
Universit6 Saad Dahleb Blida 1
Institut D'Architecture et d'Urbanisme

OPTION : ARCHITECTURE ET HABITAT

MEMOTRE MASTER 2

Thime : Renouvellement Urbain :

Projet d'Habitat lnt6gr6 Avec Parking et
Am6nagement Paysager

Lieu : Entre Ia Rampe Debihh Ch6rif, la Rue Des FrCres Bellili et

La Rue Mokrane Chibba

Etudiants : Encadreurs:

Kaab Faiza Dr. Arch. Saidi Mohamed

Marmioui Chahinez Dr .Naimi Ait Aoudia Meriem

Ann6e Universitaire 20 18-2019

4.720.1259.EX.1

I

I



Ai[tracu

(e risu[tat, fruit [e phcicurs anrues fituleq tffirt pour [esquelles b niitz revbnt

{ahor[ d ceu4qui m'ont [onni h rrb et m'ont acconpagni duraflt nnfl cursu"s,

Cet espail est tris frniti poul eryriner no gratiturt, et mcs pensies trir forus pour eu4,

pour avoir iti toujours pilsent [arc ma rrb tout en partageant fes moments fe jaie et fe

peiw.

le [ifre ce mof,este traoail d :

I,u4itres bs pfus cfrzrs, fes pfir procfrcs fe moi que moi-mime : d mcs parents.

fl mon pire qui 6tait mon e4emp[aie et fe restc pour toujours qac Dieu te

protige.

A kfenne h pfus nerueiteuse au mon[e, tu as pris soin [c moi" tu m'as

comfifi tamour et [e tenlresse, [epub tuissance et c'est grice d toi qut j'ai pu

[eveni ce je suis, je tz remcrcb ittma4 je t'aime et que Dbu te garde pour

fnoL,

A ma cfier seurs : (a.smiru

fl mes cfursJrires : Oussama et Z,afotia

*La seur hinhrc "$aiza' pour sa patience et sa con ptttnce. lEt [i[tcace particuher d tous

[x nam|res [e tafanilb "Kp46 "

*les pricbua(sQ anis (a): A&detnaumen, Sarafr" Cfiaima,Itfum et 9{tssmo , eot$ aeez sa

realre mes annies iou66a6tes et pbrus [c fieau4souvenis.

j aus se qui m'aime et je f aimc, d tous ceu4et toutus celles qui mc connoisseflt et qui

m'ahnent, d tous ceu.aqui par un mat, m'ont fanni hforce [e continwr . . .

fl nutcs fofami{Ie *larmioui gran[s et petits.

fl tous ceu.4qui m'ont so[fr.citi f,ans ntorr. traead de pris ou [c foin.

tul..Cfiafrinez



]e tictt s d remcrcbr artant tout, Dieu f,c m'artoir fonni fa paticnce et [e courage et

[e n'avairfacihte b cfiemin pour atfrcuer fa\outissenent fe mes annies titutcl

1e f,ifre ce mof,estc traoai[ :

A nes cfiers parents potr burs entouragements et feurs amours, et d mes frires

Afif,etrafrmaac, 'lafiar, fftoura$et [e frire b pfru ncroeilteu4 au monle, Erafrim qui je

laimt fieaucoup et je fe remercb Qour son ai[e tu as pris soin [e moi tu m'as com1td {amour

c'est gricc d toi quc j'ai pu deuenir ce je suis.

fl mes seur zafiia et Noina ainsi mes 6e[Ies seurs Imene Sahfra et Amina pour feurs ailes

et souticns.

fr!.a seur hindmt "Qfrafiircz' pour sa patieflce et sa compitnue.

*tes sircires remerciemcnts d notre eflca[reur Aocuur Saifr %.ofiarw.[ pour ces f^cbux
corceifs et ictaircksemcn* depu* k prohtinatiquc jwqu'au projet urfiain et arcfr.itecturafe.

gvLes gratitulcs et mes cfia[eureu.X lerncrciertcnts sont adressis d flladanc Naimi pour son

ai[e et consei[s.

te remercic fes nenSres [u jury {avoir frre et e4amirur mon mo[este travait

Sans ouifrz [e remercitr nus [es professeurs qui m'ont etricfries apec feur savoir pen[ant

mofl cursus,

*L.faiza



R6sum6

Les betiments du XIXe et du XXe sidcle it Alger sont une richesse architecturale et

urbaine. Cette production architecturale issue de la pr€sence franEaise en Algdrie est un

t5moignage vivant des civilisations passdes et qui constitue aujourd'hui une composante

fondamentale de nombreuses villes du pays.

L'objectif de ce travail est la connaissance de la valeur architecturale i partir de la lecture

typologique des fagades pour mettre en relief les caract€ristiques formelles et

structurelles des diffdrents styles architecturaux qui se sont succ6dds au 79dme et

20ime sidcle. C'est qu'it travers la lecture de la fagade et l'analyse i diff6rentes achelles

qui s'appuient sur lbpproche typo morphologique et l'utilisation des principes de concept

du renouvellement urbain ainsi ceux de la damarche HQE2R qubn peut intervenir dans

les quartiers les plus endommagds, afin d'ameliorer la qualit€ de vie des habitants tout

en praservant l'identite architecturale.

Alger 'La Grande Poste a Bab El Oued' est choisie comme un cas d'itude parce qu'elle

procide une richesse architecturale de ses be ments i traves les differentes typologies

qui caracterisent leurs facades.

Dans cette perspective, la connaissance, la reconnaissance et l'identification de ce

patrimoine architectural, participent d la mise en valeur de cet hdritage en vue de sa

protection, sa rehabilitation, sa restauration et mCme de son entretien.

Mots clefs: renouvelleent urbain, la fagade, la d6marche HQE2R .



Summary

The 19th and 21th century buildings in Algiers are an architectural and urban richness.

This architectural produdion resulting from the French presence in Algeria is a living

testimony of past civilizations and which constitutes today a fundamental component of
many cities of the country.

The objective of this work is the knowledge of the architectural value from the typological

reading of the fagades to highlight the formal and structural characteristics of the

different architectural styles that followed in the 79th and 2oth centuries. It is through

the reading of the facade and the analysis at different scales, which are based on the

typo morphological approach and the use of the principles of concept of urban renewal as

well as those of the HQEZR approach that we can inteNene in the most damaged

neighborhoods, in order to improve the quality of life of the inhabitants while preserving

the a rch itectu ra I id e ntity.

Algiers 'Great Post Bab El Oued'is chosen as a case study because it proceeds with an

architectural wealth of its buildings through the different typologies that charaderize

their facades.

In this perspective, the knowledge, recognition and identification of this architectural

heritage, participate in the development of this heritage for its protection, its

rehabilitation, its restoration and even its maintenance,

Key words : urbain renwel , the facade, the HQE'zR approach
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Chapitre I Introduction

I.1. Introduction

Alger est une ville portuaire, g6ographiquement strat6gique. Elle est le lieu de rencontre

entre plusieurs civilisations, ce qui lui offre un patrimoine important et diversifid, surtout

celui de la p6riode de la colonisation frangaise.

LAlg6rie est rest6e sous la colonisation frangaise pendant plus de 130 ans. Durant cette

p6riode, elle a v6cu plusieurs transformations au niveau de la productlon architecturale,

ce qui justifie la variation des styles architecturaux pr6sents et qui ont une valeur

esth6tique particulidre.

Nous avons choisi Alger centre (de Bab El Oued d la Grande Poste) comme cas d€tude,

pour la richesse architecturale de ses batiments a traves les diff6rentes typologies qui

caractdrisent leurs fagades.

Notre cas d'6tude est un tissu ancien, typiquement colonial et qui repr€sente une

architecture issue du 19dme et 20dme sidcle.

ce tissu fait face a de nombreux probldmes qui nuisent i son durabilitd dans le temps,

nous sitons quelques uns parmi plusieurs :

> Le manque des places et des espaces vert.

Le probleme de la circulation et de stationnement: la congestion des rues (les
rues sont 6troites), manque de transport et les places de stationnement.

Absence de la vie sociale : pas de lieu de rencontre. manque des 6quipements et
des activit6s qui n6cessaires qui r6pondent aux besoins 6es h.ab[ta]]

La concentration d'une population i trds bas revenues ei'celle qui sans emploi,
ainsi que le d6clin €conomique et les probldmes ddmographiques ont des effets de
marginalisations, qui augmentent la criminalit6.

Lhpparition des constructions anarchiques et de l'habitat pr6caire. d0 aux
diff6rentes Interventions non contr6l6es par les services compdtents.

Le manque d'entretien qui a engendr6 dans le tissu des poches vides et des
parties en ruine.

> Enclavement de certains quartiers: les quartiers qui n'ont pas un accds
m6canique, pas d'6quipements scolaires, ...

> La v6tust6 des b6tis, dont certains ont une valeur architecturale et historigue, qui
ne b6n6ficient pas de mesures de conservation du patrimoine.

1

I.2. Probl6matique g6n6rale



I.3. Probl6matique sp6cifique

Notre quartier d'6tude est potentialis6 par la rampe Debihh Chdrif, mais il est expos6 au

risque de d6gradation physique et socio-dconomique, cela d cause de plusieurs facteurs :

> Absence des 6quipements scolaires et des activit€s qui r6pondent aux besoins des
habitants (sauf une bibliothdque et une salle des f€tes au niveau de la rue
Charon).

! L'absence des conditions de vie(Les infiltrations d'eaux caus6es par la fermeture
des puits endommagent le systdme constructif, les murs porteurs qui se trouvent
entre la rue des Frdres Bellili et la rampe Debihh Chdrif).

! L'absence de la s6curit6 dans ses rues dtroites (des rues pidtonnes 6troites et
sombres ont 6td fermdes par les habitants i cause des drogu6s).

> Des terrains vides engendr€s par l'6croulement des maisons.

> Un grand nombre de d6potoirs de toutes softes de d6chets (partout dans notre
zone).

> Des terrains accidentds (une forte pente) ce qui a cr6e des logements enclav6s
qui souffrent d'humiditd et de manque d'ensoleillement.

> Un cadre b6ti pr6caire. v6tuste et insalubre avec des fagades d6figur6es.

> Des constructions illicites qui d6fi9urent l'image du quartier (Habitat individuel au
milieu de la ville sur la partie nord-ouest de la rue Des Frdres Bellili.

Ce qui nous mdne i s'interroger sur Comment faire pour offrir une meilleure qualit6

de vie aux habitants tout en pr6serwant la valeur architecturale de ce tissu en

accord avec les prancipes de d6veloppement durabae ?

Quelles sont les types d'lntervention du renouvellement urbain qui garantles la

durabilit€ du quartler tout en conserrent l'identit6 de ce derniers ?

I.4. Hypothise

Pour am6liorer la qualit€ de vie des habitants et pr€server le Patrimoine architectural,

tout en restant dans le cadre du d6veloppement durable, on estime que le

renouvellement urbain est une solution i ces probldmes. Par ailleurs, lhpproche typo

morphologique va nous aider i appr6hender le contexte urbain et envisager les

interventions idoines pour notre cas d'etude.
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A ce titre la question a pos6 est :

Comment faire pour rem6daer aux problames pos6s tout en maintenant
I'identit6 de la ville et en accord avec les principes du d6veloppement durable ?



L5. Les Obiectifs

Les objectifs de ce travail peuvent-atre ainsi r6sum6s :

) Comprendre l'importance du patrimoine architectural issu de Ia pr6sence franEaise
en Alg6rie au 19dme et 20dme sidcle et la mise en valeur du cadre b5ti du
quartier tout en pr6servant son identitd.

> Intervenir dans la partie du quartier la plus endommag6e pour am6liorer la qualit6
environnementale des quartiers et rdpondre aux besoins des habitants.

F Am6liorer la qualit6 de vie des habitarrtf.\ \iiulu-. r tr-,j i'l,.

I.6. M6thodo
"., 

a\

ogieI

Pour pouvoir r6pondre aux objectifs de ce travail et aux questions pr6c6dentes, nous

allons suivre la d6marche typo morphologique, d6velopp6e par S.Muratori,qui consiste d

6tudier le processus de formation et de transformation de la ville i travers l'histoire.

Cette ddmarche est fond6e sur deux :

> La lecture diachronique, qui montre l'6volution du tissu urbain i travers le temps;

) L'analyse synchronique qui montre l'dvolution typologaque des betiments a un
moment donn6. Cette analyse va nous aider i analyser les fagades des b6tis,
leurs 6tats apparents, ainsi qu'a determiner principalement leurs styles
architecturaux,

En deuxidme lieu, on va utiliser la mdthode HQE2R. qui est une d6marche intdgree de

d6veloppement durable pour le renouvellement d'un quartier, elle repose sur 5 objectifs

de d6veloppement durable qui sont : l-Prdserver et valoriser l'h6ritage et conserver les

ressources, 2-Amdliorer la qualit6 de l'environnement local, 3-Am6liorer la diversite, 4-

Am6liorer l'int6gration, 5- Renforcer le lien social. i llr, g*r,, )

I.7. Structure du m6moire

Notre m6moire s'organise autour de quatre chapitres :

Le premier chapitre est le chapitre introductif. Il prdsente l'introduction g6n6rale de notre

recherche. Nous 6voquerons les probldmatiques gdn€rale et sp6cifique de notre cas

d€tude, Nous d6terminerons les objectifs de notre recherche, Nous prdsentons aussi la

m6thodologie de travail.

Dans le second chapitre relatif a l'6tat de l'art, nous traiterons le renouvellement urbain

et ses enjeux. En plus nous pr6sentons une 6tude de deux exemples de renouvellement

(un est un projet ancien'la ville de cerda Barcelone ', l'autre est nouveau ' Lyon la

confluence' afin de mieux comprendre cette op€ration. Nous terminons par la

3



pr6sentation des ddmarches adoptdes : la ddmarche de d6veloppement durable pour le

renouvellement d'un quartier HQE2R et l'approche typo morphologique.

Le troisieme chapitre sera consacrd au cas d'6tude (Alger centre de Bab El Oued d la

Grande Poste), en plus de notre zone d'intervention qui se trouve du cot6 sud de la haute

casbah. Nous allons pr6senter notre cas d'6tude et effectuer une analyse i diff6rentes

6chelles en shppuyant sur la mdthode typo morphologique i travers ces deux lectures

diachronique et synchronique.

Le quatridme chapitre est d6di€ au projet que nous avons conqu en utilisant la m6thode

HQE2R, et nous allons pr6senter les diffdrentes 6tapes de sa r€alisation.
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Chapitre ll Etat de l'art : Le

renouvellement urbain

Aprds avoir vu les probl6matique de la ville d?lger ainsi que de notre air d'intervention,

nous allons aborder dans ce chapitre, le concept de renouvellement urbain ainsi que ses

enjeux et ses types d'interventions. Le chapitre met l'accent sur deux exemples de

renouvellement urbain qui vont 6tre analys6. pour mieux comprendre ce concept. Nous

concluons avec la pr6sentation de la d6marche int6gr6e de d6veloppement durable pour

le renouvellement d'un quartier (HQE2R), ses objectifs et les champs d'analyse d'un

quartier, ainsi que lhpproche typo morphologique et ses concepts clefs.

II.1. D6finition du concept du renouvellement urbain

Le renouvellement urbain est un ensemble des op6rations de transformation qui existe

depuis des ann6es. La raison pour laquelle il est apparu c'est que les vielles villes ne

pouvaient plus rependre aux demandes actuelles de la population, donc il est venu pour

remplacer la ville ancienne par une ville nouvelle avec une am6lioration de la qualitd de

vie de milieu b6ti et rendre la ville plus intense et plus vivante (Thalmann & Laprise,

2018).

II.2. Bref historique de la notion de renouvellement urbain

A la fin du XIXe sidcle, d6but du xxe sidcle, le renouvellement urbain lutte contre

l'habitat jug6 indigne ou insalubre, en agrandissant les voies de circulation et en crdant

de nouvelles i le travers de grandes perc6es (Thalmann & Laprise, 2018).

Au milieu du Xxe siecle, aux Etats-Unis, le renouvellement urbain apparut sous la forme

des op6rations qui interviennent dans les zones d6favoris6es afin de les rendre plus

favorables et plus attractifs 5 l'6chelle nationale et internationale (Thalmann & Laprise,

2018).

