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CHAPITRE I : INTRODUCTIF.

I -I.INTRO CTION :

Aujourd'hui la probldmatique des tissus anciens est devenue un des axes porteur du d6bat sur

la ville. Ouvert initialement dans les pays d'Europe, il a rapidement int6ress6 d'autres pays, en

particulier ceux aux fortes traditions urbaines, par cons6quent, il existe un patrimoine

architectural, historique et culturel important.

Depuis quelques d6cennies 6tudes se penchent sur ces tissus, notamment leur avenir.

Dans un premier temps, la prise en charge et la conservation se limitait aux vestiges

arch6ologiques,6tendant par la suite pour englober les anciens monuments, puis le b6ti univers.

La prise de conscience de l'importance de ces derniers en tant que patrimoine en danger vit le

jow d partir des anndes 60, d travers les recommandations de I'UNESCO de 1962 et 1968, et

par les nombreux colloques du conseil de I'Europe, ainsi que la charte de Venise qui d6finit la

philosophie de la restauration.

La deuxidme d6cennie (soit les anndes 70) a 6td marqu6e par la progression de la prise en

compte du patrimoine comme fondement de la qualit6 du cadre de vie. Les ann6es 80,

constituent la synthdse des expdriences et l'approfondissement des pratiques li6es au

patrimoine, dans cette p6riode on note principalement le d6veloppement de I'argument

6conomique du patrimoine, mat6rialis6e par la convention de Grenade.

Les ann6es 90 sont marqudes par l'approche environnementale, et l'6largissement de la notion

du patrimoine vers le patrimoine commun. L'6largissement du concept de patrimoine d des

6l6ments plus larges a des cons6quences sur sa gestion. Celle-ci n'est plus comme avant une

simple action de classification ou action ponctuelle de sauvegarde, il s'agit plut6t d'une gestion

dynamique et 6conomique globale.

En se basant sur cet historique, on conclue qu'on est pass6 d'une pratique de conservation d

une logique de gestion, d'un patrimoine centr6 sur l'objet d un patrimoine mobilis6 autour de

projetsl.

Pour cela on s'int6resse plus au patrimoine monumental d'exception, mais au tissu urbain

hdritd et encore pr6sent au ceur de nos villes. Il se trouve que ce patrimoine est aujourd'hui

dans une situation de ddgradation trds avancde.

t-NfClSSa Yamina, La ddfinition d'une strotdgie d'intervention. Le patrimoine, outil de ddveloppement

t erritor ial, 2006, p.129
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CHAPITRE I : INTRODUCTIF.

Dans ce contexte, l'Alg6rie comme d'autres pays dans le monde, s'est int6ress6e au probldme

lid aux tissus anciens et l'6tat de d6gradation qu'ont connu ces demiers.

I.1.1- Choix de I'option :

Notre option < projet int6gr6 > se base sur une approche m6thodologique basde sur des

fondements qui nous aidons d construire un raisonnement, un monde logique et r6el qui

s'approche le plus possible de la r6alit6.

L'outil m6thodologique consiste en < l'approche morphologique >

Elabor6e par GIANFRANCO CANIGGIA, permettant de lire et de Comprendre la formation

et la transformation des tissus urbains et les structures anthropiques i diff6rentes dchelles.

I.1.2- Choix du thime :

Notre choix s'est port6 sur la requalification de la zone intramuros par le renforcement d'un

parcours transversal du quartier colonial de Dellys et la mise en relation de la ville/ mer.

I.l.3-Choix de site :

L'Algdrie est un des pays ou les traces du passage de plusieurs civilisations sont rest6es les

plus vivantes, pour cela, elle contient une richesse et une diversit6 des sites archdologique et

des monuments historique. Plusieurs villes d'Alg6rie font l'objet de cette situation tel que la

ville de Dellys. C'est une ville charg6e des histoires, elle pr6sente un tissu stratifie sur lequel

s'applique trds bien la m6thode propose dans notre atelier, en plus d'€tre en concordance avec

le thdme choisi prealablement.

