
4-720-960-EX-1

*

-2-
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECTIERCHE SCIENTIFIQUE UNTVERSITE SAAD DAHLEB - BLIDA 01 -

INSTITUT D'ARCHITECTURE ET D'URBAMSME

ARCHTTECTURAT

CLASSIFICATION TYPOLOGIQUE ET STYLTSTIQUE

CAS D,ETUDE :LES SALLES DE CINEMA CONSTRTIITE DANS
LE NOYAU HISTORIQUE BLIDEEN

Pr6sentd par : Kasdi Hamza Sofiane

Sous la Direction de : Mme KHALEF HASSAS Naima

DE

Anrrde Universitaire : 207612017

-___-



<< Assis dans une salle de cin6ma, nous sommes

c'est peut€tre le seul endroit of nous sommes i
I'un de l'autre. C'est le miracle du cin6ma. >

liwds d nous-m€mes et

ce point li6s et s6par6s

- Abbas Kiarostami, Cin6aste iranien -
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RESUME:

L.es salles de cinerna du centre historique de Blida sont des joyaux architecturaux du

patrimoine du )O(e siEcle. Ils qui se distinguent des genres plus connus : par leur fonction

r6cr6ative et par leur d6cor atypique souvent exotique et trts charg6.

Aujourd'hui, en raison de la mont6e du nationalisme, une partie importante du patrimoine est

de plus en plus menacie en I'AIg6rie. De m0me, la salle de cindma qui 6tait une partie

int6grante sociale et u$aine de la ville .a perdu de son attrait et sa monumentalit6 synbolique

et architecturale d'autrefois.

Conscient de I'importance de ce type de loisir, le ministdre de la culture a lanc6 en 2007 et

2008 un ample projet de r6habilitation dans le but de ressusciter ces lieux, et de les rdcup6rer

le retour des salles dans la ville doit 6tre vu sous un nouvel angle pour red6hnir le statut et

l'architecture des salles en relation avec la ville et les usagers. . Mais la partie n'est pas

gagn6e, le projet est rest6 jusqu'd pr6sent sur papier et la plupart des salles de cin6ma sont

ferm6es et dans un 6tat ddplorable. Le ministdre a pu r6cup6rer environ 47 salles sur 500

dans tout le territoire et les salles restantes sont en situation de litige entre le ministdre et les

auhes propridtaires.

k but de ce travail de recherche est de collaborer d la production des connaissances par

l'identification de ce patrimoine architectural considirable des XD( et XXe sidcle, dans 1e

noyau historique de Blida. Il s'agit de repertorier et d'identifier les typologies et les styles

des salles de cin6ma du noyau historique qui font partie 6galement de la mdmoire collective

d'une g6n6ration d'alg6riens, de d6duire leurs valeurs architecturales et stylistiques

particuliers qui mdritent d'Ctre connues et sauvegarddes.

MoTs cLEs : PATRI\,IoINE XD(EME xxEME sIEcLE, PERIoDE coLoNIALE, SAILES DE

CINEMA, ryPOLOGIE ET STYLE ARCHITECTURAUX, MODERNITE, REHABILITATION,
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ABSTRACT:

THE MovE THEATERS IN THE HISToRIC CENTIR oF BLIDA ARE ARCHITECTURAL JEWELS oF

THE TWENTIETH CENTURY HERITAGE. THEY ARE DISTINGUISHED FRoM MoRE wELL.KNowN

GENRES: BY THEIR RECREATIONAL FTJNCTION AND BY THEIR ATYPICAL DECOR OFTEN

EXOTIC AND VERY CHARGED.

ToDAY, DUE To THE RISE oF NATIoNAIISM, AN IMPoRTANT PART oF THE HERITAGE Is MoRE

AND MORE THREATENED IN AL6ERIA. SIMILARLY, THE MOVIE THEATER WAS AN INTEGRAL

SOCIAL AND URBAN PART OF TIIE CIry.HAS LOST MS APPEAL AND ITS SYMBOLIC AND

ARCHITECTURAL MONUMENTALITY OF YESTERYEAR.

AWARE oF THE IMPoRTANCE oF THIS TYPE oF LEISURE, THE MINISTRY oF CULTI]RE

LAUNCHED NT 2OO7 AND 2OO8 A LARGE REHABILITATION PROJECT IN ORDER TO

RESUSCITATE THESE PLACES, AND TO RECOVER THE RETURN OF THE ROOMS IN THE CITY

MUST BE SEEN UNDER A NEW ANGLE TO REDEFINE THE STATUS AND ARCHITECTURE OF

ROOMS IN RELATION TO THE CITY AND USERS. . BUT THE GAME IS NOT WON, THE PROJECT

HAS REMAINED SO FAR ON PAPER AND MOST MOVIE THEATERS ARE CLOSED AND IN A

DEPLORABLE STATE. THE MINISTRY WAS ABLE TO RECOVER ABOUT 47 OUT OF 5OO ROOMS

THROUGHOUT THE TERRTTORY AND THE REMAINING ROOMS ARE TN LITIGATION BETWEEN

TI{E MINISTRY AND THE OTHER OWNERS.

THE PURPoSE oF THIS RESEARCH IS TO COLLAAORATE IN THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE

BY IDENTIFYING THIS SIGNIFICANT ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE NINETEENTH AND

TWENTIETH CENTURY, IN THE HISTORICAL CORE OF BLIDA. IT IS A QUESTION OF

CATALOGING AND IDENTIFYING THE TYPOLOGIES AND THE SryLES OF THE CINEMAS OF THE

HISTOR]CAL NUCLEUS WHICH ARE ALSO PART OF THE COLLECTIVE MEMORY OF A

GENERATION OF ALGERIANS, TO DEDUCE THEIR PARTICULAR AXCHITECTURAL AND

STYLISTIC VALUES WHICH ARE WORTHY OF BE KNOWN AND SAVED.

KEYWORDS: HERITAGE XIXTH CENTURY XXTH CENTURY, COLONIAL PERIOD,

CINEMA HALLS, ARCHITECTURAL TYPOLOGY AND STYLE, MODERNITY,

REHABILITATION,
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1.1. INTRODUCTION:

ks salles de cindma ont subi de nombreux changements au fil du temps, et aprds plusieurs

dvdnements, ces salles ont dmergd et ont rdussi i dessiner leur propre architectue.

Depuis longtemps, la salle de cindma est consid6rde en fonction de son r6le dconomique avant

d'6ke reconnue pour son r6le dans la vie en tant qu'dquipement culhrel et p6le d'athaction

pour I'arn6nagement urbain. Ce travail s'int6resse d la fagon dont les salles participent d la

construction de la ville; La relation entre le cindma et la ville ddterminera non seulement

l'architecture du projet, mais aussi, son rapport i un espace urbain, lui-m6me en constante

6volution.

Ia premidre projection de fikn i Blida dtait au th6atre Capitole, et d travers les historiens de

I'art et de I'architecture, le cindma a copi6 pendant longtemps ie th6ttre dans son architecture

int6rieure et ext6rieur, contrairement aux autre dquipement, le cin6ma a mis quelques ann6es a

se constnrire une architecture propre, devant avoir ses formes et ses images qui ne pouvaient

pas s'amalgamer avec d'autres bdtimentsl.

Avec I'avdnement de la modemit6, les salles de cin6ma se sont appuydes sur une nouvelle

architechre entidrement ddpounue de traditions classiques, certains auteurc disent que la

puretd et la sobri6t6 du mouvemeflt moderne sont venues en reponse aux probldmes

d'acoustique et I'avdnement du parlant , car la surcharge du d6cor nuit a la propagation des

ondes sonores 2 , le cin6ma naissant ( devait conqu6rir le centre-ville, comme un lieu de

centralitd politique, social et culturel, et y conskuire des salles de cin6ma, des monuments i la
gloire du cin6ma naissant >>3 .

Ce types d'6quipements mdrite d'Ctre sauvegardd car dans leur grande majoritd, ils font partie

du patrimoine urbain, kur situation, leur qualit6 architecturale, leur animation ainsi que leur

insertion dans le paysage urbain et dans la m6moire collective font qu'ils sont dignes

d'int6r6ta'

I1 est vrai qu'aujourd'hui la reconnaissance des valeurs du patrimoine datant de la p6riode

coloniale tarde a se mettre en places'

Car celui-ci fait partie d'un pass6 douloureux de l'histoire du pays que les autorit6s pr6fErent

I F.Lacloche, ouwage < l'histoire des salles de cinimas >France ,1981 p.140.

'z Ibid 0l p.142.
3 Creton Laurent et Feigelsou Kristian (2007) Villes cindmatographiques, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle,
p.201
a F.Lacloche, ouwage < l'histoire des salles de cindmas > France 1981, p.9.
5 ABoussad , F .Cherbi , L . Oubouzar < patrimoine architecturale et urbain des XIXe et XXe siecle projet
Euromed Heritage II. Patrimoine partagi >> , 2012 , p.2
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Aujourdui, nous avons une p6nurie dans les archives de notre patrimoine, notamment pendant

les pdriodes que l'Algdrie a traversdes aprds le d6part des frangais et l'annexion des archives

avec eux, en plus d'autres 6vdnements li6es i la d6cennie noire 1988-1998 qui a conduit ir la

destruction de certaines archives. ks difficult6s que nous avons rencontr6es quant d [a

r6cupdration des archives de ces lieux oubli6s et obscws et mOme la difficulte d'accds i
certaines salles en raison de I'absence de leur propri6taires nous ont confirm6 l'utilite d'un

pareil travail.

Cette recherche a pour but de contribuer a la connaissance des salles de cindma du 19 et 20'

sidcles qui souffrent d'un 6tat d'abandon et qui sont un potentiel qui m6rite qu'on en prenne

soin et qu'on lui redonne vie i nouveau, car ce patrimoine fait partie de la mernoire collective

1.1. PROBLEMATIQTJE:

Aprds I'ind6pendance, I'Alg6rie a r6cupdr6 tout un patrimoine biti que la France a laissd

derridre elle. Une partie a r6sist6 au temps, parce qu'elle a itd r6affectde ou tout simplement

utilisde, une autre, a perdu son usage avec le temps. Tel est le cas des salles de cindma qui, d

notre 6poque, sont devenues sombres et oublides.

Ce pakimoine s'est d6terior6 en raison de la n6gligence, ce qui a conduit i la fermeture de la

plupart de salles. Certaines d'entre elles sont d6tnrites, certaines autres sont devenues basiques

ou ont 6t6 maltrait6es, transform6es ou d6grad6es. lrur conaibution dans la connaissance du

patrimoine du sidcle demier, ainsi que I'usage socio-culturel qui en 6tait fait, contribue aux

connaissances des pratiques socio-culturelles de cette dpoqueJi, d'ot le besoin de les

documenter. En 2007 le ministdre de la culture a lancd un vaste recensement des salles

obscures dans tout le pays dans le constat n'dtait pas satisfaisant : une d6chdance importante

de ce type de loisir a 6t6 constat6. Suite a cet 6tat de fait, le gouvemement algdrien a prdsent6

un projet de loi sir le cin6ma qui vise entre autres, i r6habiliter ces salles et a relancer i
grande 6chelle la diffirsion des films.

Ce patrimoine architectural est l'hdritage transmis dbne g6n6ration A une autre, c'est- i-dire

une propri6t6 collective, qui doit 6tre conserv6e pour ses valeurs r6unies, son utilitd comme un

cadre existant, et en plus le savoir-faire cachd dedans. Ce travail de recherche s'intdresse au

domaine de la connaissance de ce patrimoine architectural dans une perspective de

6 Deleuze cilles (1988) Le pli : Leibniz et le baroque, Paris, Editions dc Minuit.1979 p.19



prdservation et de mise en valeur qui serait dlargie aux projets de valorisation et de

r6habilitation.

Cette recherche pose colnme principale probldmatrque: la ndcessitd de constituer la

connaissanc€ de l'architecture des cindmas des quartiers du centre historique de Blida pour

mieux appr6hender leur r6habilitation. Pour ce faire, nous ticherons i travers cette recherche

de ripondre aux questions suivantes :

1-Quels sont les modes d'implantation de ces lieux ?

2-Quelle sont les fypologies de ces cindmas, leurs principes d'organisatron et leurs

caractdristiques stylistiques?

Ilypothise :

ks salles de cin6ma de la ville de Blida ont connu des p6riodes historiques, on suppose que

ces salles se diff6rencient selon les besoins socio - culturels. Dans chaque p6riode

historique on remfique I'impact des nouvelles significations socio - culturelles et sur la

pratique de production architech:rale (organisation du plan et les styles de fagades).