< Au )Xe siicle, on voil une ivolution majeure du concepl de renouvellemeat
urbain. Il ripond disormais aux objectifs de diveloppement durable visqnt
prioritatement I'amilioration de l'habitat et de la qualiti de la vie et la
diversification tant sociale qu'rrbaine des quartiers. Le nouveau modile de

renouvellement urbain occ-upe une place prioitaire dans les stratigies urbaines d

mellre e ewre pour le ddveloppementfulur ,.

(Thalmann & Laprise, 201 8, p. l9)
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On distingue deux types de renouvellement urbain, qui existent encore: le

renouvellement spontand et le renouvClement planifi6 (Charlot-Valadieu & Outherquin,

2005):

Le renouvellement spontand

Ce type a toujours exist6, il ddsigne I'action de ddmolir et reconstruire la ville sous une

forme diffdrente de l'ancienne, ceci sous l'influence de d6cisions non 6tudi6es (Charlot-

Valadieu & Outherquin, 2006).

Ce renouvellement est li6 a une intervention du privd, c'est-i-dire que les propri6taires

rebattent ou reforment leurs propres parcelles, et le pouvoir public n'intervient, seul le

propri6taire du terrain qui ddcide et choisit comment transformer ou reconstruire son

immeuble (Charlot-Valadieu & Outherquin, 2006).

Le renouvellement planifi6

L'action ici est gendralement concentrde sur un espace circonscrit. Ainsi, on peut

l'appeler 'initiative public' parce qu'il a lieu dans le cadre d'opdrations planifides

d'am6nagement (Charlot-Valadieu & Outherquin, 2006).

Le renouvellement planifid est bien rdcent compar6 au renouvellement spontan6. Il

consiste i d6molir et reconstruire en proc6dant par un v6ritable remembrement, c'est-e-

dire pr6voir une bonne planification (la r6alisation des perc€es appelle en effet la maitrise

foncidre d'un secteur, son d6gagement, sa viabilisation, et finalement sa reconstruction

en accord avec un plan d'ensemble) ; (Charlot-Valadieu & Outherquin, 2006).

II.3. Les enieux qualitatifs du renouvellement urbain

Quand la ville ne peut plus r6pondre aux demandes de sa population, le renouvellement

urbain vient pour la remettre dans son etat dbrigine ou bien remplacer quelque chose

d'ancien par quelque chose de nouveau pour am6liorer la qualit6 de vie et du milieu bati

et rendre la ville plus vivante (Thalmann & Laprise, 2018).

Le renouvellement urbain apparait comme une nouvelle pratique de l'am6nagement avec

lbbjectif d'am6liorer les quartiers d6favorisds tout en r6pondant aux exigences

environnementales, 6conomiques et sociales, afin d'amdliorer la qualit6 de vie des

habitants.

Nous allons expliquer dans les parties suivantes comment le renouvellement urbain peut

am6liorer la qualit6 i travers les aspects vari6s constituant la vie et la ville (Thalmann &

t"aprise,2018).
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( CrAer un hobitat de qualiti c'esl donner u e pintautd d l'usage, d la fabnque i
la fois de l'intimiti et du lien. C'est sans doute aussi rendre les espaces urbairc
plus lisibles et plus permiables, accessibles pour tous,>

(Thalmann & kryrise, 2018, p. j3)

[a ville doit repondre aux besoins des quotidiens par la proposition des lieux du travail

proches du lieu de vie. des services de mobilitd attrayants et une offre quotidienne

d'am6nitds qui rende le quartier attractif (Thalmann & Laprise, 2018, p. 33).

Dans les trois sous-parties suivantes, nous verrons comment, i travers le

renouvellement urbain, il est possible de promouvoir la qualit6 de vie et de l'habitat.

(Thalmann & Laprise, 2018, p. 33)

Lo qualiti de vie et de I'hobitot : le bien4tre physique

Dans une soci6td on trouve une vari6t6 de personnes telles que, les personnes 5gdes, les

personnes aux revenus modestes, les c6libataires, les jeunes. les dtudiants, les couples,

les familles monoparentales, etc. Chaque membre a ses besoins et ses modes de vie. Le

renouvellement urbaln vient pour r€pondre aux d6sirs quotidiens de l'habitant, et il doit

permettre un r66quillbrage de la situation habituelle entre chaque habitant et ne pas

mener A la s6gr6gation sociale. En plus le b6ti doit 6tre transformd pour r6pondre i une

population changeante, en prevoyant des nouveaux espaces pour des nouveaux usages

(Thalmann & Laprise, 2018).

Le bien 6tre physique est li6s aussi aux espaces publics, le renouvellement urbain a pour

but donc d'augmenter la qualit6 de I'habitat et d'am6nager des espaces extErieurs de

qualit6 pour rendre le quartier et attractif (Thalmann & Laprise, 2018).

Lo quolitd de vie et de l'hdbitot : le bien-Atre londionnel

Le bien etre fonctionnelle est la capacitd de rdpondre aux exigences des occupants du

quartier en favorisant la proximit6 des emplois et des services et la cr6ation de lieux

vivants. Il faut des fonctions souvent diff6rentes pour obtenir une mixitd fonctionnelle en

termes d'infrastructures, de logements, de commerces et de services (Thalmann &

taprise,2018).
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II.3.1. La qualit6 de vie et de l'habitat
La chose la plus importante dans la vie de l'6tre humain est le bien 6tre mat6riel et

moral, alors pour am6liorer la qualitd de la vie, il faut assurer le confort dans toutes ses

dimensions (physique, fonctionnel et psychique).



Lo qualitd de vie et de l'hobitat : le bien-€tre psychique

Pour reposer psychiquement, il faut que l'individu soit int6g16 dans son milieu de vie car

le bien 6tre psychique est li6e aux interactions sociales. Tout ce qui est espace de loisir et

de d6tentes en jardins, aires de jeux ainsi que des espaces de rencontre sont n6cessaires

pour favoriser les relations humalnes quotidiennes entre les usagers (la rencontre, le
partage, ltntraide, etc.) (Thalmann & Laprise, 2018).

11.3.2. La qualit6 environnementale
tn qualit6 du renouvellement urbain passe aussi par le travail sur l'environnement non

pas seulement sur les logements mais aussi i travers l?mdlioration de la qualitd de

l'environnement pour fournir aux quartiers des espaces r6cr6atifs.

En somme, la qualit6 environnementale doit 6tre envisag6e sur deux niveaux: le

batiment et ce qui l'entoure (Thalmann & Laprise, 2018).

La quolitd environnementole d l'dchelle du bdtiment

Le renouvellement urbain doit am6liorer le confort des habitants en pr6servant les

ressources, il faut veillez par exemple i am6liorer le bilan 6nerg6tique des constructions.

Les ressources locales doivent 6tre aussi favoris6es de m6me que l'utilisation dtnergie
renouvelable (Thalmann & Laprise, 2018).

La qualit6 environnementale i l'6chelle du quartier

La nature, le paysage, la biodiversit6 et la circulation. Les espaces verts sont des

6l6ments essentiels autour des batiments.il doivent 6tre prise en compte lors des

am6nagements pour une qualit6 environnementale du quartier.

< La proximiti de ces derniers offre un cadre idial pour le jeu et la dhente a
intensifrent ainsi le bien-€tre et I'ipanouissement ))

(Thalmann & Lttpnse, 2018, p. 39)

( Ld trame verTe (rAseaux teftestres) et la trame bleue (rdseaux aquatiques) mises
en relation petmettent d'assurer un continuum d'espaces naturels entre les
riservoirs biologiques que sont les campagnes et la ville. >

(Ihalmann & Lapise, 2018, p. 39)

IL3.3. La qualit6 d'interconnexion
L'interconnexlon est l'intdgration de l'ensemble des fonctions pour faciliter la proximitd et

l'accessibilit6 i tous les services pour tous les habitants.

Le renouvellement urbain vient pour connecter tous les secteurs qu'ils soient publics ou

priv6s du quartier par l'am6lioration de l?ccessibilit6, par la gestion des moyens de

transports du quartier, les parcours et les stationnements, L'accessibilitd doit €tre
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garantie au plus grand nombre, y compris aux enfants, aux personnes a mobilitd rdduite,

aux s6niors ou aux handicap6s. La proximit6 des services, 6quipements publics, loisirs et

activit6s favorisent l'accessibilitd (Thalmann & Laprise, 2018).

IL3.4. ta qualit6 urbaine
La ville doit 6tre un espace dense qui repr6sente les communautds, l'intensite de leurs

6changes et leurs rencontres. Pour cr6er un forme urbaine de qualit6, il faut tout d'abord

prend en considdration le sentiment d'appartenance des habitants par l'am6lioration de

lieux de rencontre, d'6quipements et de services couvrant les besoins quotidiens

(commerces, services de base en matiere de sant6, etc.) (Thalmann & Laprise, 2018).

<Les qualitis spatiales d'un quartier rAsidenl dans ses caracldristiqtes propres.
L'implantation des bdtiments doil prendre en comple la topographie exbtante,
I'ensoleillement ainsi que la disposition des volumes adjacents, les vues, la forme
du parcellaire el le ropport avec le conteJle. Tous ces ilLmenls doivent concorder
d la criation d'uneforme wbaine de qualit6. D

(Thalmann & Laprise,2018, p. 42)

IL3.5. La qualit6 patrimoniale
Pour renouveler une vielle ville ll faut tout dtbord connaitre le pass6. parce que le

renouvellement est l'am6lioration d'un tissu d6ji pr€sent. La pr6sence du patrimoine

peut en fait conditionner les logiques d'implantation pour ne pas prendre le risque de

perdre la valeur de l'ancien existant (Thalmann & Laprise, 2018).

II.4, Les interventions du renouvellement urbain

11.4.1. La Restauration Urbaine
Selon le dictionnaire de l'urbanisme et d'am6nagement de (Merlin & Choay, 1988) :

restaurer un 6difice est une action de r6cup6rer ses parties perdues et remettre en 6tat

ses caract6ristiques originales dans le but de pr6server et prot6ger les monuments

historiques qui pr6sentent l'authenticite d'une communaute. Il faut suivre une analyse

qui prend en consid6ration l'histoire de l'ddifice et appliquer des techniques modernes

pour la consolidation et l'emploi des mat6riaux qui seront homogEnes avec les mat6riaux

initiaux de bAtiment (Merlin & Choay, 1988).

( Ce type d'intervention urbanistique se limite au cas de Jigure d'une entili d

identiti ctlnrelle ou architecturale menacies, qui riclame des mesures de

sauvegarde >

(Saidouni, 2000, p. 129)

9



Elle conceme :

<< Tout monumenl ou secteurs protiges par la collectiviti publique ou susceptibles
de I'Atre, en vertu de la ligislation existante, en mstiire diclassement et de
pniservation et de mise en valeur du patimoine >.

(Saidouni, 2000, p. 129)

11.4.2. la Densifi cation Urbaine
[a densiftcation urbaine est une action qui vise i rendre plus dense. Cette opdration est

utilisee dans les secteurs urbanis6s qui contiennent des terrains vides a l'int6rieur du

tissu.

< [.....] Cas des empires militaires et fetoiaires, d'importanles parcelles non
bAfis a I'inftieur de tissu. Ces secteurs sont souvenl densifds sous la pression de
I'urbanisation et l'augmentation de leurs valeurs fonciires >.

(Saidouni, 2000, p. 130)

I1.4.3. I^a Consolidation urbaine
La consolidation urbaine est une op6ration qui permet le d6veloppement et le

red6veloppement des espaces urbains,

Elle consiste i am€liorer l'utilisation du territoire pour une meilleure productivit6, et

attractivit6 des activit6s et pour b6ndficier des meilleures capacit6s d'un milieu de vie

d6jd habit€ (commerces, transport en commun ....) (consilidation et requalification

urbaines,2019).

C'est un ensemble de projets dhmdlioration et de modifications des batiments ou des

espaces publics ainsi que les projets d'insertion et de densification affin d?ssurer la

durabilitd et la richesse des milieux (consilidation et requalification urbaines, 2019).

11.4.4. La r6novation urbaine
C'est une op6ration qui implique la demolition et la construction d'un cadre bati, afin de

l'adapter aux nouvelles conditions du confort, d'hygiEne, de fonctionnement.....etc (Merlin

& Choay, 1988).

Elle s'applique i des secteurs ou a des ilots dont les caractCres justifient une interventlon

(Merlin & Choay, 1988) :

> L'etat de b6ti ; c'est-e-dire sa mauvaise qualitd: la purulence des anciens
quartiers;

> L'inadaptation : la ddmolition des batis ne correspondant pas aux normes de vie
et les remplacer par un cadre bati ou des amenagements adapt6s ;

> L'insuffisante occupation du sol.
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Elle n6cessite l'intervention des pouvoirs publics, sur le plan institutionnel par un

organisme am6nageur pour l'acquisition des batiments, leurs d6molitions, l'6tablissement

du plan de l'op6ration. l'am6nagement des terrains-..etc, et sur le plan juridique et

financidre (Merlin & Choay, 1988).

La r6novation a fait lbbjet de critique. On lui a reproch6 :

< -Sur le plan social, de rompre les liens de quartier pour les habitalions relogis
ailleurs (et par fois pas de tout) el de fovoriser la formation de quartiers aisis ou
de centres de bureaux de luxe.

-Sur le plan 
^conomique, 

de permettre, au pris d'aides publiques importanks, des

bintfces importants pour les opAraburs intervenant en frn de processus.

-Sur celui de la morphologie urbaine, d'opposer brutolement les quartiers rinovis
atx caractiristiques du tissr urbain antiieur el de celui des quartiers voisins >.

(Merlin & Choay, 1988, p. 717)

Des am6liorations ont dt6 apportdes ultdrieurement e la r6novation urbaine du

logement: la d6molition s'opAre d6sormais aprds l'6tude de cas de chaque bSti et la

reconstruction en respectant la continuit6 dans l'6volution des tissus urbains (Merlin &

Choay, 1988).

IL4.5. La conversion ou reconversion
C'est une transformation des activitds pour s'adapter e l'6volution 6conomique et sociale

(Merlin & Choay, 1988).

La premiCre apparition fut en Grande-Bretagne of l'industrialisation est plus ancienne.

Aprds elle a fait son chemin en France, a partir de 1967. Le programme de

red6veloppement comportait (Merlin & choay. 1988) :

> Des mesures d'ordre social et industriel ;

> Des aides aux entreprises ;

> Des actions de formation, de recherche et de transfert de technologie ;

> Des actions d'amdnagement (am6lioration de l'habitat...etc. ) ;

> Des dispositifs pour faciliter et acc6l6rer les procddures d'aides publiques ;

> L'introduction des commissariats e l'industrialisation et i la reconversion
industrielle dont le 16le fut prospection et l'accompagnement des investisseurs et
d'appui dconomique i l'entreprise.

ce programme a 6t€ compl6t6 par des alldgements nscaux pour les entreprises en

difficult6 et pour les entreprises au cours de cr6ation (Merlin & Choay, 1988).
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IL4.6. Ia R6habilitation urbaine
C'est une opdration qui consiste i r6nover sans d6truire et sans raser; elle ddsigne au

sens large le fait de rdam6nager un immeuble, un habitat ou un lieu (Merlin & Choay,

1988).

Dans cette action il faut respecter les caractdristiques architecturales des batiments dans

ses elements < fagades, toitures .... ) et remettre en bon 6tat ou un meilleur 6tat avec

une revalorisation 6conomique pratique ou esth6tique (Merlin & Choay. 1988).

Alors c'est une amdlioration urbaine moins couteuse que la restauration (Merlin & Choay.

r988).

(Cette action, assez dans Ie discours et la pratique rrbanistique, a pour objectif
l'intigration de secteurs urbains marginaux au reste de la ville, par des

inlerventions aussi bien sur le cadre physique que sur le cadre social. Source de
confli* et d'instabilila pour la collectivift >

(Saidouni. 2000, p. 130)

11,4.7. la restructuration urbaine
La restructuration urbaine est un ensemble d?ctions qui ont pour but d'am6liorer le

cadre b6ti d'un quartier, ou recr6er une paysage naturel, cr6er ou recr6er des

dquipements collectifs, transformer des b6timents par d6molition ou remodelage,

construire ou reconstruire des logements et des betiments d'activit6s,

( La reslructuration introduit une nouvelle configuralion de I'entit6, en la
remodelant. Elle implique, de ce fait, un changement radical d'un espace urbain
assez vaste, aussi bien au niveau de son traci que de son cadre bdti. Elle
s'applique d des entitis qui prisenlent une distructuration et un manque

d'homoginiiti evidents au niveau du traci ou du cadre bdti >.