5



CHAPITRE I : INTRODUCTIF.

I.2. PRESENTATION SU CTE DE CAS D'ETUD

1.2.1. Pr6sentation du re de la Kabylie :

Elle appartient d I'Atlas tellien, elle est compos6e de deux parties relativement

ind6pendantes :

la Kabylie orientale ( Bougie jusqu'd la plaine Annaba) ,et la Kabylie occidentale ( Bougie

jusqu'au plaine des Issers ) , ce territoire est bien d6limit6 par des donn6es physiques

naturelles , entre la mer M6diterran6e au Nord et le massif du Djurdjura au Sud , d I'Ouest

Alger et la Mitidja et i I'Est par le djbel Babor .

Elle s'6tend de l'Ouest de l'Oued Sebaou jusqu'i I'Est de I'Oued Sahel Soummam.

Administrativement, c'est un territoire limitrophe avec les wilayas suivantes :

- A l'Ouest la wilaya de Boumerd6s.

-A l'Est la wilaya de Bougie.

-A Sud la wilaya de Bouira.
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CHAPITRE I : INTRODUCTIF.

l.2.2.Pr6sentation la ville de Dellys :

Notre choix s'est port6 sur la ville de Dellys, qui est une petite ville cdtidre historique

appartenant au territoire de la grande Kabylie .Cette ville nous a charm6s avec son paysage

sortie d'un tableau feerique, ses c6tes, ses montagnes, ses for6ts et sa cote marine.

En plus du fait d'6tre encourag6s par les 6tudiants de l'ann6e pr6c6dente qui ont d6jd foumi

un premier travail sur la ville de Dellys, nous constituant un support i utiliser et i
approfondir.

Etant, une ville charg6e d'histoire, et pr6sentant un tissu stratifi6 sur lequel s'applique trds

bien la m6thode propos6e dans notre atelier, en plus d'6tre en concordance avec le thdme

choisi pr6alablement.
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Figure 02 : Vue sur la ville de Dellys

Source : photo pris par l'€tudiante
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CHAPITRE I : INTRODUCTIF.

I.3 .PRESENTATION DES PROBLEMAUOUES :

I.3.1- Probl6matique des villes historiques :

<< L'histoire des transformations des anciennes villes a itd lide au processus de construction

sddimentaire et progressive qui refldte chacune des dtapes de cette ivolution continuelle et

homogine >>3.

Les centres historiques, ces ensembles urbains qui ont surv6cu d la ddbdcle de l'urbanisation

post industrielle, repr6sentent les expressions mat6rielles de la diversit6 des soci6t6s d travers

I'histoire et d travers le monde. T6moins du pass6, reflets de I'identit6 culturelle des soci6t6s,

mais rares, non reproductibles, ils sont aujourd'hui consid6r6s cofirme un patrimoine qui

n6cessite d'6tre prot6g6 pour les g6n6rations d venir, mais aussi pour permettre un

d6veloppement harmonieux des soci6t6s actuelles. Si pendant une longue p6riode les centres

historiques ont 6t6 d6laiss6s car non adaptds aux exigences fonctionnelles et aux r6alit6s

sociales de la deuxidme moiti6 du )C(dme sidcle, considdres comme vieux, obsoldtes,

stigmatisds comme malsains, d6nonc6s colnme insalubres, ils font aujourd'hui I'objet de toutes

les attentions. La nouvelle conscience patrimoniale, certes li6e i des tendances nostalgiques qui

iddalisent le pass6, d un besoin de racine et d'identit6 dans un monde privil6giant la

standardisation, Elle engage les pouvoirs publics d mettre en @uvre des politiques de

revitalisation, de r6habilitation, l'objectif 6tant de conserver, de revaloriser I'existant et de

redorer I'image de ces quartiers ddsormais considdrds coflrme des quartiers patrimoniaux.