OBJECTIF DE LA RECHERCHE :

ks objectifs vrsds par le pr6sent travail s'articulent autour des points suivants :

1 Production d'une connaissance sur le patrimoine des salles de cindma du noyau historique

de Blida.

2. Classification de ces salles selon leur implantation, leur organisation et leur style.

3. le demier objectifet I'aboutissement fmal : recommandations concernant la prise en charge

de ces salles, afin de les sauvegarder et de les protdger en tant que patrimoine i prdserver et

m6me d transmettre aux g6ndrations fuhrres.

I.4: LA METHODOLOGIE D'APPROCHE :

1. m6thode exploratoire: une recherche th6orique qui nous permettra de connaitre la

conccption des salles de cin6ma :

- ri l'dtranger, en France.

-en Algdrie

2. m6thode monographique: une dtude analytique des salles de cindma de Blida pour faire

ressortir leurs caractdristiques et leur langage architectural.



Cela pemretha de connaitre, de comprendre et de conserver ce pakimoine et le mettre en

valeur. Ce travail s'est bas6 sur deux mesures :

-ks archives.

-k relev6.

STRUCTURE DE MEMOIRE:

Le prdsent mdmoire comporte trois chapitres essentiels :

Chapitre I : k premier chapitre prdsente une inkoduction g6nirale, dans lequel on explique

I'int6r0t du thdme principal de la recherche. La probl6matique qui a motivi l'intihrl6 de

recherche avec nos hypothdses suggdrdes .Les objectifs soulignds sw le court et le long terme,

et la mdthodologie adoptde pour effectuer ce travail de recherche.

Chapitre II: I-e deuxidme chapitre est constitu6 par un 6tat des connaissances. Nous y

prdsentons les ddfinitions utiles i notre travail, l'histoire du cin6ma et son onergence en

Europe puis en Algdrie.

Chapitre III : k troisidme chapitre constitue l'analyse de cas d'6tude.

11 s'int6resse i f identification des salles de cindma du centre de Blida, la lecture de leurs

modes d'implantation et I'organisation spatiale, et enfin une pr6sentation des tlpologies

stylistiques de leurs fagades.

Ce travail est pr6sent6 sous forme de fiches de r6pertoire, avec toutes les informations

r6coltdes.

Enfin, des recommandations concernant les actions d entreprendre en fonction de chaque cas

sont pr6sent6es en synthdse.
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1.I. INTRODUCTION:

ks salles de cindma ont subi de nombreux changements au fil du temps, et aprds plusieurs

dvdnements, ces salles ont 6mergd et ont r6ussi i dessiner leur propre architecture.

Depuis longtemps, la sa1le de cin6ma est consid6r6e en fonction de son r6le 6conomique avant

d'€tre reconnue pour son r6le dans la vie en tant qu'dquipement culturel et p61e d'attraction

pour l'aminagement urbain. Ce travail s'intdresse i la fagon dont les salles participent i la

construction de la ville; [,a relation entre le cin6ma et [a ville ddterrninera non seulement

l'architecture du projet, mais aussi, son rapport i. un espace urbain, lui-m6me en constante

dvolution.

Ia premidre projection de film i Blida 6tait au thditre Capitole, et d travers les historiens de

I'art et de I'architecture, le cin6ma a copi6 pendant longtemps le th66tre dans son architecture

intdrieure et extdrieur, contrairement aux autre dquipement, le cin6ma a mis quelques anndes a

se construire une architecture propre, devant avoir ses formes et ses images qui ne pouvaient

pas s'amalgamer avec d'autres bdtimentsl.

Avec I'avdnement de la modemit6, les salles de cindma se sont appuydes sur une nouvelle

architecture entidrement d6pourvue de traditions classiques, certains auteurs disent que la puretd

et la sobri6td du mouvement moderne sont venues en r6ponse aux probldmes d'acoustique et

I'avdnement du parlant , car 1a surcharge du d6cor nuit a la propagation des ondes sonores 2 
, le

cin6ma naissant << devait conqu6rir le centre-ville, comme un lieu de centralitd politique, social

et culturel, et y constnrire des salles de cin6ma, des monuments i la gloire du cindma naissant

Ce types d'dquipements mirite d'etre sauvegard6 car dans leur grande majoritd, ils font partie

du patrimoine urbain, lrw situation, leur qualitd architecturale, leur animation ainsi que leur

insertion dans le paysage urbain et dans la m6moire collective font qu'ils sont dignes d'int6r6ta'

Il est wai qu'aujourd'hui la reconnaissance des valeurs du patrimoine datant de la pdriode

coloniale tarde a se mettr€ en places'

Car celui-ci fait partie d'un pass6 douloureux de l'histoire du pays que les autorit6s pr6fdrent

occulte16.

I F.Lacloche, ouvrage < I'histoire des salles de cinimas >rFrance, I 981 p. 140.

'z 
lbid ol p.142.

3 Creton Laurent et Feigelson Kristian (2007) Vitles cinimatographiques, Paris, Presses Sorbome Nouvelle,
p.201
4 F.L-acloche, oulrage < l'histoirc des salles de cindrnas D France 1981, p.9.
5 A.Boussad , F .Cherbi , L . Oubouzar < patrimoine architecturale et urbain dos XD(e et )O(e siecle projet
Euromed Heritage II. Patimoine partagi >> ,2012 , p-2
6 Deleuzr Giltcs (1988) Le pli : Ixibniz et le baroque, Paris, Editions de Minuit.l979 p.l9 .
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Aujourdui, nous avons une p6nurie dans les archives de notre patrimoine, notamment pendant

les pdriodes que l'Algdrie a ftavers6es aprds le ddpart des frangais et I'annexion des archives

avec eux, en plus d'autres 6vdnements lides i la ddcennie noire 1988-1998 qui a conduit d la

destruction de certaines archives. trs difiicult6s que nous avons rencontr6es quant e la

r6cup6ration des archives de ces lieux oubli6s et obscurs et m6me la difficult6 d'accds i certaines

salles en raison de l'absence de lew propridtaires nous ont confirm6 l'utilitd d'un pareil travail.

Cette recherche a pour but de contribuer a la connaissance des salles de cin6ma du 19 et 20'

sidcles qui souffient d'un itat d'abandon et qui sont un potentiel qui mdrite qu'on en prenne

soin et qu'on lui redonne vie d nouveau, car ce patrimoine fait partie de la m6moire collective

I.1. PROBLEMATIQTJE:

Aprds I'ind6pendance, l'Alg6rie a r6cup6r6 tout un patrimoine bAti que la France a laissd derridre

elle. Une partie a r6sistd au temps, parce qu'elle a 6td rdaffectde ou tout simplement utilisde,

une aufe, a perdu son usage avec 1e temps. Tel est le cas des salles de cindma qui, A notre

dpoque, sont devenues sombres et oubli6es.

2

Ce patrimoine s'est ddt6riord en raison de la n6gligence, ce qui a conduit ii la fermeture de la

plupart de salles. Certaines d'entre elles sont d6truites, certaines autres sont devenues basiques

ou ont 6t6 maltraitdes, transformdes ou d6graddes. L,eur contribution dans Ia connaissance du

patrimoine du sidcle demier, ainsi que I'usage socio-culturel qui en 6tait fait, contribue aux

connaissances des pratiques socio-culturelles de cette 6poque-li, d'ot le besoin de les

documenter. En 2007 le ministdre de la culture a lancd un vaste recensement des salles obscures

dans tout le pays dans le constat n'6tait pas satisfaisant : une d6ch6ance importante de ce type

de loisir a 6t6 constat6. Suite a cet 6tat de fait, le gouvernement algdrien a prdsentd un projet de

loi sir 1e cindma qui vise entre autres, d rdhabiliter ces salles et a relancer i grande dchelle la

diffusion des films.

Ce patrimoine architectural est 1'h6ritage transmis d\rne g6n6ration i une autre, c'est- a-dire

une propri6td collective, qui doit 6tre conserv6e pour ses valeurs r6unies, son utilit6 comme un

cadre existant, et en plus [e savoir-faire cachd dedans. Ce travail de recherche s'int6resse au

domaine de la connaissance de ce patrimoine architectural dans une perspective de pr6servation

et de mise en valeur qui serait dlargie aux projets de valorisation et de rdhabilitation.

Cette recherche pose comme principale probl6matique : la ndcessit6 de constituer la

connaissance de l'architecture des cin6mas des quartiers du centre historique de Blida pour

mieux appr6hender leur rdhabilitation. Pour ce faire, nous t6cherons i travers cette recherche



de rdpondre aux questions suivantes :

l-Quels sont les modes d'implantation de ces lieux ?

2-Quelle sont les typologies de ces cindmas, leurs principes d'organisation et lews

caractiristiques stylistiques?

Hypothise :

ks salles de cindma de la ville de Blida ont connu des p6riodes historiques, on suppose que

ces salles se diff6rencient selon les besoins socio - culturels. Dans chaque p6riode historique

on remarque l'impact des nouvelles significations socio - culturelles et sur la pratique de

production architecturale (organisation du plan et les styles de fagades).

OBJECTIF DE LA RECHERCHE :

ks objectifs vis6s par le pr6sent travail s'articulent autour des points suivants :

1 Production d'une connaissance sur le patrimoine des salles de cin6ma du noyau historique de

Blida.

2. Classification de ces salles selon leur implantation, leur organisation et leur style.

3. le demier objectifet l'aboutissement final : recommandations concernant la prise en charge

de ces salles, afin de 1es sauvegarder et de les protdger en tant que patrimoine d pr6server et

meme ir transmetEe aux g6n6rations futues.

1.4;LA METHODOLOGIE D'APPROCHE :

1. m6thode exploratoire : une recherche th6orique qui nous permetta de connaitre la conception

des salles de cin6ma :

- i l'6tranger, en France.

-en Algdrie

2. m6thode monographique : une 6tude analyique des salles de cin6ma de Blida pour faire

ressortir leurs caract6ristiques et leur langage architectural.

Cela permettra de connaitre, de comprendre et de conserver ce patrimoine et le mette en valeur.

Ce travail s'est bas6 sur deux mesures :

-Les archives.

-[r relev6.

3



Le prdsent mdmoire comporte trois chapitres essentiels :

Chapitre I : k premier chapitre prdsente une introduction gdn6rale, dans lequel on explique

['int6r0t du thdme principal de la recherche. I-a probldmatique qui a motiv6 l'intituld de

recherche avec nos hlpothdses sugg6r6es .ks objectifs soulignds sur le court et le long terme,

et la m6thodologie adopt6e pour effectuer ce travail de recherche.

Chapitre II : Le deuxidme chapiffe est constitud par un 6tat des connaissances. Nous y

pr6sentons les d6finitions utiles d notre travail, l'histoire du cindma et son dmergence en Europe

puis en Algdrie.

Chapitre III : Le koisidme chapitre constitue l'analyse de cas d'6tude.

I1 s'intdresse d I'identification des salles de cin6ma du centre de Blida, la lecture de leurs modes

d'implantation et l'organisation spatiale, et enfin une prdsentation des typologies stylistiques

de leurs fagades.

Ce travail est prdsentd sous forme de fiches de r6pertoire, avec toutes les informations r6colt6es.

Enfin, des recommandations concemant les actions i entrepren&e en fonction de chaque cas

sont pr6sent6es en synthdse.

1

STRUCTURE DE MEMOIRE :
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Etat de connaissance:

Patrimoine et l'architecture XIXe et XXe siicles :

I-a connaissance de la notion du patrimoine et l'architecture du XlXe et )fie sidcle est une

ndcessitd importante dans la connaissance de notre thdme.

D6finition du patrimoine :

Etymologie : en latin patrimonium, c'est lh6ritage du pdre, patrimoine, biens de la famille, ou

fortune

Sens g6n6ral : le patrimoine est l'hdritage commun d'un groupe ou d'une collectivitd qui est

transmis d la giniration suivante. Il peut 6tre de nature trds diverse : culture, histoire, langue,

systdme de valeurs, monuments auvres artistiques..T

L'architecture XIXe et XXe siicles :8

<< L'architecture est l'art de la conception, mais aussi la technique qui mdne i rdaliser et

mettre en valeur la mise en forme des espaces de vie, tels qu\rne demeure, un dtablissement

industriel, ou mdme des espaces urbains. I-e reflet de l'histoire de lhomme, est avant tout,

re1i6 et exprim6 a travers lhistoire de I'architecture, dont chaque mouvement artistique dpouse

une dpoque, un esprit philosophique, politique ou spirituel bien prdcis >e.