(Saidouni, 2000, p. 129)
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I1.5. L'Analyse des exemples

II.5.1. L'exemple de Cerda Barcelone

Cet exemple nous a permis de comprendre le m6canisme d'int6gration d'un nouveau

tissu urbain sur l'ancien tissu, ainsi que la restructuration d'un quartier existant afin de

l?dapter i des quartiers pr6existants avec un plan dtxtension ou ville nouvelle dont des

diffdrentes caractdristiques urbaines pour cr6er une certaine homogdn6it6 entre eux, et

pour assurer la continuitd et l?fficacit6 de l'organisation spatial et fonctionnel (Voir

planche no1 et 2).

II.5.2. L'exemple de Lyon La Confluence

Cet exemple nous a permis de comprendre le m6canise de renouvellement urbain, pour

adapter une ville aux besoins des habitants et rdaliser une ville durable qui suit les

principes de renouvellement urbain et am6liorer la qualit6 de vie de la population (Voir

planche no3 et 4).

II.6. Une d6marche int6gr6e de d6veloppement durable pour le
renouvellement d'un quartier: La d6marche HQE2R

Le projet europ6en HQE2R est une d6marche int6gr6e de d6veloppement durable pour

les projets de renouvellement urbain.

Il s'agit d'appliquer les principes de d6veloppement durable sur le quartier afin d'assurer

une meilleure qualitd de vie pour les habitants (Charlot-Valadieu & outherquin, 2006).

II.6.1. Les obiectifs de d6veloppement durable d'un quartier
l-a d6marche int6gr6e repose sur 6 principes et 5 objectifs de developpement durable

d6clin6s en 21 cibles, chaque cible a des sous-cibles.

Ces cinq objectifs servent A couvrir l'analyse d'un quartier du point de vue du

d6veloppement durable et non i couvrir la ville entiere (Charlot-Valadieu & Outherquin,

2006).

Pr6server et valoriser l'h6ritage et conserver les ressour:ces

La gestion de la consommation de l'espace a pour cons6quence la

r6duction de l'€talement urbain (Charlot-Valadieu & Outherquin, 2005).

limitation ou la

La pr6servation des ressources en 6nergie, en eau, en espace et en richesse betie doit

Ctre prise en compte pour les g6n6rations du futures (Charlot-Valadieu & Outherquin,

2006).
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Am6liorer la qualit6 de l'environnement local

On doit offrir une meilleure qualitd de vie aux habitants.

Amdliorer la diversiti

Cet objectif permet de prEvoir des actions qui assurent la vari6t6 des fonctions

€conomiques, culturelles et naturelles; tout en offrant une mixite sociale et urbaine et

en valorisant les ressources humaines (Charlot-Valadieu & Outherquin, 2006).

Amd li o re r l' i nti g r ati on

Le principe d'int6gration consiste A 6quilibrer entre les territoires. Ce qui constitue 5

pr6voir des actions qui mdnent ir une rdelle int6gration sociale et €conomique du quartier

dans son environnement (Charlot-Valadieu & Outherquin, 2006).

Renforcer le lien social

La coh6sion sociale est une condition qui est indispensable au d6veloppement des

quartiers, en partageant les relations d'6change et de solidarit6, ainsi que le respect

entre les habitants.

Le sentiment d'appartenance doit 6tre favorisd i travers le renforcement du lien social

(solidarit6, citoyennet6...)(Charlot-Valadieu & outherquin, 2006).

Un organigramme qui montre comment cette m6thode est structur€e: ces Cinq objectifs

et leurs cibles et sous cibles est prdsent6 ci-aprds, voir la planche no05.

II.6.2. Les champs d'analyse d'un quartier

L'espoce rdsidentiel

L'espace rdsidentiel d6signe en urbanisme tout espace d'am6nagement de l'habitat.

Celui-ci a une trds grande importance dans le renouvellement urbain car il est le premier

point de la discussion urbaine. Pour le confort des usagers dans leurs logements, il est

important de trouver des espaces verts, de loisir et ditente tout autour (Charlot-Valadieu

& outherquin, 2006).

L'espace non rdsidentiel

Cet espace conceme :
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Il s'agit de permettre d'avoir une meilleure qualit6 de vie dans le temps pr6sent et dans

l'avenir, c'est i dire appliquer des actions qui lutte contre : les d6chets, le bruit ; et

am6liore la santd, ltducation. ltmploie et les logements (Charlot-Valadieu & Outherquin,

2006).



Les 6quipements collectifs et service representent tous les 6quipements dont les

habitants du quartier ont besoin par exemple des 6quipements 6conomique, culturel,

social et d'animation, et, on a aussi les services privds qui rapprochent les gens entre

eux pour cr6er des liens sociaux (Charlot-Valadieu & Outherquin, 2006).

Les activitds industrielles et tertiaires : qui sont les services de commerce et de 'industrie

et des activit6s. Ils peuvent €tre des p6les d'attractivit6 et des axes qui structurent les

quartiers (Charlot-Valadieu & Outherquin, 2006).

L'espace non bdti

Il Concerne tout espace vide quel que soit sa situation, non construit, d6truit ou bien

naturel qui est nettement s6par6 du logement comme les espaces verts et toute zone

naturelle (Charlot-Valadieu & Outherquin, 2006),

Les infrastrucflttes urbaines

Ils concement les parties qui cr6ent une plate-forme commune i tous les habitants dans

le quartier comme les routes, les rues, les trottoirs et les r6seaux divers (Charlot-

Valadieu & Outherquin. 2006).

TaHeau 2.les Cl€rEnts d'anlyse d'un quartier

source : (Cha.lot-Valadieu & Outherquin, 2006l

El6ments du quartier Structure Usage

Espace r6sidentiel Parc de logements, volume et
qualit6 des b6timents ...

R6sidents et usagers:

la populationdistribution de

selon l'69e,

profession, la

d'6nergie...

le statut, la

consommation

Espace

r6sidentiel

non Parc de logements, volume et
qualit6 des betiments ...

Types d'usagers venant ou

non du quartier ....

Espace non b6ti Espace verts, superficies et

qualit6...

Utilisation des espaces verts,

propret6 et s6curit6...

i nfra stru ctu res Longueur et qualit6 des routes,

r6seaux viaires, qualit6 et offre

de transport publics ...

Mobilit6 des habitants,

distribution intermodale, flux

de consommation d'6nergie,

dtau...
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II.6.3. Grilte d'analyse de la m6thode HQDIL {d6marche HQE2R)

C'est une grille d'analyse syst6mique ir utiliser pour lttat des lieux. Elle nous d6compose

le quartier en quatre espaces : r6sidentiel, non-r6sidentiel, espace b5ti, non-b6ti et les

infrastructures. Chaqu'un de ces espaces aura les actions qui lui conviennent par rapport

aux objectifs de la damarche HQE2R.

Tableau 3. crille d'analyse de h m6thode ,rqD[ @Emorche HQE2R]

Souroe, (Charlot-Valadi,eu & Outherquin, 2(xl5)

II.7. L'approche typo morphologique : concepts clefs

La m6thode de Muratori se propose de requalifier la discipline architecturale en faisant

connaissance de la morphologie du territoire (Malfroy, 2001),

II.7.1. Le modile comme instrument de connaissance

Muratori a 6labor6 une m6thode d'analyse des structures urbaines et territoriales qui

faisait d6s son d6but appel i la construction de moddles th6oriques (Malfroy, 2001).

Champs d'analyse Espace

r6sidentiel

Espace

16sidentiel

non Espace non beti i n fra stru ctu re

Am6liorer la qualitd

de l'environnement

local.

D: am6liorer

diversit6.

la

I: am6liorer

l'int6gration.

L : renforcer le lien

social.
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H : pr6server et

valoriser l'h6ritage et

conserver les

ressources.



< Le modile est une reprdsentation simplifi d'un objet d'itude, dont la
complexit, fait obstacle. D

<( L'inftrdt du modile tient essentiellement d sa fonction heuistique, c'est-d-
dire d sont r6le de stimulation pour la dicouverte de nouveaux anpects de
I'objet pris en considiration. >

Pour ce faire < Le modile repose sur des opirations de silection : seuls le:
aspects de l'objel dont la thioie en cours d'4laboration cherche d rendre
comple, sont retenus dans le modile. t

C'est ainsi que ( IE moddle est une construction relative et provisoire,
toujours a refaire, puisqu'il esl li6 aux intenlions et dux buts que poursuit
chaque chercheur, qu'il dipend de l'6tat de connaissance de l'objet d tn
moment ddtermind , a qu'il est loujours susceptible d'Atre remis en question
au cours de procidures de viiJicalion- >

(Molfroy, 2001, p. 45)

La rdduction morphologlque est une op6ration qui simplifie les donn6s, pour atteindre les

objectifs. Ces objectifs se r6sument dans un seul but, c'est de conserver le caractdre des

formes et garantir la capacitd de contr6ler ces formes (Malfroy, 2001).

11.7.2. la maitrise de la complexit6 : le recours i l'approche syst6mique

Pour comparer un environnement a une totalit6 organique, il faut voir d'abord la

complexit6 des 6l6ments qui construisent cet environnement, c'est-a-dire que tout est

enchainE dans un systCme de relations (Malfroy, 2001).

Cette approche a pour but d'affronter la complexit6 des grandes agglom6rations

m6tropolitaines et de trouver les probl6matiques de ces agglomdrations (Malfroy, 2001),

IL7,3. Processus d'6volution des formes urbaines et architecturales
Les disciplines du projet (architecture, urbanisme, amdnagement du territoire) ont le r6le

de contr6ler la combinaison des formes entre elles et leur 6volution i travers le temps

(Malfi'oy,2001).

L'environnement construit b6n6ficie d'une autonomie par rapport i l'univers des

fonctions. Ces dernidres jouent le r6le d'un facteur dynamique pour la diversification des

fromes, mais les rdgles que suivent les formes appartiennent aux systEmes autonomes

(Malfroy,2001).

Lhypothdse de Caniggia consiste i considerer l'organisation interne de l'environnement

construit comme ltffet de son processus de formation (Malfroy, 2001).

Cette hypothAse fait appel a deux postulats : il n y a pas de r6alit6 non structur6e, et que

la genlse de la structure de l'habitat est une gendse logique (Malfroy, 2001).
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Dans la terminologie de G. Caniggia, il existe des concepts qui servent A caract6riser les

forces qui activent le processus dtvolution des fromes architecturales (Malfroy. 2001).

Les moments de la croissance et la d6croissance peuvent 6tre le r6sultat d'un

changement d6mographique, ou 6conomique ou une manifestation des rapports de

forces politiques (Malfroy, 2001).

Le moment de croissance est une 6volution des forces productives; les structures

architectoniques auront tendance a se spdcialiser, ir se hi6rarchiser, i se compliquer, A

augmenter des dimensions et d'encombrement (Malfroy, 2001),

Le moment de d6croissance est d0 i un 6v6nement traumatique (guerre, crise

€conomique...), c'est le retour A des formes architectoniques moins diff6renci6es et

complexes (Malfroy, 2001).

ll.7.4.la notion d'agr6gation et la distinction de niveau d'6chelle
Le moddle de Caniggia invite a percevoir les structures territoriales comme agr6gation

dtlEments de diff6rentes 6chelles (6chelle de l'6difice. 6chelle du quartier, 6chelle de la

ville et 6chelle de territoire) (Malfroy, 2001).

De par ltnchainement des niveaux d'6chelle, chaque organisme se trouve i la fois

l'aboutissement et le point de d6part d'un processus formateur. Chaque organisme

contient des 6l6ments d'6chelle inferieure et est continu comme 6l6ments dans un

organisme d'6chelle sup6rieure (Malfroy, 2001).

rype a priori et tyw a posteriort

Le type a priori est un ensemble d'informations organis6es et des id6es gui viennent

avant une exp€rience (Malfroy, 2001).

Le type a posteriori est une construction scientifique issue d'une analyse, il se base sur le

r6sultat de l'exp6rience (Malfroy, 2001).
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IL7.5. Les notions du type et du processus typologique
Selon lGcole muratorienne, le type est un ensemble des conventions et de normes qui

sont acquises au cours de l'exp6rience constructive.

Un type est un m6lange entre les connaissances et les solutions constructives (Malfroy,

2001).

La notion de processus aypo@ique

Ce processus concerne la transformation d'un type construit dans un endroit donn6, il est

activ€ par une exigence interne de l'objet relative i la coordination des parties, qui se

r6alisent dans un meme agr69at, au passage du temps (Malfroy, 2001).



La notion de proc*sus Wologique portant

C'est un type de solution constructive et la synthEse des traits innovateurs qui ont r6ussi

i s'imposer comme valeurs collectives (Malfroy, 2001).

II.7.6. Les notions variantes synchronique et diachronique
La notion synchronique est une analyse qui permet de comprendre des variantes

synchroniques. Ces derniers se reposent sur des diff6rents facteurs typologique,

topographique, structural et sociologique. Elle permet de d6finir les caract6ristiques de

chaque type (Malfroy, 2001).

La notion diachronique est une analyse qui montre ltvolution du tissu urbain ir travers le

temps, c'est-a-dire la croissance de la ville avec ses extensions ainsi que sa structuration

(Malfroy.2001).

II.8. Synthise et conclusion

^ \off*u 
renouvellement urbain est n6 des op6rations qui voulaient am6liorer la ville ancienne,

,' (S'r . Il souldve des differents enjeux qualitatifs : la qualit6 de vie et de l'habitat, la qualit6

i.Ftt 
t 

environnementale, la qualit6 d'interconnexion, la qualit6 urbaine et la qualit6c 
".t-

. \ *.( patrimoniale. Ce concept fait €galement appel ir plusieurs types d'intervention. Nous

G,t{r avons d6velopp6 celle dont on a besoin dans notre 6tude : la restauration urbaine, la

densification urbaine, la consolidation urbaine, la r6novation urbaine, la conversion ou

reconversion, la r6habilitation et la restructuration urbaine.

Le concept de renouvellement urbain est li6 au d6veloppement durable. La d€marche

HQE2R est une m6thode int6gr6e de d6veloppement durable pour les projets de

renouvellement urbain. Il s'agit d'appliquer les principes de d6veloppement durable sur le

quartier afin d'assurer une meilleure qualit6 de vie pour les habitants. Nous allons

appliquer cette grille d'analyse i notre cas d'6tude afin de d6gager des orientations et

cibler des actions a entreprendre pour le renouvellement de la zone d'intervention.

L'approche typo morphologique servira d'outil de lecture due tissu urbain. dans un souci

s'ins€rer dans la continuit6 historique de la ville et pr6server son identit6.
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Fiche technique :

Situation   :Barecelone Espaine

Maîtres d'œuvres :ILDEFONS CERDA I SUNYER

Maîtres d'œuvrage : la mairie de barecelone

Année de lancement des travaux:1860

Année  d'achèvement des travaux:  1900

Surface totale   :    11000 hectares

Le plan de Barcelone en 1855 avant le renouvellement urbain

L'integration des villageois dans le plan de Cerda

Contextes d'émergence du projet

Les problématiques du plan de Cerda:

Superposition du plan Cerdà nous pouvons constater la superposition de l'ancienne et la nouvelle

ville. Les îles octogonales abritent les constructions existantes et les voies historiques ont donné

lieu à des îles particulières. Par rapport aux îles de la première partie de l'Eixample,

3 4

5

6

2

1

2

3
4

5

6

Le plan de Barcelone en 1855 avant le renouvellement urbain

La forte densité ,la circulation des personnes et des moyens de transport de

l'époque, étroites rues à l'intérieure des fortifications ,l'intégration des villageois

dans le nouveau plan

Barcelone se trouvait enfermé par des murailles

jusqu'à la moitié du XIXe siècle,ce n'est qu'en

1854 que les autorités prennent la décision

d'abattre les anciennes fortifications,La

démolition des murailles semblait le seul moyen

de faire revivre la ville et la nécessité de réaliser

des extensions nouvelles à partir de l'ancienne

ville si pour cela ils ont décidé de lancer un

concours pour renouveler la ville

Le plan Cerdà est un plan de

réforme,d'aménagement  et d'extension urbaine

de la ville de Barcelone proposé en 1860 par

Ildefons Cerdà. C'est un plan hippodamien avec

une structure quadrangulaire, régulière et

ouverte. Ce projet est à l'origine de la

renaissance de la cité comtale.