2 -CHgVeLtER J. et PEYON J.P, Au centre des villes dynamiques et recompositions, 6dition l'Harmattan,

Paris, 1994, pll.

3 -KRIER L., Architecture rationnelle, ddition MM, Bruxelles, 1981, p.33 d37.In TITOUCHE Ali pl

8

<< Les anciennes villes ont toujours dtd transformdes, remodelies et recomposdes au cours du

temps. Les nouvelles villes prennent naissance dans la majoritd des cas d partir d'un noyau

d'origine prdexistant. La conquAtu des villes historiques, sur le plan politique, social et

riconomique se consolide lorsque les lieux chargds de significations sont transformds par

substitution pour de nouvelles valeurs d'usages. C'est pour cela que le centre-ville polarise les

dynamiques multiples qui transforment saforme et son contenu car il demeure le centre de

grwiti gdomirrique des relations urbaines et territoriales >>2.



CHAPITRE I : INTRODUCTIF.

Les raisons qui incitent i protdger les villes historiques sont dgalement celles pour lesquelles

des millions de touristes d6cident de les visiter chaque ann6e. Elles sont ainsi les cibles de plus

en plus de touristes en qu€te de patrimoine, d'authenticit6, d'identit6, d'histoire.

1.3.2- Probl6matio ue des historiques en Als6rie :

Les villes alg6riennes apparaissent encore aujourd'hui comme des agglom6rations

physiquement fragment6es dont les differentes 6chelles spatiales soulignent une s6rie de

ruptures typo morphologiques nettes entre les tissus pr6coloniaux, coloniaux et postcoloniaux.

Au-deld de l'analyse disponible dans les textes prdsent6s, la probl6matique pos6e d6bouche

directement sur la question de la d6gradation, plus ou moins avanc6e, des bitis datant de

diverses p6riodes historiques. Dans cet ordre d'id6es, la valeur du patrimoine mat6riel et

immatdriel est une donnde incontournable pour la consolidation de l'identit6 dans I'histoire.

Probablement, le discours r6current du personnel politique stigmatisant la mise i l'6cart de la

population autochtone durant la colonisation.

Cela a fini par produire dans leur imaginaire une forme de rejet inavou6 de ce patrimoine

architectural, pourtant important, diversifi6 et pr6sent dans toutes les villes alg6riennes ;

aujourd'hui, ce discours trouve un 6cho conciliant auprds d'une soci6td conservatrice.

I.3.3- Probl6matique des villes c6tiires :

La moiti6 de la population mondiale vit dans des villes de moins de 500 000 habitants, dont

une grande majorit6 sont des villes c6tidres. La future croissance ddmographique sera

concentr6e sur ces petites et moyennes villes. Comment des municipalit6s d6munies de services

techniques compdtents peuvent-elles faire face aux dif;frrentes pressions qui s'exercent sur les

territoires c6tiers : les pollutions marines, les infiltations d'eau sal6e dans les nappes

phr6atiques, la d6gradation du littoral, le ddclin des activit6s traditionnelles de la p6che ou de

l'artisanat, I'essor croissant des activitds du tourisme balndaire consommateur de territoire et de

ressources naturelles, le manque de structures de formation et d'emplois.

La conjonction de ces ph6nomdnes fait qu'aujourd'hui on peut craindre que, bient6t, le littoral

soit dans le monde entier un patrimoine en pdril !

Il importe que tous les responsables soient attentifs aux m6canismes et aux cons6quences de

ces 6volutions sociales et g6ographiques pour promouvoir les mesures adapt6es, tant d'un point

9
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CHAPITRE I : INTRODUCTIF.

de vue humain que d'un point de we environnemental, pour laisser aux futures gdn6rations le

choix de leur avenir.

Le littoral, patrimoine sans doute en p6ril, est d'abord un territoire original.