- l9ime Siicle -Dibut de 20eme siicle

La rdvolution n'a jamais 6td une source pour la grande architecture classique frangaise. Dds la

fin du l8dme sidcle, cette demidre ne convient plus d une socidtd issue de la r6volution, mais

bien que I'architecture s'dloigne d'un acaddmisme contraignant i travers le retour vers

d'anciennes sources.

> Le N6oclassicisme Aprds le Rococo et son gott affrrm6 pour 1a sensualit6 et I'intime, le

Ndoclassicisme vit le debut de son d6veloppement, qui a 6td durant la deuxidme moitii du

18dme sidcle. L'architecture remet en scdne l'Antiquit6 qui sera l'inspiration de la grandeur et

la force. Cela va passer par une violente exaltation du biti. L'architectures va, donc, afficher

des colonnes qui vont ponctuer les fagades avec leurs ligne droite, qui s'impose et dcarte la

8 Anicle (coute) histoire dc l'architecture lundi l5 d€cembre 2008 par pierre royneau.
hhttp://www.toupie.orRlDictionha ire/Patrimoine.html

9 vina.f ree.f r/soio.ohD?articleS9
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> L'6clectisme : Dans le but de satisfaire leur clientdle bourgeoise ddsirant se crdner de leur

richesse, les architectes, sont men6 ri m6ler diffdrents styles tels que l'antique, I'oriental, le

moyendgeux, le gothique...etc. L'dclectisme, qui est rure nouvelle croyance architecturale du

l9dme sidcle,sera 1a cl6 qui va permettre aux architectes d'utiliser, en cas de besoin de

combiner dans un m€me 6difice, le vocabulaire et les motifs architectoniques suite au choix

du maitre d'ceuwe des mieux plac6s i la particularit6 de chaque programme de constnrction.

L'architecture 6clectique va, de petit a petit, ignorer en laissant apparaitre une architecfure

rationaliste, grece au modemisme europden qui le plus conforme le plus adapt6 d l'6tat

d'esprit dominant a cet dpoque.ro

> Viollet-le-Duc et I'architecture des ing6nieurs A la fin du l9dme sidcle, Viollet-le-Duc

(architecte frangais et thdoricien de l'architecture) met en claire f importance et la ndcessit6

de la technique gothique m6di6vale dans ses oulrages. Il arrive i r6vdler une nouvelle

conception de l'architecture en offrant la mise en place d'une armature m6tallique enveloppde

dans la structue de l'6difice pour consolider et fortifier les monuments restaurds, L'ingdniew

va, donc, augmenter sa responsabilitd dans I'architecture, en ddveloppant de nouveaux

systdmes de consfuction fond6 sur le mdtal. (Ecole de Chicago, Gustave Eiffel). Durant l'dre

industrielle, de nombreuses nouvelles techniques de conception et de nouveaux mat6riaux

apparaissent. L'architecte traverse cette tendance grdce a l'essai des differentes solutions qui

se ddveloppent d tout niveau.

Caractdristiques de I'architecture d€but de sidcle :

r k fer s'impose i la fois pour sa facilitd d'utilisation, son prix et 1a facult6 qu'il prdsente de

pouvoir Otre ais6ment transportd.

> la fonction du britiment prime sur son omementation.

> Il faut tenir compte des nouveaux paramdtres : rapiditd d'ex6cution, efficacit6, confod et

prix.

: Verticalit6 et audace.

r Architecture nouvelle mise au service de la r6volution industrielle.lr

5

ro Ibid 03
r r Ibid 03

courbe, dont cette demiire est d6di6e uniquement pour les coupoles et les fiits de colonnes,

d'autre part, le mur et la monochromie sensde 6tre plus proche de la puret6 originale.
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- De I'ire industrielle d l'ire moderne

A partir de la fin du lgdme sidcle, les architectes rdalisent que les mat6riaux produits

industriellement permettaient non seulement des cr6er des formes et des structures sans

pr6c6dents, mais aussi d'inventer un nouveau langage d6coratif artistique.

> L'architecture Art Nouveau L'Art Nouveau va rechercher l'influence d'une grande libert6

d'expression, qui elle-m6me, inspir6e par les formes souples des v6gdtaux, dont elle regroupe

des maitres de l'artisanat et des architectes, assurant ainsi l'unit6 de I'art et de la technique.

> L'architecture moderne A la mame dpoque les pr6curseurs de I'architecture moderne

examinent et comprennent les possibilitds du b6ton armd, et vont 6claircir et d6finir les bases

pour un urbanisme dit fonctionnel, et d6velopper des bAtiments constituds des lignes et des

volumes simples, ddnudes d'omementation. r2

1
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Histoire du cinr6ma :

L ( persistance r6tinienne )), est une expression dite lorsque l'ceil conserve le souvenir d'une

image quelques instants aprds sa disparition, elle est identifi6e dds le XW" sidcle.

Au cows du XIX' sidcle, de nombreux appareils mettent i profit ce phdnomdne pour cr6er

une impression de mouvement d partir d'images fixes , tels que :

-Thaumatrope (1827), -Kinesticope (1853), -Praxinoscope (1877), -Thddtre optique

( 1888). . .

L'dvolution de la photographie est

contemporaine, avec les participations

majeures de Nidpce et Daguerre: Lithographie

de n6gatifs (1812), H6liographie (1825)...et

surtout surfaces sensibles souples en celluloid

sous forme de pellicule (1884/1888) inventdes

par George Eastman, fondateur de Kodak, et

qui remplaceront les plaqucs de verre utilisies

jusqu'alorsl3.

L'ire du pre-cin6ma :

L'anglais, Eadweard Muybridge est le premier i
Faire rassembler ces deux techniques. En

1878, il rdunit 24 appareils photographiques

pour d6composer 1e galop d'un cheval. Son

zoopraxiscope reprend le mouvement a partir

desphotographies ainsi obtenuesla.-Etienrre-

Jules Marey rend la technique portable avec

son fusil photographique (1882) utilisant le

m6me objectif pour toutes les images. Le 11

janvier 188815, huis Aimd Augustin k
Prince brevette la premidre cam6ra. Son court- FlSure 2'Sourcc : http://www'exploralvoh'Ir/?p=196'

Figure 1 source : http://www.exploralyon.fr/?p=196.

13http://www.exploralvon.f r/?p=196
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meteragemuet de 2 secondes < Round Hay Garden Scdne >.Le 21 novembre 1894,

Casler ddpose le brevet du Mut scope, moins complexe et meilleur march6

d'Edison. n$a.

[,a premidre s6ance publique de cindma a lieu le samedi 28 decembre 1895, dans le sous-sol

du Grand Cafi, d Pais. Depuis le 22 mars prdc6dent, les fidres Lumidre, inventeurs

du cindmatographe, ont dijd pr6sentd leur invention i des cdnacles de scientifiques.16

Le public d6couvre le cin6ma :

l-ouis et Auguste Lumidre ont d abord pens6 i louer une salle au mus6e Grdvin ou aux Folies-

Bergdres. Mais aprds avoir 6t6 refus6s par les propri6taires .Ils finissent par donner le ,Saloz

Indien, lane salle de billard dt Grand Caf6,, actuel H6tel Scribe. Qui compte une centaine de

places. ks gens 6taient attirds par l'affrche du < Cindmatographe Lumidre >.

Lorsque l'op6rateur allume une boite en bois. Le mur prend vie et le public, 6tonn6, assiste

d la prdsentation de plusieurs sketches, commengant par La sortie des ouvriires de l'usine

Lumiire. Du bouche i I'oreille des centaines de personnes sont attirdes et appel6es i faire la

queue devant le Grand Cafd, oir s'enchainent les reprisentations qui durent chacune une

vingtaine de minutes... L'arroseur arrosd et L'arrivde d'un

train en gare de La Ciotat, ont eu un grand suc6e aprds

avoir 6ti projet6s durant quelques semaines.

En1895, des op6rateurs ont prites rues en Alg6rie suite

a la demande LUMIERE qui mentionne dans son

catalogue de wes, paru en 1 897, plus de 350 films

documentaires enregistr6s en France, une dizaine de ces

films concemait l'Alg6rie. Ce sont ces courts m6trages

prqjetds a A.lger et a Oran en automne 1896 lors de

I'inauguration du cin6matographie Louis LUMIERE en

A1g6rier7

Flture 3.source : http://www.erploralyoh.frnp=196
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L'6mergence des salles de cin6ma en France :

k cin6ma apparait comme un des premiers loisirs d6di6s d la ville, et i l'animation de la cit6.

Etant consid6ri comme repdre et aussi une marque du centre-ville, ma1gl6 sa nouveautd, mais

i1 y a d'ailleurs que cent ans de son apparition. Cent ans d'dvolution, de l'obscure jusqu'aux

multiplexes. I-es premiers cindmas sont apparu en 1907, sous la sigrature du mdme architecte,

Georges Ma1o.r8

L'dvolution spatiale : le cin6ma entre centre et entre pdriph6rie :

Le cin6ma est considdrd comme un endroit public, et donc wr lieu dans 1a ville propre au

ddveloppement du lien social. C'est d'ai1leurs pour cette raison que I'implantation des salles

est effectu6e, d\rn auke cot6 leur disparition, ou

leur transformation joue un immense r6le dzurs la

construction ou la ddconstruction des espaces

urbains, et donc, des espaces publics. Aukement

dit, l'expression de << cindma de proximitd > est

dite par : Ia proximit6 qui

Signifie d'une manidre ordinaire des salles

implant6es soit dans le centre des villes, soit

dans les quartiers et les centres secondaires des Fi&re4'L'Ameri'Bn cosmo Path6'

grandes villes. 6tant plac6es au ccur de la ville comme point de loisir, ces salles enrichissent

une longue liste des 6quipements constituant la ville qui sont aussi entour6s de leurs

stationnements et seulement accessibles en voiture qui est une des raisons principale du

10

A travers le temps, le ddveloppement spatial du cin6ma dans la ville a v6cu trois pdriodes :

une p6riode d'expansion suivi d'une de r6traction et le retour d nouveau a une expansion.

Cette dvolution en trois temps est repositionnde au creur du d6bat centre-pdriphdrie.le

Le cin6ma de nroximit6 et l'espace public :

18 htto://books. o oened itao n . orqlou f,/e'44 ?la nq=fr.
te Ibid

a
_I

1

a
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<d6sordre urbain et d la construction d'un monde moins attirant , of la voiture est devenue

indispensable et irremplaqable >20.

Une p6riode d'expansion :

I-a naissance du cindma dtait dans la ville, dont les champs de foire ou les salles de spectacle,

situ6s aux milieux centraux, ont accueilli les premidres projections de la ville, suivi de

Ihpparition des premidres salles obscures 1907, qui occupent le ccur de la ville. Dans

l'environnement, la diffusion 6tait timide au d6but, mais ne cesse d'augmenter d partir des

annies 1930 en se propageatrt dans les premidres banlieues et s'dvoluera aprds-guerre

beaucoup plus qu'd la fin des anndes 1950, malgrd la densification des centres villes, leurs

environnements comptaient plus de cin6mas.

Gr6ce a I'exemple des tours, le mouvement de diffirsion est devenu plus attractif (Fig. 5,6, 7,

8).

ks premidres projections qui 6taient dans l'hyper centre :sur Ie champ de foire, au cirque de

Touraine, au Th66tre ,dans des cafds concerts ou d'autres salles.

L'American Cosmo Pathi etle Mondain

Gaumont dtaient les premiires salles obscures, installies au ccur de ville en 191I et 1913.

I* Cini Grammont et le Casino rn peu plus au sud ont 6tait crdes avant la Premiere Guerre

mondiale.

Avant [a deuxidme guerre mondiale, il existait 6 salles de cindma au centre-villel'American

Cosmo Pathd, le Rex, le Cam6o, le Studio, le Select et le Majestic. Quafie seront d6truites

pendant la guerre, dont avec 3 reconstruites plus tard avec 3 nouvelles salles (l',48C, le j?io,

le Cyrano) ouvertes plus tard en 1950.21

Au d6but de la deuxidme guerre mondiale, la diffusion des cindmas dtaient un peu lente hors

le centre-ville. Seuls tavailleront comme cinimas slicto sensu La Riche Cindma qtartier

Lamartine, de temps a autre I'ioile boulevard Thiers, enfin l'Entracte d Saint-Pierre-des-

Corps. la diffusion augrnente durant la guerre avec 3 salles en plus qui sont :

le Gallia quartier Giraude au, le Vox d Saint-Symphorie n et \'Eden i Jou6Jds-Tours. Aprds

1955 7 nouvelles salles ont 6t6 cr66es: i Tours, leBeau jardin, le Mexico, le Cind-Lux et

r0ltl6moire Le cindrna Saint-Roch : Qua[d le cinima fabrique l'espace u6ain Anthony Titreaut 2012-2013
11 htto://books.ooenedition-or ufr &4 ?la np

11
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le Myriam Cind; ir Sainte Radegonde, le Cind-Par; i Saint-Pierre-des-Corps, le Pais et

le Rer). en 1960, Tours compte 12 salles de quartier pour 8 salles de centre-ville.