1

Planche : 01

Cerda Barcelone 2019 après le renouvellement urbain

                      source : Google earth
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Espaces entre voies:

Ilots, blocs ;Espaces de vie privés ;Immeubles collectifs autour d'un patio intérieur
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La trame

Cerdà adopta la trame orthogonale pour obtenir un système régulier et homogène. Dans

ses études il démontre que cette trame est la seule solution capable de satisfaire les

principes d'égalité sociale, mais que c'est également la façon la plus cohérente pour éviter

la centralisation

Le projet de l'ensanche est caractérisé par une trame avec des rues larges de 20 mètres et

de grands chanfreins à toutes les intersections

La trame verte

 Les axes particuliers
 Les monuments principale de barcelone

 Les voies

Le plan de Barcelone(ancienne ville)en 1855

Le plan de Barcelone en 1933(3)

Avant

Aprés

Avant

Aprés

(1)

Planche : 02
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Fiche technique :

Maîtrise d'ouvrage : GRAND LYON - SPL

(société public locale) Lyon Confluence .

Maîtres d'œuvres : François Grether,

urbaniste et Michel Desvigne, paysagiste

(Première phase);équipe  Herzog & de Meuron,

et Michel Desvigne (Deuxième phase).

Equipe Maître d'ouvrage: Nacarat

Année de lancement et d'achèvement des

travaux: Réalisé en deux phases (Phase 1 -

2003/2018 et Phase 2 - 2010/2025)

la première phase est celle du coté de la Saône

( ZAC 1) , et la  deuxième est celle du cote de

Rhône (ZAC 2).

Contextes d'émergence du

projet:

La confluence d'étend sur 150 hectares , au

confluent du Rhône et de la Saône.

Le quartier de la Confluence est limité au

nord par le quartier historique de Perrache et

l'actuel quartier Sainte-Blandine qui part de

la voie ferrée , à l'est par l'autoroute A7 sur

les quais du Rhône, à l'ouest par

la Saône jusqu'au stade Sonny Anderson, et

au sud par le confluent du Rhône et de la

Saône.

Les objectifs du projet Lyon Confluence:

 Créer un nouveau quartier en centre-ville renforçant le

rayonnement de l'agglomération lyonnaise.

 Développer une offre innovante et attractive loisirs urbains.

 Mettre en valeur les fleuves et les qualités paysagères du site.

 Reconquérir les friches industrielles et logistiques.

 Désenclaver le sud de la presqu'île notamment par les

transports en commun.

La confluence 2002

source : google earth

Organisation des transports

source : http://www.lyon-confluence.fr/

Contexte d'émergence du projet:

Ce territoire en passe de se transformer en friche industrielle,Une des zones

plus polluées de France,Le rayonnement de l'agglomération lyonnaise est faible,

Absence des espaces de loisirs urbains .

Desserte en transports en commun:
 Tramway .

 Desserte en TGV, métro, bus, autoroute.

 Piste cyclable relie le sud au nord de la presqu’île.

Programme global de construction :

Le projet développe 380.000 m² SHON (Phase 1)Logements:

130.000 m² (1.500 logements)dont 20% logements sociaux .

Commerces, services, hôtels, loisirs: 120.000 m²

Tertiaire et activités: 130.000 m²

phase 2 : 138 500 m² de logements, soit environ 1 700 logements

se répartissant de la manière suivante : 25 % de logements sociaux,

15 % de logements intermédiaires (PLS, accession sociale), 10 % de

logements à prix maîtrisé.

229 100 m² de tertiaire, 16 800 m² de commerces et activités,  35

600 m² d'équipements publics.

La confluence 2019

source : google earth
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Quartier la Perrache

source : Google

Planche : 03
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Principe de conception spatiale :
pour ce projet la trame verte est Le parc de Saône: trame verte le

long de la rivière  3 280 arbres de haute tige plantés  14 ha de

superficie pour le parc de Saône  60 % des espaces en contact avec

la Saône reconvertis en parcs, bassins et jardins aquatiques  4 ha :

Place Nautique (dont 2 ha de bassin sur 340m de long)

Et la trame bleue : la ville est séparée par deux fleuves,Saône et

Rhône .

Une trame urbaine :

La vue aérienne de la presqu'île lyonnaise fait apparaître une dissymétrie majeure dans la

trame urbaine :

la partie nord qui s'étale de la colline de la Croix-Rousse à la gare de Perrache est

caractérisée par un quadrillage régulier de rues délimitant des ilôts d'habitat ancien . C'est

cette exceptionnelle continuité dans le tissu urbain qui a valu à la ville de Lyon d'être classée

au Patrimoine de l'humanité (périmètre UNESCO depuis 1998)

la partie sud, qui s'étend de la gare de Perrache à la pointe de la confluence, apparaît au

contraire comme un quartier industriel, caractérisé par un enchevêtrement de grands

bâtiments et d'infrastructures de transport . Cette discontinuité urbaine se prolonge sur la rive

gauche du Rhône dans le quartier de Gerland, également délimité au nord par l'emprise

routière et ferroviaire.

Paradoxalement, le quartier industriel de la presqu'île, séparé  de la ville par deux

fleuves,une gare et une autoroute, a longtemps fait figure de territoire enclavé au cœur même

de la ville.
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  LYON LA CONFLUENCE (suite)

    UNIVERSITE DE BLIDA

INSITUT D'ARCHITECTURE

        OPTION:HABITAT

années universitaire:

       2018-2019

KAAB FAIZA

MARMIOUI CHAHINEZ

ENCADREUR:

     DR.ARCH. MOHAMED SAIDI

     DR: NAIMI AIT AOUDIA   MERIEM

Les trames verte et bleue

La gare de

Perrache

Superposition des trames urbaine, verte et bleu

Planche : 04
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-Minimiser

les déchets

et améliorer

leur gestion

Les Objectifs De Développement Durable

pour les quartier de la démarche HQE

2

R

  Préserver et valoriser l'héritage

 (patrimoine)et conserver les

           ressources

Améliorer la qualité

de l'environnement local

Améliorer la diversité Améliorer l'intégration

Renforcer le lien sociale

    -Eviter

 l'étalement

  urbain et

 améliorer la

 gestion de

   l'espace

      -Optimiser la

consommation

     de matériaux

       (matières

      premières) et

      leure gestion

   -Préserver et

     valoriser le

     patrimoine

        bâti et

        naturel

L'amélioration de l'efficacité énergétique pour le chauffage

et la ventilation

la maitrise de la demande d'élictricité

L'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables

La lutte contr les émission  de gaz à effet de serre
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-Réduire la

consommation

d'énergie et

améliorer la

gestion de

l'énergie

 -Améliorer

la gestion de

 la ressource

   eau et sa

     qualité

Les Objectifs De Développement Durable

L'économie de la ressource par des économies sur

 l'eau potable

L'utilisation des eaux pluviales ( récupiration et

consommation )

La gestion locale des eaux pluviales ( limitation des

rejets dans les réseaux)

L'optimisation de l'assainissement

-L'optimisation de la consommation de l'espace

-La requalification des friches urbaines ainsi que des terrains

 et sites pollués

L'intégration des préoccupation environnementales dans les

 documents d'urbanisme (réglementaire et incitatif)

les process des construction , réhabilitation , démolition

-la gestion des espaces publics

- la mise en valeur de la qualité du patrimoine architectural

- La préservation / valorisation du patrimoine naturel

   -Préserver

   et valoriser

 le paysage et

    la qualité

     visuele

  -Améliorer la

   qualité des

  logement et

des bâtiments

 -Améliorer

 la propreté

  l'hygiéne

 et la santé

 -Améliorer la

 sécurité et la

  gestion des

 risques(dans

 les logements

  et le quartier

-Améliorer la

qualité de l'air

 (intérieur et

 du quartier)

-Réduire les

nuisances

sonores

-S'assurer de

 la diversité de

 la population

-S'assurer de

 la diversité

 des fonctions

(économique

et sociales)

-S'assurer de

 la diversité de

     l'offre de

   logements

  -Augmenter

  les niveaux

 d'éducation et

 la qualification

 professionnelle

-Favoriser

l'accés de la

population à

 l'emploi, aux

 services et

aux équipeme

-nts de la ville

  -Améliorer

l'attractivité de

 la quartier en

 créant des

espaces de vie

et de rencontre

pour tous les

habitants de

     la ville

Eviter les déplacem

-ents contraints et

améliorer les

infrastructures pour

les modes de dépla

-cement à faible

 impact environnem

-entales (transport

en commun ,

deux roues et

 marche à pied)

-Renforcer la

   cohésion

 sociale et la

 participation

-Améliorer les

 réseaux de

solidarité et le

 capital social

- la qualité des entrées de quartier

la qualité visuelle du mobilier urbain et de la mise en lumière

- la qualité du bâti

La qualité des logements

- Le niveau de satisfaction des usagers

L'amélioration de la propreté dans le quartier et dans les

 parties collectives des immeubles

L'insalubrité des logements (présence de systémes de

chauffage ou d'éclairage non sécurisés ou hors normes ,

présence d'insectes xylophages, de peintures au de

plomb , d'amiante....)

L'accés aux soins et à la santé

L'amélioration de la sécurité des personnes et des biens

 face à la criminalité

L'amélioration de la sécurité routière

La gestion locale des risques technologiques

La gestion locale des risques naturels

La qualité de l'air extérieur

La qualité de l'air intérieur

Les nuisances sonores liées au voisinages

Les nuisances sonores dans le quartier liées à l'activité

 ou au trafic

La prise en compte des nuisances sonores dans les

 chantiers ( construction ,réhabilitation et démolition)

La gestion des déchets chantier

La gestion des déchets ménagers :

 la réduction des déchets non valorisés ou recyclés

La diversité sociale et économique

La diversité intergénérationnelle

La présence d'activités économique dans le quartier

La présence et la diversité de commerces de proximité

La présence , la diversité et la qualité des équipement

et service su le quartier

La diversité des logements selon le statut de son occupant

 ( propriétaire,locataire), la taille , le prix...

La lutte contre l'échec scolaire

Le renforcement du rôle de l'école dans le quartier :

lutte contre la violence et la délinquance , insertion

sociale et professionnelle

L 'intégration socio-économique des habitants dans la ville

 ( accés à l'emploi et réduction du chomage , proximité des

ransports publics permettant l'accés aux équippements , aux

 services et au centre ville ...)

La présence d'activités ou d'équipements attractifs dans

 le quartier , à la fois pour les habitants du quartier comme

 pour ceux de la ville

Le renforcement de l'engagement des habitants

  et des usagers du quartier dans des processus

 de développement durable

La vie sociale : participation des habitants aux décisions du

quartier ( comités de quartier ) et de la commune (élections )

,participation des habitants aux projets du quartier ,y compris

ceux concernant leurs batiments .

Le renforcement de la vie collective:  participation des

habitants aux associations ou aux actions associatives

La participation des habitants au développement d'une

économie locale , endogéne ou solidaire

La participation des habitants et usagers aux actions de

solidarité Nord-Sud ou ayant des liens avec l'ensemble

de la planète.

Le développement de cheminements piétons et

cyclistes sécurisés

La mise en place de systèmes de déplacements non ou

 peu polluants, efficaces, diversifiés et cohérents ,

 notamment des transports en commun

Planche : 05



Chapitre ltt Cas d'6tude :

Alger centre de Bab El Oued a la Grande Po6te

Nous avons vue dans le chapitre 2 les m6thodes que nous allons utiliser pour rdsoudre

les problEmes pos6s dans notre aire d'6tude et d'intervention, maintenant nous allons les

appliquer. D'abord nous commengons par pr6senter notre cas d'6tude.

En appliquant lhpproche typo-morphologique, nous diviserons notre 6tude en deux types

d'analyse : lecture diachronique of nous allons 6tudier le processus historique de la ville

d?lger et les styles architecturaux durant la p6riode de colonisation frangaise; et

analyse synchronique oir nous allons voir la hi6rarchisation des voies, l'analyse des ilots

de notre aire d'intervention (les gabarits, l€tat apparent du bati, et lecture typologique).

III.1. Pr6sentation du cas d'6tude

[I.1.1. P6rimEtre d'6tude
Notre p6rimEtre se situe au centre nord de la ville d'Alger avec une surface de 250

hectares, il est limit6 :

> Au Nord, par boulevard Lounas Omar (cimetidre europ6en st Eugdne), rejoignant
chemin Sidi Benour au nord-ouest.

> A I'ouest, l'h6pital et le cimetiere El-Katar et ainsi que ministEre de la D6fense,
longeant la rue Boualem Bengana,

D A l'est, la mer m6diterran6e.

> Au Sud, l'avenue Mohamed khemisti, la rue Cherif Saadane, l'avenue Frantz
Fanon, rejoignant le boulevard Mohamed Taleb au Sud-Ouest.

Il a une varidt6 d'6quipements : la Grande Poste, le Palais de Gouvernement, le Palais du

Dey, le th6atre national, les grandes places comme 'la place des Martyrs', de diffdrents

jardins comme le jardin de Prague, et des mosqu6es comme'la Grande Mosqu6e'et la

'mosqu6e Ketchawa' .

On accdde au p6rimdtre par :

> La route nationale N 036 du cot6 de la citadelle.

> La route nationale N o11 qui aboutit e Alger centre par la rue Bab El Oued.

> La route nationale N o1 qui aboutit i Alger centre par la rue Bab Azzoun.
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1II.1.2, Aire d'intervention
La zone se situer au cot6 sud de la haute casbah avec une surface de 4 hectares. Elle est

limit6e :

> Au nord par la rue Debbih Cherif.

> A l'est par la rue Debbih Cherif.

> Au sud par la rue Debbih Cherif joignant la rue Mokrane Chibbi.

> A I'Ouest par la rue Mohamed Berrami.

Dans notre aire d'intervention on remarque l'absence totale des 6quipements, comme

les 6coles et les 6quipements administratifs (Voir les planches no05 et 07 ci-aprrls).

III.2. Analyse Diachronique

Lorsque les frangais arrivdrent i Alger en 1830, ils ont trouv6 que la m6dina d Alger ne

correspondait pas au mode de vie europ6en, avec des rues 6troites et l'absence

dtspaces monumentaux et surtout l'absence des places. Pour cela les frangais nbnt pas

tard6 e mettre Ia ville en chantier pour l'adapter au mode de vie europeen et pour des

raisons militaires (Lesp6s, 1930).

E,ELIorHEOUE x^ rror,\ rE i.:r*r,,.. | ,.,,i,'i.,1,,n.. .\l!(. (t jdirl(lL.i ,lanlr[L d

Figure 1,Entr6e des lrangais dans Alger

source : Gallic..bnf
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III.2.1. Processus Historique de la ville d'AJger

L'objectif de cette 6tude est de faire une analyse historique de la ville dAlger, et de

ressortir les changements spatiaux de la ville pendant l'6poque coloniale.



On peut diviser la formation d'Alger pendant l'6poque coloniale en cinq p6riodes

principales.

Les quartes premieres p6riodes s'6talant de 1830 jusqu'e 1930 d6finies par Lespds

(1930) dans son ouvrage ( ALGER. Etude g6ographie de ltistoire urbaine ) :

l" de 1830 d 1846, celle de l'installation dans la ville indigine et de la criation
des faubourgs partiellemert englobis dans l'enceinte de 1840 ;

2' de 1846 d 1880, pdriode marquie par un diwloppement plus lent, mais par la
croissance du quartier d'Isly et des faubourgs, notamment de Mustapha oi se crie
peu d peu une citd nouvelle :

3" de 1880 d1896, pendant laquelle l'essor des afaires a favorisi la repise de la
construction el pricipiti l'adoption des mesures qui L4 CONSTRUCTION DE Ltl
WLLE l99devaient pennettre l'extension de la ville et lafixion dLfi.nitive avec ses

anciens faubourgs ;

4" de 1896 d 1930, pinode de la poussie la plus rapide, de l'annexion de
Mustapha, de la naissance des quartiers neufs et du plus grand accroissement
d'Alger.>

(Lespis, 19j0, p. 198 199).

