de recits dcclmPag,lenl æfait, qae æJui-ci s'en lroaue enichi, nah qa'il n'ait
pas perda leficacité th sa prétence, Or, rc qaifit à l'origine récit ol jugement, esf hi aasi dtuena u fait,
un docuntent, qr'ilfaat à son toar iaterpréter üjager, car l'ûistoire ne se constraitjamais auec des nanations,

mais toujours aaec det docaments, ou auec des narations réduitu à /'état de doclruents et traitéel clmme

telks. Et ii lhistlire contemporaine szrgit diruteruent de la uie, il en ua de même de ælle que l'on appelle non

czflteîÿzraina Elle atssi sr.rrgit directement de la uiq car, se/on toate éuidence, sea/e ane préoccapation de la
uie prérerlte pest noas poasser à faire det recherches sar an fait da passé. Dès lors, ce fait, uni à un intérêt de

la ùe présente, ne repond pln à tme ntiosité passée, maù bien à ane préoccapafiofi prérefife. Its farruales
enpiiqae: du histoiens l'ont dit et redit de ænt manières, et cette obsemation explique /c ruccès, inon le

contena profond, dt ce lieu comnun tant ressassé: l'hittoire uf nagistra uifae. i2

52 
Bcaùno Cna, Tüotit tt hùtaif, & lbbloiagtu?ttn, ( àn éditi4, 1915), Ddlo?t t968. Citë 1Mr G. Noin,t, Qrltra qw l'l)ùrain @nk,,liraiæ ? Ha.ktk, t998.
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II.1.3. L'origine de la Restauration et de la Consenration Architecturales

Afin de cerner le champ épistémologque de la conservation et de Ia restauation des

monuments, il me semble nécessaite de se placer dans un régime d'historicité modetne. C'est-

à-dire dans une période charnière qui fut à I'origine des fondements des sociétés

industrialisées. Elle débutera parla période des siècles des Lumières et du préromantisme qui
ouvrira la voie à la protection et à la conservation des monuments hérités du passé et

considérés comme des lieux à haute valeur historique et esthétique.

Au milieu du XIX' siècle, le développement de I'industrie et des techniques créera un
contraste flagrant, entre les productions courantes du moment, jugé Pauvfe en contenu

artistique et celles du passé. Ce contexte suscitera la prise de conscience, pour les productions
anciennes, et favorisera l'émergence de la pratique de la restauration des monuments, en la
transformant en véritable institution scientifique. Une tendance va se généraliser pendant

toute cette période en opérant des expériences de restauration stylistique menées par les

architectes Eugène E. Viollet-le-Duc (1,814-1,879) en France et Sir George Gilbert Scott

(181 1-1878) en Angleterres3.
EIle aura pout effet une réaction violente de la part des conservâteurs protagonistes de I'anti-
restauration que sont Jon Ruskin et \il/illiam Morris, qui porteront un jugement de valeur sur

la manière dont ils traiteront les æuvres du passé, considérant qu'un tel exercice stylistique est

un manque de respect pour I'authenticité de l'æuvre monumentale en tant que document
historique et témoin du passé des hommes.
Cette période historique sera marquée par la prise de conscience des hommes et une rupture
avec leur passé, avec une empathie pour tout ce qui concerne Ia recherche historique et les

découvertes archéologiques des anciennes civilisations. L'univers théorique de la conservation
et la restauration, mettra I'accent sur tout ce qui touche à Ia notion d'authenticité, à ttavers

I'histoire. Résolument en quête de vérité pour la restitution de la mémoire des peuples et des

civilisations contre I'oubli, à travers le temps ; entre ce qui est du passé et du ptésent.sa

En dehors du débat qui oppose les puristes de la conservatiorr âux adeptes de la restauration
inteqprétative, se réaliseront des expériences différentes qui se réclameront d'une médiation
entre les deux positions. Pdncipalement en Italie, émergera une vision qui tire ses fondements
de l'identification de différentes parties du monument suivant l'appréciation de ses qualités

intrinsèques de sorte à organiser de façon distincte les interventions. Cette apptoche n'ignore

53 PourJokilehto, la philosophie positiviste, le développement des sciences de la nature et de la technologie au milieu du XIX" siècle transformera

radicalement l'approche des monuments historiques. Ce contexte particulier enue valorisation du passé et développement des sciences et des

technologies a eu pour résultat que la restauration des monuments historiques devient une <<activité scicntifique ct positiviste techerchant l'unité

stylistique dans llllustration d'un idéal». Par la testauration stylistique réalisée en pratique entre autres, pat Eugène E. Violletle-Duc (1814-1879)

en France et Sir George Gilbert Scott (1 81 1 -1878) en Angleterre , les édifices historiques importânts sont alors considérés comme des monuments
nationaux et restâurés dans le style le plus approprié.
Àussi dans les années 1840, suttout en Àngleterre, mais également dans d'autrcs pays, le criticismc a été dirigé contre la mode de la restautation

sq'listique, plus précisément, contre les reconstructions arbitraires des monuments historiques. Conséquemmcnt, la conservation d'un patrimoine

national serait développée à partir du débat entre spécialistes divisés en deux groupes ou mouvements opposés, entre restâurateurs et and-

restaurateurs, dont les deux antagonisres principaux sont Eugène Viollct-lc-Duc (1814-1879) ct John Ruskin (1819-1900). D'après Tanguay
Mathieu consen er ou restaurer. Pzges : 21-22-23-24.
sa PourJokilehto : I-e principal protagoniste du mouvement anti-restauratcurJohn Ruskin dénonce toutes les sortes de restauration, considérant
que « le monment authentique, et non sa réplique moderne, est un patrimoine national et la mémoire dc son passé. » 47. D'après Choay :

Pour Ruskin, intervenir sur un édifice ancien, le restaurer en supprimant des parties existantes ou en ï ajoutant des éléments neufs, copies ou

testitutions, est un sacrilège : I'architecture a pour mission de transmettre la mémoite des générations passées et le travail, sacré, qui les a fait
æuvrer à la téalisation progressive de notre humanité, D'après Tangu.ay l\{athieu conserver ou restaurer. Pages :21-22-23-24.
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pas le conflit qui oppose les restaurateurs aux conservateurs et en fait même la distinction. Tel
que le Vénitien Alvise Piero Zorzt (1,846-1,922). Il définit: La restauration présuppose
innovations accordées aux besoins ; la conservation exclut de complétet. La restauration est
appücable à tout ce qü n'a pas d'importance atchéologique, mais purement artistique. Les
objectifs de la conservation sont la sauvegarde de l'æuvre de la dégtadation, pour des raisons
de valeur d'antiquité et d'histoire, et a un mérite spécialement supérieur àl'art, de la symétrie,
des ordres architecturâux et de bon gorit. Plus que nécessaire seta la conservation, quand
l'intérêt archéologique est ajouté à la valeur artistique.
Les textes des deux protagonistes entre restaurateurs et coriservateurs seront lus et inteqprétés
par leuts contemporains, mais très influencés par les développements de la philosophie et des

sciences sociales et historiques, beaucoup d'entte eux figureront le monument comme un
document nous révélant des pans entiers de l'histoire à un point tel que pour eux un
monument partiellement détérioté serait semblable à un üvre qü aurait perdu une partie de

ses pâges. Certains rejoindront les purs conservâteurs tels que l'historien de l'art Tito
Vespasiano Parauicini (1832-1899) et I'archéologue Arutoine-Cbryso$ome puatremère de puinE (755-
1849). Mais c'est Camillo Boito, dans son ouvrage Consenter 0u restaurer, qü marquera i:n
tournant décisif avec sa manière singulière de penser la mise en valeur des monuments entre
conservation et restauration. Il compare deux approches, celle de John Ruskin et d'Eugène
Viollet-le-Duc en les critiquant, dans le but de faire émerger la vérité. En l'opposant, il finit
pat former une synthèse basée sur la compréhension et le respect des différentes strates du
monument que les époques ont entassées, une véritable lecture philologique du monument
considéré comme document. Par son discours, l'architecte et professeur Camillo Boito (1836-
191,4) aura été la personnalrté la plus marquânte de son époque en exposant clairement sa

pensée synthétique basée sur les deux manières antagonistes dtintervenir sur les monuments.
Il formulera des principes qu'il préseîter^ 

^tr 
congrès des ingénieurs et architectes ital,iens à

Rome (1884). En fait, ces trois positions sont en sl/tt///e représentatiues de l'éuolution de la pensée à la
deaxiàrze noitié du XIX siècle, reflet d'ane logique éuolutiue de la pensée en trois temps, à reuisiter sous forne
dialectiqae héÿlienne entre thàse, antithèse et slntltèse ».55
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Il,2.4.Conservation et Restauration

11.2.4.1. Conftontation des Idées. La Thèse et lAntithèse

Deux personnages emblématiques de ia restauration du miüeu du XIX' siècle vont s'opposer à

travers un débat théorique qui ne peut se rejoindre à aucun moment de leur discours. Ils
mârqueront le point de départ historique du débat entre restaurer et conserver qui se

focaliseta dans une controverse entre Eugène-Emmanuel Volletle-Duc (1814-1879) etJohn
Ruskin (1819-1900).

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (181,4-1,879) s'est forgé une formation autodidacte,
influencé par le milieu artistique qu'il côtoya dans sa jeunesse. Vollet-le-Duc ne fréquenta pas

l'école des Beaux-Ârts malgré I'environnement bourgeois dont il fut issu, ce qui lui valut le
mépris des architectes de son époque. Il se forma au métier d'architecte, p^r ses voyages à
travers la France avec l'influence de son oncle Éilenne Delécluye et I'Italie particulièrement avec

Aimé Millet et son élève Léon GaacherelIl s'intéressera à tout ce qui touche aux outils de la vie
quotidienne qu'il considérait comme faisant partie intégrante de I'espace architectural. Il fut
nommé en 1834 au poste de suppléant puis en 1836 à celui de professeut de composition
d'ornement à l'Ecole Nationale et spéciale de dessin à Paris (rue de l'école de médecine). I1

débuta sa singulière carrière par la rénovation de Yézelay sous la direction de Prospère
Mérimée, inspecteur gênéral des monuments historiques. Entre 1840 et 1870, Viollet-le-Duc
émerge en tant qu'architecte par les nombreuses restaurations de monuments médiévaux
emblématiques de France tels que Notre-Dame (1844), Saint-Denis (1846), Saint-Sernin de

Toulouse (1845), Âmiens (1849), la salle synodale de Sens (1851). Hotmis ses compétences
avérées d'architecte, il doit sa célébrité aux critiques qu'il suscite auptès des radicaux de la
conservation. Violletle-Duc va opérer des restaurations par une interprétation stylistique des

monuments qu'il avzit à charge et s'est même permis de dé-test^ùret le travail de ses

prédécesseurs jugeant qu'ils n'avaient pas assez documenté le monument pour y apporter des

interventions. Dans la chapelle de Saint-Denis, il fit disparaître les six colonnes noires de

Jacques-Guillaume Legrand et les décorations à l'hüle de François-Debret mais aussi les

seules traces de polychromie médiévales authentiques de la chapelle. Sa conception trop
abusive, qui visait comme il le disait, à rétablir dans un état complet qü peut n'avoir jamais

existé à un moment, a permis de faire réfléchir beaucoup d'architectes de I'après-guerre
lorsqu'ils ont eu de grandes difficultés à restaurer les monuments et plus particulièrement à les

restituer suivant des documents tels que photos ou relevés retrouvés. Ses écrits montrent bien
qu'il fut un grand théoricien de I'architecture. Il fut une référence pour tout ce qü a trait aux

structures de I'architecture gothique.

En br$ Viollet-le-Duc aborde son trauail de restaarateur de maniàre scientfrque et même daec ilne

igueur arcltéologiqae. Il écrira qu'«efi faiî de restaaration, an principe dominant dont il ne faut
lamais el sous al/cun prétexte s'écarter, c'esr de tunir compte de toule traæ indiqaant une

dirposition» ; sinon, «c'est tomber dans /fupühàu, et rien n'estpérilleax c»mme l'fuipothàse daw let

trauaux liés de reÿauration». Mais malgré lous ces aaertissements, il r,îalisera de nombreux
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rétablissements lgpothétiqaes et historisailts, encore déciés aulourd'hui, tels que les reconstractions de

Carcassonne uers 1849 et du Cbâteau dePierefonds entre 1859-1870. Plas qa'à la conseruation de

la matiàre existante, il s'est intéressé aax techniqaes de construction traditionnelle, mais sartout

I'ancien est pour lui, le lieu d'un flll,tueail PrEet, Il sera innouateur, plas encore à /a fin de sa uie,

lorsqa'il utilisera les noauelles tecbniqaes de construction, dont la fonte qai aagmentera /es portées

linitées par les techniqaes traditionnelles. En br$ la contribaTion de Viollet-le-Duc a été

exceptiomelle à la connaissance des édfiæs anciens. Il est le pàre de la restauration, ainsi qae d'une

discipline dirigée en France et dans d'aatres pay européens à la formation d'architectes du

patrinoina Son influence to@ours présente a eu poar conséquence que dans let pals merulionnris, on

tente encore aalourd'hai de restaurer à I'identiqae, et parfois jusqu'à uoa/oir rétablir le monument

dans son état oiginal'. Mathieu Tanguay.s6

Ruskin et Morris vont défendre le monument en tant qu'ceuvre des dangers qui la menace, en

particulier I'action interprétative et sÿlistique mettant en péril son authenticité. Ils affirment
que ce dernier réside dans sa matière et que toute intervention ou transformation de celle-ci
reviendrait à mettre en cause son essence même.
Ruskin naqüt à Londres en 1819 dans une famille riche et conservatrice pratiquant la religion
anglicane. Il fut diplômé en 1.842 « Bachelor of Arts » à I'Université d'Oxfotd et consacta s

vie à la critique de I'art et de I'architecture, ainsi qu'aux essais sur la sociologie. Son travail se

base sur des écrits condamnant les changements sociaux produits parla révolution inclustrielle

qui, par l'effet de la standardisation, uniformiserait toutes les productions humaines, et serait

un des facteurs majeurs de la dévaluation de la production artistique et architecturale de son

époque. L'auteur fzit à travers ses écrits, I'apologie du Moyen Age et du style gothique et met
en exergue la cohérence parfaite entre l'architecture, la religion et la société. Très imprégné
des valeurs morales religieuses, il observe à sa manière la manifestation du divin à travers la

nature. I1 rend les productions artistiques et moflumentales semblables aux corps humains
qu'il faut laisser mourir. Pour Ruskin, I'intervention sur le monument se résume à un entretien
pemanent et à des dispositions préventives à toute dététioration. Il développe le concept de

la conservation absolue et considère que le monument après avoir subi des transformations
successives dans le temps, devient Ie fruit de sa propre histoire. Il considère donc que toutes
les modi{ications successives des prédécesseurs n'ont nulle intention d'induite en erreur et que

la dématche dans la conservation des monuments ou des objets anciens aurait pour finalité

^ÿaît 
tout de prémunir la mémoire de I'humanité contre I'oubli. La conservation absolue

comme thérapie à la symptomatologie de la mémoire qü passerait par la mise en valeur de

f intégrité physique du monument serait une manière pour lui de dé{inir lz notion
d'authenticité de l'æuvre. Le renoncement à toute modification de la matière nous mènetait à

garder intacte son essence et par là même de préserver son image au même titre qu'une
relique.

tu 
M .-fongroy Conserver ou restourer ? Lo diolectique de l'æuvre orchitecturole t)niversité de Montréol Faculté des Études Supérieure

chopitre7,p29.
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Deux visions bien distinctes vont cléfinitivement s'opposer : L'une vise à intervenir
sur le monument afin de parvenir à une ceuvre synthétique et stylistique, driment documentée,
I'autre insiste sur la non intervention et la conservation totale des éléments constituânt
le monument tel que le temps nous I'a laissé, et seront considérés comme le document
historique propre à l'æuvre. Face à cette éternelle question de savoir si il faut ou non
intervenir sur les æuvres du passé, il est clair qu'aucune adjonction, reproduction ou
substitution pouvant fausser la lecture et toucher I'intégrité de l'ceuvre, ne doit être permise.
Cette attitude, qui vise à iaisser a::ux gérérations futures la possibilité de restituer les mémoires
à même de mettre en valeur I'authenticité des æuvres du passé, est le point de départ de la
théorie synthétique de Camillo Boito. II dit en parlant de l'ceuvre : «ni la science ni le génie ne nzxrc

protègent des intententions arbitraires ; et l'arbitraire est iln menslngq une falsfication, an piàge tenda à la
postéité et, souuent, aax contemporains eax-mêmel Plus la restauration ut réussie, plus h mensonge est

insidieax et plus la tromperie est grande »57.

11.2.5. La Synthèse de Camillo Boito
Frète aîné du célèbre écrivain et musicien Arrigo Boito, Camilio Boito a étudié en Allemagne
et en Pologne, avant de revenir à Padoue pour terminer à I'Académie de Venise, pa:rrasné par
I'architecte, historien et critique d'art italien Pietro Selvatico (1803-1880). Ecrivain du
mouvement anticonformiste la Scapigüatura, il enseigne en tant qu'architecte de 1860 à 1908 à

l'Âcadémie des Beaux-Arts de Brera et de 1865 à 1908, à l'Institut technique supérieur de

Milan.

Camillo Boito sera le personnage emblématique qui marquera un tournant décisif dans la

manière d'appréhender I'intervention sur le monument. Il sera au centre du débat qui
opposera les architectes du patimoine de son époque. Dans son livte, Consenter ou restaurer, les

dilenruu dn patimoine, Boito oppose deux personnages inspirés de Viollet-le-Duc et John
Ruskin. Il les fait dialoguer et construit de façon systémique un compromis sous forme d'une
véritable synthèse. Comme nous le décrit si bien Georges Brunel, Conservateur général du
patrimoine, honoraire (en 2014) :

« Boito clmmença à exercer son actiuité d'architecte restaarateur dans une Eoque où les soins à

donner ailx rilnnuments da passé nuleuaieù partoù de uiues controaerses, l-^es deax ÿgures dont

l'antithàse slnbolisait ælle des partis en présence étaient Viollet-k-Duc et Raskin. Un ltomme aussi

caltiaé qaeBoito étaitfanilierauec lespublications de I'un czmme de I'autre, mais, contrairement à

eux, il n'auait l'erpit de slstàme. Aussi les textu dans lesqaels il a exprimti ses uues sur la
restauration brilknt-ils plus par I'ingeniosité des remarques, la fnesse des observations et l'élégance

du :ÿle que par la charpente théoriqae. Son intelligence détachée et sceptiqae hti a permis cependanl

de trouuer du forrzules originales et souuent profondes qai, toat compte fait, contiennerut en gerrile

bien des aspects de Negl, plus encore peut-être qae de Brandi. »

Comme Ruskin, Boito était un écriuain de talent ; îzmme Viollet-le-Dac, il auait la pratique des

cbantiers. Aussi occape-t-il entre les deux une position médianq nzlt qa'il ait cherché délibérénent

desfonnules de compromis, maisparce qa'il a su rapprocber æ qu'il1 aaait de ualide dans les thàses

de I'an et de I'aatre. Contrairerzent à Ruskin, Boito ne nefiait pds en catlse la legitimité de la

5' 
Boito, Comillo, Conserver ou restourer : les dilemmes du patrimoine [7893], Traduction Jean-Morc Mondosio ; présentotion por Françoise

Chooy, Coltection Tronches de vitles, Besançon, Éditions de l'lmprimeur, 2OOO. P. 31
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restaaratioa en face des monuments da passé. Mais, contrairement à Viollet-le-Dac, il uoyit
parfaitement que le $le da restaarateur isqae toujoars de aerser dans lafalsification.
En raptare, czlnme Violle*le-Dac, auec les classiques, Boito a combattu en faueur de la
restauration des édfrces du Moyn Age ; il est lui-même I'auteur d'ane Architeltara del medioeuo in
Italia, pabliée en 1 880. Son enthousiasme poar les monuments de cette époqae n'allait pourtaù pas
jrsqa'à /ui ÿire apprécier les reconstitutions et conpléments qae ses conlemporains apporlaient aux
édtfæs dans le dessein de recréer, et qaelquefoit tout simplement de créer, I'anité de sÿle.