Malgrd la bonne r6partitions des salles de cin6mas sur toute 1a ville, la lurnidre reste sur les

salles du centre qui sont toujours plus attractives et accueillent plus de spectateurs grdce a

leur grandew et confort , mais aussi la pr6sentation des films en exclusivit6 jouait un r61e

important . Par ailleurs, les salles de quartier, qui manque d'avantages suscit6, ne sont que des

salles qui manque aussi d'attractivit6.22

I'apparition des nouvelles tendances de loisir telle que la t6l6vision a caus6 un certain recule

ou rdtraction dans la crdation et la diffusion des salles de cindma, dont celle du quartier qui

6taient les moins athactives se ferment au tour de r6le et avec le temps . Sur douze cindmas de

quartier, quatre restent toujours fonctionnels durant 10 ans.

En 1970 , les exploitants prennent la d6cision de partager leurs cindma sur plusieurs salles

afin d'augmenter leurs attractivit6s . Au fr1 des ann6es 1980, les 4 derniers cin6mas de

qtartier (f iden, 1e Rar, leVoxet le Mexico) et les 3 dernidres uni-salles du centre-ville

(le Palace, le Cyrano er l'ABq n'auront plus aucune traces .cette ddgradation ne s'arr€tera

pas li puisque les multisalles qui restent loin des regards des clients seront fem6s aleur tour

(le Majestic er 1992). en 1990, m6me les centres villes n'offrent plus que quelques cin6mas.

D'autre part, 1es multisalles ont manqu6 l'6volution de la ville. les clients ne sont plus satisfait

a travers le temps vu que les propri6taires de ces salles se contentes de leur situation .cette

catdgorie de gens reste, donc, lide et coincde au centre-ville tout en accentuant la dichotomie

centre-p6riph6rie.

z2http ://books.opened ition.orgbuf r/644?la nq=f r

12

Une p6riode r6traction :



CHAPITRE 02 : L'ORIGINE ET MODE DE PRODUCTION DES CINEMAS

Fiture 5, :Les cin6mas i Tours 1911-1914

Fiture 3.Les.indmas i Tours. 1915-1939,
Flgure 8.Les clndmas ) Tours 19iU!.1962
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Figure 5.Les premllres proiections. Tours.
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L'6mersence des salles de cin6ma en Als6rie:

Les premier salles de reprdsentations crndmatographiques etaient pergue comme des machines aven

redu r6ve23.

L'Algdrie, 6tant sous domination frangaise, a connu I'introduction de ce nouvel art ce qui en

r6sulte l'importation de nouveaux modelds et de styles architecturaux, dans cette partis nous

tenterons de brosser des exemples gdn6ral des salles de cindma datant de l'dre coloniale.2a

Salle de sDectacle comme esDace de proiection :

[-a premier projection cin6matographique en Alg6rie s'est fait€ a Oron, le 11 octobre 1896

selon I'ECHO d'Oron2s .A Alger, il 'a fallu attendre le 19 novembre pour qu'apparaisse la

premier projection . Elle s'est

ddroulde dans le casino Music-Hall qui se situe dans la rue d'Isly, axe structurant du premier

quartier europ6en extramuros de la ville.

Contrairement au thdatre municipal d'Alger dans lequel se d6roulait que des spectacles, le

Casino Music-Hall Figure coonu aussi

sous le nom de < th6itre des

nouveautds ), passe plut6t des

divertissements, des pidces plus l6gdres

et des attractions populaires. Aprds avoir

conquis son premier public, cette salle

sera consacr6 uniquernent a la projection

des le 6 fdwier 189726.E11e devient
Figure 9.Casino Music-hall.

l'atfaction favorite du centre coloniale

d'Alger. Apre avoir inhoduit le spectacle comme compl6ment au programme, il devient trds

vite son unique distraction.

23F.Lacloche, ouvrage( l'histoire des salles de cin6mas D ,1981, p.12.
2a les salles de cin6ma d€ cenbs historique d'Alger. Epau 2016 M6moire.
2sBoualem.Touarigt, ouvrage r les salles de cindma en Algdrie r Histoire d'un dquipement urbain ,, 2011,p48
26Younes.Dadci, ouwage ( Premier histoire du cinima Algirien 1896-1979 ) 1980.p94

74



CHAPITRE 02 : L'ORIGINE ET MODE DE PRODUCTION DES CINEMAS

[,a construction s'est dtabiie sur une parcelle d'angle en croisement de deux rues -Rue d'Isly

avec une pi6tonne, le cin6ma n'occupe pas l'intdgralit6 de la surface partageant ainsi sa

fagade avec des boutiques, cafd et bars a

fin de maintenir le caractdre commerqant

de la rue27.

On ajoutant le cindma l'Empire qui a 6t6

rdhabilit6 Figure6, une vdritable r6ussite

architecturale de son temps car l'architecte

a su r6pondre i l'exigence commerciales

trds ardue de son exploitant. En effet, cette

salle a su charmer son public de l'extdrieur Figure 10: l'Emplresource: Ahonvme' 1930 P'133'

a travers sa ddcoration lumineuse. Celle-ci a 6ti mise a I'honneur pendant longtemps dans le

bulletin municipale de la ville d'Alger .Mais aussi par la d6coration de son hall et ces

majestueux escaliers signde par < les frdres Tossut >>28

A I'occasion du festival panafricain d'Alger qui s'est d6rould en 1969, cette salle a subi des

changements poignants qi I'ont rendu clairement mdconnaissable.

D'autre transformations suiwont ces demidres ann6es qui ont d6finitivement effacd son

architecture originelle.

t a r6elle naissance du cin6ma, son passage d'trn numdro compldmentaire a un spectacle

autosuffisant, se r6alise a travers une 6volution sous l'effet, entre auke , mais essentiellement

, des progrds technique et artistique entre 1897 et 1902 2e . Avec l'arriv6e du long m6trage

dramatique et les films muets , les s6ances cindmatographiques se prolongent , le film se

confirme comme spectacle sulfisant en soi ou , tout au moins , les r6les du film et des

attraction s'inversent Ainsi une nouvelles pratique socioculturelle pour l'usage du

cindmatographe est nde , ce qui pourrait se traduire en une nouvelle fonction , un nouveau

programme architecturale et donc un nouvel espace . 30

rTMdmoirc lcs salles de cinima de centrc historiqu. d'Alger. Epau 2016.
23 Jeaa Batiste et Vinceni Tossut, deux frires mos.lste ayant leurs proprcs agorces situi dans l9 T rue Denfert Rochereau.
Auteur de plusicurs mosalqucs a Alger a l'image de celle de la fontaine du parc des Galland ou celle dc I'h6pital maillot €t du
cin€ma Ccntury d'Oron
a&p-.ll.rt--p1!!!!9 utou;!burs-qLurlc!.!!!.il!!!l
30 les salles de ciadma de centre hisorique d'Alger, Epau 2016 Mdmoire .
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Transformations des salleq de snectacle en salle de proiection
cin6matosraphique 1904-1914 :

En 1908, le cindma oommence a prendre une place grandissante dans les salles servant de

lieux de projection. Limitds d'abord a une simple prdsentation, il en devient I'unique

attrdction. Parmi les salles les plus anciennes de Blida qui ont subi diverses transformations

pour accueillir le 7tu" art figure le Capitol qui se situe au cceur de Blida en face la place du l'
novembre-31

Ces r6alisation ont vu le jour gr6cea la motivation d'un homme, fils d'un migrant maltais

nomm6 J.Seiberras32, qui fut le directeur du cin6ma grand Plateau Sauliere (construite en

1913). Ce personnage anticipa l'essor du film, il se consacm entidrement a l'industrie

cindmatographique et tenta de crier un vaste mouvement cin6matographique en Afrique du

nord.

Son activitd grandisse a Oron avec la construction du Rdgent d'Oron en 1924. En 1925 son

activit6 s'6tendit au{eli de l'Algdrie avec la construction du r6gent de Rabat, l'Empire de fds

en 1932 et le Vox de Casablanca en 1935.

France 6t6 la seconde puissance coloniale du monde dans les ann6es trente < une p6riode

chamier pour l'architectue et I'urbanisme a Alger >>33' aprds avoir particip6 glorieusement a la

grande guerre, elle a voulu f6ter [e centenaire de I'Algdrie.

Pour ce faire < Elle avait besoin de se cr6er un lieu de m6moire, ce centenaire favorisera les

projets d'envergures ,ta. Cette date coincide par aillews avec l'arriv6e du parlant dans le

cin6ma ainsi que I'apparition du mouvement moderne en architecture.ss

I Mernoire les sall€s de cinima de centre bistorique d'Algd. Epau 2016

l?Sauvagct 
, Lcs tcncances de I'architectore modao,200l, p. t 68.

33cine d'afrique. Le"Bijou-cindma" d'Alger, in Cined'Afric, N2Anonyme, 1936, pl6

nlbid 13 p 16.
r5 Mimoire les sall€s de cirdma de cenEe historique d'Alger. Epau 2016
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CHAPITRE 02 : L,ORIGINE ET MODE DE PRODUCTION DES CINEMAS

Conclusion :

Nous avons essay6 dans ce deuxidme chapitre de donner un apergu sur l'imergence des salles

de cinima en France au noyau de la vile et son expansion au fiie de temps en gdn6ral et de sa

prise en charge en particulier en Alg6rie par mentionne la premidre salle de spectacle comme

salle de projection cin6rnatographie. Par la suite, nous avons 6tudii les salles de cinerna i
Blida, afin de mettre en dvidence les paramdtres qui repr6sentent ce style de modemit6.

Ce chapitre pr6sente la naissance et l'dvolution de cin6ma comme type architectural soumis,

entre 1907 et 1939, apres la Seconde Guerre, le cindma a pass6 par trois vagues de

constructions i la suite des 6v6nements marquants : la naissance du cin6ma narratif (1907-

1913), l'Amistice (1919-1920), l'avdnement du parlant (1931-1938). Ces trois vagues

riment avec deux phases successives dans la gendse du nouveau type : I 'exp6rimentation, la

modemisation.
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CHAPITRE 03 : ANALYSE CAS D'ETUDE

Pr6sentation de la ville :

1.1. Situation de la ville de Blida :

o Le territoire Blid6en se situe au nord du pays a 50 hl au sud de la capitaie Alger a

22 Km de la mer de 26 m d'altitude au piedmont de la chaine montagneuse

( CHREA >>.(figure 03).

Fiture 11.t a .irte ToPoGRAPHIqUE de Blida ; sour.e : PDAU de Bllda ; Juillet 1993.

Laville de Blida est ddlimitde par des 6l6ments naturels qui ontjou6 un rdle d6terminant

dans Ia skucturation de la ville : la plaine , le picdmont et la monlagne.

. Le territoire Blidden faisait partie de la wilaya d'Alger. Blida fut promue au rang de a

wilaya i partir du d6coupage administratif de 1974; elle occupe 1478.62 km' de

surface et ddlimit€e par :

-Au nord : la wilaya de Tipaza el Alger

-A l'est par la wilaya de Boumerdis.

-Al'ouest par la wilaya d'Ain-Defla.

A.u sud par la wilaya de Bouira.

e Blida se compose de : 10 daiia et 25 communes. (figure 04).

2(,0
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CHAPITRE 03: ANALYSE CAS D'ETUDE

Fiture 12.Fi8ure 04 : dd.oupa8e admihistratif de la wilaya de Blida,
Soulce:

La u6riode pr6-ottomane :

F La ville de BLIDA dt6 fondd par le marabout ( SIDI AHMED EL KEBIR > qui vient se

fixer vers 1519 prds de l'oued < Taberkachent )) et de ( Chebet Ar Roman >> cours d'eau

aujourd'hui appel6 < oued sidi EL Kabir >>. Construisant une zaouia puis une mosqu6e et

quelques maisons qui subsistent encore de nosjours.36

Fiture 13. bab essebt Source
http://algerrol.f r/Alger/blida/pates_li€es/28_d_blida_p
orte-bab-El-labba-l5.htm.