La cinquiime p6riode date de 1930 jusqu'i l'ind6pendance de 1930 a 1962 (DELUZ,

1995). Le fait majeur de cette pdriode est l'avdnement du mouvement modeme qui

coincide avec la c6l6bration du centenaire coloniale en Al96rie.

Fi$.e 2. Veille ville, vue sur la yllle en 1&lO

Sourc. : Gallica.bnt

1-PERiODE 78:r0-7U6 :

D6s l'installation des colons, un ensemble de travaux de r6am6nagement a €t6 entrepris,

qui devait in fine adapter la structure de la ville ir ltxigence du contr6le militaire. Alors

Les premidres interventions sur la structure urbaine constituaient en des ddmolitions
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perrnettant de ramener les rues i des largeurs de 6 ir 8 m, pour relier les portes

strat6giques:

> Rue Bab Djazira renomm6e rue de Ia Marine pour 6tablir une liaison maritime.

> Rue Bab el Oued pour assurer la liaison avec les forts situ6s sur les hauteurs

D?lger.

> Rue Bab Azzoune pour assurer la communication entre les routes de l'int6rieur,

En effet, les rues de la ville pr6coloniales 6taient diffcilement utilisables pour le passage

des convois. Ainsi que lhbsence d'espaces ouverts e l'int6rieur de la ville, fit ressentir le

besoin d'une place. C'est ainsi que la place d'Armes fut am6nag6e en 1840. Lieu de

convergence des trois rues principales (Rue Bab Djazira;Rue Bab el Oued et Rue Bab

Azzoune). Entour6e d'arcades. elle servait d'espace de r6union, de rassemblement et de

maneuvre des troupes (Oulebsir & kanoun, 2003).

Figure 3. Ertrdit du plar g6n6ral de la yllle d'Alger, 1832, recfification d6 rues Bab el Oued, Bab Azzoun et de la Marine
source : Galllca.bnf

Dds 1830-1832 plusieurs mosqu6es furent d6molies comme Djamaa El Sayida, parce

qu'elles se trouvaient sur les terrains pr6vus dans les nouveaux am6nagements de la

ville comme la place du Gouvernement (Oulebsir & kanoun, 2003).
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! tlEll.ll.(iEi - El s.ll.til. ( Jd T.H{rla)alld{* ?^rd. Oil,)

ftsure 4.Mosqu& El Sayida 19:r{,

Source: (Oulebslr & k noun,2m3)

Figure S.Place du Gouvememe

Source : (Ouleh6ir & kanoun, 2m3l

En 1840 la place du Gouvemement commenga i prendre une forme ddfinitive. Il

s'agissait d'une place ouverte sur la mer et bord6es de rues i arcades,

Il y a beaucoup d'6difices int6ressants qui ont 6td transform6s i cette p6riode comme le

cas de mosqu6e de Ketchawa qui est devenue la cath6drale Saint Philipe (Piaton, 2016,

p.93).
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I

Figure 5. Fafade de la cath6drale avant les travaux (ex mo5qu6e ketdEwaf

Source : lcho{din, Juliete, Boussad, & Thierry,2016)

Et parmi ces 6largissements, on note la Realisation partielle de la rue de Chartres et de la

rue Consuls qui devait relier le port ir 86b El-oued.

La rue de La Victoire fut perc6e i travers la haute ville pour d6gager les abords de la

casbah.

< En 1845 : le plan MeskaJki cowtitte la premiire grande tracd monumentale
d'Alger, il s'agit d'un boulevard ceinturant la casbah boul*ard Gambetla actuel
Ouida Medad et au sud < boulevard Yerdun. (Actuellement Haddad Abdrezzak) >

(DELUZ, 1995, p. 13)

Donc on peut dire que Le ddveloppement de la ville sbrienta a partit de 1845 vers le sud

suivant les parcours territoriaux (Lesp6s, 1930).

D?prEs la carte de 1846, on remarque qu'A l'ext6rieur de l'enceinte c'est seulement les

travaux militaires (caserne) qui ont r6alis6s et aussi la cr6ation du quartier d'ISLY

(Lesp6s, 1930. p. 337 338).

31

e
TE,tI

EE-a

;ro
-*-I

"'..}
-. "., i

4 ?p

kF
.r-

.3!* ffi;
I



rrhh ut- -.. L.r{r.. 
^t- 

{t -ll,c]lr.'DlE drdrrQ!frrra.id d.,{lx.CorF

FiSure 7. Plac€ d'tsly 1t70

Sour.. : (L.rp€s, 19:l0l

On remarque sur le plan ci-apris de reconstitution de 1830 (voir la planche no08) que la

ville d?lger (Casbah) prend la forme d'un trapdze. Elle est entour6e par une citadelle qui

contient 5 portes qui sont B5b El Oued au cot6 nord, B5b Azzoun au cote sud, Bab

Eljdide, Bib Dzira et Bdb ElBhar. A l'int6rieur de la ville pr6coloniale, les rues sont

6troites. Elles 6taient difficilement utilisables pour le passage des convois. On remarque

aussi lhbsence quasi totale dtspace ouverts A l'int6rieur de la ville (il y a seulement la

djinina). Ce gui fit ressentir le besoin d'une place d?rme qui peut servir de lieu de

r6union, de rassemblent et de manGuvre des troupes.

D'aprds le plan de reconstitution de 1845 (voir la planche no09), on constate que les

Frangais se sont install6s ir l'int6rieur des remparts (partie basse) en d6molissant l'ancien

tissu. Le choix 6tait appuy6 par le Caractare s6curitaire du site, l'existence d'un trac6

plus ou moins r6gulier, et une grande activitd commerciale du port .les travaux se

limitent essentiellement ir la d6molition (d6molition du palais du Dey original et Djamaa

Essayida), ainsi que l'am6lioration et lhdaptation du tissu existant.

Dans cette p6riode : les interventions se limitent ir l'adaptation du tissu existant avec le

rdamdnagement de la rue Bab Azzoun, la rue de Bab El Oued et la rue de la Marine qui

converge vers le carrefour automatiquement 6largi, qui deviendra la place du

Gouvernement (aujourd'hui place des Martyrs).Les prolongements ir I'extdrieur de

I'enceinte fortifiee le long de la route de Constantine (actuelle Hassiba Ben Bouali) et la

route de Laghouat (actuelle Mourad Didouche) sont aussi i signaler.
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Le plan fait apparaitre aussi Le d6veloppement de la ville i partlr de 1845 vers le sud

suivant les parcours territoriaux et l'extension de la ville vers le sud (quartier d'Isly),



D'aprds le plan de 1846, on remarque qu'ir l'ext6rieur de l'enceinte c'est seulement des

projets militaires (caserne) qui ont 6t6 r6alis6s, ainsi que la cr6ation du quartier d'ISLY,et

au cot6 de Bab El Oued c'est seulement le jardin Marengo qui a 6t6 rdaliser i la fin des

annEes 1830 sous le nom de jardin de Prague (Piaton, 2016, p. 128;225)

Le plan fait apparaitre aussi les deux boulevards qui ceinturent la casbah le boulevard

Gambetta actuel Ourida Medad et au sud boulevard Verdun (Haddad Abdrezzak).

2- PERTODE 7846-7880:

Echelle d'aire d'6tude :

Vu que la ville ancienne ne s'adaptait plus aux nouveaux objectifs coloniaux, le

d6veloppement sp6cial vers ltxt6rieur des remparts.

Alors l'extension de la ville se fait vers le sud et le nord, en crdant deux faubourgs Bab

Azoune et Bab el Oued, suivant un plan d'extension de 1846 < Plan Guiauchain >. Ce

dernier d6termina les traces : de la rue d'Isly (actuellement L.Ben M'Hidi), de la rue

Mogador (actuellement A. Harriched), de la rue Constantine (actuellement Ramdane),

rampe Rovigo (actuellement Ch. Debih), rampe vall6e (actuellement Lounis Arezki) , A

partir des quelles va se d6velopper la nouvelle ville europ€enne (DELUZ, 1995).

,-^ nr)i D'lslr

fitur! t, Rue d'lsly

Sou.ce : Gallica.b,

La construction d'une nouvelle enceinte fut en 1847 englobant une surface de 118 ha qui

semble ndcessaires i des extensions ext6rieures (Lespds, 1930).

On enregistre aussi le percement de nouvelles rues, La rue de la Lyre fut r6alisde en

1855 (Oulebsir & kanoun, 2003; DELUZ, 1995).
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Chantier d'extension du port

Egure g.Chartier d'extension du port

Source : Gallica.bnf

On assiste aussi au d6but de percement de la rue Randon.

En 1855, apr€s un moment dhrr€t en raison de la crise 6conomique qui s'€tala de 1846 e

18s3 (DELUZ, 1995).

Le d6coupage de la casbah dans ses formes les plus brutales reprend avec plusieurs

nouvelles perc€es, et de nouvelles propositions pour la crdation de la ville europ6enne.

Tous les projets urbains ir partir de 1855 proposaient la cr6ation d'une nouvelle ville en

dehors des remparts (DELUZ, 1995).

En 1850, Parmi les 6quipements publics qui furent programm6s dans le projet Gauchin ,

deux seulement sont r6alis6es le thdatre actuel TNA, et la prison Serkadji. (Piaton, 2016)

< Le pincipal amdnagement du centre est en 1868 I'idification du lycie Bugeaud acluellement Emir
Abd Elkader >

(DELUZ, 1995, p. 1a)

tt
r.7

Figure 10. hcee Emi. Abd Elkade, aduellement
sour.e : (Piatoo, 2016, p. 1231

llAa,. - tn C ntan A. du.,,,b^ .t h M"
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ta visite de Napol6on III en 1850 puis 1855 marqua un moment d6cisif, par l'arr6t des

destructions des quartiers de la m6dina, et l'encouragement i la r6alisation des

infrastructures et les am6nagements dtmbellissement. Le grand exemple de ses travaux

est la r6alisation du boulevard de l'Imp6ratrice < front de mer > entre 1860-1870 qui

constitue une limite d6fensive du cot6 de la mer et une faEade monumentale pour Alger

(Lesp6s, 1930), (Oulebsir & kanoun, 2003).

Frgu.e U-Fortification de fro. de mer, borrlevard de fimparatrice 1859-1850

Sou.tr : (Ouleb6ir & kanogn, 2dt3)

La p6riode allant de 1870-1881 a 6t6 caract6ris6e par l'interactivit6 dans la construction

a cause de la crise 6conomique (DELUZ, 1995).

Sur le plan de reconstitution de 1866(voire plancher Nol0) on remarque que la ville a 6t6

d6velopp6 i l'ext6rieure des remparts. Alors l'Extension de Ia ville sbrienta vers le sud et

le nord, en cr6ant deux faubourgs B6b Azzoune et B5b El Oued.

Le plan fait apparaitre [a nouvelle enceinte construite en t847 mais elle est d6cid6e en

1839 .et la r6alisation de th6Stre nationale actuel TN1 En 1849 1853 et la prison Serkadji

1846 1853.

en 1868 ltdification du lyc6e Bugeaud actuellement Abd Elkader et la realisation de

l'eslanade de bab el oued et lhrsenale d'aretillerie.

L'achevement de la rue de la lyre en 1862 sous la forme d'une art6re rectiligne de prds

de quatre cent mEtres de longueur elle 6tait flanqu6e d?rcades et devient l'un des axes

commerciaux les plus importante de la ville mais l'axe de la nouvelle voie se heurtait

pr6cis6ment aux escaliers de la nouvelle 6glise cath6drale.

La construction de l'h6pital Mohamed lamine Debaghine en 1855
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Le d6but de construction de quartier Ourida Medade est apparu dans cette p6riode

(apparence de styles n6o classique dans les fagades).

Echelle d'aire d'intervention :

A partir de 1866 notre site d'intervention les constructions 6taient 6chelonn6es le long de

la rampe Debbih Cherif (voir la planche no11 ci-apras).

S-PERTODE 7880-7896:

Echelle d'aire d'6tude :

< Les chemins de fer se diveloppent d cette 6poque: Alger-Constantine 1887,
Alger Tizi Ottzou 1890,Alger-Blida-Berouaghya 1892 ) (DELW, 1995, p. 15).

Le quartier d'Isly est compl6t6 jusquhu forum, En 1880 Le quartier du palais de la justice

6tait en construction et deux ilots du quartiet de la rue d'Isly avaient d6pass6s la place

Abd-el-Kader, jusqu' a la rue Palissier (actuellement rue Ibn Khaldoun) (DELUZ, 1995).

La Casbah est soudde i la nouvelle cit6 frangaise qui avait pris de l'ampleur de l'armde

en 1881 est caract6ris6 par l'articulation de la m6dina (la casbah) avec la ville

europ6enne (quartier d'Isly) par la cr6ation de, boulevard de la Victoire (DELUZ, 1995).

Fiture l2.Tissu urbain satura

source : Gallka.bnl

En 1895 tout le tissu urbain autour du Champ des manoeuvre (Mustapha) apparait

satur€ jusqu'au jardin d'Essai (Lesp6s, 1930, p. 405).

Extension du port.

Le plan de 1888 montre le boulevard de la vlctoire

36

{E
I

€..

i'.t'Je"

q

a\

F

.i
1r

r



Le quartier d'Isly s'agrandit jusqu'au forum. En 1880 Le quartier du palais de la justice

6taient en construction et deux ilots du quartier de la rue d'Isly avaient d6pass6s la place

Abd-el-Kader, jusqu'a la rue P6lissier (actu rue Ibn Khaldoun).

Sur le plan tout le tissu urbain autour du Champ des Maneuvre (Mustapha) apparait

satur6 jusqu'au jardin d'essai (Voir la planche no12 ci-aprCs).

€chelle d'aire d'intervention :

Durant la 3eme p6riode notre site d'intervention a v6cu des modifications au niveau de

quelques batis construits durant la 2eme pdriode (1846-1880) le long de la rampe

Debbih avec une extension du cot6 nord-ouest (Voir la planche no13 ci-aprds).

4-PENODE 7896-7930:

Echelle d'aire d'6tude :

En 1904 fut la rdunion des 03 communes: Mustapha- Alger- Saint Eugene. La partie

basse de la rue Michelet atteint les premidres pentes de Tdlemly (DELUZ, 1995).

<De 1907d1914:on dinombre 1.200 immeubles noaveaux dont une grande
quantiti, sous l'inlluence de Jonnart >

(DELW 199s. p. t6)

t< .... Sur le quartier De la Maine; on privoit la ddmolition ilot par ilot avec le
transfert des populations ouviires sur Bb-Eloued , les terraits libtrais doivent
constituer le grandes complexe wbaine lertiaire -.... )

. (DELW 1e95, p. 16)

Lr quurtier de la marine avant sa deslruction

Filure 13.Le quattier de la Marine avait destruction

sourc€ : Gallica,H
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Fture 14. Le quartier dG la marlne apras sa d€strudion

Sorlrce : Gallka.bnf

1914-1918 : Il fut le d6veloppement des lotissements sur le haut Mustapha au sud et sur

les versants de Notre dame d?frique au nord.

L924-1925: On promulgue la loi sur l'urbanisme et on rend obligatoire la production des

plans directeurs (DELUZ, 1995, p. 16).

Dans la m6me p6riode fut la damolition de la muraille et la jonction de la rue dTsly avec

Mustapha au boulevard Khmisti.

D'apris les plans de reconstitution de 1903 et 1916 (Voir les planches no14 et 15), on

remarque que la ville d Alger a continu6 de se d6velopper vers le sud et le nord jusqu'i
que les trois communes, Mustapha- Alger et Saint Eugdne se rEunissent.

Dans le quartier De la Marine, on pr6voit la d6molition ilot par ilot avec le transfert des

populations ouvridres sur Bab-El Oued, les terrains lib€rEs doivent constituer le grandes

complexe urbaine.

On voit aussi une densification hors des anciennes limites urbaines, et les r6alisations de

Pouillon et le Corbusier.