L'enseignement de Vio/let-le-Duc aaait eu afie grande inflaence en ltalie, colilme en lémoignent,

plu ne citer qae qaelqaes exemples célèbres, le conpléruent de S. Croce et celui de S. Maria del

Fiore à Florence, dont les façades gotbiquu farent constraites respecliuement par Nicolà Matas en

1857-1868 et par Enilio De Fabris entre 1876 et 1883, oa la réfection de la cathrïdrale

dAnalf, dotée elle aussi d'unefaçadegotbiqaeparAluiruo etDalla Corte en 1880-1894. Ce

genre d'opérations a été condamné par Boito ; le principe de la distinction entre let partiet oiginales

et lesparties nouuelles est au conlraire I'an de ceux qu'il a leplasfennement déÿndus.58

I1 s'opposera farouchement aux intentionnalités des architectes innovâteurs, mais permettrala
restauration avec beaucoup de pragmatisme, en insistant sur la lisibilité des interventions
nouvelles, ainsi que la mise en lumière de la stratification du monument. Il considérera que
toute intervention devra avoir pour base une bonne documentation et que cette derniète
devra mettre en lumière toutes les différentiations d'aspect et d'époques. Il distinguera pour
lui trois catégories d'interventions, l'une ou I'importance archéologique domine et concerne
principalement les æuvres de I'antiqüté, une autres dite pittoresque sur les ceuvres du moyen
àge,la troisième dite architecturale et traite les édifices renaissants et ceux édifiés dans des

siècles plus récents. Dans sa quête incessante de vérité, il considérera le moflument tel un
document à lire ; cette méthode philologique servira à conserver et distinguer, les différentes
phases d'interventions humaines et plus paticulièrement les nouvelles, afin d'éviter de porter
préjudice à I'intégrité de I'ceuvre et à son authenticité, d'éviter cl'induire en erreur les futures
générations. Mais au Congrès national des architectes et ingénieurs itaüens de 1879, Boito
insistera sur le danger de la prédominance d'une strate de I'histoire sur une autre, sous

prétexte que I'une serait plus légitime, soit par sofl ancienneté ou sa valeur artistique. Il mettra
en avant I'esprit critique de I'architecte et son honnêteté. Il dit que la vantté et I'intentionnalité
de I'architecte pourrâient se révéler bien funestes à I'intégrité de l'æuvre. Sept règles porteront
les résolutions de ce congrèsse.

t' 
Réf t sÿic.fræ.ÿ/ coref corel4-boito.htm

59 L., prin.ip.. établis pat Boito Camillo dans la résolution de 1884 posent sept règles afin que chaque modification n'inrluise pas à l'erreur. Nous
citons les deux premiètes : La première règle v.ise la conservation et se base sur le principe d'Adolphe-Napoléon Didron ; en fait de monuments
architecturaux, lorsqu'il sera démontré la nécessité de l'intervention, doivent être plutôt consolidés que réparés et plutôt réparés que restaurés, en
évitant avec le plus gtand soin d'y apporter des adjonctions et des ténovations. La seconde règle vise les adjonctions ou les rénovations, donc les
compléments ou les actualisations dc parties qü n'ont jamais existé ou disparu, ct dont on ne connaît pas la forme originalc. La rccommzndation
est que ces adjonctions ou rénovations devtont être effectuées dans un style différent de celü du monument, donc avoir unc franche distincrion
de sq'le, et que les formes nouvelles doivcnt techerchet une certaine harmonic. La troisième règle vise les parties détruitcs ou rcstées inachcvées,
que l'on pcut identifier comme de grande lacunc. L'intenention dcvra adopter la forme primitivc des parties remplacées et exécutées dans un
matériau différent, ou bien porter un signe distinctif gravé ou la datc de la restauration. L'objcctif étant de ne pas indüte l'observatcur en erreur, la
distinction devra être que de détail. Cette règle accepte les restirutions analogiques offrant la possibilité d'utiliser des matériaux différents ou de
réutiliser les mêmes. Elle précise que lcs parties testiruées pour les monuments de l'Àntiquité ou ceux d'importance proprcmcnt archéologique
doivent se limiter aux grandes ligncs simplcs et aux seules formes géométriques sans reproduire les figures et les ornementations des parties
anciennes Cette précision découle de I'inten'ention sur l'Àrc de Tito, d'une volonté de claire rlstinction entre l'ancien et le nouveau pour dcs
raisons archéologiques, en ne reprodüsant pas les ornementations, car elles étaient d'une grande finesse. Une restitution n'aurait pu égaler la
même qualité d'cxécution ni reproduirc l'usure du temps. La quatrièmc règle vise les monumcnts qui tirent lcur beauté des circonstances
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Elles mettront les bases d'une tradition, qui se réalisera à travers les différentes chartes sur la
restauration. Dans cette âpproche critique des ceuvres du passé, Boito orientera son discours
sur les contenus historiques et artistiques, plutôt que sur les genres et les styles. Il les classera

en trois catégories temporelles d'attitudes à observer vis-à-vis des æuvres. Celles de I'antiquité
par une opération de conservation semblable à celle de Ruskin, du Moyen Age, selon le cas

par des opérations cle conservation et de restauration et celles de la renaissance où la

restauration pourrait dominer, Cette vision critique imposée dans Ia médiation de Boito entre
conserver ou restaurer, met au centre du débat le jugement critique de I'atchitecte et donc la
grande capacité d'analyse et de synthèse qui lui est demandée. Pout lui, les sept résolutions du
congtès restent insuffisantes. Ii tente dans cette vision critique entre ârt et histoire de protéger
les æuvres des méfaits de l'homme plus que de ceux du temPs.

pittoresques. Cette règle reprcnd I'auvrc dc Ruskin cn rccommandant la consolidation réduitc au strict nécessaire. La cinquième règlc visc lcs

adionctions ou modifications qu'a subies l'édifice primitif. Elles devront être considérécs comme des monuments en ellesrnêmes, à I'exccption
qu'il soit démontret qu'elles soient d'une importânce artistique et historique moindre que l'édifice lui-même et qu'elles défigureraient ou
masqueraient certaines parties remarquablcs de ce dcrnier. Ainsi pour dcs raisons csthétiqucs, la règlc recommande de déplaccr ou de détruirc ccs

adionctions ou modifications. On acccpte ici un jugement critique et esùétiquc, mais la consewation de ces parties déplacécs dcmcurc
hypothétique, car difficile d'application. La sixièmc règle vise la documentati<.rn de tous travaux de répatation ou de re stauration même minimc. La
septième règle vise à informer le public des travaux exécutés pâr l'entremise d'une plaque commémorative. Enfin, ces règles sont à la base des
principes modemes et contcmporains en matière de conservation du patrimoine bâti. Par lc biais des chartes et des convcntions internationales qui
süvront, la résolution du congrès dcs ingénieurs et architectes italiens de 1884 sera la pierrc d'angle sur lequel se fondera une'r'éritable cu.lturc dc

la conservation. Mathieu Tanguay Ibid p47.
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II.2.6. Alois Riegl, Entre Art et Histoire.
Aloïs Riegl naquit en janvier 1858 àLinz et mourut à47 ans en juin 1905 à Vienne. I1 fut, de

1886 à 7897, conservateur adioint du musée autrichien des arts et de I'industrie. Il y dirige le

département des Textiles. Il enseigne au même moment à I'Université de Vienne avec le titre
de privat-docent puis d'extraordinarius eri 1895. En 1897, Riegl devient ordinarius, professeur
titnlaire d'histoire de I'art. Il participe en tant que conservateur gén&al aux travaux de la
Commission Centrale des Monuments : I'essai sur la valeur des monumerits, Le culte moderne
des monuments (1903) sert drexposé des motifs à un projet de loi sur leur conservâtion.
Il luttera contre le dogmatisme historique et plus particuüèrement contre les théories

historiques du sty,le qui expliquent I'origine et l'évolution de l'art à p^rtdLt de principes externes
àl'art. Ce qui, de son avis, peutporter ptéjudice à la compréhension de I'ceuvre d'un point de

\.ue intrinsèque. Il prend conscience des phénomènes de longue durée qui traversent les

différentes strâtes de I'histoire et remet en cause toute une chronologie à travers une

reconstfl.rction des discontinuités histodques. Il montre d'une façon suqprenante commeflt les

arts se trouvent reliés les uns aux autres, du moins pâr les ornementations et les décors, en

pàrta;rrt de I'art oriental du Moyen Age, aux ârts de I'antiquité. Ainsi, l'art est décrit à travers sa

propre durée et se voit avoir une histoire extraite de ses propres valeurs. Pour Riegl, un
historien de I'art ne doit en allcun cas se préoccuper de la valeur artistique des æuvres mais
des critères objectifs de l'évolution historique des arts. Il arrive alots à dissocier les valeurs
historiques des valeurs artistiques des ceuvres. Il introduit dans son ouvragele Culte moderne des

rulnîllnentt sa nature, rln lrigine Nrgl, 1903J,Ia notion de culte de I'ancien en recherchant des

valeurs mémorielles. Sur cet aspect de I'ceuvre, Riegl préconise, tel que Ruskin, la non
intervention en le laissant vieillir naturellement. Mais d'un autre côté, le devoir de mémoire



qui le lie à celui de I'histoire nous confronte à la nécessité de le préserver des effets du temps
et de ralentir sa détérioration. Cette relation confiictuelle entre valeurs de mémoire et valeurs
d'histoire nous renvoie touiours aux positions antithétiques souvent inconciliables des

discours que suscite 1a prise en charge des monuments. Aussi de la même façon que Camillo
Boito, fuegl s'appuie sur le jugement critique du restaurateur pour qu'il puisse de façon subtile
faire l'équilibre entre les différentes valeurs que possède le monument et ce, dans des

proportions variables entres (valeur utilitaire, valeur d'art et valeur d'art relative) qui aurorrt
motivé sa restauration.

11,2,7 La Restaufation Critique : L'æuvre d'art comme expression du monument.

En Europe, après la Seconde Guerre mondiale, de grands centres historiques ont été détruits
par les bombardements. La nécessité de reconstruire les villes sinistrées, a déterré des

pratiques de la restauration longtemps oubliées et ouvert le champ, encore une fois, aux
èxpériences similaires à celle de Vioitet-le-Duc, en particulier sur les monuments médiévaux.

Dans la ville de Varsovie, les experts prirent comme référence des images des tableaux de

Bernardo Bellotto dit Canaletto et s'en inspirèrent pour consolider les images de l'ancien
Varsovie à reconstruire, mais ils introdüsirent aussi des innovations par des sgraffites pour
donner un attrait plus socialisant. Les experts architectes et consefi/âteurs se sont permis, sur
le base de documents fiables, de faire des restitutions à l'identique de certaines images de la
ville et d'édifices correspondânt âu 18'siècle. Pour la majeure partie cles villes d'Europe, il
s'ensuivit une série de recommandations sous forme de charte dictant des principes à

respecter. Le ripristino était alors toléré si l'édifice n'avait pas subi de dommages majeurs.

Dans le cas contraire, où ces derniers touchaient la totahté de l'éclifice, toute restitution fut
abandonnée. Certains monuments, pour leurs valeurs symboliques et historiques majeures,

furent restitués seulement sur des bases documentaires graphiques ou photographiques d'une
grande fidélité à l'original. Souvent, en l'absence de véritable doctrine, les monumerits touchés
par les destructions se sont \ru restâurés « dans un état antérieur » jugé plus authentique, voite
complètement traflsformé dans un style contemporain. Cette pratique d'intervention à grande
échelle semblait présenter des dangers quant à l'intégrité cles ceuvres du passé et fut décriée

par une grande partie des architectes des monuments de l'époque. Cette opposition à ce type
de pratique fut orgânis êe par Cesare Brandi, Roberto Pane, Renato Bonelli et d'autres dans le
même courant. Ils se sont mis à développer une théorie riche et complexe, celle de la
restauration critique qui s'inspire principalement des travaux du philosophe italien Benedetto

Croce (1866-1952). Il considère que l'esthétique, dans le cadre sa philosophie de l'esprit,
représente l'activité cognitive de la conscience individuelle, c'est-à-dire l'activité intuitive.
Alors que l'intellect élabore des concepts universels, qui constituent des <diens entre les

choses>>, l'intütion se rapporte à I'activité singulière de forme immédiate, sans médiation
conceptuelleuo. Drns cette forme de conceptualisation, l'esprit humain mène une démarche
menant à saisir d'une façon immédiate l'unité potentiel de l'ceuvre dans sa totalité avec toutes
les significations qu'elle contient. Sur cette base, les protagonistes de la restauration critique
appelleront à faire un équilibre entre l'instance esthétique de l'æuvre qui est perçue hors du

60 Cé[ne Garelli L'euvre d'art comme expression et comme langage dans I'Esthétique de Benedetto Croce thèse dc doctorat université Paris iv -

Sorbonne école doctorale v concepts et langagcs.
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temps et celle de l'histoire qü prend en considération les dépôts successifs des hommes sur
l'ceuvre. Ils mettront l'emphase sur l'aspect esthétique de l'æuvre en tant qu'objet d'art et
insisteront sur l'impression immédiate de l'image que dégage 1e monument sous l'expression «

d'unités potentielles de l'æuvte >> clt la mise en valeur des strates de l'histoire par des

interventiofls peut nuire à l'image esthétique de l'æuvre. Ce questionnement met en évidence
le dilemme permanant du choix critique de l'architecte face à l'æuvre. Dans ce courânt de
pensée, l'unité potentielle de l'æuvre est perçue à travers toute une étude philologique qui
permet de saisir l'ceuvre à travets le décryptage de son propre langage.

Tel un livre ouvert, l'æuvre se présente à nous comme un texte, duquel nous devons extraire
tous les éléments qui nuisent à sa clarté. Il s'ensuit bien évidemment que l'aspect critique de la
restauration ne se contentera pas seulement de la compréhension du texte, mais développerâ
tout un art de l'interprétation, dans le but de saisir la singularité esthétique de l'ceuvre d'al.t. Le
restaurateur peut ainsi décider de la valence qü ptédomine dans sa mise en valeur, à travers
une médiation qu'il tente d'établir entre « esthétique et l'histoire »>. D'un autre côté, cette
restaurâtion critique, sous prétexte de conserver un sens clair à la lecture de l'æuvre d'art et le
rétablissement de l'équilibre dans son aspect esthétique, peut servir de prétexte pour éliminer
des éléments d'une strate historique, en choisissant des moments historiques considérés
comme les plus importants et compromettre ainsi la lecture stratigraphique de l'æuvre. Mais
ils seront unanimes sur le fait que l'acte de restaurer a pour but de libérer le potentiel
artistique du monument en tant qu'æuvre d'art.

11.2.7.7 L'héritage de Camillo Boito.

Dans la ügnée de Camillo Boito et en réaction aux pratiques de deux écoles, ceiles de Viollet-
le-Duc et John Ruskin, vont émerger des théories de la restauration qui serviront de tetreau à

la formulation de la théorie de Ia restauration critique. Il s'agit de la restauration historique de
Luca Beltrami (1 854-1933) et la restauration scientifique de Gustavo Giovannoni (1873 -1,947).

II.2.7 .7.1 La res taura tion his torique.

Beltrami fréquente initialementl'Accademia di Belle Axi di Brera pour suivre les cours auprès du
maitre Camillo Boito à l'École d'architecturc del'écolepofitechniqae de Milan où il fut diplômé en

1876. Beltrami fut imprégné des écrits et dessins de Viollet-le-Dac à l'école des Beaux-Arts de

Paris et fit ses premières épreuves lors de la reconstruction de l'hôtel de ville de Paris
partiellement détruit après le soulèvement de 1871. A partir de 1880, il se mit à la
reconstruction et à la restauration des bâtiments historiques les plus emblématiques de la
Lombardie tels que la forteresse de Soncino, la cathédrale de Monqa, la Cerlon di Pauie, l'abbay de

Clairuaax et le Palait ducal de Mantoae.Il participa, par son incessant uavail, à la transformation
du visage de la ville de Milan parla restauration de la façaàe da PalaTTo Nlarino et les bâtiments de

la Banqae commerciale sar la Piarya della Scala, leglise de Santa Maria delle GraTie, le clocher de San

Goltardo à Cortq le Palaço della Pernanentq le Palais du Coniere della |'era" uia Solferino, k tenpk juf
uia Guastalla, la noauelleplace de /Cordusio auec le Palais "Venise" de l'assurance générale et maison Dario
Biandrà. Mais Ia plus importânte ceuvre fut bien la testauration du château SforTesm qui est le

monument du XV' siècle le plus symbolique de la ville de Milan, qui fut sauvé de la
démolition gràce à la lutte qu'il mena au sein de la classe politique et du travail laborieux qu'il
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entreprit entre 1893 et 1,911. Pour Beltrami, le monument est considéré comme un document
à pan entière, dans lequel nous pouvons voir l'ensemble des interventions opérées tout au

long de son histoire. II tente, pM une documentation élaborée, d'établit une étude
approfondie de l'æuvre pour parvenir à sa connaissance. Cette preuve objective sert de base à

toute intervention spécifique que pourrait subir le monument. Sur le château de SforTesco,la

coopération de diverses disciplines et intervenant tels que conservateurs, archivistes,
chercheurs d'universités et responsables du patrimoine, oflt tous apporté une piene à la
connaissance de l'æuvre entreprise par Beltrami. Mais cette démarche dite scientifique n'a pu
se développer, du fait qu'à cette époque, très peu d'architectes possédaient la capacité
d'interpréter les fonds documentaires, qui, souvent, étaient très idéalisant dans la

représentation de la Éaltté. Ces deux facteurs oît êc^tté définitivement l'objectivité tant
recherchée par Beltrami dans sa quête de vérité historique et scientifique du monument. Ils
ont condüt beaucoup d'expériences de restauration vers l'inteqprétation stylistique semblable

à celles de Viollet le Duc, ou, dans le meilleur des cas, à des restitutions de monumerits à

l'identique.

1I.2.7.1.2 La restauration scientifique de Gustavo Giovannoni.

Bien qu'il fiit ingénieur de formation, Gustavo Giovannoni axera sa réflexion sur l'histoire de

l'afi etl'architecture. Très influencé parla démarche anticonformiste de Camillo Boito dans la

prise en charge des monuments, il uavaille:m à la réalisztion de méthodes et de théories sur la

restauration au point d'être parmi les principaux rédacteurs de la charte d'Athènes de 1.93761.

Nous pourrions aussi ajouter que la charte cle Venise reprend aussi de façon un peu light ou
(édulcorée) ses idées.62 Gustavo Giovannoni étend sa téflexion de la restauration des

monuments sur l'ensemble cle son envitonnement.L^ mise en valeur des édifices émergeants
qu'il nommera comme étant maieurs passerâit par la mise en valeur des édifices dits mineurs,
c'est-à-dire les maisons immeubles constituantla structure du tissu urbain ou le substrât dans

lequel il serait contenu63. C'est un des premiers qui introduisit la notion de conservation des

centres historiques en conceprualisant la notion de patrimoine urbain au début du XX' siècle,

en considérant qu'un monument a été conçu essentiellement pour une communauté, et que sa

compréhension passeratt par la compréhension de ceux à qui elle fut destinée. La relation
unique et quasi fusionnelle du monument à son envirorrnement est une réahté à laquelle

Giovannoni consacra un ouvrage entier intitulé Veccbie città ed edili{a nulua, de 1931.. Il insista

non seulement sur la relation entre le monument et son environnent dans la ville ancienne

mais aussi sur l'articulation entre la ville ancienne et son extension nouvelle face art défi de la

modernité. Dans le domaine de la prise en charge des édifices patrimoniaux Giovannoni 
^xera

sa démarche sur une vision dite scientifique de la restauration en mettaflt en évidence toutes

les phases d'intervention tel que le préconisait Boito, mais avec une préférence à l'intervention
minimale en favorisant au maximum l'entretien et la consolidation des structures et des

matériaux, et ce afin de préserver l'image et l'intégrité physique du monument. Sa théorie
scientifique de la restauration ceuvre pour une fusion entte les valeurs artistiques et historiques

61 Charte d'Àthènes 1931.
62 Dans I'introduction du livre Urbanismeÿce aax uilles anciennerFransoise Choay p 28 (mai 1998, Edition du Seuil)
63 Gustavo-Giovannoni L'urbanhmeJace atx ailles ancienzru traduit cle l'Italicn par ;J. 1\{. N{andosio ;A. Petita ;C. Tandillc

introduction de F. Choay. Edition du Seuil mai 1998.
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mises en telation avec son environnement urbain. Sa position minimaliste dans f intervention
n'exclut pas chez lü la possibilité d'une intervention savante de recomposition, de
réintégration, de dégagement, bien srir identifiable, mais qui aurait pour but de consolider
l'unité artistique de l'æuvre tel que le présente les adeptes Cesare Brandi sous le terme
« d'unité potentielle de l'æuvre >> à la seule différence que pour Giovannoni cette unité
s'étendrait à la structure de l'enviroflnement dans lequel l'æuvre üouverait sa signification par
sa dimension historique. I1 présentera cette vision sous trois possibiütés de perception des

valeurs monumentales, celle de l'érudit, de l'architecte et du simple citoyen :

1). Le point de vue de l'érudit, qui ne veut pas que soit perdue la moindre trace des

phases constructives et artistiques par lesquelles est passé un monument, et qui
demande que les adjonctions éventuelles n'empêcheflt pas d'en discetner les

éléments, ne créent pas de contrefaçons susceptibles d'indüre en erreur les

chercheurs de l'avenfu ;

2). le point de vue de I'architecte, qü vise à I'unité architectonique (bien différente de

I'unité de style), qü veut, en d'autres termes, que le monument redevienne vivant et
soit rendu à sa fonction artistique;
3). le point de vue du simple citoyen, qui a, pout les monuments de sa ville, une
affection particulière, qu'il exprime de diverses manières, tantôt en exigeant qu'un
monument soit conservé tel qu'il I'a toujours connu, c'est-à-dire sous I'aspect d'un
ensemble hybride ou à l'état de ruine, tantôt en demandant quril soit remis en valeur
ou même intégralement reconstrüt.
À ..s trois conceptions vient souvent se mêler le point cle vue de quelques
administrations, ou de particuliers, désireux d'utiliser les monuments, en y apportant
des modifications pratiques ; cette manière de procéder, qui peut être parfois
admissible et opportune, ou tout au moins s'expliquer par la nécessité, doit, en

d'autres cas, être rigoureusement rejetée64.

Elles sembleraient souvent ambivalentes, mais à laquelle ici Giovannoni chargerait toute la
responsabilité sur l'érudition et la subtilité du restaurateur. Il devra lire et interpréter le

monument dans son environnement afin de lü retrouver une unité de sens, à travets la

médiation suivant les trois angles de vues que G Giovannoni propose.

de I'Imprimeut,2002. P. 59 Ibid. I\t. Tanguay p67.
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1I.2.8 Les fondements Théoriques de la Restauration Critique

II.2.8.7 Benedetto Croce, l'Esthétique comme fondement à la philosophie
Nous abordons de façon succincte la philosophie de I'esprit de Benedetto Croce qü serait une
émanation des aspects cognitifs de la conscience humaine. Elle se définira par la notion de
I'intuition nécessaire à la compréhension du monde du réel. B. Croce assimile l'art à une
première forme de connaissance qui est la connaissance intuitive. La philosophie de I'art serait
donc essentielle à la compréhension de I'univers des arts fig-rratifs et architecturaux. Elle
s'impose de fait, âu centre des débats philosophiques qü opposent les différeflts courânts
théoriques des arts. Elle servira de base à la construction des fondements théoriques des

écoles de la restauration des cinquante premières années du 20' siècle, plus particulièrement
celle de la restauration critique de l'école itaüenne. Sa portée hors des limites de l'Italie suscita

l'engouement de nombreux architectes de la conservation et de la restauration. Pour B. Croce,
l'art nrest pas le fait d'une activité intellectuelle mais le résultat d'une connaissance primaire
issue de I'intuition et par conséquent |'afi s'identifie à I'intuition. L'ensemble de I'activité
cognitive intuitive (a connaissance par I'intuition) de 1'homme est donc en opposition à son
esprit rationnel. B. Croce I'exprime en disant :

«pu'on fait appel dans la uie ordinaire, à la connaissance intaitiue. On dit que de certaines uéités

0n ne peut donner de definitions : qu'elles ne se démontrent pas par s1/logrsmes, qa'il faut
I'apprendre intaitiuentent, I-^d ?llitiqî,te niprouue le raisonneur abstrait qai n'a pas I'intuition uiue

des situations et des conditions de fait : le pédagogue insiste sur la nécessité de déuelopper aaant tout

dans l'élàae lafacalté intuitiae :ie citiqie t, p;qw tle mettre de côté, deuant onr-àrrru d'art, les

thrîories et les abstraclions et de la jager par inluition direcre. L'ltomme pratique professe de uiure

d'intuition, plas qae de raisonnement.»65

Dans Ie Bréviaire d'esthétique de B. Croce, Gilles-A Tiberghien dit que :

« I-e problàme de I'art, au contraire, conduit plus facikment et plus spontanément I'erprit, non

sealement à acquérir I'habitade de la spécalation, mais aussi à goûter la logiqae, l'éthique et la

nétaphlsiqaq car sans chercher dauantage, en comprenant /a re/ation du contenu et de /a forme,
dans I'arl, ofl commeflce à cortprendre la slnthàse a priori ; en comprenant la re/ation de I'intaition
et de I'expression, on arriue à dépasser le matérialisme et en mêne temps le daalisme

ipiitilaliste. »66

Ainsi G, A. Tiberghien rajoute à la notion d'intütion la notion d'expression. Il n'y aurait donc
pas de comptéhension sans expression quelle que soit sa forme, tels que la langue, le trait, les

formes sculptées, la gestuelle ou autres modes d'expressions et par-delà la représentation du
réel et du monde qui nous entoure.
Dans cet ordre d'idées, I'activité intuitive, expressive, et esthétique n'est qu'une seule et même
forme de l'activité de I'esprit de I'homme. Science de f intuition, l'esthétique est aussi science

de i'expression, c'est-à-dire linguistique. Comme I'exprime B. Croce

65 L'aure d'arl comme e^?ressiln et ilrrnte kngge daw leilhitiqze de Benedetto Croce. Titre d'une t h è s e de doctorat de l'université Paris-Sorbonne

discipline : philosophie présentée et soutenue par Céline Garclli lc 20 juin 2014 p.l .