Figure 14.bab dzayer Source
rhttp://algerroi.frlAlter/bllda/pages_li€es/28_d_blid
aJron._bab-el_rabba_16,htm.

36 Mdmoire de Bouteflika Mourad I 996, ( la carte d€s permanences, un outil pourleprojetde la ville existante, cas de la

ville de Blida >, mimoire de magist&e EPAU, Alger .
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CHAPITRE 03 : ANALYSE CAS D'ETUDE

) A partir de 1520 les maures

andalous, chass6s d'Espagne, se

refugidrent dans la cote Algdroise avec

l'aide des frBres Barberousse, et

s'installa sur la rive droite de l'oued Er-

roman, dans un lieu-dit El Hamada

(futur El Djoun)jouxtant le village de

ouledsoltane plus vite en 1535 ces petit

agglom6rations sont appel6 EL

BouLAyDAH ou ta petite ville. tJt"Iirt:,.T:;:,',iH;;;ii:;pares_ilees/28_d_bridajorte-bab-

) avec I'exp6rience des andalous 
el-t'bba-16'hlrnl'

dans le domaine d'hydroscopie; les andalous ont hi6rarchis6 des canaux d'irrigation pour

affaibli le d6bit de oued er roman afin d'dviter les inondations et faciliter le partage agricole

(durant la p6riode coloniale ces c.ulaux ont dt6 transform6 en ruelles qui ont fait par la suite la

subdivision des parcelles et ilots).

> cette p6riode a connu la construction du premier rempart percd de 4 portes :

Baberrahba(figure) au sud-est; babessabt au nord-ouest (figure); au nord-ouest babessabt

(figure) et au sud-ouest bab-elkbour qui se situe pr6 du cimetidre. Ainsi que l'hidrarchisation de

deux axes : axe spirituel qui relie I'extdrieure de la ville a la zaouia et un axe commerciale qui

regroupe l'ensemble des activitds publique. Ces deux axex se croisaient a 1'angle de la grande

place de la ville au niveau de laquelle apparaissent: la mosqu6e sidi ahmed el kbir et la zaouia.

La p6riode ottomane :

Durant cette periode la ville de Blida a devenu un point d'appui administratif et militaire trts

important. Ce qui a favoris6 la construction de la casbah, au sud-ouest de la ville, elle

correspond au renforcemEnt du r6le militaire donc de la ville de BLIDA et devait abriter les

janissaires de la r6gence.

D'aprds le colonel trumelet , en 1729 Blida a connu un d6veloppement de population

important; vers l8 sidcle la ville arjamba son deuxidme rempart et accomplit la structure

globale de la ville comptant :

14,/..//J,1.r1"//..
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CHAPITRE 03 :

-Les 4 pones de
l'ancien rempart ,

vont s'ajouter deux
autres,qui sont
bab el khouikha
,etbebe --ez-zaouia
a la route qui
menaita la
zaouia de sidi
Moudjbeur.

ANALYSE CAS D'ETUDE

-Le d6veloppement
de deux autre
cimetidres .l'un en
avant de la porte
d'Alger ,l'autre plus
au sud ,devant la
porte er-rahba.

-I-es deux
ruesprincipales
qui gdndraient
toute la structure
dela ville sont
rest6es les m6me ;

Les quartiers
turcs se d6veloppaien
tau
nord se

caract6risaient par un
tracd plus rigulier.

Tremblement de terre de 1825

Une nouvelle ville allait s'6difier sous l'ordre de yahia agha dans la compagne blid6enne a

1880 m de la ville de BLIDA qui a connu lm terrible tremblement de terre en 1825 et qui fut

un grand ddsastre, en ddtruisant une importante partie de la ville.

. Le.pa!g3!a!gi3!q![u2t 1962)

Les premidres interventions sur la ville furent de caractdre strictement militaire. Le but des

frangais 6taient de consolider la d6fense et le contr6le de la ville et donnaient lieu aux travaux

suivants : (figure) :

/ Le remplacement du vieux rempart en pisd par un solide mur de pierre, largement au-deli

du trac6 primitif les espaces ainsi d6gagds furent en totalitd occupds pm des 6quipements

militaire: casemes d'infanterie, et de cavalerie, quartier et 6curie du terrain des dquipages-

militaires, h6pital militaire etc...ou encore par de futures places.

/ L'insertion d'une nouvelle trame urbaine (trame en damier) a I'int6rieur de la ville par des

operations de < percement > et d'alignement .Tous en gardant les mdmes orientations que les

deux principales rues de la vilie arabe.

r' Intervention civiles intra-muros ( 1866- 1916) : traduite par le d6veloppement de 1a

ville frangaise sur la ville arabe.

r' Interventions civilesextra-muros (1866-1916)

/ P6riode l9lGl925':

L'extension continue se produit maintenant dans plusiews directions et il s'agit surtout d'une

croissance hors-remparts issu de la saturation de l'ancien tissu.de nouveaux quartiers ont

apparu avec caractere d'habitat collectif : Dalmatie (actuel ouledyaich), les quartiers du bois sacr6.

2L



CHAPITRI, 03 : ANALYSE CAS D'ETUDE

r' P6riode 1925 -1945 :

Les murs d'enceinte sont d6truits et 1926 el remplacds par des boulevards suivant l'ancien trac6

dessin6 au sol devenant par la suite un 6l6ment structurant de la ville.

/ P6riode 1945-1962

Les premiers logements de type collectif se r6alisent d'abord sous forme de citds musulmanes

(rdsulte par l'application du plan de Constantine en 1948).3?

Le cin6ma en tant qu'ob et architectural ir Blida :

Comme bon nombre de villes alg6riennes durant la p6riode coloniale, Blida a connu

l'6mergance de nombreuses salles de cin6ma par le colonisateur au fil du temps. Chaque

pdriode est marqude par un moment important ou un dv&rement dans I'histoire de

I'architecture de la ville. Parmi ces demiers, la salle {apitole- w sa position historique dans

le ceur de noyau historique de Blida 6tait le premier thditre et salle de cin6ma 6difi6 en 1852,

restaur6 et restructurd en 1920 puis en 1948. Il reprdsente I'une des importantes bitisses

historiques de la ville de Blida, ou encore la sa11e L'Empire, aujowd'hui disparue,6difi6e

dans 1es anndes trente pour glorifier le centenaire de la colonisation. Les autres cindmas sont

ddifids dans les quartiers pour les habitants, comme l'exemple des salles Olympia et Vox .

Aujourd'hui ces lieux n'ont ddsormais d'existence que dans Ia mdmoire collective d'une

g6n6ration. En effet, ces derniers ont subi depuis l'independance des altdrations consid6rables.

Ils furent progressivement abandonnds (Rex, Versailles,) et expos6s d I'usure du temps , ou

d6toumds de leur fonction (vox,imperator,colisde)

En 1907, de grand sp6culateur dans le domaine de la projection cin6matographique et

spectacle qui avaient pris une gande part du marchd mondial d6barquaient en Algdrie.

Ils importaient de leurs pays d'origine toutes les panoplies de la projection .Parmi ces derniers

Biographe compagnie, connu 6galement sous le nom de L'Americain Mutoscope, a qui on

doit la premier manifestation publique qui a eu lieu le 30 mars 1907 a Alger 2.

37 Mdmoire de Boutcflika Mourad 1995, ( la cartc dcs pemaoences, rln outil poui lc projet de la ville existante, cas de la
ville de Blida )), mdmoire de magistare EPAU, Alger
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CHAPITRE 03 : ANALYSE CAS D'ETUDE

d'aprds la carte du noyau historique de Blida intramuros, on remarque qu'il y avait huit salles

de cindma d l'6poque coloniale.Considird comme un lieu hors du monde, << le cindma est une

interface entre l'espace public de la ville, et de I'espace privd de l'dmotion qui nait dans la salle >>3E. En

ce sens, le r6le de la fagade du cindma et des espaces d'accueil est primordial et doit Cte exploit6 en

tant que valeur d'expression.

Cette architecture contribue A une mise en relation forte du contexte avec le batiment, tout en

donnant A ce demier une personnaliti authentique3e.

38ldim l3 p.126.

reBaudry Olivier ( Le local et le culturel dans I'amdnagement des cindmas ,) in Lefort, Bemard (200l) Le
cinima dans la citi, Paris, Filin, .2001, p.124 -

2f

Figure l5.carte de noyau historiquede Blida. Source
rhnp://algerroi.f r/Al8er/blida/pates-liees/28-d-blidaJrorte-bab-
el_rabba_16.html,
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les modes d'imnlantation des salles de cin6ma et leur classification :

Nous poursuivons I'dtude parcellaire a Blida avec une analyse planim6trique bas6e sur deux

types de critdres : les proportions (largeur, surface), et la forme.

Au d6but, le programme des salles de cin6ma semblait facile et simple; un espace rdserv6 au

public gen&alement assis comme dans les salles de spectacle, un 6cran et un locale abritant

l'appareil et l'operateur qui a 6t6 fait au rez-de-chaussde et les entresols d'habitation. Cela a

facilit6 I'int6gration du cin6ma dans le bitiment. N6anmoins, cette donn6e a chang6 avec

l'apparition du @atiment cindma), qui n'apparut en Algdrie qu'i la veille de la Premidre

Guerre mondiale, vers I 91 1 .Ainsi ouke les travaux d'amdnagement int6rieure ; dans ces

idification s'est posde de fagon aigue la question du parti constructif, de la taille ainsi que des

propositions et de fagades propres a ces lieux 40.

Les bAtiments cindmas correspondant a la premidre vague de construction dalant de l'avant-

premidre guerre mondiale ont un certain principe de formalisation bas6 sur la triade

< projection-visibilit6-publicit€ #1. Ceci se faduit par une programmation franche qui se

limite d une simple machine i visionner avec une esth6tique de fagade qui s'efforcera de

revisiter le pass6e .

Aprds la guerre, le concept de cin6rna a chang6, les travailleurs ont commencd d ressentir le

cindma comme un monument modeme n6 d'une nouvelle technique qui ne devait pas rester

dans I'architecture ancienne. <<La ddcennie suivante va leur donner en partie satisfaction ,

rendu indispensable par le parlant en 1929 la salle a renouveld les codes de 1'architecture

cin6matographique #2 Aprds I'avdnement de la modemit6, le sch6ma du projet est devenu

plus complexe: outre le probldme du son dans le hall, le souci de projection, de vision, de

confort et de sdcurit6 se traduit par l'6mergence d'une nouvelle structure syabolique des

r6fdrences techniques et culturelles de cette conjonctive.

aoS.HosseinabdiHosseinabdi thdse << Une histoire architectuale des cindmas : Gendse et mdtamorphoses de
l'architechre cindmatographiques a Paris ),2010,p,,14.
llA.E.BuxtrofArticle(Rialitds architecturales et artistiques du XlXeme et XXem€ siacle entre utopie et nostalgie

,2005,p.140.
a2E.Marantz-JeaunthEse ( Architecture de cin6ma, l'exp6rience et les rdalisations d'Eugdnechirie 1930-1939 )
,2011,coloque.
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Dans ce chapitre, nous allons essayer d'expliquer les positions des salles de cindma dans le

site qui sont intdgrds des constructiotr, ils sont soit intdgrds a des dquipements, soit dans des

immeubles d'habitation, pour notre cas Blida on a que les salles int6gr6es dans des immeubles

d'habitation.

1-1 Les salles de cin6ma am6nasdes dans des immeuble d'habitation :

En g6n6rale, il y'a deux cas variant d'intdgration dans les construction, la premidre est les

salles intdgrdes a une constmction ayant uniquement un il6ment de marquage en fagade , la

seconde reprisente les cin6mas qui sont int6gr6s aune constm.ction mais qui d6veloppe

carr6ment une fagade sur ces derniers . Mais a Blida on identifier une seul salles de cin6ma

int6gr6e a une construction ayant uniquement un 6l6ment de marquage en fagade qui est le

Colis6e.

Selon Hosseinabdi , les cin6mas intdgr6s a des immeubles dhabitations peuvent faie I'objet

de trois distinctes La premier est celle de l'am6nagement, elle comprend toutes la

reconversion de locaux en salles de reprdsentions cin6matographique. La seconde est la

restructuration. Il s'agit dans cette demidre d'dtablir la salle dans un espace cl6t mais en partie

ddcouvert. Ici s'ajoute en plus de l'aminagement le probldme de couverture. Le dernier est

l'6dification, c'est tout projet consistant a driger un bitiment pr6t a accueillir les

reprisentations cin6matographiqueas.