Le plan datant de t937, montre la Saturation du tissu urbain le long de la baie jusqu?u

jardin d'Essai, et une densification progressive de la plaine c6tiares.

Echelle d'aire d'intervention :

Durant la 4eme p6riode notre site d'intervention a v6cu des modifications au niveau de

quelques betis, mais il n'y avait pas dtxtension au niveau de ce dernier (Voir les

planches no15 et 17).
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s- PEN0DE 79Jo-79G2 :

€chelle d'aire d'6tude :

En 1930 : La C6l6bration du centenaire de la colonisation favorise les constructions

monumentales : tel que la r6alisation du boulevard La Ferridre (actuellement Khemisti)

en 7935. (DELUZ, 1995)

Fipre 15. Eoulevard la ferri&e (actuellemerlt lGemisti)

Source : Google

En plus plusieurs 6difices officiels ont 6t6 construits, l?r6tel de la ville et la maison de

l'agriculture,

La ddmolition de la basse casbah, et ir partir de 1930 le quartier de la Marine suscite de

plus en plus l'int6ret des am6nageurs et plusieurs propositions.

Le d6veloppement de la soci6t6 industrielle conduisit ir l'adoption de nouvelles formes

urbaines (grandes immeubles barres ou tours) pour r6pondre aux besoins socio-

6conomiques aprEs la premiBre guerre mondiale.

(Voir les planches no18 et 20)

Echelle d'aire d'intervention :

Durant la 5eme p6riode notre site d'intervention a v€cu des modifications au niveau de

quelques bitis, et la construction tout les autres ilots (ceux que 6taient vide) ; (Voir les

planches n"19 et 21).
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111.2.2. Les styles architecturaux durant la p6riode coloniale
Alger est une ville qui a connu plusieurs modifications a travers le temps. Elle est riche

en patrimoine architectural d0 aux plusieurs civilisations qutlle a connues.

Particulierement celle de l'6poque coloniale frangaise de 1830 i1962 dans laquelle on voit

une variation entre les techniques de construction, la conception, la typologie et les

styles.

Le style n6oclossique

Le N6o-classique est influenc6 par la d6couverte des vestiges arch6ologiques en Italie

(Pomp6i) .Succ6dant au classicisme, i lhrchitecture baroque et rococo, l'architecture

n6o-classique utilise les 6l6ments gr6co-romains (colonnes, fronton, proportions

harmonieuses, portique).

Elle se caract€rise par (Piaton, 2015):

> Clart6 et pr6dominance de lbrthogonalit6.

> Lindarit6.

> Juxtaposition dtlements d'une fagon franche et claire.

F Symdtrie.

F Pr€sence de portiques en fagade.

En Alg6rie, le style n6oclassique s'est d6velopp6 de 1830 jusqu'i la fin du 19dme siicle.

Les principales r6alisations sont trds souvent rest6es fidEles au type haussmannien. La

faEade du front de mer d'Alger de Fr6ddric CHASSERIAU (1860) est l'une des images les

plus repr6sentatives de ce style.

40

< A Paris, cette 4poque est connue sous le nom de piriode Haussmannienne. Ia
faEade se caractiise par l'utilisation de la pierre de laille avec un onrenent de la
partie haute- Le balcon surplombant le porche est oni par des cariatides prdtant
padois l'dpaule pour le sapporter. La distinction entre les classes sociales se lil
clairement sur la faqade ; plus on descend dans ces classes, plus l'ortementation
se simplife et les matiriatx se diffire cient- >

(nrbodiere, 2006, pp 88,92)
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figure 16.tafade du front de mer d'Alger

Source : alterisementvotre.free.ft

A Alger, ce style a connu trois phases successives i savoir :

Lo premidre phase 7830-7854

Plusieurs transformations furent entam6es. Les frangais ont lanc6 des travaux de

ddmolitions suivis par des travaux de reconstructions. La typologie majeure des

immeubles adopt6e par les colons est celle empreint6e i la ville europ6enne du 19Bme

siicle avec une seule fagade r6gulidre i portique sur la rue galerie commerciale couverte

et une occupation maximale de la parcelle (Piaton, 2016).

faSure l7-B6timent s$e nexldsique 1er phas€

Source : photo p.is€ pat les auteurs, place des Maftyrs, 2019

I
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La deuxidme phase 7854-7887

Les constructions de cet empire sont ais6ment reconnaissables, ils subissent deux

6volutions ir la fin des ann6es 1850 (Larbodiere, 2006) :

> une augmentation de la hauteur permise par le riglement 1859 (qui autorise les
immeubles situ6s sur les voies les plus larges i avoir O5 6tages).

> Une 6volution du style dans la d6coration de la faEade.

Les immeubles de cette p€riode coloniale. sont caract6risds par une hi€rarchisation

verticale visible sur la fagade.

Le RDC r6serv6 aux commerces ;

Le 1er 6tage est destin6 aux bourgeois, of les balcons regoivent une d6coration

surcharg6e, des formes g6om6triques simples, et la rythmicit6 des ouvertures.

Les 6tages courants sont r6serv6s pour le loyer et les chambres de bonnes.

La porte ext€rieure serve comme 6l6ment de sym6trie.

Fi8ule lt.Bltiment rtyle n6oclassique 2eme phase

sourrt : pho prise par |es auteurt rue Debbih Cherif ,2019

La troisidme phase 7887-7900 :

Cette phase a connu une s6rie de modifications dans les riglements qui r6gissent la

construction des immeubles e Paris ainsi qu'en Alg6rie. Des transformations ont 6t6

apport6es surtout au niveau des fagades. Elles 6taient caract6ris6es par un d6cor tres
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riche, et le pan coup6 6tait remplac6 par des rotondes et des bow-windows, autoris6 par

le rEglement de 1882 (MIGNOT, 2004).

Le style art nouveau : 7890-7925

< Par riaction contre le rationalisme des dibuts de I'ire industielle qui s'expime
notamment dans la toute nouvelle architecture des gares , I'archilecture Art
nouveau introduisit portout la courbe inspiri de la nature el fut cardctirisie par
des personnalifts nis marquies >

(Cros, 2000, p. 50)

Ce style a 6merg6 entre 1890 et 1925, il est n6 comme une rdaction contre les d6riv6 de

l'industrialisation, il se caract6rise par l'inventivit6 et le mouvement des formes. Parmi

ses objectifs : la cr6ation de nouvelles formes avec une r6f6rence e la nature, il associe

les arts ddcoratifs aux arts majeurs y compris l'architecture. (Larbodiere, 2006)

Il se caract6rise par (MIGNOT, 2004) :

> La dissym6trie de la composition.

F Les vari6t6s des baies.

) Les formes f6minines sont ajout6es i la fagade pour la faire bouger sans affecter
la structure imposante et plantureuse de l'immeuble ndo-haussmannien.

> Les courbes fondues dans les murs.

> Les colonnes sans chapiteau ou pdnatrent les arcs s'inspirant de lhrt flamboyant.

> Des petites fleurs en fer forg6.

Flture 19. FaFde s$c art nouve.u (Ex-hotel ErceHo. rue Xhett ba Alte.)

Soorcc : Gootle
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Le sQ e ndo-mauresque

La ndo-mauresque est un style inspir6 de lhrchitecture mauresque qui fut adoptd par des

architectes europ6ens et amdricains qui ont une fascination pour les arts orientaux.

Le style est connue par ses omements ddcoratifs inspir6s de motifs datant d'avant les

6poques classique et gothique.

Au ddbut de 206me sidcle, ce style est apparu dans les villes alg6riennes, les fagades

congues dans cette dpoque se caracterisent par un langage mauresque avec des

6l6ments ddcoratifs tel que : Arcades outrepassds, encadrements de portes et fenetre,

revetement en cdramique...etc (Boulbene, 2012).

Flgu.e 20. FaFde s$e n6o-m.u.esque (la Granda Poste Aller)

Sour@ : Google

s-Le style ort ddco : 7920-7930

< Tandis que I'Arl nouveau se caraclLrise pr des formes vigitales, courbes et
ondulantes L'architeclure Art dico esl rectiligne, celte caraclaristique est en
partie liie d l'inJhtence risiduelle de la conception axiales des beaux-arts >

(Owen, 2014, p. 146)

C?st un style qui est apparu aprCs la premidre guerre mondiale (les anndes 1920).Il a

une d6coration simple, souvent g6om6trique, toujours situ6e i des endroits prdcis de la

faEade( fenetres et portes).

Les formes g6om6triques de l?rt d6co contrastent avec l'art nouveau, zigzag, chevron,

arcs concentriques. Ce style constitue une 6tape vers le mouvement moderne (Owen,

2014) .
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6-Le sq e moderne : 1930-7962

Ce nouveau style est apparu en Alg6rie en 1930 avec la c6l6bration du centenaire pour

donner une image jeune et moderne au colon. Il est bas€ sur le rationalisme et le

pluralisme, ces formes sont simples et pures (Owen, 2014).

Il se caract6ris6 par (Owen, 2014) :

D Une fagade libre des encorbellements sans omementation.

> Ossature en acier composde, dans sa forme la plus simple, de rang6e de poteaux
Verticaux et des poutres horizontaux.

) Des formes expressives.

) D6cors d'inspiration classique.

> Des grandes ouvertures.

> hauteur : les premiers gratte-ciel.

figu.e 21. Fafade s$c modeme

Source : photo prbe par les auteu6, 2019

IIl.3. Lecture siynchronique

Afin de proposer un projet de renouvellement urbain dans la zone d'6tude nous avons

expos6 ltvolution historique de la ville d?lger en g6n6rale et particulidrement notre site

d'intervention. Nous allons i prdsent voir le d6veloppement de la ville d Alger sur la carte

des centralit6s. Nous traiterons aussi le systdme viaire, le bati et son architecture. et la

fonction, caract6risant notre zone d'intervention.
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Mosquée el kbire

Mosquée el jdide

Mosquée el ssayida

Mosquée el sbaghine

Mosquée hassan pasha (katshawa)

vue 1830 bab el oued

vue 1830 mosquée sidi abd

               erahmane

vue 1830 bab azzoune

vue 1830 djenina et marché

vue 1830 mosquée alssayida

années universitaire:
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service des pont et de chaussées; extrait de plan général de la ville d'Alger ; 1832, rectification des

rues Bab Eloued ,Bab Azoune ,et de la marine bibliothèque nationale de France

Source: Gallica ,Carte d'Alger 1831 , D'aprés les levés du capitaine Morin

effectués dés 1830

Débarquement  des français en 1830

Mosquée ali pitshine

Les citadelles

 Les équipement

Periode 1830 - 1846
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 carte d'alger -1830

- la ville présenté cinq portes.

- l'édification de la jetée de Kheirdine.

- la Casbah prend la forme d'un triangle

vu son extension vers l'ouest.

-la place et le palais de la Djanina

constituaient le centre de la ville (

l'actuelle place de martyres).

0 500 1000 1500 2000

vue 1830 bab el oued

bombardement d'El-

Djazair

rempart de la Casbah

1830

La grande mosquée d'Alger

travail fait par l'auteur sur la base de fond de carte et les ouvrages suivants : Renélespes 'Alger' , J.J Deluz 'histoire critique de l'architecture' et 'Alger chronique urbaine' , plus le livre 'ALGER paysage urbaine et architectures 1800-2000 sous la direction de Jean-Louis Cohen, Nabila Oulebsir et Yousef Kanoun

Planche : 08
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Equipement 1830

Bab  eljdide
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Mer Méditerranée
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Cathédrale (Katshawa)

années universitaire:
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source : livre alger paysage urbain et architecture 1800-2000

Plan d'alignement de la basse Casbah 1846

 Les équipement

Les casernes

1833 alignement des Rues : Bab El Oued , Bab Azzoun et la rue de la

Marine

- 1846 réalisation de nouveaux rempart au-delàdes anciens

- Percement de nouvelle rues: Rue de Chartre,

- Elargissement de la place d'arme par la démolition de Djenina et la

 mosquée Sayyida

- Création du bâti mixte et extension de la ville vers le sud (quartier d'Isly)

-Démolitions systématiques des bâtisses anciennes pour permettre

l’élargissement la rue Bab El Oued

-Reconvertion des bâtisses anciennes par ex:

La mosquée Katchaoua une Cathédrale Saint Philippe et Le palais d'hiver

Hassan Pacha un Palais du gouverneur

Les places

 Place de gouvernement

 Place de chartre

 Légende

Equipement 1830

Equipement 1846

Jardin 1846

 Bati 1846

Bati  démoli

0 500 1000 1500 2000

 carte d'alger -1846

 Bati 1830

 Légende

source : gallica.bnf plan de la ville d'alger et ses environs 1846

Mosquée jamaa Ledjdid

1835

vue 1830 bab azzoune

Ville d'Alger 1841
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jusqu'a la rue pélissier( rue Ibn Khaldoun )

- La partie basse de la rue Michelet (D
.Mourad) atteint les premières pentes de
Télemly.
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Gare

Place Square

Place la lyre

Place Bugeaud

source:livre alger paysage urbain et architecture 1800-2000
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travail fait par l'auteur sur la base de fond de carte et les ouvrages suivants : Renélespes 'Alger' , J.J Deluz 'histoire critique de l'architecture' et 'Alger chronique urbaine' , plus le livre 'ALGER paysage urbaine et architectures 1800-2000 sous la direction de Jean-Louis Cohen, Nabila Oulebsir et Yousef Kanoun
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travail fait par l'auteur sur la base de fond de carte et les ouvrages suivants : Renélespes 'Alger' , J.J Deluz 'histoire critique de l'architecture' et 'Alger chronique urbaine' , plus le livre 'ALGER paysage urbaine et architectures 1800-2000 sous la direction de Jean-Louis Cohen, Nabila Oulebsir et Yousef Kanoun
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Front de Mer

Source : Google
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Chdrif.Elle 6tait d'un seul niveau de hauteur et on a construit une -autre du cotd sud de la

rue des Frdres Bellili avec 3 niveaux de hauteur. {*. 4 feati(, 14.1

IV.4.3. Programme fonctionnel

Logements

Equipements

d6molis la bibliotheque qui 6tait a cot6 de la caf6t6ria qui donne sur la rue'Debihh

Commerce

Le commerce Commerce existants

maintenus

Commerce d6molis Commerces projet6s

Le type de commerce Tout le commerce qui

existait

Sup6rette + magasin

de vetement et de

chaussure +

pharmacie.

Nous avons ddcid6 de renforcer le commerce afin de faire revivre la rampe de'Debbih

Cherif'(Voir la figure n"37 ci aprds).

Les logements Logements existants

maintenus

Logements d6molis Logements projet6s

Le nombre 495 154(voire

n"34)

plan ch er 224

La typologie d'habitat mixte mixte Haut standing

Les 6quipements Equipements

existants maintenus

Equipements d6molis Equipements

projet6es

Le nombre 2 2 2

desLes types

6quipements

Poste police+ salle des

fCtes

+Bibliothdque

caf6t6ria

Bibliothdque
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L. cotud..c. d.tntcnu lo comm..co p.olcaa

- 
Equlp.m.t a m.lrn iu 

- 
Equtptrnat <llmoll. Equlp.n.na p.ol.aa

Flture 37.Carte des 6qulp€m€nts maintcnues et projetdsl

Source i Derslnd par les auteurs
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Espoces libres

Les espaces libres Espaces

existants

libres Espaces

maintenus

libres Espaces

projet6s

verts Placettes

projet6es

Les surfaces 0.4 hectare On les a

transform6 sois en

espaces verts sois

on les a construits

1.4 hectare 1 placette

825m2

0.0825 hectare

Il y'a un manque des espaces verts , dans toute notre zone d'6tude , Donc nous avons

projetde des espaces vefts , le long de la zone d'intervention , afin de donner de

permettre le rafraichissement naturelle des ilots et l'amdlioration de la qualit6 de vie .les

arbres prouvent aussi de lbmbre pour les promeneurs empruntant les parcours pi6tons.