66 Naphs, jour ù I'an 1913. Bréaiain d'uthitiqrc, prêface Gilles-A Tiberghien, trad. Georges Bourgin, I-e félin 200,
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« I-a science de I'art et la science du langage, I'esthétiqae ü la linguistiqae ne sont point deux sciences

distinctes, subordonnées, coordonnées oa disparates, mais sont ane seule et même science. Non pas qa'il1
ait ane lingaistiqae tpéciale ; mais la science linguistiqae dont on s'occape, la linguistique générale, en ce

qu'elle a de réductible à la science ou à la pbilosophie, n'est pas autre chose que I'esthétique. Celui qui
s'occupe de lingaistique générale, c'est-à-dire de linguistique scientifiqae, s'occape de problànes estbétiques

et aice aersa ; phitosophie du langage et phitosopttie de l'art sont la même chose. » 67

La thèse de Céline Garelli intitulée L'æaure d'art comme exprusion et comme langage dans l'Esthétique

de Benedelto Croce réstme sa philosophie de I'esthétique en mettant en évidence le sens attribué
à la science de l'expression et précise comment elle est identifiée à la linguistique générale.

« Etant aduersaire de /'intellectualisme et da rationalisme, Croce a éproaué au plus profond de ltti'mârne

/et qaestions qae I'homme se pose. C'est dans I'expérienæ du /angage qae /'homme expérimente la

profondear de son existence au monda I/ s'agit de /'essence du langage compise czmme exÿression dans

laquelle l'intuition se réalise intégralement. D'où, le langage est le résuhat de la création irremplaçable de

chaqae expression sing.tliàre. C'est le langage non repétitf et intradaisible de l'æaure d'art. I-,e langage

est un art, il prend rzfl seÆ dans I'aÉ et se comprend par rapport à I'art. Philosophie du langage et

philosophie de I'art sont la mâme cltose. C'est selon cette perspectiue qae I'art pour Croce est expressiort.

C'ut l'expression de I'intuition clmme faculté de la Transposition e:thétiqae qui occape la preniàre

position de la uie de I'espit. Il en sera dffiremment pour la place de l'æuure d'art. Débat qui se

prolongera sar la qaestion de I'art abstrait, contenporain de l'Esthétiqae de Croce. »

Il démontre ainsi comment l'esthétique s'impose comme le fondement de toute philosophie.
Mais ce qui intéresse I'objet de notre étude, est d'aborder 1e thème de la faculté d'opposerl'art
qui est une forme de connaissance intuitive à I'esprit logique qui est une forme de

connaissance coflceptuelle et clonc I'esprit scientifique, qui serait distinct de I'esprit artistique
mais qui aurait pour trait d'union - I'intuition et par son expression I'esthétique qui en serait

leur représentation. Ces deux aspects cognitifs de I'homme seraient en même temps distincts
et conjoints. Dans ce même ordre d'idées, B. Croce opposera la critique historique pM sa

démarche scientifique à la critique esthétique assujettis à I'art en considérant les historiens et

les esthètes comme les éternels inconciliables.
Il tente d'aborder « la reproduction des æuvres d'art, dans les rapports entre l'imagination et la
logique, entre l'art et la science )) en légitimant la, fa,culté naturelle de I'homme à reproduire le
passé par la recherche et I'inteqprétation historique.

<r Dans sa contribation à /a restauration critique, il formulera une défnition du critiqae dans /a

distinction entre artfex additus artrrtci et philosophus additas artfrci. Axifex additus artfici, car cette

reproduction ilils u?t nliluedil uêtement serait ane traduction, oil ane uariante, ane autre æaure d'art,

inrpirée en qaelque sorte par la première, et, si c'était la même, ce serait une reprodaction pare et sinple,

une reproduction ruatérielle, aaec les mêmes mots, auec les mêmes coalears, les mêmes tons : une

reprodaction inutile. lt critique n'estpas artfex additus artrfci, maisphilosophus additas artfrci: son

auare ne se réalise que si l'image reçae est en mêrze temps gardée et dépassée ; elle appartient à la pensée,

qui, nous l'aaons uu, domine et ric/aire d'une noaaelle lamière l'imagination, fait de /'intuition une

perception, foamit la réalité de qaalités, et, par-là, distingue la réalité de I'ifféalilé ».68'

67 L'anre d'art comme e-ÿnssion et cortme langage daru lestltétiqre de Renedetto Croce. Titre d'une t h è s e de doctorat de l'université Patis-Sorbonne
discipline : philosophie présentée et soutcnue par Céline Garclli lc 2O iuin 2014 p137

ut 
lbid p 73 NI. Tanguay
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11.2.8.2 Cesare Btandi
Brandi a construit sa théorie de la restauration sur les bases de sa théorie de l'art. On pourrait

dire que c'est une émanation de la théorie de l'art. Il la fonde sur la critique historique et

esthétique de Benedetto Croce et les avancées de la philosophie historique et esthétique néo-

idéaliste de la première moitié du XX' siècle. En dehors des objets ordinaires fabriqués pour
servir, il considère que les productions qü tentent de transmettre des images, véhiculent des

objets mentaux, des pensées humaines. Et quelle que soit l'origine de la production artistique,

«architecture ou afidécorutif », leur fonction est mise en arrière-plznpar rapPort à celle de

l'image qui surgit d'une façon immédiate aux yeux de celui qui la clécouvte. Vient ensuite

l'intérêt pour les autres aspects de l'ceuvre, tels que son histoire, sa valeur socio-économique

et d'usage. Cette impression qui se dégage de l'ceuvre et qui en extrait l'essence même de la

chose à conserver, en fait le fondement de sa théorie de la restauration, qu'il désignera sous

l'expression « d'unité potentielle r>. I1 développe une dialectique basée sur deux instances,

celle de ltesthétiqueet celle de I'histoire.Il extrait de l'ceuvre l'image qu'elle génère ainsi que

sa propre matière en considérant que ces deux éléments seraient les seuls à pouvoir être

restaurés. D'une part, il 
^ccepteta 

le rajout sur la matière des parties altérées, sans pour 
^:uta;nt

panître authentique, sous prétexte que cet 
^cte 

a âutânt de légitimité historiqae que l'acte

originel. D'autre part, ne pas effacer les rides et les altérations superficielles de la matière au

risque d'altérer l'intégrité et l'ancienneté de la matière afin de ne pas altéru son image et pâr

conséquent sa valeur esthétique.Il résume le diiemme de la façon süvante :

«L.a consistancepblsique de /æuure doit néæssairement auoir laprioité, parce qu'elle représente le lieu

ruême de la nanfestation de /image, asJl/re la transmission de cette image aux générations futares et en

garantit donc la réception dans la conscience hunaine. En conséquence, si da point de uae de la

reconnaissance de l'æaure d'art en tant que telle, le côté artistique a la priorité abso/ue, au moment où la

reconnaissance cherclte à fournir aux générations futares la possibilité de cette réuélation, la consistance

phlsiqae prend ane inpoiance primordiale. »6e

Résoudre les conflits, en mesurant le poids que pèse chacune des deux instances sur l'æuvfe
considérée, invite le restaurateur à prendre une décision évaluatrice, et par conséquence
n'échappe pas à l'expérience qui le lie à I'objet de son intetprétation. Dans la recherche de

I'unité, il distingue clairement la différence entre le tout et les parties du tout. Il considère que

I'unité de sens devrait se retrouver dans les paties constituant I'ensemble de l'æuvre, et les

instances évaluatrices, dans les cas de lacunes, devront se réaliser, vlre de près, Par une

distinction visible entre lrancien et le nouveau. Mais à une certaine distance où elle devrait êtte

rcgardée, il n'y aurait qu'une image cohérente de I'objet restauré qui apparaîtrait aux yeux de

tous. Pour les æuvres architecturales, C. Brandi introduit une valeur d'échelle dans le sens où
il considère le milieu dans lequel se trouverait l'édifice, comme ufle æuvre d'art et le
monument comme un élément devant être restauÉ. et réintégré de la même façon qu'une
lacune. Beaucoup de théoriciens architectes cle la conservation-restauration s'opposeront à la

théode de Cesate Brandi, parmi eux, (P. Philippot, G. Catbonara, R.BonelTt,Dezzi Batdeschi,

et Bellini)70, qui insistent sur le fait que, d'une façon générz\e,l'interyention qui nécessite de la

70 Voir Biographic.
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réintégration ou des rajouts pour la mise en valeur du monument, soit clairement visible, pour
que la restauration porte I'empreinte de son temps.7l

11.2.9 Trois Approches Distinctes de la Conservation-Restauration
L'intérêt croissant pour la ptatique de la conservation restauratiort p^t la connaissance de
théories issues des écoles italiennes, s'est fait ressentir dès les années 1990. I1 fut favorisé par
la mondialisation et les techniques de communication en perpétuelle évolution, qui, de pius,
ont permis un nouveau regard et une autocritique, sur les diverses pratiques de la prise en

charge du patrimoine, par I'altérité des cultures. Elles prirent de plus en plus de place dans le
débat sur le patrimoine en question, en dehors des limites de I'Italie, du fait que la restauration
scientifique et la conservation versus anglo-saxon, n'ait pu résoudre I'ensemble des problèmes
posés par les exigences socio-économiques des communâutés patrimoniales. La communauté
des restaurateurs, en particulier les architectes, a ressenti le besoin d'une confrontation d'idées

dans la perspective de sortir d'une clôture dogmatique et à portée un intérêt croissant pour
une construction théorique crédible dans un environnement où règne une confusion totale de

la pratique de la conservation par des approches empiriques et souvent contradictoires. Les

diverses apptoches seront reptésentées par trois orientations distinctes mais issues d'une
culture commune de la conservation-restauration. Il s'agit du ripristino (reproduction à

I'identique), de la conservation absolue et de la restauration critique conservatrtce, toutes
différentes et en opposition les unes âux autres, avec comme socle théorique commun, celui
de la dialectique entre art et histoire qui serait dans le fond une reptise du débat qui fut
amorcé au XVII" siècle. Mais les trois approches tentent, au-delà du rapport clialectique
brandien de I'ceuvre d'art, de se déplacer vers une dialectique entre conservation et usage. Car
il ne s'agit nullement d'une ceuvre d'art muséale, mais d'une ceuvre architecturale qui nécessite

d'être utilisée par I'homme. Àlors, le projet de mise à niveau des édifices patrimoniaux et
I'intégration de rajout dans un contenu patrimonial, déplace la question cle la conservation-
restauration àla confrontation du bien au projet neuf. Les uois approches tenteront, dans ce

nouveau rapport dialectique, d'apporter une réponse singulière. Toujours dans un but de

conserver sa matière des effets destructeurs de la nature et du temps, ils permettront de placer
dans une continuité temporelle ses significations culrurelles, et de pe{pétuer la mémoire et
I'identité de l'æuvre. L'usage, efl ce sens, prendrait toute sa signification sans pour autânt
dominer le projet de conservation-restauration. Il restera tributaire des valeurs historiques et
artistiques qu'on assignera à I'ceuvte architecturale. Elles tenteront par url discours issu des

théories philosophiques @randiennes et crociennes sur ltart et I'esthétique) de construire une
inteqprétation sur la base d'une connaissance approfondie de I'ceuvre visant la permanence du
bien à protéger par une relation étroite entre théorie et prâtique. Ce déplacement vers I'objet-
projet se concevra à travers des valences modulées par une vision dialectique de l'histoire du
temps, entre temps présent, passé et futur. L'ceuvre exprimera d'une part le temps de sa

propre vie, celle de ses transformations et de ses mutations que la conservation tentefa de
maintenir et d'autre part le temps historique bien plus long. Ce detnier draine des sttates

7l Celui qui fut l'un des plus grands historiens d'art du XX. siècle et le fondatcur d'une nouvelle théoric de la restauration. Cesare Brandi a en effet
considérablement influencé les pratiques en matière de restauration grâce à l'enseignement qu'il a dispensé à I'Istituto Centrale per il Restauro

(ICR), qu'il a fondé en 1939 à Rome, et au sein duquel de nombreux restaurateurs français ont été formés. Le Livrc constitue une sotte de guide
méthodologique de la restauration à travers les chantiers les plus intétessants que Brandi conduisit en tânt que directeur de l'ICR.
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ptofondes de I'histoire cofltenue dans les savoir-faire et le vécu des hommes, qui permettent
de construire des mémoires à même de donner au bien toute sa signification dans un présenl

iche de son passé et oneü str l'auenir.72

11.2.91 Le ripristino (restauration à I'identique)
La reprise à I'identique est une approche pragmatique tirée de la tradition de la restauration
stylistique initiée par E. Viollet. Le Duc et qü perdure à travers la formation d'architectes
aguerris à la connaissance des techniques et des savoirs traditionnels. Cette reproduction à

I'identique des parties perdues de l'æuvre, qui n'est pas nécessairement faite à partir de la
même matière, a pour but de coriserver I'intégité de I'image de l'æuvre sous son aspect
esthétique. Elle procède par une connaissance parfaite du bien par lz documentation
historique et archéologqr. de l'édifice en mettant l'emphase sur la significatioo architecturale
sur celle de I'authenticité matérielle. Cette dialectique entre forme et matière est bien illustrée
dans la théorie de I'esthétique de B. Croce.

« l-,es partisans du contenu admettraient que le contenu ( l'élément constituTf du beau selon eux)

poarrait troauer qaelque uti/ité à s'orner de forrtes belles également, et à se présenter comme anité,

slntltàu, harruonie et ainsi de suite ,' cenx de la fomte, à leur toar, admethaient que, inon I'art, da

moins l'ffit de I'art, poauait s'accroître de la ualear da contena, car on auait deuant soi, dans ce car nln
plas ane ualear, mais la szmlile de deux ualears. » Croce s'insarge contre ces partisans. « Ce qai dans ces

esthétiques, nous intéresse, c'est précisément la dialectique qui aboatit à ce qae les partisans du contenu

deaiennent inuolontairementpartisans de laforne el réciproquement; et qae les //ns se mettent à laplace

des aatres. Ce qai les conduit à s)t arêter dam I'inærtitude, et à reuenir à la leur, qui leur caase la

mêne incertitude. »7)

Il sous-tend que si la matière se dégrade sans pouvoir la conserver, il serait alors utile d'en
conserver les significations contre son propre péril. Mais il sera admis pour tous que la
reproduction, si fidèle soit-elle, n'est autre qu'une reproduction imaginative à insérer dans un
processus de transformation continu de l'æuvre au cours de sa propre histoire. A partir de cet
instant, la notion d'authenticité serait êcatée du débat qui I'oppose à la conservation pure.
Décrié par les protagonistes de la conservation, le ripristino pose le problème du faux
historique dans la reconstruction de I'ensemble de la partie perdue. P. Marconi, architecte
restaurateur qui considère que la restauration a un objectif didactique et symbolique, vise à

prioriser les significations architecturales de l'æuvre plutôt que de conserver son authenticité
matérielleTa, et défend la position du ripristino par opposition à i'incapacité de la restauration
scientifique à répondre à toutes les exigences de la conservation en utilisant des méthodes
physico-chimiques qü n'ont pas fait preuve d'efficacité. Il dénonce un fétichisme de la matière
et le retranchement dans le dogmatisme de i'authenticité au détriment de la permanence de
l'æuvre. Nonobstant que l'æuvfe ne peut aussi en aucun cas être reproduite dans le sens

72 Citation prise de la dédicace de I'auteur au dos de l'ouvrage Si le *np: ù la natwe ei ilrre Pilissance fustmaice, qui se rédüt au passage des instants
évanescents, le temps historique est en revanche fondé sur un présent durable riche du passé et ouvert sur l'avcnir.
Ce livre tetrace la genèse de la pensée hégélicnnc du temps, des écrits de ieuncsse à l'année 1807, date dc la parution de la "Phénoménologie de
I'espdt" et des couts peu connus faits par Hegel à I'Université d'Iéna. Bouton Chtistophe,'Ibnps el e:lril dans la lltilosopbie de Hegel dc Fran{ort à lha,
Bibliothèque d'histoire de la philosophie nouvelle série, Paris,J. Vrin,2000.
73 Bréviaire d'E,sthétique p.46

74 (Voir biographies) Paolo Marconi (1933).
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matédel de Ia chose, et par conséquent viser I'authenticité intégtale tant recherchée par les

puristes de la conservation.
Lt permanence des significations culturelles et plus particulièrement celles liées à \a

compréhension de l'æuvre par ce qu'elle nous révèle. Le ripristino tend à établtt une relectute
de l'æuvre dans son intégralité après que celui-ci nous est livré, lors de I'analyse, par son

langage et son unité de sens.

Ce qui pourrait signifier qu'il n'y a:uait pas de distinction entre la patie nouvelle et I'ancienne,

les deux entités seraient intégrées dans un système monolithique, celui du projet de

restauration. La question serait alors quand pouvons-nous nous permettre de réintégrer des

parties de I'ceuvre en pouvant autant que cela nous est permis de « manipuler » les

significations et les signes figuratifs ? Car tel que le dit Cesare Brandi, chaque image renferme
une multitude de pensées humaines, elle-même contenue dans une culture à même de

reconnaître sa valeur identitaire px I'impression immédiate qu'elle dégage aux yeux de ses

observateurs. Il est donc clair que le ripristino est une pratique qui n'exclut pas la valence ré-

intégrative qü a pour but de rajouter de la matière et de pratiquer des opérations de

conservation sur I'ancien. Le ripristino tente de rétablir I'expression figurative de l'æuvre dans

sa totaüté afin d'en assurer la permanence. « En defnitf, la continaité auec l'existant renuoie à I'idée

d'ane cohabitation entre le passé et h présent, en conciliant les deux cultures. Bien ruatéiel et expression

fguratiue oscillent alors entre la igaear de la conseruation et le désir d'intégration».7r Histoire,
herméneutique, sociologie, philologie devront constituet le socle scientifique à même de nous

permettre la meilleure interprétation possible de I'ceuvte en vue d'une représentation
significative nécessaire àla vie et à I'identité des hommes. C'est dans cette harmonie et unicité
de sens, qu'il sera possible de faire coexister, dans le présent, le temps passé ouvert sur
I'avenir.

11.2,9.2 La conservation pure ou absolue

La conservation pure et absolue est une opération de préservation qui tente, par des moyens

scientifiques, de prolonger la durée de vie du bien à préserver sans pour autant toucher
I'authenticité et I'intégrité de la matière. La conservation pure est affiliée à la tradiion anglo-
saxonne de l'école de Ruskin et §7. Morris, n'ayant pas nécessairement de fondement
philosophique ou de théories propres à elle-même. Elle se construit pat opposition à la
restauration, c'est-à-dire aux méthodes interprétatives et met en doute la capacité des

restaurateurs à apporter de réelles significations architecturales au bien protégé. Elle considère
qu'en ptévalant I'image de I'ceuvre, les restaufateurs donnent cours à des interventions
purement formelles par leur pouvoir d'intelprétation et de jugement ctitique. La conservation,
en quête d'authenticité de la donnée matérielle, doit s'assurer que tout projet nouveau est

distinct de la partie ancienne. Dès lors, la pure conservation traiteruit de la question de
l'éthique dans la pratique de la prise en charge du bien en se considérant très respectueuse de
I'æuvre dans sa totalité, en évitant toute intention de réintégtation, car toute partie altétée ne
peut être retrouvée. La conservation de I'aspect matél/,el par I'idée d'une permânence des

valeurs intrinsèques à l'æuvre constitue la seule g raîtie de vérité76. L'ceuvre architecturale

1s ïl>id p229 1\{. Tanguay

76 
1B.lLi,ri voir bibliogtaphie)

61 lPage



nrest pas qu'une ceuvre drart, c'est aussi un élément de vie pour les hommes qui l'occupent.
Elle conserve non seulement une identité mais une réalité liée à sa propre histoire, comme
I'explique Gadamer en padant de I'ceuvte architecturale: « serair un mode de uie et s'ad@ter à des

données aussi bien naturelles qa'architecturales et qrle ra destination pratiqae, qui I'insère en contexte de uie, ne

peutpas lai être enleuée sans qa'ilperde lai-mîme en réaliti.t>.77

Seule I'actualisatiofl par I'usage qu'implique la fonction peut être acceptée dans l'esprit de la
conservation absolue et permettre alors de façon distincte le rajout des parties neuves sur
I'ancien. Marco Dezzi BardeschiTs identifiera la conservation comme une action visant la
permaneflce de I'ceuvre et en I'z testautant comme le fait d'une transformation ou mutation du
moment. L'ceuvre étant un bien unique ne peut, dans ce cas-là, être écrit de la main de
I'homme, du fait que le passé ne peut être historiquement reproduit. Mais d'un autre côté, la
conservation absolue acceptera le fait que tout 1,jio:ujL de projet, ou d'éléments nouveaux sur
I'ancien bien distincts, ne pourrait apporter qu'une plus-value au monument,La juxtaposition
ou l'addition de parties neuves sur des parties matériellement conservées de l'æuvre
architecturale, peut toucher à I'intégrité de I'image et en compromettre considérablement
l'unité potentielle. Cette approche qui découle des pratiques observées dans les périodes du
XVI" siècle, où les rajouts opérés dans le style de l'époque pouvaient s'avérer désastreux pour
le monument, dans la mesure où ils perturberaient êtrangement la lecture figurative de
l'édifice. La fonction d'usage fetait perdte toute signification historico-artistique de l'æuvre au
risque de voir s'installer une discontinuité entre passé et présent.
La conservation absolue en ce qu'elle a dans son obstination à faire teculer les effets
destructeurs de la nature et du temps sur les æuvres, est de leur reconnaîtte une valeut
mémorielle, issue d'un passé qu'elle veut absolument représenter dans notre présent, pâf une
profonde connaissance de son contenu historique et de la curiosité qu'il suscite. Cette capacité
à nous faire révéler I'authenticité des contenus de l'æuvre se pratique par des méthodes de
conservation issues des sciences « empirico-analytiques». E1les stabiüsent des dégradations
superficielles de matières, confortent des structures, stabilisent des couches de peintures
ftagilisées sut leur ancien support, révèlent les véritables teintes, maintiennent de visu, parfois,
la suatification des apparcillzges des maçonneries sâns en restituer les enduits définitivement
perdus. D'autre part; la conservation pure se pefmet une reconstitution de parties perdues
sans imiter la forme des matières ni leurs couleurs d'origine, de sorte à ne pas rivaliser avec les
parties anciennes et à conserver I'ensemble des trâces, que les hommes ont déposées sur
I'ceuvre, dans son intégralité, dénué << selon les conservateurs » de toute interprétation, afin de
porter àla connaissallce de I'humanité, le témoin encore présent, d'un passé révolu, nécessaire
à la construction de I'avenir.