<< J'oi eu, il y a vingt ans, l'opportunitd d'dcrire le premier article du code de l'urbanisme

frangais. C'est un texte un peu long et assez bureaucraz: (Le territoire est le patrimotne

commun de la Nation....)>0. Cela veut dire que la terre of nous vivons, sa g6ographie, son

histoire et son paysage, font partie de notre h6ritage, avec ce que cela signifie de responsabilit6s

et d'exigence.

Cependant il faut bien 6tre conscient que la valeur essentielle de ce patrimoine commun tient

d ce que nous I'habitons. Ce n'est pas seulement un tableau ou une belle photographie,

c'est aussi un lieu qui permet de vivre, c'est aussi I'air que nous respirons, I'eau que nous

buvons.... Ce milieu puise aussi sa richesse de ce qu'il fait naitre les rdves de nos enfants en

m€me temps que les n6tres, qu'il porte aussi la trace des r6ves de nos anciens.

*Dellys, ville cdtiire :

Aujourd'hui les ville cdtidre sont trds vuln6rable , car elles sont par menac6es par beaucoup

des probldmes dont La pollution marine s , le. glissements de terrain, les s6ismes6 .

L3. 4:probl6matique spiaifiqllelde la ville de dellys :

Introduction :

Comme toutes les villes cdtidres, Dellys a 6t6 occup6e par plusieurs civilisations qui s'y sont

succ6d6 depuis I'antiquit6 en laissant chacune son empreinte historique faisant de Dellys une

ville historique class6e patrimoine culturel national, et eu 2003 ayant fait I'objet d'un plan de

sauvegarde et de mise en valeur de secteur sauvegarde.

o -PDF Petites Villes Cdtidres Historiques, Catherine BERSANI Inspecteur Gdndral de I'Equipement

Coordinateur du colldge de sp6cialit6 < Espaces Prot6gds - fuchitecture - Paysage D .P35
t - A Dellys , il existe deux points de rejet des eaux us€es , malheureusement les deux vont directement d la mer

' -Le2l mai 2003, un s6isme de magnitude 6.8 6branla Ia rdgion de Boumerdes, les d6gdts sont importants ,

beaucoup des pertes humaines , un nombre important de b6tisses se sont effondrdes , d'autres sont bien
endommag6s

10



CHAPITRE I : INTRODUCTIF

Probl6matique du site d'6tude Dellvs :

La ville de Dellys, ville historique qui a longtemps inspir6 la convivialit6 et la prosp6rit6. Elle

6tait autrefois un sidge gouvernemental incontoumable entre Alger et Bejaia, mais au fil du

temps elle a commenc6 d perdre de sa valeur. Son patrimoine bdti a subi les prdjug6s du

colonisateur, qui I'amputa de son centre (la grande rue des arabes, actuellement rue

MAABOUT qui a 6t6 restructur6e de part et d'autre).

Cet h6ritage a ensuite 6t6 d6laiss6 pendant la p6riode post coloniale, le laissant se d6grader de

jour en jour jusqu'i devenir un tas de ruines et de d6bris, pendant que la nouvelle extension se

d6tache compldtement du processus 6volutif, s'6tale autant sans coh6rence ni structuration au

p6riphdrie.

Historiquemento une forte relation a exist6 entre le centre historique de Dellys et le littoral.

Mais dans ces dernidre d6cennies y'a une rupture totale de cette relation en raison de la forte

densification du tissu et des zones tampon naturelles qui assuraient cette liaison. Et du non

prise en charge de I'aspect relationnel et paysager dans les outils de transformation successifs.

Le centre historique de Dellys n'a pas de relation et continuitd avec le port. Ce dernier souffre

de manque d'activit6 portuaire (touristique, nautique, commerciale) ce qui emp6che le

d6veloppement des activit6s touristiques.

Notre travail aura donc i r6pondre d la probl6matique de la requalification de la zone

intramuros par le renforcement de parcoure transversale et la mise en relation la ville avec

son milieu littoral .