Le Colis6e :Figure 17 est le premier et le seul cin6ma a avoir 6t6 int6grd dans un immeuble

d'habitationR+l il 'est situi en face la mosqude El-Kawther Avenue Mhajoub Boualem d'une

surface de l70m'adoptant le sryle n6oclassique,

il occupe uniquement le rez-de-chauss6e de la

parcelle de forme rectangulaire allongie

franchisant toute l'ilot dontla profondeur fait 3

fois la largeuretleur accds qui se place du cotd

court de la parcelle et l'entrde de l'immeuble

duc6t6 long de la

Figure 17.alndma colisEe . Sourte :par auteur.

'35. HosseinabdiHosseinabdi thEse ( Une histoire architecturale des cindmas : Genase et m6tamorphoses de

l'architecture cindmatographiques a Paris ) ,2010,p.32.

25

J I

I
*s



CHAPITRE 03 : ANALYSE CAS D'ETIIDE

parcelle .L'entrde de la salle est signal6e par deux cadres qui sert dgalement d'affiche

publicitaire afin d'anirer I'auditoire.

2-1 Les cin6mas occupant les parcelles d'angle :

Une conskuction qui se faite au croisement de deux rue et qui 6tablie sur une parcelle d'angle

.et parmi les exemples montrant ce type d'implantation est :

Le cin6ma Rex: Flgure 18 est implant6 sur une parcelle d'angle de forme rectangulaire

allong6e d'une surface de 240m', marquant la crois6e de la rue TayebDjouglall'axes Nord

sud (BabSabet , BabRahba) et la rue [,a Fayette . S'6levant de deux niveaux , adoptant le

style n6oclassique , elle s'ouvrait au rez-de-chauss6e par une

s6rie de porte (fagade lat6rale ) , 1'entr6 principale est bien qui est

sur I'axe TayebDjouglal avec un accds au milieu et porte

fen€tre au niveau I 
*6tage

Le Vox : Figurelg un cindma de 651 places situ6 dans la rue

Zerarki , occupe une parcellaire r6gulier , cette salle construite

en 1954 .le cindma prend l'emplacement de tout un ilot cette

salle est remarquable par ca auteur de 13m , I'absence total de

traitement de fagade a part les ouvertures de fen€tre et I'accds au

rez-de-chauss6e.

Flgure 3.Clndma Rex Sourc€ :

par auteur.

FiBure 19.aindma Vor Source : paa auteur.
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Avec I'arrivde des festivitds du centenaire

et l'avdnement du modemisme en 1930 ,

A lger verra l'6mergence de plusieurs

architectes qui vont marquer par leurs

ceuvres l'architecture cin6matographique.

Ces demiers avaient envisagd de construire

dans les quartiers europiens d'A1ger des

ensembles de grande technicit6 , des

moddles de la modemitd Alors pour

r6pondre a cela , ils avaient abordd le

programme cindma selon une

ANALYSE CAS D'ETTIDE

Fiture2o, Tribune du .aroubier Source : chantiers Nord-Africains
2(19294, pp.15t-159

Flau.e 41.clndma l'Emplre Source : Chantiers l{ord-Africalns,
Ns(1931), p.1203.

double acception D'une part les cinimas

sont envisagds comme 6tant des

architectures fonctionnelles ((posture

revendiqu6e par tant d'architecte comme

l'un des fondements de la modemitd >{

Rdpandant aux exigences du spectacle

cin6ma graphique D'autre part ils sont

apprdhendd comme 6tant < des

architecrures m6taphoriques qui participent

par leurs formes au processus de

divertissement et au voyage du spectateur > as.

Parmi les architectes de ces lieux figurent Bastelica et Gu6rineau . Auteurs de plusieurs

projets culturels et de loisirs comme la tribune nouvelle a i'hippodrome du caroubier a Alger

Figure 20 et le cindma Empire de blida qui formant un ilot .Figure 2l

{E.Marantz-Jeaun these ( Architecture de cin6ma, l'expdrience et les rdalisations d'EugineChirie 1930-1939 )
,2011,colloque.
rslbid,colloque 

.
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CHAPITRE 03 : ANALYSE CAS D'ETUDE

L'imperator : Figure22 ,l'unique

cin6ma qui 6t6 construit dans l'avenue

Amara Youcef , elle s'6levd sur une

hauteur de l0 m reprenant le m6me

gabarit qui est acot6, ile se trouve dans la

continuitd des boutiques et caf6s de [a

rue ou il s'insdre , une parcelle d'angle

de forme r6gulier allongi rdsultant de la

superposition d'une kame r6gulier sur

qui croise avec une ruelle. Elle adopte une fagade sur le Boulevard avec un rez-de-chauss6e

ouvert qui mdnea le halle du cindma ,et un traitement modeme qui s'attache a un purisme

plastique ou le langage formel opte une simplification g6om6trique avec un 6ldment vertical

d'appelle. En effet, I'Imperator (cin6ma de luxe) a adaptd aux exigence di cindma , d'un

rondement acoustique ainsi que d'une visibilit6 de tous les points de la salle , Ainsi qu'un

6tage privd pour les amis intime qui contient un barre et table billard .

2-I Les cin6mas occuDant les parcellgs aree mjtoyennet6s :

Plusieurs salles de cin6ma adoptent cette disposition, parmi elles figurent :

Le Cepitole : Figure23 Sur la plus alcieme

place de la ville, le ccpur vivant de l'histoire

de Blida se dresse le thddtre municipal

Mohamed TOIIRL Un 6quipement

culturel, tdmoin de la formation de

plusieurs artistes, acteurs et actrices et

c6librit6s algdriennes. Une salle de

spectacle < thdAtre et salle de cindma > d la

fois; 6difi6 en 1852 restaur6 et restructur6 en

1948. Il repr6sente l'une des importantes

bitisses historiques de la ville de Blida, et d

notre connaissance le Capitole est le premier

th6itre dans la ville, et la premier projection
Fiture23.clndma Capitole Source : par auteur.
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un terrain plat . Elle s'ouwe sur le Flgur' S cindma l'lmperatore source :par autcur'

boulevarde Houari Mahfoud vers la gare ferroviaire
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CHAPITRE 03: ANALYSE CAS D'ETUDE

cindmatographique a dt6 faite dans le Capitole. Une partie permanente fondamentale < le

th6itre > : aurez de chauss6e, il se compose d'un hall d'accueil otr se trouve la grandc porte

li6e i l'accds de public qui s'ouvresur la place historique de la ville (place

Cl6menceau/d'armes/ 1er Novembre), aussi les deux accds du personnel de moindre

importance par rapport d la premiere, s'ouwent sur les deux galeries urbaines

L'Olympia : Figure 24,1e cindma est biti entre deux mitoyen dont la juxtaposition constitue la

rue des frdres Boukorbane , une rue pi6ton

perpendiculaire i la rue Didouche . D'une

surface de 340.73m'au sol,2Om par 16 m, la

salle de reprdsentation occupe une parcelle

de forme rdgulier, l'Olympia d6die la totaliti

de sa surface, la salle s'ouvre sur la ruelle

par un hall qui constitue en quelque sort son

prolongement.

Dans le mdme quartier, dans la rue frdres

Boukorbane se trouve :

Figure 6.cin6ma Olympia Sourae :par auteur

qui fait deux fois sa largeur .S'6talant sur

deux niveau la salle s'ouvre sur la rue par un

rez-de-chauss6e ouverte par trois porte

donnant accds au hall de la salle

.Paradoxalement i l'Olympia Figure 8qui se

fond dans le paysage de la ruelle ou il

s'insdre en Figure 9 adoptant le mdme

langage, le Versaille est une taille beaucoup

plus imposante et se ddtache par le traitement

de sa fagade par rapport au reste de l'ilot.

29

Le Versailles : Figure 25, d'une surface de 400m', le cin6ma occupe une parcelle coincd enfie

deux mitoyenne de forme rigulier (rectangulaire),28.17m par 14.17m, avec une profondeur

a t.ar
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Fiture25.iclnema Versaile Source :pat auteut.
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Conclusion :

Nos investigation en situe ainsi que l'analyse formelle des salles affect6es aux cin6mas

permettent de les regrouper en deux grand cat6gorie principales : Les parcelles rdgulier et les

parcelles irr6gulier .dans notre cas a Blida on 'a que les parcelles rdguliers.

Dans la parcelle rdgulidre la gamme est beaucoup plus rdduite a I'inverse de I'irrdgulidre.

G6n6ralement les parcelles rdgulidres sont rectangulaire avec des proportions entre largeur et

profondeur qui diffdrent . Le rapport entre ces demidre est parfois du triple comme c'est le

cas pour le Colisde , ou encore le double cornme pour le Versaile

On peur reconaitre trois positions de la parcelle dans l'ilot des salles de cindma : soit

-C'est des parcelles d'angle ayant deux ou trois fagades comme l'Imperatore, et Rex

Les salles de cil6ma dtablies dans des parcelles d'angle a l'image du Rex bdn6ficient d'acces

multiple et facile. C'est le cas aussi des parcelles traversant. Dans ces deux cas de figre , les

cin6mas ayant deux fagade accuse une prdfdrence grandissante pour le raitement de la fagade

donnant sur la rue principale comme fut le Capitole .

-Par contre les fagades donnant sur les ruelles sont consid6r6es comme secondaire et ne

b6ndficient d'autant traitement ou tout en moins, elles n'obdissent pas a la meme logique de 1a

fagade qui se trouve dans la rue principale.

-Le cinima n'occupe pas forcement la surface de la parcelle entidre, mais partagent souvent la

fagade avec des boutique , cafi , bar ..

30



CHAPITRE 03 : ANALYSE CAS D'ETI]DE

Mode distributif et orsanisation du nlan :

Le design intirieur des salles de cinima a subi plusieurs changements au fil du temps aprds

des 6v6nements importants. Ces changements ont conditionnd son amdnagement intirieur.

En 1897, un incendie dclate dans la petite salle sommairement am6nag6e pour des

repr6sentations cindmatographiques au sein du Bazar de la Charit6, une manifestation

caritative organisde par les dames de la haute socidtd parisienne. Faisant une cenlaine de

victimes majoritairement femmes et enfants, ce d6sastre traumatise le Tout-Paris et entrainc,

pour quelques anndes, la bouderie de la bourgeoisie envers le cindmatographe, enest-il

ordonn6 en 1898 par la police de < placer l'appareil i projections dans une cabine construite

en matdriaux incombustibles et du c6ti opposd d la sortie du publicr .C'est d compter de cette

date que la cabine de l'op6rateur devient l'6ldment concret qui caract6rise les salles autorisdes

d donner des reprdsentations cin6matographiques. Aussi, lorsqu'une dizaine d'anndes plus

tard, les premiers projets de cindmas sont dessin6s, il est question de crder une salle de

spcctacle a priori quelconque, int6grant n6anmoins deux 6l6ments sp6cifiques, 1'6cran et la

cabine dont le positionnement r6ciproque et par rapport au public s'avdre d'une importance

primordiale.

Enfin, l'apparition du modemisme va marquer une histoire nouvelle de I'architectwe des salles

obscures. Ce mouvement aura des r6percussions tant sur le plan fonctionnel, structurel ainsi

que le programme. En effet, le programme donn6e i ces lieux durant ces anndes vont faire

d'eux un v6ritable coin de distraction et sociabilit6, et ceux a tavers I'injection de plusieurs

espaces a l'image du foyer, cafeteria ainsi que le hall d'accueil .En plus de cela ; de ce qu'il

pr6cdde en ressort : la diversit6 formelle des parcelles occup6es par 1es salles de spectacles

cin6matographique tant rigulidre qu'irrdgulier. A Alger nous pouvons faire ressortir trois

bAtiments cin6mas appartenant i diffdrentes 6poque de constructions dont [a forme de parcelle

est diff6rente afin de comprendre quelles 6taient les cons6quences des points cit6s

pr6c6demment dans I'amdnagement et comment influe la forme de la parcelle sur

I'organisation de plan de cette demidre.

l-Orsanisation du olan Dour les cin6mas inf6sr6s a des constructions:

L'am6nagement int6rieur du salle de cindma est le m6me pour les salle de cindmas construits

dans les bitiments et cela est dt i la simplicit6 du sch6ma, en outre il s'agit d'am6nager une

sal1e avec des fauteuils dont le point n6walgique constitue 1'6cran, un hall d'accueil et une

31



CHAPITRE 03 : ANALYSE CAS D'ETIJDE

cabine de projection.et le visage de la difference est en terrnes de mille, de localisation et de

rapports diff6rents .