11.2.9 .3 La restauration critique con s ervatrice
La r.estautation critique conservatrice tire ses fondements de la théorie brandienne basée sur la
dialectique entre art et histoire. Elle consiste à extraire les caractères singuliers tirés d'une
double polarité entre esthétique et histoire suivant le degré d'importance et les valeurs
spécifiques à chaque ceuvre. Aucune des deux instances, celle qui oppose I'ceuvre d'art en tant

" Gr.I...., Hans-Geotg 119631,Vériîé et nétltode ks granfu: l$nu r[ane hernénertrique pttilosoplsique.Édition intégrale revue er complétée par Pierre
Fruchon, Jean Grondin et Gilbett Nlcrlio, L'oilre pbiksolltiqae, Paris, Éditions du Seuil, 1996. P 17 6 (téf cité par Nf.Tanguay. ibicl p208).
78 Voir bibliographie Marco Dezzi Bardeschi.
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qu'objet esthétique aux significations des conteflus historiques, ne doit nécessairement
prédominer. I1 s'agit donc de trouver un équiübre ou une voie médiane entte le jugement
esthétique et celui de I'histoite. Mais la restauration critique porte un plus grand intérêt aux
caractères fotmels essentiels du bien à protéger et vise une prévalence sur les valeurs
artistiques. C'est donc une méthode d'analyse cdtique de l'æuvre, eü n'a pas nécessairement
de fondements scientifiques. Très empirique, cette méthode fut critiquée du fait qu'elle tire ses

fondements du débat théorique des années 1950-1960 encore très controversé par le fait que
<< le jageruent esthétique considéré incertain et sabjutf, donc arbitraire, est remplacé par la confiance dans les

certitudes objectiaes de la conpréhension et de /intelligenæ historique »'n.Les restâutateurs, y compris C.

Brandi, seront alors critiqués par les conservateurs par le fait que le rétablissement de I'unité
potentielle de l'æuvre peut commettre un faux artistique ou historique. Ces conservateurs
justifient leurs positions en insistant sur le fait que même C. Brandi avait expüqué que la
théorie de la restauration est incapable de s'adapter au processus évolutif de I'histoire, pat le
manque de maturité philosophique. De cette fragÿté théorique, les restaurateurs nourriront le

discours des conservateurs par opposition à leurs méthodes d'analyse et la prévalence, au

respect absolu de tout ce qui nous parvient du passé, en préservant I'entité physique comme la

transmission intégrale d'un témoignage du passé qui servira à I'approfondissement des

connaissances âux futures générations. Dans ce débat qui I'oppose à la conservation absolue,
la restauration critique conservatrice réduira les deux instances (esthétique et historique) en

une seule, celle de I'histoire, et donc à une plus gtande tendance à la conservation, tout en

laissant présent I'aspect esthétique cat les valeurs qui lient I'ceuvre au passé ne sont Pas
qu'historiques mais aussi esthétiques. Seulement, en pratiques les protagonistes de la

restauration ne se soflt pas aligner sur une démarche commune et proposent des nuances

telles que :

Guglielmo De Angelis D'Ossat, qü diffétencie les architectures des ceuvres d'arts par le

fait qu'elles ne sont pas exclusives et sont le fruit d'une longue et lente

transformation dans le temps sur le bâti. Ce qui pourrait légitimer une intervention

nouvelle, comme continuité de vie; la restauration serait une architecture sur une

autre plus ancienne. Cette pensée le distancie légèrement de la théorie de

I'esthétique de B. Croce.

Renato Bonelli, qü tente de faire la distinction entre I'approche intellectuelle et l'approche

intütive. Selon lui la première bloquerait la capacité critique et la sensibilité de

I'architecte , etla seconde permettrait de « passer de la philologie à la critique, de l'érwdition

à la araie culture». Bonelli intègre de fait la philosophie italienne moderne sur

I'esthétique dans la pratique de la restauration.

Paul Phiüppot, qui insiste sur I'irréproductibiüté de l'æuvre architecturale et la nécessité de

faire une üstinction de la réintégration entre les parties anciennes et les parties

nouvelles, mais d'un autre côté insiste sur I'obligation de reconnaître le moment

d'intervention sur l'æuvre comme <r,iuidemment historiqae et reconnaît læaure dans le

" Ibid p94 M.Tanguay
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présent, nais il la reconnaîl aussi comme passé. I-.e respect de cette perception complexe est la

condition de l'aatltenticité de la restauration t>80.

G. Carbonara, qü autait une plus gtande tendance à la conservation de l'aspect matériel

des éléments constituant le monument. Il insiste sur le fait que les interventions
scientifiques, même quasi invisibles sur l'édifice, se révéleront tôt ou tard par le fart

d'une transformation naturelle. C'est pour cela qu'il parlera de compatibilité

physico-chimique, des nouveaux mâtériaux par rapport aux anciens. L'acte créafl,f,

par les réintégrations de lacunes, les restaurations, le rajout, est pour lui une

situation exceptionnelle. Il reconnaît que f intervention contient urr aspect

éminemment critique et qu'elle n'est possible que par une compréhension du texte

Évélé par le monument lui-même.

11.2.10 La Conseflration du Patrimoine entre Héritage et Reptésentation.

Pour ce qui est des æuvres architecturales, la question de la valeur d'usages qui domine
souvent le discours socio-politique déplace la question du jugement critique entre

conservation et restauration à celle qui oppose le projet (conservation-réintégration) aux

parties neuves. Le projet de restauration qui consiste, d'une prq à conserver des parties de

I'édifice et d'en restaurer d'autres en réintégrânt des lacunes px la restitution de I'image, et,

d'auüe prt, à introduire le projet neuf, nécessite un jugement critique novateur vis-à-vis de la

partie ancienne pout la mise en valeut des contenus histodques. Cela exige beaucoup de

prudence dans l'action, et une tendance plus coflservatrice que restauratrice. Ainsi, pour
décider du devenir du monument, il y auait la nécessité d'observer le passé dans le présent en

vue de construire l'avenir. Une véritable dialectique du temps telle qu'énoncée par le
philosophe Hegel dans sa dialectique du temps, en donnant une plus grande profondeur de

I'histoire entre temps de la nature et temps historique.s/
Une ligne d'horizon placée entre temps présent et passé pourra projeter le devenir de I'ceuvre

dans une unité dialectique du temps. Le fait d'actualisation d'un bien issu du passé mesuré par
une réponse à un besoin d'usage se doit d'être compatible, non seulement pat son
dimensionnement mâis aussi par I'esprit même du monument comme ceuvre d'art et
d'histoire- cette dialectique entre projet-usage confère une fois encore à l'æuvre un aspect
singulier car elle est l'émanation d'une inteqprétation en vue d'une représentation par un âcte

créatf. La question de l'éthique et de la responsabilité du restaurateur vis-à-vis de l'æuvre se

présente comme un grand dilemme qu'il doit nécessairement résoudre par un effort d'analyse

et de compréhension, p^r ce que l'æuvre révélée comme vérité. L'actualisation ou la mise à

niveau se présente comme une intervention authentiquement contemporaine dans le sens

to P"ol Phil,ppot (1925)» In Clte nlè il restalro : notte sntliosi a corfronto, (sous la direction de B. Paolo Torsello), p. 59-63, Venise,

Marsiüo,2005. P. 60

81 Ch.irtoph. Bouton, Tenps eî egit tlaw la philotopbie de Heget. De Francfort à Inea Édition I,/RIN
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Crociens2 du terme, par une action actuelle visible et distincte mais compilée dans une ceuvre

^yant 
déjà une histoire plus ancienne. Le tout sera intégré dans une histoire plus globale et qui

en fera une æuvre totalement contemporaine. Dans un sens philologique, le travail qui
consiste à comprendre et à intetpréter, vise à introduire un flouveau texte dans le même
langage que fut décrypté le monument. Cette démarche â pour but de rapprocher I'ancien du
nouveau par un acte ctéaif. Ainsi, la valence d'actualisation tentera d'adapter I'ceuvre

architecturale aux exigences de la société en peqpétuelle transformation. En révélant I'ceuvre,

par ce qu'elle contient de plus précieux à conserver et de ce qui est possible d'y rajouter, la
médiation tire le trait d'union entre passé et présent en vue d'une reptésentation.
Ainsi, I'ceuvre Éféitée, restaurée, livrée à sa communauté, se verra de cette manière enrichie
de son passé afin de se construire un avenir.

t'F.i".nt référence à Benedetto Croce.
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Chapitre 3

3.INTRODUCTION AU CHAPITRE : CAS D,ETUDES.

ans le troisième chapitre, la question qui oppose àrt et histoire, se verra

transposer à la problématique qui tente de faire un choix entre préserver la

mémoire ou révéler l'identité. Elle s'est présenter à nous âu cours de notre

intervention sur la villa du Bardo, comme un fait tangible auquel il fallait répondre au

moment où nous agissions sur des éléments patrimoniaux. Le travail qui nécessita une

attention particulière et un choix de tout instant nous transportâ dans l'univers thématique

qui émane de la notion d'art et d'histoire. Vérité, mémoire et oublie nous éclairent sut 1es

significations historiques de l'ceuvre à fonction commémorative, quant à l'authenticité,

l'intégrité et l'identité, elles traitent de f image etpztt conséquent d'art; donc de l'ceuvre à

vocation identitaire.

De plus, I'environnement théorique de la conservation festauration pN sa complexité ne

nous a pas nécessairement facilté le travail, mais 1'a compliqué par le fait que les

intervenants dans le secteur du patrimoine, ne sont pas nécessairement dans un même

régime d'historicité. Par conséquent nous n'avons pas été en mesure de rendre le débat

d'actualité qui oppose la théorie de la conseruation à celle de la restauration intelligible. Il
s'agissait alors pour nous d'être critique d'une pafi face à toute prise de décision sous la

forme d'une médiation entre trois temps; celle d'une Ia valence conservative, ou d'une

valence ré-intégrative et d'actualisation, et d'autre pa:t face àla téactson des communautés

pour nos parties pris. Cette situation a rendu obsolète le discours du temps et de l'histoire,

1ié aux valeurs de leur pattimoine.

Vue l'ampleur et le volume de travail fournis tout au long des dix années de conservation-

restauration du monument, il nous a été impossible de restituer les événements de

chantier dans leur totalité, c'est pour cela que nous les âvons illustrés par des exemples les

plus significatifs en rapport avecla démarche de notre thèse.
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3.lLavilla du Bardo
3.1.1. Entre histoire et vérité
La nuance dans la perception de la restauration m'a servi pour ufle grande part à considérer
d'emblée la villa du Bardo comme une sorte de reconstitution d'un tout étant lü-même formé
de plusieurs entités. Cet édifice fut construit dans sa totalité par à-coups successifs marquant
des périodes historiques significatives faisant appel à des pratiques de construction et des

usages des espaces totalement différents83.

lmage 12 Le Mustapha supérieur.

*Yï*l::* lY,ii'l:}y*

De plus, I'analvse à une plus grande échelle des transformations de « la r.,illa du Bardo », a
permis de comprendre l'étroite relation qui existerait entre I'objet et son environnement. Non
pas comme le perçoit C. Brandi qui aborde sa théorie de la restauratton architecturale en üen à
son environnement comme étant une lacune à réintégrer dans la structure urbaine, mais

83 Paul Philippot, dans sa réflexion sur Ia restauration, part de la considération préliminaire qu'une « æuvre d'art n'est pas, en tânt

que telle, con-rposée de parties, mais constirue une image, un tout doué de son unité qü se réalise dans la continüté de sa forme 1...]

Toute discontinuité, chaque interruption viendrait cependant nécessairement à compromettre la lecture de ce rythme. Mais de la

même manière, puisque sa frrrme entière n'est pas divisible dans ses parties, chaque fragment qui en reste continu à participer à

I'unité interompue et donc, à suggérer, en proportion à la manière duquel tel fragment contient encore sa puissance [...] la
reconstitution, impossible comme reprise du processus créatif reste donc concevable et même pleinement justifiée, s'il se comprend

comme un acte d'interprétation critique, que l'on cherche à rétablir la continuité formelle interrompue, par des rapprochements

avec ceux qui soient en effet latents dans l'cuvre mutilée, et où la reconstitution rende à la structure esthétique la limpidité de la

lecture qu'elle avait perdue [...] de cette dernière, seu.lement une telle compréhension fournira la mesure qü permettra d'apprécier la

signification des lacunes et d'élaborer les remèdes [...]. Élaborées sur ces bases, les interprétations critiques ne peuvent pas

évidemment se limiter à un jugement verbal ; il faut qu'elles se concrétisent en acte, par I'exécution de la retouche qui se réalise sur

le plan imaginaire où la forme est rer,écue inruitir,ement » Citation tirée de la thèse de NI. Tanguay.
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plutôt comme la naissance de nouvelles formes, en rapport avec la transformation de la
structure du territoire dans lequel est inséré le monument.
La villa du Bardo est adossée au versânt de la coiline. Elle fait partie d'un gtand ensemble

appelé le domaine Mustapha-Pacha. Elle se situe au cæur du Mustapha supérieur et plus

précisément au bord de l'ancienne route de Laghouat. Sa position dominante lui confère une

vue étendue sur la baie d'Alger et sur l'ensemble des domaines alentours. C'est une demeure

qu'Henri Klein décrit de la sorte : «Sur le passé de cette belle villa algéroise, sur I'homme de

gorit qü l'a bâtie vraisemblablement au XVIII' siècle, et sur ses premiers occupants, flos

renseignements demeurent imprécis. Le nom de Bardo qu'elle porte, déformation probable du

" Prado " espagnol nous fait penser au somptueux palais que les sultans hafsides possédaient

dès le XV' siècle dans la banlieue de Tunis. Telle est peut-être I'origine de la tradition qü
concerne notre villa. Elle I'attribue comme résidence à un noble tunisien exilé, que nous

identifions volontiers à l'énigmatique prince Omar (ou Mustapha ben Omar, d'après la
légende d'un dessin du Capitaine Longuemare, daté de 1832 et représentant le "diwafl", salle

ouverte de La cour) mentionné par Henri Klein dans ses Feuillets d'El-Diezair.».
Acquis après 1830 par le génétal Exelmans, le Bardo retournerâ efltre des mains musulmanes,

celles d'Ali-Bey, Agha de Biskra. Celü-ci le revendit à un Français, M. Joret, qui I'accommoda
à ses besoins, I'agrémenta de plantations et ajouta notablement à la parure de ses salles et de

ses cours. Ce propriétaire était fort riche. I1 adjoignit à la partie basse de vastes communs,
écuries et remises, qü, à lafaveu de latges passages tailiés dans les murs et de plafonds vitrés,
purent abriter des collections de la Préhistoite. De surctoît, ce propriétaue était artiste et

passionné de musique : le grand salon, où Camille Saint-Saëns se fit entendre, est devenu la

salle du Sahara et du Hoggar. Ces adjonctions laissaient du reste intacte la partie proprement
autochtone de la villa. Celle-ci se présente comme un type heureusement conservé de ces

maisons des champs où les citadins de la ville barbaresque aimaient à se reposer avec leur
famille durant les mois d'été.
Des rares textes qui décrivent les environs d'Alger (fahs) durant la pédode ottomane, il est à

retenir qu'au moins depuis le X\II" siècle, le fahs algérois était organtsé en jardins potagers et
vergers au milieu desquels s'implantaient des djenans (villaÿ qui émergerfi p^r la blancheut de

leur paysage. Elles étaient séparées les unes des autres par les clôtures de haies dissimulées par
des arbres fruitiers. Elles constituent de nos iours pour le territoire de l'Algétois moderne un
patrimoine immobilier historique et d'anciens noyâux construits aux alentours d'El Djazail
Fromentin écrivait : <<Je suis dans un endroit chatmant à mi- pente des collines et en vue de la
mer. Le lieu est désert, quoi qu'entouré de iieux de plaisance et de vergers. Pour seul bruit,
j'entends des norias dont le moulin toume et le roulement presque continu des corricolos sur
la route d'en bas.»

«Lieux tomantiques et beaux otnés de charmantes villas» écrivait en 7827 l'Âméricain Shaler.
Ernest Feydeau s'enthousiasmait, lui aussi : «Si j'avais la liberté de désigner un coin de terre
pour y passer en paix Ie reste de mes jours, ie choisirais ce coteau.))
Plusieurs auteurs citent Ia prolifération de ce type de résidences aux alentours d'Ager après
l'arrivée des Ottomans. Elles appatenaient à de riches notables comptant parmi eux des

commerçants, des fonctionnaires clu Beylik, des patrons corsaires et même des consuls.

En ce qui concerne l'organisation d'un djenan de l'époque ottomane, Ali Khodja fait la
synthèse de plusieurs anciennes maisons de campâgne en se basant sur la description de
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« dienans Al-Khaznadii, trésorier du dernier Dey (début du XIX) qui fit construire une villa

sur les hauteurs de Bouzaréa. Cette ancienne résidence tombe auiourd'hui en ruine ». Il en

fessort des constances que nous retrouvons au niveau du noyau originel du monument du

Bardo : leur visite nous a frappés par la simütude de leur noyâu central qui ne se différencie

guère de celui des maisons urbaines ; cour intérieure entourée de galeries et de chambres.

bu.r. la villa, néanmoins, venait s'ajouter à cette partie centrale : bain, chambres des hôtes et

galeries. Un espace plus libre permettâit cette extension répondant à un désit de confort, de

repos et d'intimité dans le calme et le silence de la câmpâgne.»

Lârsqu'il devint musée en 1930, de nouveaux bâtiments furent constfl.rits pour les besoins de

l'activité tels que la villa du conservâteur, l'administration, la maison d'hôte, et les résen'es et

laboratoires dè recherches (actuellement CNRPAH (ex CRAP).84

Ces écrits teprésentent les seules monographies architecturales encore présentes à la

disposition dei historiens et architectes. Lorsque nous les avons confrontés âux contenus des

déiouvertes archéologiques au moment où se réalisaient les travaux de mise hots d'eau, une

toute autre réahté se révéla à nous.

I
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lmage 13 Plan du réseau hydrique du Mustapha supérieur,
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I-a mise hors d'eau fut réalisée après une

érude approfondie des bassins versants et de

l'ensemble du réseau existant. Cela nous

permis de récupérer le canal d'un réservoir,

pour faire fonctionner naturellement la
fontaine de la cour.
Ces travaux ont été décisifs d'une part à la
compréhension historique mais aussi âu

diagnostic de l'origine des désordres

majeurs. Les s1'stèmes h1'driques obsolètes

répartissaient les eaux de façon incontrôlée,
et pr()\roquaient des désordres irréversibles

sur les structures. La décision de restaurer

par le dévoiement et Ia récupération des

canalisations, fut salvatrice Pour la

permaflence du bien.
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La cour supérieure fut auparavant un ancien accès menant

à la route principale de Laghouat. Le rehaussement de lâ
route supprima le chemin de treille avec son canal

acheminant I'eau vers les plus bas bassins Elle fut
présen ée comme relique et témoin de l'histoire des eaux

du dienan.

La fontaine principale de Ia cour, bien que remaniée

pendant la période coloniale, fut conservée dans sa totalité

et dâns sa forme et sa fonction. L'eau iaillit d'elle par la

simple force gravitationnelle.

Cette fontaine assez npique des iardins du fafu a été

conservée simplement comme témoin d'un temps révolu

mais gardant la mémoire du fait utile de son époque. Elle

se situe en contrebas d'une treille ombragée contenant un

canal alimentant le réservoir de la fontaine. Richement

décorée, elle consen'e toute sâ splendeur et ses symboles

d'une culture séculaire.

lmage 14 Cour supérieure.

lmage 15 Cour de marbre

lmage 16 Fontaine authentique du côté du Palais
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lmage 20Découverte du sol de la

première édification.