FEure 3t.Carte des espac.s vert et placette proietds

Source : Dessina par les auteurs

I

)I

placette proiet6Espace vert proiete

90

1)+'+--f

I

I

a



Les ilots proiet6s

1

0

+

\
\( /-t:-J-l

la surface

construite
sc

le CES le COS la densit6 verte DV

Ilot
o1

392 191 0.5 3.9 51.300/o

Ilot
02

9s0 800 0.84 s.05 15.71o/o

Ilot
o3

L544 1029 0.66 5.33 7 ,400/o

Ilot
o4

1160 951 0.81 6 18.10%

Ilot
o5

345 0 0 100%

Ilot
o6

400 U 0 100%

figure 3g.Carte des ilots proietds

Source : Desslnd par les auteurs
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Ilot
o7

667 52t o.78 4.68 21.89 o/o

Ilot
o8

891 675 0.75 6.06 24.240/o

Ilot
o9

820 820 1 0 o/o

Ilot
10

400 400 1 6 0a/o

Ilot
11

1115 546 0.48 3.91 s 1.03%

Ilot
t2

420 L7L 0.41 3.28 59.29'/o

Ilot
13

497 652 o.72 4.36 27.3Lo/o

Ilot
t4

2472 1348 0.54 4.36 45,460/o

llot
15

L920 L444 0.75 6.01 24.8Oo/o

Tableau 4.Tabl€as des surfacE

Source : Dessind paa les auteuE

1V.4.4. Principes d'am6nagement et de resEuchrration

Types d'interventions envisag6es dans la zone

Les batiments qu'on a choisi de d6molir sont des batiments en mauvais 6tat ou bien ce

sont des batiments qui n'ont pas un style reconnu et qui n'ont pas une valeur esth6tique.

Les b6timents qu'on va r6nover ce sont des batiments qui ont une valeur esth6tique,

mais A l'intdrieur ils sont en mauvais 6tat.

En ce qui concerne les betiments e rdhabiliter, ce sont des batiments qui sont en moyen

6tat, et leurs fagades ont une valeur esthetique architecturale (Voir planche no35 ci-

aprds).
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Nouvelle configumdon de la voirie

Elargissement des voies

Dans notre aire d'intervention nous avons pr6vu des 6largissements de trois voies

m6caniques ainsi que les troftoirs. Ces 6largissements touchent les voies de la rue Des

FrEres Bellili et la rue Mokran Chibbi Pour faciliter l'accds i l'6quipement attractif
projet6(le parking) et pour les r6server l'espace aux stationnements.

Nous avons 6largis les voies de la partie Est de notre site d'intervention selon la trame

verte, c'est-i-dire les perc6es se dirige vers le parc qui va 6tres cr6er ir la place de la

caserne (voir les Rgures no40 ,4t et 42 ci-apr6s),

Fiture /Ur.les 6lardssemert des voies pi6ton et m6canique et les perc6s

Source : Dessind par les auteuE

tlgur. 4l.Elargis..ement de la rue Des Fr6res 8€llili et Mokrane Chibbl

Sosaae : Dessin6 par les auteurg
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I\. 0

?
I Los voies rn6canlques E La6 vor€s pidtonn€s

FlSure 42. Les vol.6 maranlques et pl€tonn.s

Source : D€sslnd par l€s autcurs
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Les plates lormes

On a maintenu presque toutes les plates formes sauf au niveau de notre projet oi on a

chang6 qu'une seule, afin de pouvoir concevoir des logements qui ont une bonne

adration et un bon 6clairage (Voire planche no36).

Flgure 43 erlstant des plateformes

Source : Dessh* par 1es auteuE

I*s Gabarits

On a opt6 pou des immeubles qui peuvent aller jusqu? R+8. pour que chaque b6timent

ait lbpportunit€ d'avoir une vue sur la mer.

Fiture 44-Le she apr6s le renouvellement urbain

Source : Dessin6 par les auteurs
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IV.4.5. Plan d'am6nagement
(Voir la planche no37)

IV.S. Echelle de I'ilot 1/500

Principe de composition et d'organisation spatiale
Le premier principe 6tait de garder la m6me forme de terrain, et de garder le maximum

des plates-formes existantes (suivre le m6me principe de l'ancien ilot).

Le deuxiime principe est le respect de l'alignement dans l'implantation des batiments,

aux quels on peut acc6der par les trois rues principaux (rue Debbih Cherif, rues des

Frares Bellili , et la rue Mokrane Chibbi)

Figure 45, Priocipe d€ composhion spatiale source

Il restait le problEme de la pente (une diffdrence de 23 m2) entre les rues Debbih Cherif

et Mokrane Chibbi et la rue des Freres Bellili. Pour atteindre le niveau de la rue des

Freres Bellili , nous avons fait un parking de 4 niveaux sous les deux premiers blocs qui

donnent sur la rue Debbih Cherif et la rue Mokrane Chibbi , au dessus de ce parking ce

trouve une esplanade sous trait6e en espace vert qui arrive juste au niveau de la

plateforme du troisidme bitiments.
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On accdde aux logements i travers l'esplanade.

En ce qui concerne l'esplanade, on a implant6 de diff€rentes espdces v696tales (voir les

figures 46 et 47).On a prit comme r6f6rence les jardins islamiques pour ltm6nagement

de cet espace (voir les figures no48 et 49).

Flgure 45,Palmier.l6@.atit

Source : Google
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Flgurc 47. Cyp.at

Souace : Google

Fipre il8, &emple d'un Ja.din lslamlque

Sourar : Google

t
ta

Figure 49. Exemplc d'un la.din lslamlque

Source : Google
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III.3.1. Processus de structurati on
La forme urbaine de la ville d Alger si particuliEre. elle s'est ddvelopp6e en se dddoublant

selon une certaine logique g6ometrique (de dimension D). Cette distance issue de la

dimension entre la Place de Martyrs et la Grande Poste d Alger comme il est apparent sur

la carte des centralit6s plancher n"22. Nous pouvons constater dans la configuration

d Alger une juxtaposition caract6ris6e par une harmonie entre les diff6rentes entit6s,

nous avons la dimension (D) entre la Place des Maftyres et la Grande Poste et un autre

(D) entre la Grande Post et Champ Maneuvre et entre Champ Manceuvre et el Harrach

on a 2D puis Rouiba , Hamiz, Reghaia.....etc. Ces paramdtres ont une relation avec la

morphologie de la ville d?lger.

Les dddoublements ont 6t6 marqu6s par des articulations, qui ddlimitent les diff€rents

centres. Ces 6l6ments articulent I'ensemble de la ville. en cr6ant des centres qui

gravitent autour du noyau d Alger. Ce sont en effet des systimes g6om6triques, des

ordres urbanistiques et des modes d'occupation spatiale diffdrentes qui ont contribu6 a la

formation de la ville d?lger (Voir la carte des centralitds, planche no 22).

III.3.2. Hi6rarchisation des voies

Le plan de la planche no23. montre le systdme viaire du centre ville dAlger sur lequel

nous avons d6termin6 des voies le traversant : tout d'abord les voies primaires

longitudinales sont repr6sent6es avec un rouge 6pais puis les voies secondaires

longitudinales sont montrdes par un trait moins €pais; ensuite les voies tertiaires

transversales que d6finit un trait de couleur rouge encore plus fin que les deux

premiers I les voies de liaisons sont en gris ; les voies de transit avec une couleur violet

et enfin les voies de dessertes en ocr6.

> Les vois primaires: Il s'agit du parcours qui passe par la rue Larbi Ben Mhidi ,il
est marqu6 par son flux tres important parce qu'il passe aussi par les rue
historique Bab Azzoune et Bab El Oued et il relie entre le boulevard de Said Touati
et la Grande Post et .

> Les vois secondaires : Ce sont les voies qui ont un flux important car elles passent
par les deux anciennes rampes (Rovigo et vall6e). Elles s€talent le long de la
rue Debbih Cherif au cotd sud ou se trouve notre zone d'intervention. Elle relie
par lir le cot6 bas de la ville au c6t6 haut en suivant la pente, et du cot6 nord le
boulvard Abd el Rezak Hadad allant jusqu'a la rue vers El Biar.

> Les voies tertiaires : Elles sont marqudes par son flux moins important que les
deux premidres, ces voies passent par la rue Abbane Ramdane et boulevard Che
Guevara et les rues transversales qui traversent la Casbah et la ddcoupe par les
rues Sidi Driss Hamidouch et rue RiadhRabeh.

> Les voies de liaison : Les voies qui relient entre les voies centrales qui sont le
boulevard Zirout Youcef, la rue Abdelaziz Mouzaoui et la rue Frantz Fanon Colonel
Lotfi.
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> Les voies de transit : Elles s'6talent sur toute la rue d'Angkor jusqu'au boulevard
Mohamed Rachid qui sert de communication du port avec la reste de la ville.

les voies de dessertes : Elles relient toutes les voies pr6cddentes entre elles et
desservent le reste de la ville.

III.3.3. Les ilots
Notre site se compose de plusieurs ilots (10 ilots), chaque ilot contient diff6rents types

de batiments r6sidentiels. Par contre, on remarque l'absence des grands 6quipements ir

part un poste de police, une bibliothdque, une caf6tdria et une petite salle des fCtes qui

sont pr6sent6s en rouge, (Voire le plan des ilots planche no24 et planche no25 ci-aprds).

III.3.4. Les gabarits

Notre site d'intervention est trds accident6 il a une trds forte pente de 39.55%, On a

remarqu€ gr6ce a nos visites aussi la vari6t6 des gabarits dans notre aire d'intervention.

Les b5timents varient de RDC jusqu'a R+5, la concentration du haut gabarit dans la

partie basse et exactement autour de la rue Debbih Cherif (ex Rampe Rovigo) car ses

immeubles ont 6te construits durant Les demiEres ann6es de la p6riode coloniale, (Voire

la carte du gabarit planche no 26 ci-apres).

UI.3.5. L'6tat apparent du bati
L€tat apparent du b6tis de notre site d'lntervention est vari6 entre mauvais 6tat et

moyen dtat, et il y'on a d'autres b5timents qui sont en ruine.

La partie haute (cot6 Ouest) : les bStis en mauvais 6tat n6cessitent une ddmolition parce

qu'ils n'ont pas de styles ddfini (non classable), et ne prdsente pas une richesse

esth6tique.

Autour de la rue Debbih Cherif, tous les b5timents sont en moyen 6tat et comme elles

ont une valeur architecturale (la pr6sence du style n6oclassique avec ses trois phases et

le style art d6co, voire les panneaux des fagades) nous devront les remettre i leur initial

6tat, dans le but de pr6server et prot6ger les b6timents historiques qui pr6sentent

l'authenticit6 de la rue Rovigo (Voire la carte des gabariG planche no27 ci-aprCs).

IIL3.6. Lecture typologique
Dans notre aire d'intervention, on distingue deux types de fagades (le style ndo-classique

et le style art ddco).

En ce qui conceme le style n6o classique, il est pr6sent dans les versions de la premidre

et la deuxiAme phase. Nous avons choisi trois exemples pour l'illustrer.
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Fagadel:fagadelO.2

Fiture 22. Faeade 1

Souice : Photo prise par fauteur 'ru€ Hbih Cherif, 2019

C'est un immeuble d'un gabarit de r+4, style n6o classique (2eme phase),

reconnaissable grace aux caract6ristiques suivantes :

Trois parties distinctes (le soubassement, le corps de la fagade et le couronnement).

> Une disposition sym6trique et rythmicit6 des ouvertures aux diff6rents niveaux
sauf le RDC.

) Fagade tres riche en ornementation qui fait r6f6rence au pass6 grec et romain :

Omementation aux ouvertures pour l'encadrement de chacune d'elles (fronton.
bas relief floral. clefs d6coratif...). et les mascarons sur l'entree principale.

> Balcons filant, avec une disposition rythm6e des portes fenetres qui sont
structur6s par le garde corps en fer forg6 aux trois derniers 6tages, et on
remarque aussi au 1er 6tage deux petits balcons 5 'balustrade en pierre'.

D La sdparation d6corative entre le corps de fagade et le couronnement par un
'listel'.

D D'aprds ce qu'on volt sur la fagade, la structure utilis6e est une structure
mdtallique avec des murs porteurs en pierre.
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Fagade2:fagade1o.3

FBur€ 23,MasEron

Source : photo prise pa. fauteur, 2019

Flgure 24. Consoler en pie.re

source : photo prlse par fauteur, 2019

Flgur€ 2s. 8as rellef fioral et clef d6c.ratif

so{rrc€ : photo prlse par l'.uteur, 20r,9

'l *ril
{

I

Flgur. 26.Fafadc 2

Source : Photo p.be par f.uteur'ru lrebbih Cheri?,2019
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c'est un immeuble de r+3. de style n6o classique la premiere phase, reconnaissable

gr6ce aux caract6ristiques suivantes :

D La ddcoration de cette fagade est simple (utilisation des lignes de refend comme
d6cor aux trois lers 6tages et l'absence de ces ligne au dernier €tage).

> Balcons qui ne sont pas filants, sont structurds par les gardes corps en fer forg6.

> Le'listel'qui s6pare entre les 6tages.

> Des portes fen€tres de position rythm6es avec un simple encadrement,

> La structure utilisee dans ce genre de style est une structure m6tallique avec des
murs porteurs en pierre.

Flgure 27.L8 ligret de refend et le Listel

Sour.e : photo prt€ par l'.uteu., 2019

Fagade3:fagade01.17

ailu.e 28. Fa9ad. 3

Source : Photo pris€ par fadeur'rue Debbih Cherif, 2019
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Immeuble r+5, style n6o classique (2eme phase). Elle est divis6e en trois parties :

> Le corps de la fagade constitu6 de 4 niveaux. avec une ornementation trds riche
(m6dalllons, mascarons, clefs d6coratifs et des consoles en pierres), un ensemble
des balcons filants structur6 avec des gardes corps en fer forg6,

> Le couronnement, qui se distingue du corps de la fagade par les ouvertures moins
d6cordes par rapport au corps de la fagade.

> On remarque sur toute la faEade une disposition sym6trique et rythm6e des
ouvertures.

> La structure utilis6e est une structure m6tallique avec des murs porteurs en
pierre.

==:-

Figure 30.clet d6coratif

Sourae : photo prise par l'auteur, 2019

Figure 31.balcoi filant en fe. forg6

Sourcc : photo p.ise pa. fautcur, 2019
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D Le soubassement, un niveau structurd par des grandes ouvertures, destind i
l'activit6 commerciale, au centre se trouve l'entr6e principale qui est surmontee
d'un mascaron

Figurc 29. M6dalllon et mascaron

Source : photo prlse par l'auteur,20r,9
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compard au style n6o-classique, les betiments du style art d6co sont moins pr6sents

dans notre zone .on choisie un exemple pour l'illustrer :

Fagade4:fagadeo4.2

\

Fltute 32.fdFd. it

Sou..E : Pioto prise p.r l'auteur 'rue dei ftires Eellili, 2019

Immeuble de r+3, style art d6co la deuxidme p6riode, reconnaissable gr6ce aux

ca ra ct6 ristiq u es suivantes :

> Un vocabulaire trds clair avec des lignes et des volumes simples et harmonieux.

D La ddcoration est tres simple.

> Absence de toute ornementation sur la fagade (fenetres sans ornementations).

F Des rang6es de balcons arrondis ) l'extr6mit6 d balustrades, et en fer forg6.

> Une texture lisse et homogdne et une couleur claire

> L'utilisation du mat6riau b6ton arm6.

tigure 33. Balcon arroidi l balunEdr et en fer forga

Source : photo priie par faut€u., 2019

Le style art d6co est trds simple en d6coration, contrairement au style n6o-classique qui

est riche en d6coration.

QT
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III.4. Synthise et conclusion

Alger est un ensemble de quartiers historiques qui datent depuis la

frangaise. Elle offre des diffdrents paysages et typologies, riche en

patrimoniale et des faEades d6cor6es avec des diff6rentes ornementations.

colonisation

architecture

A travers la lecture typologique des fagades de notre cas d'6tude, nous concluons que ce

dernier abrite trois styles architecturaux qui se sont d6velopp6s i la fin du 19dme sidcle

et le ddbut du 20dme sidcle. La majoritd des b6timents ont adopt6 le style n6oclassique

de la lere et la 2eme p6riode oir les fagades sont bien d6cor6es. L'art d6co est 6galement

un style qui existe dans notre quartier, en plus de quelques batiments de style

contemporain.