Afin de savoir comment la parcelle transcrit sa configuration ,1ans I'am6nagement int6rieur

ainsi qu'aux mode de distributions, 6pre nos description seront appuy6es uniquement sur les

documents d'archives ainsi que sur les observations de terrain et les relev6s, notre choix s'est

pos6 vers le Colisde, le Versaille, le Touri, Vox et l'Imperatore (cin6ma de luxe).

les cin6mas n'occupent pas toujours des parcelles entidres ; partant, on peut reconnaitre deux

cat6gories de parcelles : celles entidrement affectdes

au cindma que I'on ddsignera par < parcelles

exclusives ) comme Versaile, Touri, Vox, et celles

qui, au contraire, regroupent diverses activitds dont

une exploiktion cin6matographique ; on nommera

ces demidres < parcelles mixtes r>a6' comme Colis6e

et l'Impdratore.La comparaison de ces deux

cat6gories permet de constater que les parcelles

exclusives disposent, en gdndral, de surfaces bien

moindres que les parcelles mixtes.

Le colis6e : cindma occupe une parcelle rdgulidre ,

situ6 en rez-de-chauss6e d'un bitiment n6o-

classique dans la traitement est apparente en faqade,

le Colis6e a une forme rectangulaire. En effet, 1a

forme de la salle obdit exactement la forme de la

parcelle. Par rapporte i l'organisation du plan, on sh6ma 7.:cinema colisde source :shama parauteur.

distingue quatre partie: I'accueille, la cabine de

projection, la salle, l'icran. La salle aune forme rectangulaire allong6e avec une pente donn6e

d l'orchestre ddtermind de maniire i

assurer une visibilit6 constante les rang6s successive, la salle se situe au centre de la parcelle

entre le hall d'accueille et la scdne (l'6cran) avec deux couloirs de c6td .

'65.Hosseinabdi thdse ( Une histoire architecturale des cin6mas : Genese et m6tamorphoses de l'architecture
cindmatographiques a Paris ) ,2010,p.48

H., ffiI
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Organisation du plan oour les salles de cin6mas:

Ie vox fait partie des salles qui ont d6di6 leurs programmes aux reprdsentations

cin6matographiques, occupant un volume de 14.60m de hauteur dans une parcelle d'angle , il

a deux accds ouvert sur la rue Zerrarki .

La salle proprement dite (orchestre +balcon) est de forme rectangnlaire de 336m'de surfacc

avec une profondeur de 22m et une largeur de l7 m avec une pente de 5% . Ses dependances (

trois sanitaire ) occupe l'angle de le hall .le hall a une forme U et la salle comprend un balcon

en gradin accessible a partir d'un escalier situe dans I'angle du hall en forme L. et elle a deux

couloire au centre qui la devise en 3 rangis.

Sh6ma2.:cinema vox Source ish6ma par auteur

Le cin6ma versaille occupe une parcelle rdgulidre avec un rez-de-chauss6e tout ouvert sur la

rue frdres Boukorbane qui accdde a le hall de forme rectangulaire qui comprend le guichet et

un escalier rococo au centoedu hall qui mdne au balcon qu'est rdduite a la moiti6 pour ne pas

dtoufler la salleaT .

rTEscalier rococo ou rocaille : ce sont d€s escalier composd d'un escalier droit qui partent a partir du palier de
repos .

:i:i:

:l--

33

CHAPITRE 03 :

t-

I

i'14: l'i

5.r'g:J



CHAPITRf, 03 : ANALYSE CAS D'ETT]DE

la salle 6pouse parfaitement la forme de la parcelle avec la scdne de projection, et pourvr.re de

deux porte d'entr6 , En effa, cette demidre propose une organisation parfaitement symetrique

avec les espaces du cindma

shdma3.:Glnema vet3alle source :shdma par auteur

Contrairement au Versaile et Vox l'Imperatorea une configuration de parcelle particulier dite

mixte assemble avec un habita semi collective dans la m6meparcelle , elle est accessible par

un hall qui est ouvert sur le Boulevard Amara Youcef ,il comprernd le 1e cabine de projection

au centre du hall, la salle proprement dite orchestre est de forme gdomitrique rectangulaire

allong6 avec une pealte calculer occupe l'espace juste Apre le hall d'entre . la salle comprend

un balcon en gradin en forme irrdgulier accessible a partir de l'escalier dans l'angle du

hall.L'tmperator contient un bar au demier dtage (2eme 6tage) , une salle pour les amis

accessible par le mdme l'escalier.

@
:!5:

34

l----.l



I

I

I

: :a'r: Je

a;fi "g le
r,'alea: a "

CHAPITRE 03 : ANALYSE CAS D'ETUDE

Shdma4.:cinema lmpelatore Source lshEma par auteur

Le th6itre Capitole qui occupe une parcelle irr6gulidre ,au rez de chaussde: il se compose

d'un hall d'accueil of se trouve la grande porte li6e d l'accds du public qui s'ouwe sur la

place historique de la ville (place Cl6menceau/d'armes/ ler Novembre), aussi 1es deux accds

du personnel de moindre importanee par rapport i la premidre, s'ouvrent sur les deux

galeries urbaines. Un guichet en forme de demicercle, deux cages d'escaliers disposdes

sym6triquement aux deux extrdmit6s du hall, elles constituent les deux circulations verticales

pour l'accds aux balcons. Par cette entit6 d'accueil, se fait l'accds d la grande salle de

spectacle du rez- de chauss6e. Cette demidre est de forme r6gulidre rectangulaire, trds

ddgag6e spatialement et du point de we volum6trique, il est constitu6 par trois

rangdes de sidges. Au fond, se trouve la scdne avec le m6me tracd de l'int6rieur. Les

balcons rectangulaires donnent sur cette salle, visuellement ils sont suspendus. k premier

balcon 6tait destin6 pour les sidges de spectacle. toujours un volume emboit6 dans

l'immeuble avoisinant du thditre, lieu of on trouve les deux sanitaires publics et l'issue de

secours.

Quand a la cabine de projection cette demidre a 6td rejetde au-dessus du hall ai niveau du

balcon. Accessible par 1' escalier .
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Ce positionnement n'est pas al6atoire, En effet, plusieurs salles de cindmas a l,image de

Capitole et l'Imperatore adoptent cette configuration.

[.e rejet de cette dernier au niveau de la fagade est expliqu6 par une volontd d'a6rer Ie lieu.

Effectivement, le cabine de projection avec le progr6s techniques et industrielle qui s'est fait

dans les ann6es trente sont devenus des lieux abritant des machines qui gdndrent enormdment

de chaleur d'ot la n6cessitd de les ventiler pour ne pas ddclencher un incendie{8'

Cette disposition a poussd les architectes a penser des ouvertures et des traitements

particuliers en fagade.

Conclusion :

Lorsqu'il s'agit d'une parcelle de forme rdgulidre, la distribution des espaces intdrieurs est

dvidente. Elle se r6sume en une succession d'espaces hidrarchisds allant du hall d'accueil et

foyer jusque a la salle de projection avec des escaliers de distribution plac6e soit au cenke de

la salle dans l'axe de sym6trie de I'entrde a l'image du Versaile et Vox, soit aux angles de

cette dernidre comme fut le cas pour l'Imperatore . Gdn6ralement, tous les espaces de la salle

occupent des formes rdgulidres, ce qui en rdsulte une organisation simple avec un plan

sym6trique.

{E.Marantz-lean thase ( Architecture de cinima, l'exp6rience et les r6alisations d'EuS6neChirie 1930-1939 t
,2011,colloque.
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Cin6ma Olympia

Facade principale Echelle de graphisme :
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Reconnaissance des facades de cin6ma du centre historique de Blida:

Le premier style architectural qui pr6valait d Blida etait le style classique et au fil du temps

d'autres moddles ont commenc6 d emerger jusqu'ii I'adoption du style Art ddco.

La transformation des salles de cin6ma au fil du temps, qui a vu un d6veloppement important,

est le resultat de trois vagues de construction qui ont 6te contestees apres les dvenements

importantes: < La naissance du cin6ma narratif ou muet (1907-1914), l'an6t (1919-1920),

l'avdnement du parlant (1929-1939) > ae .Ces trois vagues correspondant a trois phases

successives dans la genese du nouveau type: l'experimentation, la th6orisation et la
modemisation . 50

Les architectes ont realis6 en 1919 que les cinemas ne pouvaient pas continuer d imiter le

theitre, en raison de lews caracteristiques fonctionnelles. Apres I'exposition de 1925, l'Art

deco est li6 a l'architecture du cin6ma et ce sera un lien de longue dur6e.sr

A l'aube des ann6es 1930, le cinema connait une seconde naissance avec l'avdnement du

parlant. En France, les premiers films sonoris6s, qui sortent officiellement et 1929,

revolutionnent le monde du septieme art, de la conception des euwes jusqu'd leur exploitation.

Afin de satisfaire l'engouement du public, les directeurs de salles deviennent les maitres

d'ouwage d'un immense chantier de sonorisation et de modemisation des lieux de projection.

Les architectes vont saisir cette opportunit6 pour affirmer la spdcificit6 de l'architecture

cindmatographique et concevoir des bdtiments d la hauteur du nouveau spectacle. On assiste

alors ri I'apparition des premiers temples52 du cinema.

L'exposition de paris 1925 constitue un dvenement pour la diffusion intemationale de ce style.

En effet, ce dernier est introduit a Blida, dans l'entre deux guerres . Il constituera une nouveaute

dans le r6pertoire stylistique des architectes. Apres une premidre phase de coexistence avec le

classicisme et l'eclectisme, il prendra le pas dans les salles de cinemas. 53

ae S.Hosseinabdi Hoss€habdi thds€ ( Une histoie architectuale des cindmas : Gendse et mdtamorphosos de l'architectur€
cinemalographiqu€s a Pads ),2010,p.50.
5qo lbid p. t25
5r Marc€llo Piacentini et l'an ddco dans les circmas italiens, dans (A-B Nieto, 2008, p.l 17)

52 htt p://j ou rna ls. ope ned itio n.orglrive s/u*ltnl
s3 Mdmoirc les sallcs de chdma de centre historique d'Algcr. Epau 2016 p.75
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Toutefois, l'emploi de l'Art d6co dans les architectures de cindma varie selon les exploitants,

les architectes et les pays . A Blida, l'Art deco dependra comme nous le verrons plus loin des

inlluences et des sensibilite des architectes . 5a

Les fagades de bitiments cinEma des quartiers historiques de Blida :

Dans ce chapitre, nous allons essayer de clarifier en g6n6ral sur les styles qui ont fagonne les

fagades des salles de cin6mas. Nous avons pu identifier deux grandes categories qui sont : les

fagades de cindma adoptant un style classique et les fagades de cindma adoptant un style art

d6co.

Le noyau historique de blida est domine par Le style n€oclassique qui se decline au KXe sidcle

selon des gabarits trds divers allant de la maison dite <ttoulousaine> de faubourg d l'immeuble

de ville. La coh6rence architecturale du cceur de ville rdsulte de ceue r6petition stylistique que

les plans d'alignements et les fagades ordonnancees s'approprient pour homog6neiser leurs

decors de fagades.

sh6ma5 source i par fauteur
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Caractfristique :
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L'Art d6co Ce style a clairement 6merg6 (de 1910 i la fin des ann6es 30), l'Art d6co est le

reflet d'une epoque marqu6e par de profonds et rapides bouleversements. Ce style typiquement

franqais succede d l'exuberance de l'Art nouveau qui 6tait avant tout omemental. Au contraire,

I'Art deco revient i la purete des formes et se veut e la fois g6om6trique et d6coratii

Caract6ristique : les caracteristi ques sont tres nombreuses, nous en recenserons ici la

plupart

- Mat6riaux di sp aralesFzz

- Pans coup6s.rzt

- Fenetre hublot. F2e

FlSurc 27 Source :

http :rrwww.architecture-art-
deco.f r/caracteristiques-art-deco.htm I

Figure 28 Sour.e :

FEuru 29 source: http://www. arc h itectLl Tq- Figure :l{,soutte : http://www architeclure-
a rt-deco.frlca ra cteristiq ues-a fi-dec o. htmla rt-deco.frlca racterist iq ues -a rt-dec o htmI

40

- Fronton. F30

Fiches techniques :

lfr
-art-

I,'tl:; .: t
-.|r4f-l15..Jr.