Synthise

Plusieurs questions se posent concernant la revalorisation de Dellys :

. Comment faire pour pr6server un patrimoine architectural qui pdriclite ?

. Quels sont les moyens pour mettre en relation la ville et la mer ?

. Que peut-on faire pour exploiter la richesse de ce site dans l'6laboration de projet tout en

respectant ces valeurs historiques, culturelles, touristiques et architecturales et paysagdres ??

11



CHAPITRE I : INTRODUCTIF

I.4-LA PROTECTION ET LA CLASSIFICATION DU PATRIMOINE

ARCIIITECTURAL ET URBAIN :

La notion du patrimoine en Alg6rie :

L'Alg6rie compte une maigre exp6rience en matidre d'intervention sur le patrimoine urbain,

les plus connus sont la Casbah d'Alger et la vall6e du Mzab.

En matidre de ldgislation, le pays a fourni beaucoup d'efforts en promulguant plusieurs lois

qui sont des preuves de la volontd de sauvegarder son patrimoine telle que la loi 15 Juin 1998

relative i la protection du patrimoine culturel et ses d6crets d'application.

En ce qui conceme les instruments d'urbanisme, l'Alg6rie vient de se doter de deux nouveaux

documents sp6cifiques aux tissus anciens, il s'agit du plan permanent de sauvegarde et de mise

en valeur des secteurs sauvegardds (PPSMVSS) et du plan de protection et de mise en valeur

des sites arch6ologiques et de leur zone de protection (PPSIWSA).

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur : est un document d'urbanisme annex6 au plan

local d'urbanisme permettant de cr6er un secteur sauvegard6. < Il rdgit l'ensemble des espaces

privis ou publics prisentant un intdrAt historique, esthdtique ou ndcessitant une conser'ttation

(prdsence d'un grand nombre de Monuments historiques par exemple), oil tous travaux et

amdnagements intdrieurs et extdrieurs ffictuds par les rdsidents, particuliers ou commergants,

qui doiventfaire l'objet d'une demande icrite et d'une autorisation aupris des sertices de la

culture, afin de conserver une cohdrence d'ensemble >7

Le terme << Secteurs sauvegard6s >> a 6tE cr€6 par la Loi no 98- 04 du 15 juin 1998 relative i
la protection du patrimoine culturel car elle est inspir6e de la convention sur le patrimoine

mondial de I'UNESCO (1972). L'article 45 de la pr6sente loi les d6finit comme 6tant:

< les ensembles immobiliers urbains ou ruraux tels que les Casbah, Mddinas, Ksours, villages

et agglomdrations traditionnelles carocttirisds par leur prddominance de zone d'habitat et qui

par leur homogdnditi et leur unitd architecturale et esthdtique, prdsentent un intdrAt historique,

architecturale, artistique ou traditionnel de nature d en justi/ier la protection, la restauratton,

ta rihabilitation et la mise en valeur f .

'-Cga,tpaUREYN P., Dictionnaire de l'urbanisme,lditionle moniteur, Paris, 2003, p570.

'-Article 45 de la loi no98-04 relative d la protection du patrimoine culturel.
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CHAPITRE I : INTRODUCTIF.

Et pour le financement malgrd la crdation du Fonds National du Patrimoine Culturel en 2006,

il reste un point noir vu le financement total de I'Etat et l'absence d'autres sources et modalit6s

d'offrir des aides et des pr6ts pour la participation des habitants aux travaux de restauration.

Classement de Dellys sur la liste du patrimoine national :

La vieille ville de Dellys a 6t6 d6clar6e patrimoine culturel national de la m6me ann6e de

I'LTNESCO, depuis le mois de septembre2003,juste aprds le s6isme du 2l mai . Le ministdre

de la culture a enclench6 des travaux de v6rification sur site visant i 6valuer la valeur de la ville

de Dellys , cette dernidre , class6e rouge 5 , 6tait condamnde d une d6molition certaine .