L'édifice ne fut làmars conçu directement pour des hauts dignitaires. C'était à I'origine une

petite maison à cour, avec des écuries dont les traces des remises ont été découvertes lors des

fouilles (figures18-23). Elle faisait partie d'un sous ensemble de maisons inscrites dans un système

complexe d'irrigation hiérarchisé, app^rten^nt au domaine agricole, qü deviendra la proprtété
de N{ustapha Pacha. L'édifice, suivant la façon dont sont appareillées les structures, fut

K

lmage 18 Ancien four.
lmage 19. Anciennes parties

démolies pour le déplacement

des espaces et l'agrandissement

du patio.

probablement construit au début du 18' siècle. Il est bordé par un aqueduc celui du Telemly

lmage 22 Canalisations traversant les bassins

et les remises des écuries en contre bas.

lmage 21 Ancien réservoir,

lmage 17 Réservoir d'eau alimenté
par un bassin se situant en amont
près de l'espace du nouveau four.

qui alimente d'une p^ftlz- ville d'E1 djazair (actuelle Alger) et dfautre part un réseau complexe

La recherche des causes de l'ensembie des remontées capillaires et des dévoiements des réseaux a révélê

l'ensemble des substructions et des strates inférieures des premières édifications. Tout fut laissé tei quel, les

murs, l'ancien four et la première citerne. Néanmoins, l'ensemble des découvertes fut documenté et

photographré pat les services archéologiques. Il nous servit à comprendre la genèse de l'ouvrage et ses

transformations dans le temps mais n'a j'aimais été utiüsé à des fins de restitution historique. Nous avons

remis en l'état les strâtes telles 'elles ont été trour,ées

71 lPage

'' 1

*

x

L-l

II



d'irrigations constitué de bassins, norias et canâux, suivant les chemins de treille ombragés de

ses fohs (ardins). Les premiètes familles qui y habitaient devaient probablement êtres les

vassaux du Dey, chargés de sécuriser les lieux, avec un personnel dédié à I'entretien des

maisons et du jardin.
Ce n'est que vers la fin du 18' siècle, que parurent les premières extensions. Fait confirmé par
la découverte inopinée de I'ancienne façaàe juxtaposant I'extension, lors des travaux de

consolidation d'une vorlte soutenânt la pièce, mettant en scène un célèbre tableau stylisant du
peintre orientaliste Delacroix les Alÿroise.r. Ces rajouts ont permis d'agrandir les appartements

d'hôtes des niveaux supérieurs et le patio. La découverte des strâtes inférieures montre bien
que l'édifice fut rehaussé pour construire le bain et ses dépendances en extension au-dessus du
niveau existante, ce qui explique la singulière excroissance en encorbellement qui donne une

régularité de forme aux espaces nouvellement construits. De plus, I'extension a permis de

récupérer des espaces au sol pâr un jeu de dénivelé et d'agtandrrla grande cour. Cette nouvelle
configuration change le statut de la maison et en fait un véritable palais digne de tecevoir des

hauts dignitaires. Beaucoup d'hlpothèses sur I'occupation futent émises quant à la nécessité

de ces remaniements. «Ils peuveflt aussi s'expliquer par fait que les Beys, escortés de cinq cent
chevaux, faisaient une halte dans le domaine de Mustapha supérieur précédés du kheznadji
(trésorier) de khodjet-el kheil (administrateur des domaines ruraux) et des officiers de la
régence ; il y passait la nuit pour que le lendemain, lorsque les portes de la ville s'ouvraient, il
s'y rendait pour payer I'impôt.8' Cette maison pouvait, pâr son statut, recevoir alors des

personnages accompâgnânt la cour du Bey. un autre récit, celui de Berbruggef, f^conte
qu'une grande pârtie de ces villas fut occupée par les consulats de Hollande, d'Espagne, du
Danemark et de Suède. C'est un fait qui pourrait être plausible par le caractère singulier du
patio de la vil)a surmonté d'une coupole. Nous remârquerons là bien des pratiques de sq,le

faites par les étrangers sur ces édifices autochtones. Par la suite, beaucoup de changements et
drextensions ont été réalisés.

ææ-ry

Cette image du début du XX. siècle, illustre l'état d'évolution des composallts de l'ensemble de la villa, qü n'était pas si

différent de la situation de 1876 à l'arrivée de l'Agha de Biskra. Nous observons la formation des volumes évoluant en

escalier, épousant le rel,ief. Les écuries et les remises sont bien visibles dans cette image et nous servira à restituer le
plancher perdu remplacé par une toiture de fortune en métal oblitérant à la galerie de la cour la vue sur les iardins du

Mustapha supérieur.

o' 
Farid Hirechc , L'an dulardins, petit paradis dAlger éditions. Altematites trbainet. P59 récit de ÀIohamed Yucuf az-Aalyadi, et ccux dc Rousseau et

de De Bussy.
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Dans un premier temps, le Bey de Tunis, Hadj Ben Omar, aménage la grande cour par la
construction d'un diwan et d'une galerie couverte ouveft, munie d'ouvertures laissant

percevoir les jardins du Mustapha supérieur. Il créa un espace extérieur, fermé et dédié à la

villa, pouvant y iouir par de multiples activités telles que des réceptions. On y trouve aussi un

café maure et à proximité une salle richement décorée de faïences faisant office de skkifa

(espace d'accueil). Puis, dans un second temps, il s'ensuit ce qui est connu du public et qü fut
largement documenté. Ce sont les extensions faites ente 1,920 et 1,940 pour en faire un Musée

d'ethnographie et de la Préhistoire. §r.ir les t.ris phases d'évoluti.n).

I*

Phase I Phase II Phase III

Les trois images montrent ce que raconte la monographie architecturale sur la Villa Bardo. E,lle a été

vérifiée lors des travaux de restauration où nous avons trouvé des preuves clarirftant certaines périodes

et phase de construction. A titre d'exemple, dans les salles en enfilade de la cour supérieure, nous

rrouvâmes une planche dans le faux plafond en bois ouvragé dans laquelle était inscrit << fait par

Reymond 1,923 ». La date de 1930 parait être plausible. La seconde phase correspond au

réaménagement de la préhistoire, la construction de l'appartement du conservateur et des premiers

travaux de restauration dans les années 1950 de l'architecte Christofle. Quant à la troisième, elle

correspond aux années 1950 à nos iours.
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Ces dernières transformations ont apporté des modifications majeures par la rupture du

circüt des canaux d'irrigation, qü ne devenait plus nécessaires (voirfigure de17à23). Les réservoirs

d'eau ainsi que les canalisations furent abandonnés ou Pârfois dévoyés au profit de réseaux

d'alimentation en eau potable de la ville urbanisée. Le bassin de la grande cour n'irigant plus

le iardin fut relayé au rang de relique tel qu'une ornementation destinée à embellir la grande

cour par un bassin aux plantes aquatiques, alimentânt les récits orientalistes de femmes s'y

baignant en été. L'urbanisation en pleine expansion, modifia le :r:acé et le nivellement de la

route d'accès principale. Le mur de soutènement longeant la voie, brisa le tracé de la treille

principale supérieure, en ne préservant qu'une partie comme témoignage de l'ancien accès

supérieur. La vi)la, qü possédait une situation dominante dans le Mustapha supérieur et

jouissant d'une vue imprenable sur la baie et la ville, se trouvâ enclavée dans la nouvelle

structure urbaine au point qu'il fut nécessaire de changet complètement le parcours intérieur

de la villa. Beaucoup de parties composânt l'édifice, perdirent de leur signification historique,

mais sans pour autânt avoir été alt&ées dans leur image et leur identité. Il était donc clair que

les valeurs avaient été conservées dans la matière et f image mais pas dans l'usage, d'où

l'objectif de retrouver, à travers les significations historiques du Batdo, I'intégrité esthétique de

l'æuvre. Mais cette révélation incomplète de I'histoire de l'édifice, qu'elle fut écrite à travers les

feuillets de Klein, de Berbrugger, de Feydeau, ou à travers une lecture stratigtaphique partielle

de découvertes archéologiques, demeure le sujet cental de la pratique de la conservation.

C'est donc de la considération des contenus que naît la sactalisation d'un passé révolu.

Autrement, comment croire à un récit étrange rupporté par Henri I(lein, qui indique, au sujet

de la propriété Yusuf (djenan qui appartenait à Hassan Khodja, puis à sa fille I(hdaoui el-

'Amia), voisine immédiate du Bardo que: « Le généru|Yusuf, mort à Cannes en 1866, fut
inhumé dans une kouba élevée au sein de sa propriété. I1 était né en avril 1809, d'une famille

de pêcheurs, à l'ile d'Elbe, où à son enfance, il fut enlevé par des pirates tunisiens. Recueilli au

Bardo, il y noua plus tard (en 1830), une inttigue âvec la fille du Bey. Fuyant le châtiment qü
le menaçait, il vint offrir ses services âu coqps expéditionnaire de Sidi-Ferruch.» C'est donc
une volonté délibérée de vouloir laisser puaîue les multiples événements qurentasse le

monument qü nous contemple. Le passé nous rassurc par son accessibilité contrairement au

futur qui semble être inconnu. L'histoire est donc une affaire de ptésent qui se constrüt par la

connaissance du passé pour entrevoir I'avenir. Mais qu'en est-il de I'usage de I'information
historique ? Il peut illuminer le passé, faire rêver et enivrer des peuples, et même créer de faux
souvenirs, une vision de la Éaltté observée à travers le ptisme de I'interprétation, qui fait que

I'histoire ne serait g r^rLte de la vérité, comme le souligne si bien le poète et philosophe
français Paul Valétie dans une célèbre citation «L'histoire justtfie ce qile l'on aeut. Elle n'enseigne

rigonreusement rien, car elle contient toat et donne des exemples de tout.» Cette volonté de téécrke
I'histoire ou de nous révéler des vérités sur des parties du passé par le rapprochement de la
vérité au fait de I'histoire écrite, dépasse le cadre de I'historien ou de I'archéologue et engage la

responsabilité de la communauté à sauver I'histoire des abus, au péril de son identité. Il n'y
autait donc pas d'objectivité effective aux sciences de I'histoite, si ce n'est que par sofl
fétichisme, d'où la nécessité drextraire la vérité du récit ou tout au moins de la séparer pour
que les objets du passé conservent leur propre valeur d'historicité. Il y auait dans I'histoire
génêrule des monuments, l'histoire des hommes mais aussi I'histoite naturelle, celle des
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transformations, des rajouts des actions de la nature, et donc I'histoire des choses. Il s'agit

pour nous de participer à I'historicité du monument dans tout ce qu'il englobe comme histoire

humaine et histoire naturelle de façon distinctes. C'est-à-dire une lecture de la stratification du

monument indépendamment du vécu des personnes qü y séiournèrent.

3.2. Les lnterventions sur l'ÉdiIïice, <« la nécessité de l'oubli »»

L'histoire comme représentation du passé fait nécessairement appelle à la mémoire. Mais si la

mémoire est considérée comme une réminiscence du passé, serait-il possible de retranscrire

parfaitement ou intégralement les évènements historiques sans oublier ou rajouter des

choses ? Les psychologues sont unanimes sur le fait que I'esprit humain ne peut restituer la
mémoire dans sa totalité mais possède la capacitê de la transformer ou d'en faire une

reconstitution süvant sa propre cohérence t6 ,,Il n'est alors plus possible de retrouver
spontanément le souvenir initial. Le seul moyen est de fournir au suiet de nouvelles

informations authentiques sur ce qui s'est réellement passé,r" Pour Nietzsche, la faculté de

I'homme à oublier en opposition à la remémoration, est probablement salvatice pour
I'homme qui doit, pour ainsi dire, choisir ce dont il a besoin comme mémoire, pour
indéfiniment se reconstruire. Il proclame la nécessité d'un Art d'oublier. Mais hormis le fait de

« I'oubli nécessaire » qui s'oppose à la mémoire totale, quel serait le but de cette sélection et

pour quel usage ? La conservation, dans ce même cadre d'idée, ne saurait aussi présewet la
totalité des contenus matériels, car même I'intervention, aussi scientifique soit-elle, ne

pourrait-être totalement cons erv atnce ou totalement innovatrice.
La mémoire est certes nécessaire à la construction des identités, mais le fait de devoir par
nécessité transformer I'environnement, le projet a besoin de se délester consciemment ou
inconsciemment de certains souvenirs pour sa propre intégrité.« Mémoire et oublie )) sont
donc les deux faces d'une même chose qui nous guérit de la peur du temps et de la hantise de

la mort. La responsabilité de I'architecte, à transformer insidieusement I'image sans que

I'observateur ne s'en rende compte, crée le faux souvenir qui devient alors téalitê pat 7a force
des choses. I1 est donc légitime que les conservateurs aient tendance à ne pas ou très peu
intervenir sur le monument, afin d'en conservef son authentique matière, contrairement âux
restaurateurs qui devront légitimer leur intervention par le maintien de l'aspect esthétique afin
de ne pas en air.érer I'image dans son unité de sens. Il est donc très difficile, sinon improbable,
de toucher à l'édifice, sans altérer quelque chose. Cet âcte innovateur sur le monument devrait
ètre partagé de façon collégiale et consentie par I'ensemble de la communauté patrimoniale. Il
demeure souverain et responsable des choix à fake sur les valeurs mémorielles de son
patrimoine à conserver contre I'oubü.

3.3. Mémoire Identité et Significations

Cette fusion entre -mémoire et oubli- montre la capacité de l'homme à transcrire l'événement
du passé, par des opérations de documentation et de conservâtion pâr ce qu'elles contiennent
comme significations historiques et donc par un certain jugement de valeur. On remplace en

quelque sorte I'oubli par I'innovation dans lequel on se projette dans le temps. L'oubli
dessinerait alors les contours de la mémoire et resterait enfui dé{initivement dans notre

86 
Voi, orrohrirg à :tud1 in exÿeinental and social pycbohgie de Sir Fnfuic C. Bathlt. Caubige uniwrsiÿ prus

87 
Propot recteillis par Pa:cal cù ï'ttter nnconhz auc EliVtbetb L,oÿw ruu Science Hsnaines N|92-Aur 2008.
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inconscient. Comme le dit Lacan88, <d'inconscient serait la mémoire de I'oublil». C'est un

syndrome paradoxal dans lequella capacité d'oublier ou la mémoire involontalre est la seule à

avoir une valeur poétique, et donc artistique, et produirait par conséquent de la connaissance,

fruit du passé, et conserverù par sâ propre voionté tout ce qui peut produire du bonheut. Mais

la sélection des mémoires ne devrait pas servir des intérêts néfastes ; Il sera donc nécessaire

d'établir une éthique de I'oubli, qü éviterait tout excès fatal à I'usage de la mémoire. Mémoire

et oubli devront extraire du passé toutes les significations histotiques du monument, en

conservant I'intégrité morale, et I'attitude éthique d'un espdt libéré de tout préjugé capable de

tracer un horizon aux futures générations. I1 sera alors question de savoir ce qui est raémorable et

digne à îlrusen)er dans les ailurer da passé et par conséquent de defnir la uocalion identitaire de l'æuure

architectarale.se L'intervention sur le monument qu'est le Bardo fut le champ d'une

expérimentation en quête de mémoire. Nous expliquerons sous un aspect opérationnel,

comment nous pouvons à travers trois instances, celle de la conservation, de la restautation-

dérestauration, et d'actualisation, évaluer le degré de conservation,le souci d'une connaissance

des significarions, et la capacité de représentation de la mémoire du monument dans un projet actuel

ouvert sur le futut.

" 1""qo., Laczrr,,né le 13 avril 1901 à Paris III est mort le 9 septembre 1981 à Paris, est un psychiatre et psvchanalyste français
t'Thèr" de M. Tanguay p198
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3.3.1,. Le relevé comme témoignage historique

La vtlfa du Bardo a fait I'objet d'une patrimonialisation du bien par un relevé exhaustif de son

ensemble et des parties de I'ensemble. Il constitue à lui seul un instrument capital, d'une P^rt à

la documentâtion historique crédible dans l'évaluation des valeurs patrimoniales à identifier, et

d'autre part le socle sur lequel reposent toute l'étude diagnostic et la recherche des origines

pathologiques de l'édifice. Le relevé, ainsi que le rapport photographique, teptésente une

grande partie de la mémoire du monument contre I'oubli.

@ eorctre

@ Vestibule

@ salletin-hinan

@ Sanitaires

O a @ sallesde la préhistoire

@ s.tt" sous voûte

@ Relevé des voûtes dé<ouvertes
sous le niveau de la cour de marbre

Niveau préhistoire
(ancienne remises et écuries)

lmage 23 Plan d'extension 1930.

Le relevé du monument a permis d'analyser les transformadons qu'il a subies dans sa

morphologie structurelle depuis la forme première, fusqu'à son état actuel. Âinsi, le relevé

scientifique, s'est appuyé sur la connaissance du contexte historique ainsi que sur celle des

techniques en vigueur pour la production de la construction (matériaux, s1,stèmes constructifs
et sÿles artistiques).
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Courde marbre

Bassin des femrnes

l Tchambre de la * favorite »

Antichambre de la n favorite »

Galeriede la « favorite " {5arcs)

Diwan

bahù

Café maure

Galerie (3 arcs)

Sqifa

Salons

Remises

Escalierdrcit {menant aux
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Niveau cour de marbre

lmage 24 Plan de la cour remaniée. Le réservoir transformé en bassin aquatique et la galerie de la favorite profite d'une

fontaine

Coupe AA

tl I:
@

@ *urm
@ usarroao.
@ *&trF**tr
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O cdedn
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lmage 25 Coupe passant par la galerie de la favorite la fontaine et les deux cours.
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@ srra*lr*rer
@ s.r*æ
@ æam
@m
@o*
@ oftffi

@ :*atru*aa.rr
@rx.

@ cr."{Ê6rFtuùdrq.,
@ a"aru
@H
O ch.,rû.

@ ora

Coupe BB

lmage 26 Coupe passant par le diwan, le café maure le bassin et les deux cours.

Fàçade I

lmage 27 Façade intérieure de la cour face à la galerie de la favorite.

Façade 2 @ o.ra"u.ræm'
@ u*.n

r

@

&&
I

lmage 28 Façade de la favorite et le diwan ouverte sur !a cour,
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Afin de réaliser un reler,é exhaustif, nous avons fait un travatL d'observation minutieux de tous

les éléments constituânt le cadre bâti : formes et râpports dimensionnels entre les différentes
parties de l'édifice. Il y eut des allées et venues incessantes dans les différents espaces afin
d'identifier et de se familiariser avec les éléments les caractérisant, en notânt les irrégularités,
les anomalies et les répétitions.

Façade 4

@ kee*b{üde

@ o**

lmage 29 Façade donnant sur le jardin, contenant les différents accès.

tt

lmage 30 Quelques détails de menuiseries montrant la valeur patrimoniale.

l-açade J
§ srona*rnuacr

@ s.lon6erfil.d!!

@ s.lon ü d!fi|.&,

@ corrlcr«e

@ ctrmte

lmage 3lCoupe sur les salles en enfilades et le logement du conservateur 1930 passant par la cour supérieure.
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Le relevé du Bardo a été un moyen d'enquête pour procéder au diagnostic déforrna
et des dégradations qui ont mené à la programmation des interventions pouf
Aussi, la représentation graphique du musée a fait apparaître tous le
ceux que l'on pouvait déduire, de sorte que l'essence de l'ceuvre tt^î
se révèle à nous. Tant sur son état de conservation : déformation des aplo
des murs, déformation des percements des portes et des fenêtres,
fissures, que sur les ajouts et les transformations.

-

S

a
lmage 32[a cour de Marbre.

3.3.2La quintessence de l'æuvre << La
valeur patrimoniale »»

3.3.2.7 Aspect architectutal du lieu.
On distingue dans l'ensemble des

bâtiments qü constituent le musée actuel
deux trpes de construction. L'une
traditionnelle, qui compose le palais
originel, et l'autre coloniale qui représente
les extensions édifiées par Hadj Ben Omar
et Pierre Joret depuis 1830.

S dâns

Le palais est celü qü attire le plus
l'attention gtàce aux décors architecturaux
réalisés en marbre, pierre, céramique, plâtre
sculpté, bois ouvragé et peint, et
ferronnerie. Une description du palais par
niveau serait inappropriée, car son noyau
originel ne connaît pas une division claire
entre les étages. En effet, à cause de la
grande déclivité du terrain d'implantation, i-l

existe des variations constantes de niveau
dues aux différences de hauteur entre les

plafonds et aux enfoncements inégaux des

rez-de-chaussée. Nous ne ferons pas non
plus une description hnéake, selon les

itinéraires de circulation. En revanche, un
classement p^t Élroupements d'espaces
articulés autour de points sémantiques,
nous semble plus adéquat. Ces derniers
sont autânt de lieux importants à parir
desquels se développent des espaces qui
laissent entrevoir.

I
I

lmage 33 Accès de la partie dédiée à la préhistoire.
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Notamment le pattage sexué et uri usâge

plus collectif qu'individuel de l'espace

famital. Notre description reprodüt les

divisions architecturales des constructions.

Il nous semble logique de commencer par
la cour, qü, bien qu'elle ne soit pas

centrale, n'en est pas moins un espace

majeur. C'est un lieu de transition qui peut
remplir plusieurs fonctions. C'est un espace

de circulation, d. convergence, de

rayonnement et aussi de convividtté pat la
diversité de ses salons d'apparat ouverts ou
fermés révélant un certain nomadisme
intérieur au gré des saisons. C'est aussi un
espace extérieur interne fetmé ou l'eau l'air
etlavégétation sont présents. On y pénètre
à travers une vorfte en ânse de panier au-

dessus de laquelle se situe la loge du
gardien. Dans le prolongement, le mur
d'enceinte, percé de quâtre fenêres carrées,

baneaudêes et encadrées de farences, est

âssez haut pour protéger la cour des

regards indiscrets. Il est décoré de faïences

en soubassement et couronné d'une frise
de carrés posés sur une pointe en brique.
Un escalier embelli de faïences et de

schistes y est âccolé et condutt àla loge. La
porte d'accès en bois bardée de plaques

cloutées en bronze est loutde et imposante.
La cour est dallée de carreaux de marbre et
de schiste. Elle est constituée de deux
parties au centre desquelles on trouve) pouf
la première, un jet d'eau en marbre sculpté
posé 

^Lt 
milieu d'un bassin octogonal

recouveft de fai'ences, et, pouf la deuxième,
un gtand bassin rectangulaire appelé

"bassin des femmes". La végétation des

bacs est composée de fleurs multicolores et
un grand cyprès et un palmier apportent
fraîcheur et ombre.

La cour est bordée de trois galedes. L'une
d'elles se situe dans le prolongement du
pavillon de la favorite. Elle est composée
de cinq arcs outrepassés et est exhaussée de
la cour de deux marches en marbre. Elle
donne accès à la chambre de la favorite
dont les murs sont richement lambrissés de
faïences, et présente en renfoncement des

quâtre côtés des arcs en plâue sculptés et
peints de motifs floraux. Les murs sont
percés de fenêtres carrées situées à

cinquante centimètres du sol, dont les

vitres en verre soufflé sont colorées. Le
faux plafond est en bois peint de couleurs
chatoyafltes.

En le déposant pendant les ttavaux de
restaufation, nous avons découvert que le
plancher haut était constitué de solives
métalliques supportânt un appareillage de

briques creuses posées à plat. Tandis que lelmage 34 Le Diwan
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plancher bas était rêahsé en dalle de béton
armé posée sur un faux plafond en rondin
de thuya et planchettes. Ce qui nous amène

à penser qu'il a subi une restâuration à

l'époque coloniale.

lmage 3TGalerie de la Favorite.