Cette lecture typologique nous a permit de connaitre la particularitd et la richesse

patrimoniale hdrit6e de l'6poque coloniale franeaise en Alg6rie.

Nous avons pu 6galement situer les probldmes posds au niveau de notre zone

d'intervention et recenser les potentialit6s dont la valorisation va permettre de donner un

nouveau souffle i notre zone d'6tude, tout en pr6servant le cachet et l'identitd des lieux.
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Chapitre lV Le proiet

1V.1. Donn6s climatiques

Alger bdn6fice d'un climat m6diterran6en, avec de longs 6t6s chauds, et des hivers tiddes

et pluvieux.

IV.1.1, Courbe de temp6rature d'AJger

Le mois le plus chaud de I'ann6e est celui d?out avec une tempdrature moyenne qui

ddpasse 25 oC. Le mois le plus froid de l'ann6e est celui de Janvier avec une temp6rature

moyenne plus de 11 "C.

Voici la figure 37 qui ddsigne un schima de diffdrentes temp€ratures de la ville d Alger

durant toute l'annde.

Fiture :lit.courbc dc temparature d'Alger

Source : Metaoblua

Cette courbe de temp6rature d'Alger, montre le changement de tempdrature durant les douze mois

de l'ann6e, on remarque que la p6riode la plus chaude est celle de l'6t6 (de mois de juin jusqu'a mois

de septembre)

IV.1.2. Les vents dominants
La rose des vents pour AlBer montre combien d'heures par an le vent souffle dans la direction

indiqu6e.
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Flture 35-la ro6e de5 whts ennuelle de la vllle d'Alget

Sourae : MeteoHuG

On remarque que les vents dominants venant du Nord-est et Ouest. La moyenne

mensuelle et annuelle des forces des vents est faible et mod6r6e.

1V.2. Les recommandations des POS

Le Pos num6ro < 073 > comprend notre site d'intervention (voire figure 39)

Flgure 36.Les limltes du POS 073

Source : Rede$iad par les auteuE
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Donc d'aprds ces recommandations nous allons r6pondre il travers notre projet aux

objectif du POS par :

> Sauvegarde du patrimoine construit existant.

> R6habilitation, r6novation des bAtiments et modemisation des infrastructures.

> Revitalisation du tissu urbain et valorisation des espaces urbains de notre site.

IV.3. Une Eame verte au serrice du ceur de la capitale dg6roise : De

la Grande Poste i Bab El Oued

Notre objectifs dans cette 6tude c'est de cr6er des parcours verts pour cr6er une bouffde

d'oxygdne dans la partie haute de Ia ville, Donc d'aprds notre travail nous avons

recherchd i trouver des solutions dans ces parcours parce que il existe des b6timents

nous avons rep6rer des immeubles en moyen 6tat; que proposons de ddmolir et

remplacer par des parcours verts qui relient des espaces verts existants ou proposer

(Voire plancher N"33).

F D6veloppement d'un cadre d'opdrations de requalification urbaine et
d'interventions de r6f6rence, en accord avec la stratdgie i long terme inscrite
dans la r€vision du PDAU d'Alger envisageant les orientations stratdgiques
d6finies pour les pouvoirs publics ;

> Revitalisation du tissu urbain et rural de la Wilaya d?lger, au niveau economique,
social, environnemental et patrimonial ;

> Valorisation des espaces urbains et ruraux structurants de la Wilaya d'Alger,
notamment des communes d'Alger Centre et La Casbah ;

> Sauvegarde du patrimoine construit existant et des 6l€ments / ensembles et
tissus urbaines remarquables

> R6habilitatlon de la relation historique de la ville avec la mer;

> Rdnovation des batiments et modernisation des infrastructures ;

> Int6gration du d6veloppement et de la consolidation soutenable de l'occupation
urbaine avec le d6veloppement et la valorisation de l'activit6 agricole, forestidre
et agro-alimentaire ;

> Restauration des 6quilibres 6cologiques moyennant la sauvegarde et la
valorisation du patrimoine culturel et environnemental ;

F D6veloppement et afllrmation de la vocation culturelle et touristique de la Wilaya
d?r er.
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IV.4. D6veloppement durable et Pr6servation du patrimoine : Le parti
am6nagement de la zone d'intervention

1V.4,1. Diagnostic et 6tat des lieux
Les quartiers d'Alger centre sont un t6moin de la production architecturale frangaise

appartenait i la pdriode coloniale, et notre site d'intervention qui se trouve au cotd sud

de la haute casbah avec une surface de 4 hectares. Ce dernier fait face a de nombreux

probldmes qui nuisent i son durabilit€ dans le temps :

> Absence des €quipements scolaires et des activit6s qui r6pondent aux besoins des
habitants.

> L'absence des placettes et des espaces verts.

>. L'absence de la s6curit6 dans ses rues 6troites.

> Des terrains vides engendr6s par ltcroulement des maisons.

> Des terrains accident6s (une forte pente 577") ce qui a engendr6 des logements
enclav6s qui souffrent d'humidit6 de manque d'ensoleillement.

> Un cadre b6ti pr6caire, v6tuste et insalubre avec des fagades d6figur6es.

> Des constructions illicites qui d6figurent l'image du quartier.

Malgr6 tous ces probldmes qui nuisent ir la durabilit6 de ce quartier, il se b6ndfice de

certains points positifs :

D Il s'6tale autour de la rampe'Debihh Chdrif'.

> Il est e proximit6 de la station de m6tro ' Ali Boumenjel' ce qui facilite
l?ccessibilitd et le d6placement.

) Il est A proximitd du march6 de'la Place Des Martyrs', i proximit6 d'un centre
multi modaloi il y'a tout les moyens de transport (les bus priv6s, mdtro, RSTA)

> Il b6n6fice d'une vue prenante sur la mer.

> Il est A proximit6 de la rue 'Didouch Mourad'.

IV.4,2. Programme d'actions pour la zone d'intervention

Orientations issues de l'analyse HQE2R

Espace r6sidentiel :

Les objectifs

Pr6server et valoriser l'h6ritage

(patrimoine) et conserver les ressources
> Une conception architecturale 6vitant

les ponts thermiques.

> L'orientation des batiments.

a4

les orientations de la m6thode HQE2R



> Des 6conomies d'6claarage grace a la

lumidre naturelle.

> Une isolation ad6quate des fenAtres et
des joints.

> Restauration et r6novation des faEades

> Panneaux solaires pour la production
dtnergie

Am6liorer la qualit6 de l'environnement

local
> Isolation phonique par des panneaux

antibruit.

Les objectifs les orientatlons de la m6thode HQE2R

Am6liorer la diversit6 ) Shssurer la diversit6 des fonctions et
soutenir la cr6ation d'activit6s en
favorisant l'emploi local.

! D6finir les activit6s necessaires dans le
quartier en prenant en compte les
activit6s existantes dans les quartiers
avoisinants.

Espace non - rdsidentiel :

Espace non-bati :

Les objectifs les orientations de la m6thode HQE2R

Pr6server et valoriser l'h6ritage ! G6rer l'emplacement des bouches

Les objectifs les orientations de la mdthode HQE2R

Prdserver et valoriser l'h6ritage

(patrimoine) et conserver les ressources
> Augmenter le nombre d'arbres en

privil69iant des essences absorbant plus

de charbon.

> Plantation d'espAce v6qetale

Am6liorer la qualit6 de l'environnement

local
> Les perc6es qui donnent sur la mer,

> Int6grer la lumidre dans le traitement
du quartier.

Renforcer le lien social > Prendre en compte la
d6velopper des activit6s
endogdnes

n6cessit6 de
6conomiques

Les infrastructures:
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(patrimoine) et conserver les ressources dtgout en termes de s6curit6.

> Une accessibilit6 plus grande
pi6tons.

> Am6lioration de lhccessibilite.

aux

Am6liorer la qualit6 de l'environnement

local
> Concevoir la voie pietonne dont

I'objectif est d'ameliorer la s6curit€ des
habitants.

> Concevoir un rdseau routidre de
manidre i limiter le trafic et i r6duire
les 6missions de gaz e effet de serre.

Am6liorer l'int6gration > Concevoir un r6seau de voirie appropri6
et des pi6tonnes en relations 6troite
avec les transports publics pour facilit6
lhccas au quartier.

Ddfinir des mesures pour r6duire
l'utilisation de la voiture et le nombre
de d6placement.

Orientations du POS

> Ddveloppement d'un cadre dbp6rations de requalification urbaine et
d'interventions de r6f6rence, en accord avec la strat6gie a long terme inscrite
dans la r6vision du PDAU d'Alger envisageant les orientations strat6giques d6finies
pour les pouvoirs publics ;

> Revitalisation du tissu urbain et rural de la Wilaya d?lger, au niveau 6conomique,
social, environnemental et patrimonial ;

> Valorisation des espaces urbains et ruraux structurants de la Wilaya d?lger,
notamment des communes d?lger Centre et La Casbah ;

> Sauvegarde du patrimoine construit existant et des 6l6ments / ensembles et
tissus urbaines remarquables

> R6habilitation de la relation historique de la ville avec la mer;

> R6novation des bitiments et modernisation des infrastructures ;

> Int6gration du ddveloppement et de la consolidation soutenable de lbccupation
urbaine avec le d6veloppement et la valorisation de l'activit6 agricole, forestidre et
agro-alimentaire ;

> Restauration des 6quilibres dcologiques moyennant la sauvegarde et la
valorisation du patrimolne culturel et environnemental.
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Le parking

Vu la morphologie de notre terrain et le manque des aires de stationnement, on a opt6

pour un parking d6velopp6 sur plusieurs niveaux, qui se trouve juste en dessous de

l?splanade (voir figures no48 et 49).

Figure gl.La di+osition du p.rLint, commerce et serrice d.ns le Foret

Source : Desslnd FEr les auteuB
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Fi$.e 51-ta dispGitkD du parkint, commerce .t iervice dans le prolct

Source: D€stir par les auteurr

IV.6. Proiet d'architecture

IV.6.1. Principe d'organisation spatiale
Lbrganisation des diff6rents niveaux des batiments

Les deux premiers niveaux sont d6di6s aux commerce, un niveau de service qui vient en

dessus c'est le niveau de service, apres viennent les niveaux des logements (voir figure

no52)

FEure S2.Uorganisation spatial. v€rticale du projet

Source : Dessin6 par les auteurs
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Figure 53.Uo.ga.isrtioi iealiale ve.ticale du proict er 3D

Source : Dessina par les auteuE

La circulation verticale

On ce qui conceme la circulation verticale. elle est assur6e par les escaliers et les

ascenseurs.

fitur€ sa.l,a circulation venlcal€ du projct en 3t)

Source : Des5ln6 par les auteurs

$6,hv
.-.-.Q"F^

101

Senttce



La circulotion horiz ontol e

La circulation horizontale est faite par les halls et les couloirs

Figure 55.La drculatlon horl.ontale

Sourt! : De$lnd par 16 auteuE

Circulation horizontale
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Espace humide /espace sec

Les espaces secs et humides, sont dispos6s d'une fagon superpos6e l'un sur l'autre.

Les espaces secs se trouvent a cot6 la fagade principale, et les espace humide i cot6 la

fagade lat6rale, pour 6viter les ouvertures du sanitaire dans la fagade principale.

Espace sec

Figure 56.Les espacer seas €t humide3

Soure : Dcssiar6 par 1e5 autaurs
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Espace jour / espace nuit

Les espaces jours sont dispos6s ir l'entr6e du logement et les espaces nuits sont disposes

loin de l'entr6e, pour des raisons d'intimit6.

Espace nuit

Fitu.e 57.les esp.ces iou.s et nutts

Source : tlessiner par fadeur
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Nous avons utilis6 des cours anglaise pour la ventilation des espaces int6rieures comme il

est apparu dans la figure ci aprds

Figure s8.Cours anglaise

Sourcc i Google

|V.6.2. Principes d'6co urbanismes

Fonction de protection m6canique de l'6tanchdit6 dans l'esplanade

_ 0r9t*||
gESEI!A r25fLl9

u&$talnI
ui6$t lr, t!trltcr
g.f,sn*lqll'

Fitur. 59.L'6tand6ita dahs l'esplarade

Sourc! : Google
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L'utilisation des panneaux solaires photovoltaiques pour Produire une partie de

l'6lectricitd int6rieure des logements.

Fiture 60.Panneaur 3ohir€s

source : Google

IV.6.3. Principes fondamentaux des fagades

On a marqud La tripartie : soubassement, corps et couronnement,

Cr6ation d'une liaison entre les deux styles (moderne et ture classique) en introduisant

des 616ments de rappel tel le moucharabi6, utilisation des pierres, et encore le verre, le

m6tal... et Nous avons utilis6 pour le traitement de fagades des Bow Windows, on a trait6

la fagade avec la pierre de taille pour marqud le sous-bassement et le couronnement .

Couronnement

Corps

Soubassement

Figure 61.|a tafade du p.oiet

Source : dessin6 par les auteurs
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Fiture 62-L'utilisation du Boo-uiodow dan5 les fagades

Source : dessin€ par les auteurs

9Lc

Fiture 63.Piere de t ille

Sourcc : Goo$e

IV.6.4. Les d6tails consfudifs

La sa|uchrre

Nous avons choisi dans la structure de notre projet le systeme nervur6 et les murs porteurs,

parc€ que Les planchers nervur6s sont r6alisds dans le cas de port6e 6lev6e ou de

surcharges Grandes port6es sans piliers.

\/arlallte avcc du Burb*ton

Largeur de 2(X, i 3OOcm

Flgure 64.Ddtail plancher nerurrd

Source : sllde.har' e)@s6 hn pat Uh 2Sl,.Ol2O,4
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Flgure 55, Plandrer nervura

Source : Slideshare expos6latt par LJla 25110/2014

Les mat6riaux utilis6s

L'utilisation du b6ton comme mat6riau de construction, ainsi de la pierre comme

revetement de fagade.

1V.5.5. Plan d'ensemble
(Voir les plans ci-aprds)

1V.6.6. Les blocs d'appartement
(Voir les plans ci-aprds)

IV.7. Conclusion g6n6rale

La ville d Alger est le produit de son 6volution historique i travers le temps, mais lttat
actuel de cette ville est loin de faire d'elle un centre t6moignant de la richesse de la

cohabitation des diff6rentes civilisations qui s'y sont succ6d6es. Elle souffre de diffdrents

probldmes celui de circulation de stationnement, ainsi que le manque des espaces verts

et la v6tustd des bStiments.

Dans le cadre de notre 6tude, nous nous sommes intdressdes au tissu colonial. Cette

6tude s'est attelde A am6liorer la qualit6 de vie des habitant tout en pr6servant l'identit6

du quartier partant de l'hypothdse que le renouvellement urbain et l'approche typo

morphologique, sont i m6me de nous aider d choisir les interventions a appliquer dans

notre aire d'intervention. Ce tissu, pour diff6rentes raisons est aujourd'hui en p6ril, se

trouve en un mauvais 6tat et il a besoin d'interventions et d'entretien.

Nous avons ddmoli les betiments qui 6taient en mauvais 6tat, et nous les avons

reconstruits tout en cr6ant des nouveaux ilots avec des nouvelles voies 6largies pour

facilitd la circulation et nous avons cr66 un parking d 6tages pour r6soudre le probldme
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de stationnement. En ce qui concerne les autres betis, nous avons opt6 pour la

renovation et la rehabilitation pour pr6server le patrimoine et l'identite du quartier. Pour

le manque des espace verts, nous avons cr66 une trame verte pour rendre notre zone

d'dtude une zone durable et vivante.

En ce qui concerne le site d'intervention, nous avons propos6 un plan de r6cup6ration sur

le site d'intervention, etabli selon le concept de renouvellement urbain qui a le principe

de renouer avec le pass6 pour int6grer le nouveau. Et la projection architecturale d'un

habitat int6gr6e qui tire ses origines architecturales et symboliques du lieu et de l'ancien.

Enfin, pour conclure, nous trouvons que la ville d?lger souffre de la maltraitance au

niveau de ces quartiers, et pour rdsoudre ce probldme tout en adaptant ses quartiers aux

besoins de vie locale, le renouvellement urbain reste une belle solution pour avoir une

belle ville bien traitd et qui s'adaptent aux besoins de ses habitants.
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bloc         C R+5
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