Quinze mois plus tard, cette excellente classification dont la d6cision avait atterri au sidge de

I'APC peu de temps aprds et laquelle 6tait accompagn6e d'une enveloppe financidre de l5

millions de DA, d6bloqu6e par le ministdre de la Culture (dans un programme sectoriel)

destinde d financer l'6tude des moyens de la prdservation du vieux quartier , n'a 6td suivie

d'aucun effet sur le terraine.

'-Article de journal par Mohamed Ghernaout

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2004/12l19/article.php?sid:17054&cid:23
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I.5. PRE SENTATI ON DE LA DEMARC HE ME THODII.OGIQUE.

Avant tout, tout travail bien fait, doit se baser sur un concept thdorique. Notre travail s'appuie

sur le support thdorique de < /'approche morphologique >>. La typo-morphologie est une

mdthode d'analyse apparue dans l'6cole d'architecture italienne des ann6es 60, par SAVERIO

MURATOR[ et son disciple GIANFRANCO CANIGGIA.

Elle s'est d6velopp6e suivant plusieurs courants ; l'Italie, 6tant son propre berceau, les 6coles

typo morphologiques se diversifient. Alors d fortiori les 6coles frangaise, anglaise, canadienne,

suisse...etc.

En Italie, le vouloir de pr6server I'architecture ancienne et la production des centres

historiques a men6 avec l'avdnement du mouvement modeme, d encourager de nombreuses

6tudes dans ce sens , qui ont i letr tour ouvert la porte sur la forme urbaine et les types

architecturaux qui ne n6gligent ni l'6chantillon de tissu ni la phase de croissance de l'ensemble,

de fagon i 6clairer le systdme urbain par ses modes structuraux successifs.

MURATOR[ propose de regarder la ville comme 6tant une totalit6 d observer dans ces

diff6rentes dchelles : le territoire, la ville, l'agrdgat et l'6difice. Selon cette approche, il expose

deux niveaux de lecture ; le premier, est l'observation du b6ti, non cofilme un objet isol6, mais

dans son rapport arx espaces non bdtis (la parcelle, la rue) ; le second niveau de lecture,

consiste d observer et 6tudier le groupement des parcelles qui amdne d consid6rer la

structuration caract6ristique des 6l6ments du tissu selon leur emplacement dans l'organisme de

la ville, la p6riode de leur formation et selon leurs croissances. A partir de cel4 il tire trois

legons (ou lois) essentielles :

1. Le type de b6ti ne se caract6rise pas en dehors de son application concrdte, c'est-i-dire

en dehors de son tissu construit.

2. Le tissu urbain d son tour ne se caract6rise pas en dehors de son cadre, c'est-d-dire en

dehors de l'6tude de l'ensemble de la structure urbaine.

3. L'6tude d'une structure urbaine ne se congoit que dans sa dimension historique car sa

r6alit6 se fonde dans le temps par une succession de r6actions et de croissances i partir

d'un 6tat antdrieur.lo

'o- (Jne Approche Morphologique de la Ville et du Territoire : Lecture de Florence, G.CANIGGIA, tnstitut
Supdrieur d'Architecture Saint-Luc Bruxelles, 1994, pl l.
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CHAPITRE I : INTRODUCTIF.

< La typo morphologie est plus qu'un instrument de classification, de lecture et de

projetassions ; elle est une attitude qui permet de ddcouvrir un aspect ordonnateur de l'activitti

humatne. i1
L'analyse typo-morphologique a pour objectifs :

*Comprendre la formation et la transformation des tissus urbains

*De ddfinir des mesures de contr6le des transformations du cadre biti et d'encadrement des

proj ets d' intervention.

* De faire une dvaluation critique de la forme des tissus et des organismes urbains.

*D'identifier des permanences structurales associ6es d l'identit6 culturelle des lieux et des

contraintes relatives d la conservation du patrimoine b6ti et des paysages culturels.