Un sas précède la chambre de la favorite,
tout décoré de faïences, et dont le plafond
est constitué de solives et planchettes en

bois supportant une dalle en béton armé.
Dans la continuité mais en recul de la
galede de la favorite se trouve le diwan :

salon en plein air surélevé de la cour d'un

mètre cinquante, qui repose sur des vorites
d'arête aux piiiers massifs abritant les

communs. O. y accède pâr un escalier en
marbre flanqué de deux bancs. Il est

constitué de deux rangées de trois ârcs

lmage 36 lntérieur ouvert sur la cour de marbre.

outrepassés posés sur des colonnes qü
sont eri marbte âu centre et en pierre en

périphérie. L'entablement au-dessus des

arcs est décoré de faÏences encadrées par
des moulures en staff en forme de frise. Le
faux plafond est en bois, composé de
planchettes assemblées entre elles, et
posées sur des solives. Les murs qui
délimitent le diwan sont recouverts, en
soubassement, de faïences et sont percés de

fenêtres surmofltées d'arcs en accolade. En
sofl centre, un élégant bassin octogonal et
un jet d'eau en marbre gds rehaussent le
nffi,nement de la décoration et donnent
une sensation de fraîcheur à cet espace qui
semble être un salon d'été. En
renfoncement du diwan, se détache un
« bahut » surélevé p^r deux matches et
sépaÉ pâr un arc eî stuc festonné. La
coupole qui le couvre est peinte de motifs
flotaux de couleurs vives et ses murs sont
recouverts, en soubassement, de faïences,
et, au-dessus, de peintures du même t1,pe

que la coupole. Les murs, percés de fenêtre,
laissent apercevoit la bare d'Alger et le
domaine Mustapha- Pacha.

lmage 35 Chambre de la favorite
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Le diwan et la galerie de la favorite ont tous

deux subi une restauration à l'époque
coloniale, c ràctérisée par la réalisation d'un
plancher et d'un chaînage en béton armé

reposant sur les murs Porteurs et les

colonnes. Face au diwan et à l'espace de la
favorite, s'élève un bâtiment dont les

fenêtres s'ouvrent sur la cour de marbre.
Elles sont protégées par un barreaudage

fait de grilles métalliques entrecroisées et de

deux tablettes d'ardoise placées l'une en

larmier et l'autre en appui de fenêtres. Elies
sont encadrées de pièces de tuf sculptées de

motifs géométriques ou floraux qui
protègent le cadre des fenêtres. Ce

bâtiment est constitué de deux ailes : l'une
en avant plan, dont le volume abrite, au

rez-de-chaussée, une galerie d'accès et des

salles vorltées. L'autre se déploie au-dessus

du café mâure, de la skiffa et du djeb, en un
bâtiment de trois niveaux qü s'imbriquent
les uns p^t t^pport âux âutfes en suivant le
dénivelé du terrain iusqu'à la cour
supérieure.

lmage 38 Aquarelle du café maure.

lmage 39 Salle du café maure.
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lmage 41 Façade de la cour de Marbre

La façaàe de ce corps de bâtiment présente
deux kbous moulurés en encorbellement,
l'ufl, face ^rt diwan, soutenu pM des
rondins de thuyas, et l'autre, face à \a

galerie de la favorite, reposant sur des
colonnes triples surmontées d'un arc brisé
outrepassé. Une frise de carreaux de faiênce
en décore l'entablement et se prolonge au-
dessus des deux autres arcs formant un
portique ouvert. Au fond de cette galerie,
deux portes apparaissent, encadrées de
chambranles en tuf sculpté, atqués en plein
cintres. L'une d'elles donne accès à un
escalier menant âux étages supérieurs,
tandis que I'autre s'ouvre sur des espaces
sous voûte composés de salles en enfilade
richement décorées de céramiques au sol et
en soubassement des murs.
Le défoncement du mur face à la porte
d'entrée de la salle centrale ménage une
alcôve voritée en plâtre, dont l'arcade est
décorée d'un feston.
Trois autres salons ont un accès direct sur
la cour. Ce sont le café maure couvert de sa

magnifique voirte d'arête, un salon

recouvert d'une vorite, et 7a skiffa
surmontée de deux voûtes en berceau.
Dans cette dernière, on peut admirer une
grande variété de faiênces assemblées en
panneâux mufâux encadrés d'une frise en
plâtre sculpté. Plusieurs niches arquées sont
creusées le long d'un mur et confèrent à ce
salon un charme particulier.

A ce stade de la description, on est séduit
par cette demeure et on imagine la quête
incessante des différents propriétaires pour
rehausser le nfîtnement de la décoraion de
ce palais par des adjonctions subtiles de
volumes dont nous avons découvert les
tfâces.

lmage 40Escalier menant aux appartements des hôtes au
patio.

On accède ilt patio à partu de la cour de
marbre par un escalier droit aux marches
en schiste et aux contremarches en
carreaux de céramique, dont les murs
latéraux sont lambrissés de catreaùx de
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faiènce polychromes. Ce patio est un âutre

espace maieur où s'articulent des chambres

plus longues que larges. Il est assez

atypique car, corrtrairement aux demeures
citadines de la même époque, sa

configuration n'est pas cruciforme, il n'est
pas central et il est surmonté d'une
coupole. On devine qu'il a été remanié au

vu d'adjonctions de constructions dont on
a identifié les traces et au système de

caniveaux enfouis dans l'épaisseur du
plancher que nous avons mis à nu lors de la

dépose du carrelage et qui révèle qu'il était
découvert.

Le patio est entouré d'une galerie à hüt
colonnes en pierre sur lesquelles reposent
des arcs brisés et outrepassés dont
l'entablement est décoré d'une frise de

faïence. Au retout d'angle de la galerie, des

ârcs sont accolés aux murs. Une grande
coupole à huit pans, percée de fenêttes

lmage 44 Décors dans une des chambres du patio

illustrant un tableau de Delacroix (les algéroises).

armé renversées dont on voit la üace sur la
terrasse. Les arcs et les quatre pendentifs de

la coupole sont décorés de faïence. Sur
deux côtés de la galerie s'ouvrent fenêtres

et portes donnant sur des pièces plus
longues que larges. Les mufs face aux

portes présentent en leur centre des alcôves

formées d'arcs en enfilade qui encadrent
fenêtre laire.s, repose sur des poutres en béton une

\I

lmage 43 Patio intérieur lmage 42 Salle du patio avec Kbou
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Des niches sont prises dans l'épaisseur des

murs de ces chambres en autant de

fângements. Le soubassement de leurs

murs, ainsi que ceux du patio, sollt
lambrissés de faïences multicolores.
Ceci nous rappelle que le mur n'est plus

lmage 45 Dinanderie et pièces en bronze,

une surface simple, mais devient un espace

proprement dit. Décors et construction le

décomposent en pânneâux. On observe
une r.éritable amplification de l'espace vers
l'extérieur, gagnée dans l'épaisseur du mur
ou dans le « kbou ,, qü déborde de la

façade.

Un étroit couloir à partir du patio mène aux

dépendances : la cuisine, où se trouve le

djeb, une chambrette pour domestiques, et

le four, au-dessus duquel se trouve le

hammam. On y accède par un large escalier

droit richement décoré de carreaux de

céramique polychromes, et recouvert d'un
plafond en bois à solives apparentes.

Lors des travaux de restauration, nous les

avons décapés pour retrouver les anciennes

patines et nous avons pu constater qu'ils
étaient peints de couleurs vives que nous
âvons restituées.
Le hammam est constitué de deux pièces :

la salle de repos est toute en longueur
recouverte de voûtes d'atête, et iuxtaposée
à la salle chaude qü est, elle, plutôt carcée

et surmontée d'une coupole à huit pans. Un
serpentin réalisé en brique, où circule la
chaleur du four est appareillé sous un

In/l- -
TlIi

_lmage 46 Les accès aux appartements richement travaillés de la période coloniale.
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revêtement de dalles de schiste qui
diffusent une chaleuf constante à l'étuve.
Un magnifique « sarridje » en marbre est
adossé au mur, délimitant deux citernes :

l'une d'eau froide et l'autre d'eau chauffêe
p^r le foyer. L'escalier ne mène pas

directement au hammam: un hall tout en
longueur le sépare d'une chambre à la
même configuration et décoration que les

chambtes du patio, excepté le sol qui est
fecouvert d'un damier de cârreaux de
céramique en noir et blanc. Ces murs,
percés de fenêtres, et le kbous s'ouvreflt sur
la cour de marbre. Le mur séparant cette
chambre du hall est fermé par une porte en
bois ouvragé monumentale à deux vantaux
dans lesquels sont aménagés des portillons
en arc lobé qui permettent le passage d'une
personne. Au-dessus de celle-ci, des

chemisâtes laissent percer une lumière
diffuse. De part et d'autre de la porte, des
fenêtres carrées, bareaudées, encadrées de
carfeaux de faïence, percent le mur à la
manière de ceux donnant sur le patio. Un
petit escalier latétal dont les marches sont
en schiste et les contremarches en cafreaux
de céramique colorés mène à des salons en

enfilade à hauteur de 7a tenasse. Le salon
d'introduction se prolonge d'une chambre

lmage 47 Accès par la cour supérieure

carcêe surmontée d'une coupole à huit pans
dont les trombes sont décorées de c rte Ltx

faïencés en noir et blanc. L'escalier, ainsi
qu'une pattte de ces chambres, sont des

adjonctions de l'époque coloniale. Un autre
escalier aux marches hautes desservait la
terrasse depuis le patio. II a été obstrué.
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Revenons âu patio et empruntons Ia skiffa.
Elle est embellie d'une niche creusée dans
l'épaisseur du mur servânt de banc. Elle est
composée de deux arcades en accolade
soutenues de deux colonnes torsadées

iuxtaposées. Elle se prolonge par un couloir
qui bifurque vers un esca[er surmonté
d'une coupole à huit pans décorée d'un
motif floral peint de couleurs vives à
l'identique sur chaque pan. Cette
décoration a été mise à nue lors des trzvalx
de restauration et restituée sur une peâu en
plâtre en intrados de la coupole pour
préserver le motif original qui était très
dégradé. Cet escalier débouche sur une
magnifique skiffa carcée cou\.erte d'une
plus grande coupole. Un banc en marbre,
aménagé dans le renfoncement d'un mur
est surmonté de deux ârcs brisés
outrepassés. L'ensemble souligne le
raffinement du üeu. Une lourde porte
cloutée s'ouvre sur une cour- intimiste,
ravissement des yeux. Or y distingue une
rangée de bacs à fleurs le long du mur de
soutènement du boulevard Franklin
Roosevelt, que séparent des piliers qui
s'érigent tels des I et qui sont les vestiges
d'une pergola que I'on retrouve au niveau
du palais du peupie. I-.es bacs ainsi que le

lmage 49 Aménagement de la salle de la préhistoire
période 1950.

soubassement des murs d'enceinte sont
fecouvefts de faïences polychromes
encadrées de pièces de céramique noire er
blanche. De beaux panneaux de céramique
tunisiens représentant des motifs floraux,
posés sur les murs tels des tableaux,
viennent rehausser la décolu;aon de la cour.
Les portes d'accès aux différents bâtiments
la cernant sont encadrées de chambranles
en marbre ou pierre ciselés. Le sol est
recouvert de caffealux en marbre blanc et
noir dessinant un motif en étoile. Un jet
d'eau en marbre blanc au centre d'un bassin
octogonal recouveft de fai'ence apporte au
lieu, avec le bruit de l'eau, un sentiment de
plénitude.

Au fond de la cour, donnant sur le palais
du peuple, une galerie à deux arcs posés sur
des piliers torsadés en pierre marque une
transition habile entre le palais originel et
l'adjonction de trois salons réalisés en
enfilade et séparés par des arcs posés sur
des piliers en plâtre. Celui du fond est
surélevé d'une marche en marbre. Le style
est de q,pe néo mâuresque qui forme un
ensemble cohérent avec le reste des
bâtiments. Sa panoplie de falences murales
en soubassement et en encadrement de
fenêtres, et sa baie vitrée au niveau de
i'espace central, constituée de deux

lmage 50 tes divers accès de la cour supérieure.
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colonnades surmontées de deux arcs, et
son faux plafond en solives de bois
âpparent en font des salons d'apparat.
Cette salle accueillait des concerts de

musique. Son plancher en bois devait
absorber le son du piano. Il a été déposé
lors des travaux de restauration et remplacé
pâr un canelage en damier de marbre noir
et blanc dans la continuité du revêtement
des deux autres salles pour les besoins de

l'exposition du musée. Un co{ps de

bâtiment à deux niveaux, en adjonction au

palais, le proionge au niveau du patio et
forme un L avec la partie adossée au mur
de soutènement du boulevard Franklin
Roosevelt. Au rez-de-chaussée de cet
édifice, une porte donne accès au patio à

partir d'une salle d'exposition dont de

grandes fenêtres surmontées de niches
formées d'arcs en accolade s'ouvrent sur le
jardin alors qu'une grande et belle porte
vitrée mène à la cour supérieure. Un
couloir qui relie le jardin à celle-ci dessert
une aile de ce bâtiment qü était conçu à

l'époque coloniale comme habitation, et
dont nous avons transformé, dans le cadre

des travaux de restauration, I'aménagement
et lâ structure pour les mettre aux normes
des édifices publics. Elle sert à présent de
réserve pour les collections muséales.

Une autre extension importante en surface
est celle des écuries ttansformées pour les

besoins de l'activité muséale, après 1930, en

salles d'exposition. Elles abritent les

collections de la période préhistorique et
sont composées de grandes salles en

enfilade décaissées les unes par rapport aux
âutres, reliées par des marches d'escalier.

Elles sont sans décoration particulière,
éclairées par des fenêtres qui percent les

murs d'enceinte et ouvrent sur le palais du
peuple. Des verrières posées sur les

teffasses confèrent un ensoleillement trop
vif, dommageable pout les collections, ce

qui nous fit les supprimer lors des travaux
de restauration. On y accède par un porche
composé de trois arcs poli,lobés, menant à

trâvers une porte en bois cloutée à un
vestibule, qui est un sâs d'accueil des

visiteurs. Celui-ci mène, au même niveau, à
la salle qui abrite la collection de Tinhinane,
et, en contre-bas, par un escalier, à drautres

salles d'exposition. L'aboutissement de ces

dernières se fait à travets un escalier
métallique qui conduit à des salles vorltées
situées sous le Diwan, reliées par un
escaüer étroit dont les parois sont
lambrissées de faiênces multicolores à la
cour de marbre. Ces espâces ont été

complètement remaniés afin d'y apportet
plus de confort et une meilleure fluidité de
circulation.

',æ '*-Jq .i

lmage 51 Richesse singulière des fai'ences du Bardo faisant partie des valeurs à conserver.
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3.3.3. Authenti cité / intégrité / identité.

Le discours sur l'authenticité nous renvoie encore une fois au débat qui oppose «histoire et

am». Il se réduit en termes d'authenticité historique à la matière, opposée à l'authenticité

formelle celle de l'image. Dans cette opposition entre deux instaflces, l'ensemble des chartes

et conventions, ont abouti à un but commun et p^tta;gé, qui est d'éviter les testaurations qui

falsifient l'histoire et créent de faux historiques ou artistiques. Les entassements des couches

successives laissées par les différentes phases de transformations de la ülla du Bardo,

compliquent la notion d'authenticité. Car du point de l'ue étymologique, le teffie provient du

latin « authenticus » qui provient lui-même du grec ancien « authentik6s » qü veut dire « se

détermine par sa propre autorité ». Cela signifierait qu'il serait lui-même ; donc original,

complet et total. À partir de cette définition, il est bien clair que pour pader d'authenticité du

Bardo, on parlera plutôt de plusieurs origines, c r oît on ne sait combien d'interventions il a

subies et on ne connaîtra jamais son aspect d'origine. A la notion d'authenticité, on préîérera

alors celle de l'intégrité physique des éléments constituant le Bardo. Que ce soit à travers des

entités construites, telles que le diwan ; la galerie ; la favoite ; les salles en enfilade, ou des

éléments tels que colonnes ; chambranles ou faïences. Les composants possèdent tous des

origines différentes, construites ou posées à des périodes diffétentes de leut histoire, mais

forment un tout cohérent et harmonieux.

La notion d'intégrité est intimement liée à Ia matière elle-même, et p^t déduction

s'intéresserait aussi à sa forme. Telle qu'une colonne ou des chambranles, qui s'ils avaient à se

détériorer au point de se désintégrer, nous obligeraient à réfléchir au devenir du système qui

les contient. La question, alors, est de savoir ce qu'il y avallt lieu de faire pour que sâ

substitution ou non, soit la plus significative pour l'identité de l'ceuvre. Le cas s'est réellement

posé pour les colonnes de la galerie du bâtiment principal où le choix fut le replacement par la

représentation de l'image mais pas de la matière. Le débat qui oppose l'intégrité à l'identité

confronte, dans un rapport dialectique, forme et matière. Dans notre cas, la matiète ne génère

pas nécessairement Ia forme puisque les colonnes ont pu êre imitées en marbre au lieu du tuf
tel que l'original. Mais en ce qü concerne les pièces de thuya, pâr exemple, la forme importe

peu, car les éléments ont un rôle porteur et constituent un élément du plancher mais ne

peuvent en aucurl cas être imités ou remplacés par une auüe matière. En ce qui concetne le

chambranle en marbre, les lacunes ont été remplacées par des éléments en un matériau

diffétent pour restituer l'image. Dans ce cas,la forme n'a pas de lien avecla matière. Forme et

matiète ne sont pas nécessairement liées, mais dans certains cas, ils peuvent l'être. Ce qui fait
que nous ne pouyons critiquer la prédominance de l'une ou de l'autre approche. Seule

l'expérience de l'inteqptétation du texte et l'unité de sens que nous voulons donner à l'æuvre,

décidera de Ia prévalence.
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3.4.La conservation par la préservation de I'intégrité matérielle.

Quand faut-il comprendre que le contenu matériel des objets ou des parties du monument

sont des plus significatifs ? Lorsque, par son âspect «d'irreproductibilité», une restâuration

transformerait à yamais l'identité de l'ceuvte et pourrait être désastreuse et irréversible pour le

monument. Aussi, l'information contenue dans la matière serait porteuse de connaissances

aux futures générations. Et de ce fait, accorder une plus grande signification aux éléments

constituânt la r.illa du Bardo, tels que les portes avec les chambranles de marbre et de tuf, les

bois ouvragés, les plafonds colorés, les colonnes de tuf, et surtout les riches panneaux de

faïences qui font toute sa particularité et sa valeur. Ces composânts venus d'un temps passé et

révolu signifient reconnaître que ces éléments donneront de la valeur mémorielle ou une

fonction remémorative et sentimentale. Nous observons à travers les images comment nous

avons traité avec beaucoup de soin ces composânts, maltraités et mutilés pas le temps et les

hommes.

Avant pendant Après

La conservation préventive et curative des chambranles et colonnes en tuf, a été réalisée pour protéger, par un

produit fixant les éléments de surfaces contre les agents agressifs extérieurs, et mettre en évidence les anciennes

patines de peintures. Dans cet acte de consen ation, nous âvons considéré l'élément comme une relique faisant

partie d'un passé dont nous devons absolument respecter l'intégrité de la matière et révéler les anciennes

couleurs cachées par une succession de peintures ordinaires qui les avaient niées. Ainsi, l'aspect historique
prévaut du fait de l'authenticité de l'élément, vue qu'il consefl,'c toutes les valeurs pour lesquelles il fut conçu.

lmage 52 lntervention sur les éléments en tuf le même élément (avant pendant et après restauration).
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Les images ci-dessous représentent les travaux de conservation des colonnes et chambranles du patio

lmage 53 Patio avent intervention.

lmage 54 Patio pendant l'intervention
Consen ation des pièces architectoniques

Nous avons procédé à l'éümination des causes qui furent à

l'origine des désordres (fissures sur les éléments en marbre),

puis nous avons consen,é la porte et le chambranle en marbre

tels quels.

La réparation est visible au niveau de la reprise des enduits, et

du soubassement de la porte. Nous avons atteint une qualité

de nettoyâge exceptionnelle même sur les surfaces

extrêmement fragiles âvec ou sans pré consoüdation. Ceci

permit d'attendre la fin du nettovage pour opérer un choix

quânt âux techniques et traitements à utiliser pour une

conservation optimale des éléments à conserver.

lmage 55 Opérations de conservation de la porte des pièces en

enfilades de la cour supérieure.
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lmage 56 Etet de conservation des panneaux de faï'ences exposées aux intempéries.

Tous les espaces sont richement décorés de faïences. Mais certains espaces emblématiques le sont encote plus

par la diversité des motifs uniques du répertoire de la période ottomane. Une attention particuLière fut dirigée

pour les protéger lors des trayaux de c<-rnservation. Mais certaines faïences ont été déposées car elles furent

scellées à l'aide de mortier de ciment qui les avait altérées. Nous les avons nettoyées, consolidées, puis

replacées à leur place avec des mortiers appropriés.

lmage 57 Diversité du décor de !a skiffa par la bigarrure des céramiques en mosahue. (Skiffa avant les travaux)
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lmage 58 Traitement des supports des panneaux de faiences.

Travaux d'asséchement des murs et donc des supports des panneaux de faïence en cours de conservation

Panncau dc far-ence consen'é

Nous obsen'ons que les

parties perdues ne sont Pâs

restituées.

rÊï
T
n

!

I Skiffa avec ses panneaux de

farences consen ées

Traitement des faïences
L'émail de la céramique et des joints d'assemblage des pièces ont été nettoyés manuellement avec une brosse à poils doux et de I'eau,

puis au moven de I'emploi de bistouris et d'un crayon de pointe vibratoire. Dans un second temps, un netto)'âge se fit par une

application d'alcool éthrüque et d'eau à 50'Zo suiü d'un rinçage à I'eau. Dans une troisième étape, une consolidation des panneaux de

céramique présentant un état de décollement s'exécuta au moyen de l'injection d'un coulis de mortier de chaux au niveau des joints.

Afin de préserver une unité de sens du pânneâu, et pour le protéger, nous fimes une réintégration des lacunes existantes au niveau de

l'émail de la céramique, au moyen de I'application de mortier minéral neutre, appüqué à la spatule, ainsi que des reconstitutions de

motifs de manière distincte. Puis s'ensuivit la protection et la fixation de l'émail de la céramique au moyen de l'application de résine

acrl'lique appliquée à la brosse.

lmage 59 Elimination des salissures et consolidation des pièces

lmage 60 Consolidation par restitution partielle des

parties manquantes. L'autre par la continuité de l'image.
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L'ensemble des tfâvaux que nous avons illustrés ci-dessus ont suscité en nous un certains

nombres de questions que nous avons formulées ainsi :

o Pourguoi cette attention si particulière pour les éléments architectoniques ? C'est tout
simplement pârce qu'ils éveillent notre curiosité, car i1s représentent des symboles

vivants du passé. Par leur richesse exceptionnelle, ils nous renseignent sur les

techniques utilisées et la maîtrise du métier d'artisan, sur l'origine des produits et leur
provenance. Enfin pour une meilleure compréhension de cet objet venu du passé.

o Comment peut-on préserver les éléments tels que les tufs, les marbres et

particulièrement les splendides panneaux de fai'ence ? Simplement en retardant le

vieillissement par des procédés physico-chimiques que nous avons décrits ci-dessus. Ils
tentent de modi{ier les caractétistiques de durabilité ou de fragilttê par des procédés

d'action proactive basés sur la connaissance scientifique des structures naturelles des

matériaux.
Dans cette optique, la conservation â tenté de préserver f intégtité mztérielle des éléments

existants. Quant aux parties qui ont disparu, nous les avons comblées avec des matédaux

différents ou de même nature, suivant l'importance de la lacune tout en respectaflt le fait
qu'elles soient distinguables. Pour le cas des fai'ences, là où il y avait une trace, nous avons

procédé à la réintégtation partielle avec une technique différente.
De cette façon, nous garantissons le respect du témoignage du passé afin de le transmettre
intact a:ux générations futures. Car il demeure une source de connaissance du passé, sans

lequel l'avenir ne pourrait être envisagé.