-

:TJ

il .J

I

i r,



Cinema Versaile

pnve

Etat du Bdti Moyen

Fonction Abondonne ( probleme d.s
papiers )

Fagade prinlipale actuele

Situotiorre : La rn. d." r..r.r Boukorh.n..
i'-11FF,zz. f.mzazT.er -,s

P6iode colonial Soubasement Le corps Le couronnement

Sty/e Art-d6co

s^,bis.ch6.l sn n 6',c de li ll.

IW
li:iii:l
l:::::: II-a
--

p.l dc hlE d 6. ar.l.Ed v.rr."t lblE r.5 ch .r 2.5 cn,

F6n.t6 vadie entE lcn6x6 vid6 .l druEiiss

.glg!.9*$@e.Er!sl9 j!!s-esg
d6hi cvlindro 6n ho.ri6r

Cohicho 6n bro@ a 6l.l dro'r

El4ments du
Facade

Mur la pierre de taille

Ornementation

l'arl d6co ast une archlt€clure qul
consista en un rclour a la dgueur
classiqu6:symetde,oadres
cl66siquo3, .Le decor s'insph6 d6
la g€omekio cubiste,l€s volumo8
sonl para11616pip6dique aux
angles vif6 ou arrondis,ou a pans
coup6

Les ouveftures -ROC ouvert par hois pories

Horizontale

tg

t.

I

b

Statut iuridique

n
lu

ffi
Detaille

l

Toiture



/ I

Theatre Capitole

priv6

Mauvais nr#ifiifr=
:i'i'l:':'-ui
--frfii"on n Theatre

actuelle

PEiode colonial Soubasernent Le corps

Sfy/e Arc-deco

El4ments du Detaille
Faqade Un 6N6mblo d€ Eli6l p@tE (|6 ro.m d'un d6ml lalon

la doudn. , .t dun d.hi c.r.L haquant l.ntr6

F€rolc !.ni6 6nt6 r6n.lc aide el chuslra8

Mur Maconneri€ :bdque cEusos
beton arme

l'arl d6co osl une archrlecture qui
consiste en un rclour a la riguour

16 @umnn66.ol i L bas 6li.l 1163 dmd6 6pEs.'tl
p.r tob ligrr3 , .l h 6ery6nlo d6rbE

Ornementation classique:symel e,ordrer
Le d6cor s'inspire de la geom6kb
cubisto,lEs volum66 sonl
perall6l6pip6dique aux amh! vib
ou arondiB,ou a pana coup6

le jeu de6 pleins el des vidos
fom6 de rang6 de f6n€he.Les ouveftures

t ut--Mr : @.i.d 5 0..L dr-. m r @ob al

ffi
J8s45Is

place dtr ler novembre

472.42 ^'

ilI I

Toiture en tuile ,inclin6e

-Se$ss!gs!!!- Doubb 6lonn66 6n llsn6 v6drcal6 qul !6 plolonlEnl
@mln6 un eLm6nt @.rBla.lin d'.ppon6r b !y[Etri6

I

.b. , .

3a-b

r-

Etat du Bdti

Fagade principale actuele
Facade orincioale 1852 -1853

Statut juidique

Le couronnement

t
fr

I



inema Ourida -Rex-

Statut juridique priv6

Fonction Abondonne ( probleme des
papicrs )

Ll
ir,
lt

i*f$,{$. 
La rue raveb Diousrar

Suocrficrc : 260.81 m'

W
Periode colonial Soubasemenf Le corp Le couronnement

Sty/e Neo-classique

pon€ 6n bols ddeurvantaux gntouro d'uh6 baftlo-;I-[iar-;;5ffi@

m
I

non.-l6n6t6 ave bal@n et oad..oros

d6coElron de oardecop

El6ments du
Facade

Detaille

fulur la pierre de taille

chambrrnl. en oi6ii6 . olate band6

I

I

Fnrp'!dE.p.l&dr,.d

rn

Chain6 v6ni@h d'aml.3n d.hi
-!cl!!-e!-ciq!L

Ornementation

LE stb n6ocls.6iqu. .Et un6 alchit6clull
& domin.tbn ceracl.ld{ 93r:-la
monu,i.ntdia rlit6 adffi c.6+
symolio,lburytmi6 d33
oMrtur.B.oLJv6rlurc3 6n haulsu.R D
Eod.nt la8 plac$ ou .'/.nu.6t n
importintc 6ont ds6lvaa6 r &3
comnErc63 6l souvant an roirait 3or$ de!
arc€d.s-ulll6.lion du langage
adrilsct'.rB16 classhu*otrori€nlrtlon
maquC p$ d66 .adaiido6,bo3539.,ln6cs
6t moulu€toru-mat6dau ds8 corut ucilor
06l ls pi6rr6 avs. d63 docoralon on tor

Co.niche en bioE a re.€f d.oil.

\

Les ouveriures

Toiture Horizontale

,l

l---l
rUl-r

r--] r..-t r,--t T,--1

rlrl drl drl rlll_r

ta4a , !"t

I

Etat du BAti Moyen

Fagade principale actuele

Irrrr
lY^r.r

E

H
-dcs fenolrcs 6n hauteur
at ls porle de grande taill6.



.e 'E
g0
q{

o
o
o
G

o
()
o
IL

c
q)

o
.o
l-
o-

{oo
to.i

oo
G
F
-\o
t-
\a\

o i{

r
I

i-_l ic

Lil

E!

:

ffi$

r
E

I

!l
-El

sl
E'l

lc,,
3i: Iiiii
i:ii
;ri:
Iliii: i tEtF Z

t:si
riE:
i!Il
ii!i

J

3
I
I
3
,9

s
g

'6

*8tr c

E5€:P Eti€
E53
--Ng
Eflq
tn E

3i!!
* c ii
E e ef
9 a.gts
iE-b3

Lt-

LE

EI

-q

E

E

t!r.r:a€
IE iE
:: e!
i8!:!Eat
E i;Ek€:;
E€E*:r!i

I qri
I !!E

;i ie
ii I E

JEi{
:
3

==

-eC
o
oo

(l,

=.qooo
(-)
Iooz

o
G
q)
o

-9'6
oE
o
.9
o.
-e

; ,t5: !
E EEg; E,- Ie

g€EiEEiigEsEE;

-9

!o

hE
6!

@-9

-9
G
E
o
N

oI

0)!o'tr
q)
0_

ol
}iql

o)!ooo|{
G
q)
!

at)

o
.o)

UJ

\
r,

t)
0)

EI
q
0.)
-J

EI

sl

I

I

I

I

trlol
(BI

ctol
EI
ol
st
ol

BE
i1>i

(
--(-.. -(
-- - (

cl(l)l

EIclcl
al
OIol
C,I

-_r I

u)l
P]
ol(.)l

sl

ol
0)tql
(trIalf,l
olql

,(Bl
al
:lEI*t
(Ul

trJ I

ol3loi
bt'rl
5l
-:l
(El

u)l

,i

E

'11

.a

\
rI

!



Cinema eratore
ffiiri?-
.Ects4!s.

La rue Tnyeb DiouSlal

1254 m'

Etat uridi ue priv6

Etat de Bdti tr€ bon stat (renovation )

Fonction RDC ct lcr ctaF : boutique
2eme eEge : rcstaurrnt -

lffil
t-t-t=t

*rylt- t*t
&a\

t
I

h

Peiode colonial Eldment de faQade

Sty/e

]TII]IEliments du
Facade

A/lur beton et brique

Omementation

L. mouvcmont mod.m.:c'.3t unc
a,chll6clu€ qui s'atl€ch6 6 un puism€
oloiiiqus ou l€ lsnoaqe lbrm.l opt un€
6hpmctdon g6otr!6brquo d.6 llg.los 6n
6rp.cLnt @dain pdncip.6 lEditio.D.l
d6 compGillon EymoLb,prcponion

ROC lesoeo pour los boul[u€

El6ment ld'apool v6 ical€

U.TF
Les ouveftures ies ianetres en hoizontale

Toiture en tuile , inclin6

I

y

Moderne

Detaille m I
I I



Conclusion

Les premieres salles de projection cinematographique Blidden avant la premiere guerre

mondiale n'avaient pas ainsi de style particulier. En effet, ces demieres ont adoptd des

expressions de fagade du repertoire classique. Mais ces demiers n'ont constitue en finale que

des styles provisoires qui ont marque que bridvement l'histoire de l'architecture des salles

obscures et qui vont accentuer la transistion vers une architecture totalement nouvelle.

Le style Art ddco s'est manifeste dans le cinema I'Imperatore, ce demier tdmoigne des el6ments

classiques representatifs de I'Art deco, a l'image du traitement d'angle, des 6l6ments en bdton

arm6 dans le couronnement de fagade ainsi que des balcons (pergola).

Recommandation e6n6rale :

Les recommandations ont pour but de degager les principes g6n6reux permettant d'orienter

les constructeurs dans la renovation architecturale.

Pour les salles de cindma de noyau historique de Blida , les salles sont besoins du ravalement

de fagades et la refection de la couverture en raison du simple vieillissement et de la degadation

due aux agents de pollution atmosph6riques de la fagade et aussi rdnover les joints et celui de

l'encadrement par 1'usage de couleurs ldgdrement differente.

4t



En Algerie on a une richesse des salles de cin6ma trds importante. Cette demidre, ce patrimoine

, n'est pas prend en 1 er lieu pour le d6veloppement culturelle de la societe, Le cinema est un

miroir de la r6alit6, et il relie la litterature avec I'art . Pour cette raison, ce modeste travail fait

l'objectifde rappeler I'existence de ces salles de cin6mas et de rallumer cette bougie. 55

Il est wai que nous avons une penurie dans les archives de nohe patnmoine, notamment pendant

les p6riodes que l'Algerie a traversdes apres le ddpart de la France et I'annexion des archives

avec elle, en plus d'autres evenements li6es a la d6cennie noire 1988-1998 qui a conduit a la

destruction de certaines archives. Nous avons rencontrd des difficultes a la r6cupdration des

archives de ces lieux oubli6s et obscures et la difficulte d'accds a certaine salles en raison de

l'absence de leur propri6taire, pour cela un travail de terrain s'avdre n6cessaire.

Pour arriver d notre objectif, on a dans le 1 er chapitre, essaye de parler sur l'emergence des

salles de cin6ma dans la France -Tours- et dans l'A1g6rie.

Dans le 2eme chapitre nous avons parler sur noffe cas d'6tude -les salles de cindma dans le

noyaa hitorique de Blida- , ces salles constituent un des moddles import6es de l'architecture

coloniale du XD(e et )O(e sidcle. Les premidres salles construites se sont implantees dans le

cceur de noyau historique de Blida -intramuros- .

Ces demiers ont eu diffdrentes dispositions dans le r6seau parcellaire, les plus recurrentes sont

les parcelles d'angle, les parcelles enhe derx mitoyens traversant tout la profondeur de l'ilot et

un ilot a part entiere. Les deux premieres configurations suggerent souvent une fagade sur un

axe structurant comme 6tant la fagade principale qui suit la logique de faqade de rue ou elle

s'insdre et une faqade secondaire donnant sw une rue moins importarte ou une ruelle avec une

certaine libert6 de conception dans l'esthetique de cette derniere. s6

Du point de vue stylistique, les salles obscures ont 6galement connu le passage de plusieurs

styles. Bien qu'elles aient reproduit des figures du r6pertoire classique dans un premier temps,

elles ont fini par 6tre conquises par le style Art deco.

Ce travail d'identification d u patrimoine de la pdriode coloniale, avec des bdtiments vouds ii

des activit6s sp6cifiques, et qui sont en train de se ddgrad6 en raison de la perte d'attractivit6 de

ces activites est pour nous un pr6texte pour remethe sur le terrain l'importance d'un bien

5s Memoire les salles de cinema de centre historique d'Alger. Epau 2016 p.80
s6 Mdmoire les salles de cinema de centre historique d'Alger. Epau 2016 p.81
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Conclusion e6n6rale :



patrimonial qui pourrait etre revu, revisit6, reconnu et eventuellement remis d I'ordre dujour

par les instances concern6es. Nous pensons contribuer par Li d mettre unjalon dans ce sens.

Blida est mise en valeur par ses 6difices, son histoire. Elle regorge de richesses historiques et

qui mdritent d'6tre pris en charge et rouverts pour faire revivre I'art du cindma. Ces atouts lui

p€rmettent de devenir une destination des gens .
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