3.5.La restauration et la pérennité des signes figuratifs.
Il s'agit de maintenir l'image que dégage le monument au moment où I'on intervient sur ses

composants patrimoniaux. Dans notre cas d'études les actions consolidatrices et réparatrices

ont maintenu la permanence des signes figuratifs de l'expression globale du Bardo, et en ont
révélé le sens. Cela signifie que les interventions sur les éléments de structure, murs et

planchers par des anastyloseseo et des remplacements d'éléments de structure de même nature,

ont été réalisés tout en préservant l'image intégtale de l'ceuvre telle que nous l'avons trouvée.

Nous posâmes la question de quand pouvons-nous savoir que flous sommes dans une analyse

critique du monument ? La réponse fut donc lorsqu'il y a pérll en la demeure, ou, plus

précisément, lorsque nous sommes en train d'intervenir par nécessité méthodologique, à

c tactère restaurative. Nous situons la plus grande signification du Bardo, dans une

prédominance à valeur identitaire, liée à l'activité des hommes. Et par conséquent, la valence
ré-intégrative, dans le sens du rétablissement des structures du bà:J', a été la raison principale
de la restauration. Elle visait l'élimination des désordres non visibles provoqués par l'action de

l'eau et du temps, et la dérestauration des éléments incompatibies avecla nature des matériaux
d'origine.

90* ,-- Technique qü consiste à restauter un m()nument avec ses propres matériaux et selon les méthodes de construction propres à lui.
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Dans le cas de la galerie sous la maison principale, les colonnes de tufétaient fissurées et ne pouvaient en aucun cas supporter
indéfiniment le poids de l'édilice qui, de plus, montre des désordres structurels irnportants à sa base. La solution d'un
renforcement des colonnes étaient entièrement invasive et hasardeuse. Nous avons procédé à la consolidation de leurs

fondations en les élargissant de sorte à augmenter leur portance. Par la suite, nous avons choisi de remplacer les colonnes de

tufpar des nouvelles en marbre. Les plus proches possibles des originales, de sorte à ne pas commettre un faux historique ou

artistique. Ce cas de figure montre bien que nous avons été contraints de faire prévaloir l'aspect artistique par rapport à I'aspect

historique par une action sur la matière de sorte à ce que I'intervention soit distincte de la partie nouvelle et qu'elle n'altère en

aucun cas I'image de l'æuvre architecturale.

lmage 51 Restauration des colonnes de la cour de marbre.

Le monument fut décomposé, dans sa totalité, en éléments semblables aux mots d'une langue.

Une fois le texte décrypté, par l'anal,tse et lâ traduction d'une stratification du monument, ce

dernier nous révéla sans cesse sa propre vérité. Son image constitue la forme du texte à

intelpréter, et nous fournit la possibiüté d'une compréhension par le travail herméneutique,
dans le but de nous güder dans la manière de réintégrer les patties à substituer ou à rajouter.

Rcstauration par anastvlosc (remontage des pièces clémontées) Àprès restauration

lmage 62 Restauration de l'accès au Palais d'été sans toucher à I'intégrité de I'image de l'euvre.
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lmage 64 Favorite avant l'intervention.

h

lmage 66 Travaux de dérestauration des réseaux d'évacuation des eaux

pluviales.

lmage 68 Dérestauration des dalles de béton, du plancher

de la favorite.

lmage 55 Restitution par anastylose

des parties endommagées.

lmage 67 Dérestauration des dalles de béton, du

plancher

I
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lmage 63 Galerie de la favorite avant l'intervention.
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lmage 69 Galerie de la favorite
restaurée y compris la conservation

des colonnes et des fai'ences.

La restauration de cette partie du monument, qui est la favorite, fut entreprise de diverses manières :

La première fut une prévalence à la conservation des éléments architectoniques irremplaçables tels que colonnes et faiènces.

La seconde fut une intervention par une dérestauration des éléments handicapants, structurellement incompatibles qui est le

béton à forte teneur, et trop rigide, en le remplacement pâr des structures plus adaptées (qui seraient une intervcntion

nouvelle).

Suir.ie d'une opération d'anasq'lose sans modification de l'aspect figuratif de l'ceuvre y compris les empreintes du temps telles

que les déformations des murs planchers et les systèmes d'équübre. En tespectant l'unité de sens de l'ceuvre architecturale

telle gu'elle fut perçue au tout début.

lmage 71 Extérieur de la favorite restauré.lmage 70 lntérieur de la favorite restauré.
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Illustration de la restauration à l'identique, << le ripdstino »»

hh

*,

lmage 72 Eléments de la façade restaurés. lmage 73 Entrée 1930.

I

r
lmage 74 Deux motifs de deux périodes historiques qui s'affrontent

Le choix fut de laisser le motif original comme

témoin de l'histoire, de le protéger et de

restituer le même motif sur d'autres supports,

afin de restituer l'ensemble du décor.

lmage77 Partie des décors conservés

I *
-, ilI

lmage 77 Reproduction à I'identique

du motif, sur un nouveau support,

dont l'original est masqué et
conservé en arrière-plan.

lmageTT Reprise à

l'identique du décor
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lmage 78 Reprise à l'identique des chemisâtes.

l-I
lmage 79 Reprise à l'identique des chromatiques planchers et vitraux.

La restauration est un métier à part entière qui exige une étique déontologique de la pratique
qui viserait à préserver l'identité de l'ceuvre architecturale. Inscrite dans la durée, car

essentielle à l'activité humaine, elle demeure p^r sa présence une source d'interprétation
fondée sur ufl « présent durable, riche du passé et ouvert sur I'avenit ».
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3.6. Mise à niveau et fepfésentation des valeurs identitaires.

Etant donné que la villa du Bardo est destinée à templir la fonction de musée d'ethnographie

et de préhistoire, 1l a été nécessaire d'introduire des équipements nouveaux et même de

transformer certaines structures, afin qu'eile puisse recevoir des collections à la mesure de sa

valeur. Nous nous posâmes encore une fois la question de quand peut-on être en mesure de

reconnaître au monument la nécessité d'introduire ses éléments de la vie quotidienne liée aux

exigences de la vie âu moment de la restauration ? La réponse est qu'il doit répondre par son

usâge à des conditions d'utilisation en rapport à l'univers qui le gouverne. Il doit, d'une part,
s'insérer dans un cycle de vie qui garantit une insertion en phase avec son temps et la
possibilité de fournir un potentiel émancipatoire pour ses usagers. Il se donne le droit
d'exprimer l'identité culturelle de la société qu'il symbolise.

lmage 80 Mise à niveau de !a mise hors d'eau de la cour supérieure.

NIise à niveau des réseaux üvers en sous Guvres et mise hors d'eau de l'édifice avec un proiet neuf de drainage et

de dévoiement des réseaux existants. Cette opération a permis de sauvegarder les structures et les rer,êtements des

désordres dus aux remontées capillaires générées par les ruissellements d'eaux en sous æuvres.

lmage 81 Dérestauration du rajout superfétatoire oblitérant la vue à partir de la cour de marbre du jardin Mustaphe-

La mise à niveau, par la reprise des planchers et des parties de structures, a permis de mettre en ér'idence et d'une

façon lisible, les extensions, de libérer les espaces ct d'introduire les nouvelles technologies telles que la

climatisation centralisée dédiée aux expositions.
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lmage 83 Démontage des planchers pourris et chemisage des parties de structures.

lmage 82 Pose d'un nouveau plancher métallique compatible avec l'ancien plancher

Le traitement de l'humidité ascensionnelle capillaire s'effecrue donc par forage à la base de la maçonnerie puis par
iniection d'une solution. Celle-ci se présente comme un liquide à l'aspect proche de celui de l'eau mais qui est
chargé en matières actives qui vont diminuer les tensions de surface du support. L'hydrofuge va se diffuser entre
les joints de l'appareillagc du mur et réaliser ainsi une barrière étanche empêchant la montée de l'cau par capillarité.
Par Ia suite, en plus de l'utilisation de ces convertisseurs de sels, qui réalisent la diminution de Ia charge en sels

dans la maçonnerie par réaction chimique instantanée, il convient d'utiliser des barrières anti-salpêtre qui

lmage 85 lnjection de produits pénétrant les

capillaires.

lmage 84 Opération de test du taux

d'humidité
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Proiet d'innovation

lmage 87 Projet de la terrasse.

lmage 86 Projet des revêtements des bacs

de la cour supérieure.

Àlise en lumière du monument

lmage 88 Mise en lumière de la cour de marbre.

Le Bardo fut constrüt dans des temps ânciens, et ne répond plus à l'usage futur pour lequel il
est destiné. Il invite par son adéquation à réintroduire des technologies âdâptées, telles que lâ

Protection incendie ; le courant faible pâr les divers réseaux (informatiques, télésurveillance,
éclatage architectural, anti-intrusion). Cela nous donne l'occasion, encore une fois, de
réinterpréter et d'imaginer l'æuvre par un âcte créaif capable de le représenter sous un nouvel
aspect sans toucher encore une fois à son intégrité et à son identité.

Cette opération s'est réalisée px un projet adéquat, réintroduisant dans le texte révélé du
monument à travers son langage, un nouveâu texte, dans une cohérence rapprochant le
nouveau projet de l'ancien édifice.
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La mise à niveau a été une conception nouvelle du monument, qui a exigé une âttitude
critique vis-à-vis de ce dernier, afin de le mettre en valeur dans le but de conserver sa

mémoire et son identité des mutilations du temps et des hommes. En le réinterprétant de
manière nouvelle, nous l'avons inséré dans un processus de transformation et de mutation
d'une culture maghrébine présente riche de son passé ouverte sut l'avenir.

Conservation et restauration des valeurs patrimoniales du monument le Bardo.
L'unité potentielle de l'ceuvre architecturale conservée. (Figures de 91 à 98).

lmage 91 Salle supérieure de la

terrasse

t*

lmage 90 Terrasse projet neuf, lmage 89 Salle des Touaregs

conservée.

I

lmage 92 Salle à Kbou du patio conservée. lmage 93 Salle chaude du

hammam conservée.
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lmage 96 Cour supérieure restaurée lmage 95 Cour de marbre restaurée.

lmage 94 Façade de !a cour de marbre de nuit
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3.7 . Conclusion

3.7.7. La pensée de midi <<pour la sortie d'une clôture dogmatique»».

Au cours de notre intervention sur la villa du Bardo, des questions técurrentes se sont posées

quant au devenir de ce monument et de ses retombées socio-économiques et culturelles.

Soucieux de la préserver contre l'oubü, pour en faite le témoin vivant de notre histoire, nous

nous sommes vus enfermés dans une pensée dictée par la sctupuleuse idée de conserver ou

restaurer. Le retour d'expérience d'une telle intervention fut la réaction assez singulière de la

communauté patrimoniale. Le résultat leur inspirait, pour une majeure partie, émotions et

rêvedes, et pour certains f impression qu'elle n'a jamais subi de travaux neufs ou de

restauration. Hors, comme nous l'avons bien vLr âu cours de ce troisième chapitte, Àen n'a été

épargné pour la conserver. Le débat fut donc dévié du contexte de la dialectique entre

conservation-restauration, durant tout ie projet qui duta dix ans, et s'orienta plus sur

l'étrangeté du lieu, à son aspect mythique, et sur la fotmation des attisans aux savoit-faie
perdus. Pour l'ensemble des visiteurs, charmés par le lieu et sa singularité,\a rechetche du

récit fantastique et du mystérieux, marque pour eux, une forme de réminiscences d'un passé,

auquel ils s'identifient et leur construit une nouvelle identité. Le récit merveilleux semblable

aux Mille et ane nuits a comblé les gens, et inspiré même les metteurs en scène en quête de

symbolisme. Contrairement au concept moderne du patrimoine, le patrimoine versus

communauté, se veut réécrire le récit histotique à sa juste mesure, pâr une conscience de

l'histoire, située hors des sentiers battus d'une culture européenne de la conservation-
restauration, Pour nous il s'en est suivi une surdité du discours entre les dépositaires des biens

et ceux qui en héritent. De là, est née we révolte contre toute forme d'opposition au discours

officiel sur la protection du patrimoine, et l'absence de débat sérieux sur la nécessité de la
conservation. Cet entêtement nous confina dans nos propres convictions, et produisit l'effet
inverse, celui d'un reüanchement dans lequel chaque position prétend détenir la vétité. Nous
nous posâmes alors la question du rétablissement du dialogue, par la comptéhension de notre
position, en rapport avec une pensée étrangère à la nôtre. Nous avons très vite réaüsé qu'il
fa.llait trouver une sortie pâr une nouvelle pensée, celle qü remettrait les choses à leuts justes

mesures, et prendrait racine dans note Éalrté culturelle. Cette pensée s'apparente
éttangement à ceile d'Albert Camus, qü traite dans son ouvrage, L'Homrue réuolté, d'un sujet

purement philosophique, en rapport à la révolte de l'homme et sur sa conütion. Elle le
pousse à une action contraire aux principes qui ont gurdé cette révolte, et l'enferme ainsi dans

des retranchements idéologiques nihilistes, au point où tout devient possible et se justifie en

soit.'/
La pensée de midi, relativiserait l'objectif d'une révolte contre les abus commis sur le

patrimoine, et l'incompréhension de la communauté à la nécessité du débat entre

conservâtion-restauration. Cette conception de la prise en charge du patrimoine est une

pensée exclusivement européenne, insctite dans la construction du técit histodque moderne,

97 
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et qui n'est pâs l'zlpanage des peuples du Maghrcbez.Il faut savoir que les populations ne sont

pas dans un même régime d'historicité que celui de l'Europe. La question récurrente des gens

était celle de retrouver des valeurs, dans la restirution des savoirs et du vécu des hommes, par

ce qu'ils léguèrent comme bienfaits. Au point où ils considèrent pÉf&able de jeter des pièces

légètement endommagées, et de les remplacer par d'aattes. Elles Pourront ensuite êtte

fabriquées d'une façon similaire par les artisans clu temps ptésent, de la même manière que

l'auraient probablement fâit les at'eux. IIs n'étaient pas très enclins aux discours historisant

mais plutôt dirigés vers le récit épique et mythique du lieu. D'une hypothétique histoire d'un
grand sultan, qui aurait constrüt cette demeure pour sa préférée, où il lui aurait consacré des

espaces favoris. Elle y arrart séjourné parmi les multitudes de femmes qui composaient son

harem, en s'y baignant dans le grand bassin, et y jouissant des charmes de ce coteau.

Il n'est nullement question pour nous d'opposet une telle vision de la pensée à celle d'une

dialectique du temps, qui met en scène un temps fondé sur une ltnézrité progressive entre

passé-présent-futur. Nous étions tenus de comprendre les signi{ications du monument, en

prise avec lepassé réuola, que l'acte critique de la restauration porté sur son interprétation, serait

celui d'un prércnt iclte da passé ouuert sur l'auenir, et dont l'actuaiisation porteuse d'espoir et

d'avenir pourrait garuntt la représentation aux fatares générations. Cette construction
intellectuelle du temps nous a enfermés encore une fois dans une clôture dogmatique de la
dialectique du temps comme moyen d'atteindre la médiane à toute chose. Son érudition à la

compréhension et l'inteqprétation de l'objet cl'études, exclut de fait la communauté
patrimoniale, qui ne cherche pas nécessairement des valeuts significatives issues de la matière

et de son image, mais des valeurs humaines basées sur la notion du bonheur. Elle cherche, à
travers l'appropriation de son patrimoine, à recadter ses activités quotidiennes, afin qu'elle en

améüore la qualité de vie par l'ouverture sur le monde. Car elle croit fermement que le retour
au passé, par un fétichisme de la matière, serait un repli sur soi, qui la fera reculer px ràpport
au monde qui l'observe. Elle est en quête d'une expression qui la différencie des autres

cultures du monde, par l'acceptation de sa pensée et de son image, à uavets le patrimoine
même. La rêahsau.on de la mise en valeur du Bardo a eu un impact médiatique important. Elle
nous a confortés dans notre démarche, car elle fut l'occasion de créer des évènements, faisant
cle ce monument un lieu vivant, chargé d'activités émancipatrices. Exposition d'ethnographie
et de Préhistoire, mêlée de soirées musicales animées ; lieu de manifestations socio-culturelles,
telles que défilés de mode et dégustations culinaires traditionnelles ; ateliers pédagogiques sur
l'utiüsation d'outillages de la Préhistoire ; exposition de collections personnelles d'objets tels

que bijoux ou tableaux d'art; üeu de décors cinématographiques stylisant modélisant des

contenus éloignés de la réalité ethno-historique. Cette vision du patrimoine, nous a épargné la

nécessité de se focaliser sur les contenus physiques et matériels, ou de se soucier de l'intégrité
de son image. La réaltté de la restauration s'est déplacée soudain de celle qui opposetait une
culture de la pensée proche de l'eschatologique loin du culte de 1'ancien et de la sacralisation

92 Ma-xime Raymond-Dufour I'explique bien dans l-.et tmjectoiru dan h tetnps : té.tlcxion sur Ie concept dc « régime d'historicité » oir il fait allusion

au fait que la conception du temps est purement anthropologiquc. Les anthropologucs ont trouvé dans les sociétés humaines différentcs
manières d'otganiser le temps, démontrant l'existence de multiples métadiscouts historiques qui strucrurent différentes formes d'expérience du
temps (FIUGHES et TRÂUTIIIÀNN, 1995, 1). Ainsi, I'agencement passé-présent-futur, très lioéaire et qui nous semble évident, ne relève pas

du bon sens, mais plutôt dc l'évolution culturellc particulièrc dcs sociétés occidentales.
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du bien, à celle d'une pensée modetne dialectique entre deux instances, celle de la
restauration-conservation et proj et-usage.

Malgré ce déplacement dialectique, Qui nous permettait en fait de faire tout et de iustifier le
tour, nous nous sommes construits une éthique proche de la conservation. Mais elle ne fut pas

systématique pour ce qui concerne l'intervention sur le monument du Bardo. Chaque

situation se définissait d'elle-même, par la simple nécessité de son état physique. Il est certain

que nous avons privilégié la conservation, et respecté f intégrité physique des éléments

constituant l'ensemble du monument. Mais la vision globale fut construite, d'une pat, à Partir
de ce que le lieu nous inspire, et, d'autre pz;rt, pat l'image qui s'en dégage à travers son unité

sens. Cette démarche fut le fil conducteur, qui dessina les contours des limites à ne pas

franchir, et implanta les jalons d'une culture de l'intervention sur le lieu, par le fait de

l'interprétation, mais sans être éloigné des soucis et des préoccupations de la communauté
patrimoniale, à qui le bien profite.

Dans la pensée de micli Albert camus associe le nihilisme à la pensée purement historique en disant que :

« Si, en efet, tgnorer /histoire reuient à nier le réel, c'e$ encore t'éloigner du réel que de conidérer l'bistoire clm///e l/fi toaî qai se

snfrt à hi-nêne. L.a réuolation dn XX siècle croit éuiter le nihilisne, être rtdàh à la uraie réuolte, en reruplaçant Diea par
/ltistoire. Ellefotfre le preruier, en réalité, et trahit la reconde. L'histoire, daw son mluaeruent pw, nefoumit par elle-même

aarune aalear. IlJaü dorc uiure ylon /eficacité irumédiate, et æ taire ou rnentir. l-.a uiolenæ ystématique, ou silence inposé, le

calcal u meflsunge concerté deuiennent du regles inéuitables. (Jru pensée purement historiqw est donc nihiliste : elle acceÿte

totalement h nal de /histoire et s'oppose en ceci à la réuolte. Elle a beau afirrzer en compensation la rationalité abrulue de

lhistoire, cette raison hittoique ne sera acbeuée, n'aura de vns complet, ne æra rairufi absolaejasteruent, et ualear, qu'à hrtn de

lhistoire ». Et de la sortie dc l'enfermement dogmatique de la pensée du révolté il dit que :

« Il-yt a donc, poar l'homme, ane action et une penÉe possibles aa niueau moyn qui est le sien. Toate entreprise plus anbitiease

se réaàle eontradictoire. L'absolu ne s'atteint ni surtoat ne se mîe à traaers /histoire. La politique n'est pas la religion, ou alort

elh ett irqtisition. Comment la société defnirait-elle an absola ? Chacan peat-être cherche, poar toas, cet absolu. Mafu la société

et la politique ont sealement la charge de regler hs ffiires de tout pour qae chacan ait le llisir, et la liberté, de cette cllltmilne

recbercbe. L'bi$oire nepeatp/rc être dressée alors en objet de calte. Elle n'est qa'ane occarion, qa'i/ t'agit de rendreJécondepar

ane réaolte uigiknte ».tt lpjt t au-delà da nibilisne)
De là, Albert Camus tente dans cette retombée de l'histoire de I'homme révolté, d'éviter sa propre négation
par l'absurdité de sa pensée, âu moment de sa révolte. Il prône l'émcrgcnce de la mesure contre la démesure

des actes, qü serait contraire aux convictions pour lesquelles le révolté s'insurge. Il développe le concept
d'une pensée solaire, celle de midi pour se fondre aux principes universels qui replacent I'homme dans sa

dimension humaine en quête du bonheut.
<rNous sauorc maintenant aa bout de cette longae enquête ur la riîaolte et le nihilisme qae la réuolution sans autræ linites que

leficacité historiqae ignfie k sentitade uns limites. Pour échapper à æ destin, /erpit réuolutionnaire, s'il ueat rester uiuanl,

doit donc se retremper ailx slmîer de la réuolte et s'inspirer alorc de la seale pensée qui soitJidèle à ces origines, la pensée du
liruites. Si la linite décoauerte par la réuolte transfgure tout ; si toate pensée, loale action qui dépasse un certain point v nie elle-

ruêruq il1 a en efet ilne îïerrlre des cltoses et de l'homma En ltistoire, corume enpychologie, la niuolte ut unpendule déreglé qui

court aax anplitadu tes ptasfottet parce qu'il cberclte nn rytbme profond. Mais ce déràglenent n'e$ pas contplet. Il s'accomplit

autzilr d'unpiuot. En même temps qa'elle îuggère une natilre czmmrlne des hommeq la r,iuolteporte aajour la
mesnre et la linite qili sunt ail ?rinîi?e de cette nature.»ea

esAa-delà 
tltt nibititne Ibid p311

94 A'lurre el dentestre lbid p311
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Brèves biographies des principaux auteurs cités :

Edmond Clément Marie Louis Duthoit:
Né à Âmiens en 1,837.I1 était issu d'une famille d'artistes et de maîtres d'æuvre installés depuis

le 18' siècle à Amiens et fort renommés en Picarclie. Son père Âimé et son oncle Louis
Duthoit, respectivement sculpteur et dessinateur, travaillèrent, toute leur vie, à la restauration
de monuments médiévaux ou, même, à la construction d'édifices modernes. Edmond
Duthoit fut I'un cles plus fidèles élèves d'Eugène Viollet-le-Duc avec qü Aimé et Louis
Duthoit, ses père et oncle, travaillètent également. Viollet-le-Duc, eîg gez- Duthoit à pxfake
sa formation en travaillant longtemps dans son atelier. I1 le poussa à fake des voyages en

Orient où il élabon énormément de dessins et relevés notâmment ceux des fortifications
salomoniennes de Jérusaiem. Il développa une véritable passion pout I'architecture orientale
médiévale et moderne, autrement dit celle de tradition islamique. Fort de son gorit pour
I'Orient, Duthoit fut désigné le 74 mai 7872 comme attaché à l'inspectton générale des

monuments pour le territoire de I'Algérie en 1,872, puis en fut désigné le chef de service en

1880. Il est décédé le 11juin 1889(à 52 ans à Amiens).es

Amable Ravoisiet:

Né à Paris en 1801 et décédé dans le 6' atrondissement de Paris le l" févrieû,867 , ii fut un des

membres de l'expédition scientifique de l'Algérie. La formation d'Amable Ravoisié, acquise à

I'Ecole des Beaux-Arts de Paris, va influer sur sa manière de lire et représeflter les monuments
de I'Algérie. Elève de Pierre-Jules Delespine, il est attaché en 1,829 à la mission scientifique du
corps expéditionnake fnnçais en Morée sous les ordres d'Abel Blouet, qu'ii assiste dans la
tâche d'élaboration des dessins et des relevés des monuments antiques de la Grèce. Pour ceux
relevés en Âlgérie, il a puisé ses ptemières références chez Strabon, Tite-Iive, PLine, et dans
I'Itinétaire d'Antonin, qu'il complétera par des renvois à des géographes arabes comme El-
Bekri frI' siècle) et Léon I'Africain (XV' siècle), ou à des voyageurs modernes comme
Thomas Shaw et Desfontaines ëVI[' siècle). En Algérie à partu de décembte 1839, il n'a
commencé à travailler qu'au mois de mars 1840 en raison des mauvaises conditions
climatiques. Plusieurs missions ont été effectuées entre 1840 et 7842, ponctuées par des

séjours de trois mois à Paris pour finaüser le travail et préparer la publication.e6

Louis Hippolyte Le Bas :

Né à Paris le 31 mars 1.782, LouisHippolyte Le Bas est un architecte françzis, professeur
d'histoire et de théorie de I'art. Louis-Hippolyte Lebas, ancien élève de C. Percier et de son
oncle A.-L.-T. Vaudoyer, a été reçu à I'Institut en 1825, puis au Service des bâtiments civils
I'année suivante. Il est surtout connu pouf ses chantiers de Notre-Dame de Lorette et de la
prison de la Petite Roquette à Paris. Il enseigne aussi I'Histoire de I'architecture à I'école des
Beaux-Arts et dirige ) avec son oncle et son cousin Vaudoyer, un atelier très fréquenté. Il
rempüt la fonction de président de la commission spéciale des trente et une personnes,
constituée par le dépatement de bâtiments civils de France installée dès 1843 dans les locaux

ss Biogr"phie extraite du Web wikipédia.
t'Ibid. wikipédia.
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du ministère de la Guerre à Paris. Il fut chargé de superviser les travaux de recensement et de

l'inventaire du patrimoine des colonies. Il mourut à Paris le 1.2 iuirn 1867.e7

Françoise Choay:

Née le 29 marc en 7925 à Paris, elle suit des études de philosophie avant d'être critique d'art.

Dès les années 1950, elle se positionne comme contestatrice des pratiques de l'urbanisme en

France. Dans les années 7970, elle est sollicitée par Pierre Medin, fondateur de la section

urbanisme de I'Université de Vincennes, pour y enseigner. Après la soutenance de sa thèse

d'État consacrée à Léon Battista Alberti et aux utopies spatiales (notamment de Thomas
More), en 1,978, elle y devient professeur et y enseigne jusqu'aux années 1,990. Elie opte pour
une position critique vis-à-vis des aménagements urbains inféodés aux réseaux techniques et à
leurs concepteurs, qui enttaîne une pete de l'échelle humaine dans I'utbanisme. Elle teioint
par les traductions d'auteurs tels que Gustavo Giovannoni et le üvre d'Aloïs Riegl, l'univers du
patrimoine et recadre sa vision de l'urbanisme et des villes par une influence de l'école
italienne de 1a qrpo-morphologie. Elle publie un ouvrage qü s'intitnle Poar une anthropologie de

I'espaæ en 2007, qü regroupe des textes épats qü met en valeut la cohérence de son parcours
intellectuel. Elle a dirigée aux éditions du Seuil la collection «Espacements>>, dans laquelle

paraissent plusieurs traductions de textes fondateurs de i'urbanisme. Elle est élue Membre de

I'Académie des arts de Bedin en 1991.Françoise Choay a reçu le prix du livre d'architecture
2007 pout son ouvrage Poar une anthropologie de I'erpace.es

Mohamed Arkoune :

Né en Kabylie à Taourirt-Mimoun clans la commune de Beni Yenni. I1 est clocteur es-lettte
professeur émérite d'histoite de la pensée islamique à la Sorbonne nouvelle. Il a développé
une discipüne de l'islamologie appliquée qu'il enseigne dans diverses universités en Europe et
aux Etats-Unis. Mohamed Atkoune se bat pour promouvoit les techerches neuves sur l'islam.
Il plaide pour une sortie des enseignements emptisonnés par les clôtutes dogmatiques héritées
du passé. Il y a consacré de très nombreux ouvrages dont : I-,a pensée islamique (1973), l-.a Pensée

arabe Qaris,7975),l-.ectares da Coran (Paris, L982), Pour une citique de la raison islaniqae (1984),

Islam morale etpolitique (1986), Penser lislan a{oard'hui (Alger, 1,993), ou encore The Unthoaght in
Contemporary Islanic Tboaght pondres, 2002).De Manhattan à Bagdad. Au-delà du bien et du mal
(Avec Maila, 2003). Et Hamanisme et Islan, Combats et propositions Q005). Il mourut le 14
septembre 201,0 ùParis.ee

Albet Camu :

Né le 7 novembre 7913 à Annaba, en Algérie, et mourutle 4 iznvier 1.960 à Vlleblevin, dans
I'Yonne en France. C'est un écrivain, philosophe, fomancier, dtamaturge . Il s'engage dans la
Résistance française, ftéquente le mouvement libertaire, dans les combats moraux de l'après-
guerre. Après une licence de philosophie, il devient journaliste engagé (parti communiste et
Alger-Rcpablicain). D'une courte adhésion au parti communiste (1935-1936), Âlbert Camus
retite une méfiance de I'endoctrinement et la certitude que la stratégie poütique ne doit jamais
prendre le pas sut la morale. Bn 1943, il rencontre Jean-Paul Sartre et travaille avec lui au

n'Ibid. wikipédia.
" Ibid. §uikipédia.

" Ibid. vikipédia.
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journal Combat. Leur complicité intellectuelle clurera jusqu'à la publication de L'Homme

réuolté, en 1951, Albet Camus refusant la conception marxiste de la révolution qui légitime

l'utilisation de la violence et dénonçant les perversions de 1789 et 1,91,7. Albert Camus élabore

une philosophie «existentiaüste de l'absurde>> résultant du constat de I'absence de sens à la

vie. La prise de conscience de cette absurdité doit être considérée comme une victoire de la

lucidité sur le nihiüsme qui permet de mieux assumer I'existence en vivant dans le réel pour
conquérir sa liberté. L'homme peut ainsi dépasser cette absurdité par la révolte contre sâ

condition et contre I'injustice. Albert Camus met à profit son talent d'écrivain pour diffuser sa

philosophie en adaptarîtla. forme au sujet. Le «toman symbolique»> etl'ceuvre théâtrale sont
utilisés comme moyens d'expression pour les idées et les doutes. I-^a Peste ('1947) est le récit
symbolique du nazisme qui envahit une ville. Albert Camus se tourne vers un humanisme

sceptique et lucide pour lequel il convient avant tout d'être juste. Il est prix Nobel de

littérature en "1957 et meurt dans un accident de voiture.100

Biographies'o'
Mathieu Tanguay est un architecte ceuvrant à la conservation, à la restauration et à la mise

en valeur du patrimoine bâti. Reconnu pour ses études pré-conceptuelles, ses capacités à
mettre en ceuvre, à s'engager, à satisfaire les exigences des clients publics ou privés dans les

délais requis. Depuis plus de deux ans, il occupe un poste en tânt qu'architecte conseillé en

patrimoine culturel. Son travail consiste à formuler des avis et recommândations, et à

conseiller les professionnels des directions régionales quant aux autorisations de ravaux sur

des biens protégés en vertu de la Loi sur le parimoine culturel du Québec. Il vise également à

participer à I'élaboration d'otientations en matière de protection du patrimoine culturel,
notamment pour les plans de conservation des biens patrimoniaux, à coordonner ou à

participer à des comités interministériels et contribuer au développement de I'expettise
ministédelle dans le domaine du patrimoine bâti.

Amedeo Bellini (1940) : architecte et historien de l'architectute italienne, théoricien de la
conservation architecturale. En 1965, il est diplômé en architecture de l'École polytechnique
de Milan. En 1980, il remporte le concours pour la chaite de la Restauration à I'IUAV de

Venise. En 1983 retourné à I'Ecole polytechnique de Milan où il enseigne toujours, il est

directeur de l'École spécialisée de la restauration à., -o.rr-ents. L'appro.h. méthodolog,qr.
de I'intervention de Bellini est construite sur la base de la conservation maximale, considétée
comme document et des connaissances essentielles à la construction dans son authenticité et
de ses nombreuses valeurs historiques et atistiques. Ces dernières années, il a également
travatllé à la conception de projet de restauration de plusieurs monuments. Il contribuera à de
nombreuses publications.

Lyca Beltrami (1,854-1933) : architecte, il passe plusieurs années à Paris où il fréquente
I'Ecole des beaux-arts et est alors assistant de Chades Garnier. Il participe aux travaux de
reconstruction de I'Hôtel de Ville et aux trâvaux de fondation du Trocadéro. De retour à

lO0Biographie inspirée dc www'toupie.org

101 Biographie tirée de la thèse de Mathieu Tanguay : Conseryer ou restaurer ? La dialectique de l'æuvre architecturale Université

de Montréal Faculté des Études 2012.Supérieure Pages 240-241-242-243.
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Milan en 1880, il est nommé Professeur de géométrie descriptive à l'Accademia di Brera.

Participe activement à la vie politique de I'Italie du Risorgimento et fréquente le cénacle cles

intellectuels de la « Scapigliatura )). Beltrami est I'auteur d'impotants travaux de restauration

dont ceux pour le Château Sforyo (reconstruction de la tout de Filarete),le Palazzo Marino,
Sant Ambrogio, Santa Maia delle Grazie à Milan, le Campanile de San Marco à Venise, et la

chartreuse de Pavie. Il est présent dans de nombre,.r, .o..àrrs et commissions. À Rome, il est

I'auteur notamment de la Pinacothèqae Vaticane (1,931). Voir la récente publication : Luca

Beltrarni architetto, Milano tra ottocento e nouecento, Electa, Milan, 1997 (éüté par L. Baldrighi).

Renato Bonelli (1911-2004) : architecte, théoricien et historien de I'architecture, professeur
d'histoire de I'architecture aux universités de Palerme et de Rome, ancien directeur de la
«Scuola di Speciali zzazione in Restauro dei Monumenti», a vécu et travaillé à Orvieto. II est

I'un des théodciens majeurs de la restauration en Italie. De formation idéaliste,ila transposé

les thèses de I'esthétique de Benedetto Croce et a contribué, avec Roberto Pane,

à l'élaboration de la « restauration critique », en opposition avec la prétendue neutralité de la
<<restauration scientifique>>. Les fonclements de la pensée de Bonelli sur la restauration dérivent
de son étroite relation avec la connaissance cle I'histoire de I'architecture; d'où vient I'iclée de

restauration comme acte de culture et acte critique. I1 a poussé les orientations de la
restauration critique jusqu'à ses extrêmes conséquences, en privilégiant toujours la valeur d'art
(istanza estetica) et en insistant sur la nécessité fréquente d'un réel apport créattf de la part de

I'architecte restaurateur. Voir son üvre intitulé Architettara e restauro §/enise, 1959). Voit aussi

de Bonelli, la définition de « Restauro » in « Enciclopedia Universale dell'arte >>, vol. XI,1963;
Scriti sul restauro e sulla critica architettonica, Rome, 1,995,

Benedetto Croce (1866-1,952) : a êté philosophe, historien, écrivain et homme politique

italien. Son ceuvre philosophique sera influencée par Hegel, I(ant, Giambattista Vico et

§7ilhelm Von Humboldt. Dans son ceuvre immense, non seulement l'histoire mais aussi

l'esthétique occupe une place centrale 1.79.I1faut souügner que contrairement aux autres

philosophes, Croce est arrivé à la philosophie à travers I'esthétique 180. Il tentera entre autres

de rapprocher I'esthétique à la philosophie du langage. Comme Henti Bergson, (1859-1941),

Croce a contribué à la philosophie esthétique moderne et au développement du concept

moderne d'histoire et d'historiographie, dont il concevait l'histoire comme « l'unique principe
médiateur à toute période de la conscience humaine». Ainsi,l'influence de Ctoce s'exerça non

seulement sur les philosophes, mais aussi sur des historiens de l'art. En fait,l, est l'un de ceux

qü ont le plus contribué au développement de l'approche de la restauration italienne

moderne.

Cesate Brandi (1906-1988) : historien de I'art et théoricien de I'esthétique. A dirigé I'Institut
Centtal de la Restauration S.ome) dès le début de sa créaüor. A enseigné I'histoire de I'art
contemporain à I'université de Palerme et à celle de Rome. Son livre intinrlé Teoia del keslauro
(1963) a 

^pporté 
un éclairage fondamental et reste une référence universellement reconnue.

Chez Einaudi, il a publié entre autres : Struttura e architettara (1975), Teoria generale della crilica

(1 975), S crifii sull' arle contemporanea (1 9 7 6 -l 9 7 9 ).
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Giovanni Carbonara (1942) : architecte, il est professeur titulaire de restauration

architecturale et directeur de la « Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti », à

Rome, Università degli Studi la Szpienza. Elève de Renato Bonelli, il est I'un des plus brillants

représentants du << restaaro critico>,Il do.r.r. des conférences à l'École archéologique italienne

d'Athènes, à I'Institut Central de la Restauration à Rome et à I'ICCROM (Centte international

d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels). 11 est membre du comité

de rédaction de différentes revues spécialisées. I1 est I'auteur de nombreuses publications sur

I'histoire de I'architecture et la restauration, notamment : I-.a reintegra-{one del/'immagine, problemi

di restaaro dei monumenti @,izoni, Rome, 1,976); I-a philosophie de la restaaration en ltalie, in <<

Monuments Historiques » @aris, 1987, pp. 17-23); Auuicinamento al restaaro, teoria, $oria,

monumenti, piguori, Naples, 1997);Trattato di reÿaaro architettonico,4vol., ([Jtet, Turin, 1996).

Marco Dezzi Bardeschi (1,934) : ingénieur et architecte, il est ptofesseur titulaire de

restauration architecturale à la Faculté d'architecture de l'École polytechnique de Milan où il
fonde et dirige le Département pour les ressources ârchitectofliques et environnementales.
Théoricien, il est un des protagonistes de I'anti-restauration ou de la conservation absolue en

Italie ; praticien, il réalise de nombreux projets d'architecture et de conservation @alazzo della

Ragione à Milan, Bibliothèque Classense à Ravenne,Palazzo Gotico àPiacenza). II dirige la
rel'ue ANÂIKH (culture, histoite et technique de la conservation). Parmi ses écrits, il faut
citer : Restaaro, panto e da capo, ÿarnmenti per ma (impossibile) teoia, (Franco Angeli, Milan, 1,991).

Pietro Gazzola (1908-1979) : diplômé en architecture de l'École polytechnique cle Milan et

en Littérature à I'Université d'État de Milan, il devient ptofesseur à la faculté d'architecture à

partir de 7942;,ensüte il est nommé professeur ci'analyse et cle téhabilitation cles centres

historiques à I'Ecole de spécialisation en restâuration cles mofluments à Rome. Après la
Seconde Guerre mondiale, il dirige de nombreux chantiers en Italie et à l'étranger en tânt
qu'expert de I'UNESCO et de I'ONU. Il a été nommé docteut honois causa des universités de

Salonique et cle Cracovie, président de I'ICOMOS et consultant pour le Conseil de I'Eutope
pour la restauration des centres historiques. Voir de P. Gazzola : The past in the fature
(ICCROM, Rome, 1969); Il problena di Vene{a (Rome, 1,970); Verona in euola{one S/erone,
1,966).

Gustavo Giovannoni (1873-1947) z Ingénieur, architecte, historien, urbaniste et restaurateur

italien, il est fondateur de la faculté d'architecture de Rome. Son æuvre constrüte et écrite est

fondamentale. Il apporte un renouveau à I'histoire de I'architecture et de I'urbanisme ainsi qu'à
la théorie de la restauration, pour laquelle il approfondit I'oeuvre de Boito en orientant de

façon décisive la pensée européenne sur la question. Il fait évoluer la notion de monument à

l'échelle de la ville ancienne : Centro .l torico, ambiente.Il est considéré comme le père de la charte
d'Athènes de 7931, premier document international sur le thème de la protection et de la
conservation des monuments. Voir: G. Giovannoni, Vuchie Città ed edili{a nuoua (JTET,
Turin, 1931). Traduit en français sous le tstre: I--a uilteface à l'urbanism, @dition du Seuil, Paris,
1ee8).

Paolo Matconi (1933- ) : architecte et historien de I'architecture, praticien de la restauration à

travers toute I'Italie. Il est I'un des meilleurs experts de I'architecture ancienne tant d'un point
de vue technique qu'historique et httéraire, accumulant les expériences de chantiers et le
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Dans le domaine de I'urbanisme et de la théorie de la restauration voir notamment : Citlà
antiche edilirya naoua Q\apoli, 1959); Auualità e diallettica del restarro, dirigé par Mauro Civita. Sur

R. Pane, voir : Nccordi di Roberto Pane,Napoli Nobilissima §aples, 1991).

Paul Philippot (1925) : docteur en droit et en histoire de I'art et archéologie, il a

principalement enseigné à I'Université Ubre de Bruxelles de 1,955 à 1995, C'est au sein de

I'Institut royal du patrimoine artistique de Belgrque que s'est élaborée sa pensée qui s'articule
sur les questions esthétiques et les problèmes techniques, mibutaire à la fois de la dgueur de

pensée de la tradition allemande, mais qui s'inscrit aussi dans le prolongement de la pensée

idéaliste italienne. Sa présence à Rome I'a d'autre part amené à donner des cours à la Faculté
d'architecture de I'Université de Rome de 1,973 à 1,977. Ses telations avec les principaux
restâurateurs de I'Istituto Centrale del Restauro (Rome), Paolo etLaura Mora, I'ont conduit à

créer à Rome un cours international de perfectionnement sur la conservation des peintutes
murales, puis à la publication d'un ouvrage en 1977 . Sa fréquentation avec Cesare Brandi dont
il a tradüt les ouvrages en français et de Giulio Cado Argan lü a permis d'approfondir la
pensée italienne pour I'esthétique et la critique d'art et de I'intégrer à sa formation basée sur la
Kansfuiisynschaÿ germanique pour ses publications et pour ses cours à Bruxelles, tant pour la
restauration que pour I'histoire de l'at.

Benito Paolo Torsello (1934) : professeur de restauration architecturale à la faculté
d'atchitecture de Génève, où il enseigne encore la théorie de la restauration. Il a fondé en
1994 dans la même faculté l'École de spécialisation en restâuration des monuments et a créé le

laboratoire MARSC Q{éthodes anaütiques pour la restauration et I'histoire du construit).
Entte les numéros écrits et pubüés, citons le livre Restauro Architeltonico : Padri, teorie e imntagini

(Franco Angeli, 1984);l-.a rzateia del restauro: tecniche e teorie analitiche Q{arsilio, 1988); Tecniche del

restauro (JTET, 2003).
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travall de chercheur. Il défend en Italie une position critique à l'égard de ses confrètes. Contre

toute idée d'embaumement des édifices anciens, il revendique la nécessité culturelle de

continuité technologique et progettuale,' lui-même ptend exemple sur I'activité de certains de

ses amis architectes en chef des monuments historiques en France. Il a enseigné I'histoire de

I'architecture à Palerme et à Rome. Depuis 1980, il est ptofesseur titulaire de la chaire de

restauration des monuments à I'université de Rome La Sapienza. Depüs 1.992, il est

professeur tinrlaire de restauration architecturale à la ttoisième université de Rome 0).gü
Studi RomaTrc d'Università). Il est I'auteur de nombreux articles et ouvrages sur la matière,

notamment: Il restaaro e l'arcbitetto, teoia e pratica in due secoli di dibattito (Nlarsilio, Venise, 1,993).

Roberto Pane (1897-1,987) : architecte, historien de I'art et de I'architecture. On doit à

Roberto Pane une véritable somme d'ouvrages concefnant principalement ttois grands

domaines : écrits sur I'art, sur la méthodologie de la restauration et sur I'urbanisme des centres

anciens. Avec Renato Bonelli, il est considéré comme le père de la restauration critique. Outre
ses monographies sur des grands architectes comme Palladio, Bernini, Vanvitelli, Gaudi, il a

pubtié des ouvrages de référence sur la renaissance et le baroque et a dirigé la rer,'ue fondée

par Benedetto Croce, Napoli Nobilissina.
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