Les diff6rentes 6chelles d'analyse typo morphologique :

La m6thode est constitu6e de quatre lectures (6chelles) :

-La lecture territoriale : la lecture territoriale nous << permet de nous familiariser avec

l'analyse des processus de formation et de transformation des dtablissements humains, et des

relations qui unissent leurs dffirents niveaux morphologiques : la pidce, I'ddifice, le quartier,

la ville, le teruitoire.> 12

-La lecture de l'orsanisme urbain : le premier objectif d'une lecture de l'organisme

urbain, est de permettre la compr6hension de l'dvolution de la ville et comprendre comment

se sont cr66s les polarit6s et les modalitds de la ville ; et ainsi savoir de quelle manidre

d'intervenir au mieux dans la ville.

-La lecture du tissu urbain et de ltagr6sat : permet de << lire les caractires formateurs du

bdti, en adoptant les instruments critiques conformes oux critdres spontands avec lesquels il a

dtd rdalisd et ffansformd d'unefois d I'autre... >>t3

-La lecture de la typologie du biti : elle nous permet, de comprendre << comment le

milieu onthropique s'est structur,!. >>r4

tr -Le processus Evolutif de Villes Algdrienne : un Phdnomdne de Nature Typologique, Thdse de Doctorat en
science, Dr. Q.HADJI, EPAU, p 170.
t2- (Jne Approche Morphologique de la Ville et du Tenitoire : Lecture de Florence, G.CANIGGIA, Institut
Supdrieur d'fuchitecture Saint-Luc Bruxelles, 1994, pll.
t3- Composition Architecturale et Typologie de Bdti, G.CANIGGIA et G.L.MAFFEI, traduit de l'Italien par
Piene LAROCHELLE, p90.
ta-Composition Architecturale et Typologie de Bdti, G.CANIGGIA et G.L.MAFFEI, traduit de l'ltalien par
Pierre LAROCHELLE, p63.

15

l

I



o

CHAPITRE I : INTRODUCTIF.

I.6. PRESENTATION SUCCINCTE DU CONTENU DE CHAOUE

CHAPITRE:

Le pr6sent mdmoire se pr6sente cofirme une recherche sur la requalification de la ville de

Dellys, il comporte trois chapitres qui sont les suivants :

Le 1" chapitre : est un chapitre introductif qui pr6sente cinq points :

1. Th6matique g6ndrale du master.

2. Pr6sentation succincte du cas d'6tude : qui est la ville de Dellys

3. Pr6sentation de la probl6matique : probl6matique g6n6rale des centres historiques et

des villes c6tidres.

4. La protection et la classification du patrimoine architectural et urbain

5. Pr6sentation de la d6marche m6thodologique : qui est la m6thode typo morphologique

qui permet de comprendre la formation et la transformation du tissu urbain.

Le second chapitre est une partie purement th6orique, une recherche bibliographique initi6e

sur les centres historiques et la relation ville-mer, En analysant des exemples et en traitant des

travaux en rapport avec notre th6matique (livres, articles, thdses et m6moires), afin de retenir

tous les concepts et les ddfinitions de base qui sert i orienter la r6alisation du projet.

Le troisidme chapitre, consiste au l'application de la m6thode typo morphologique sur le

territoire consid6r6 afin de comprendre le ph6nomdne de formation et transformation du tissu

urbain de la ville de Dellys (objet d'6tude), et cela d de multiples 6chelles ; cela afin de poser

les probl6matiques sp6cifiques au site, et par la suite, prdsenter le site d'intervention et le

projet urbain qui consiste eu une r6ponse aux probldmatiques pos6es auparavant.

t6
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CHAPITRE II : ETAT DE L,ART.

OBJECTIF :

Ce chapitre concerne la recherche thdmatique bas6e sur un ensemble d'6tudes men6es par

des sp6cialistes urbanistes et architectes dans le but d'acqudrir les connaissances requises

concernant les probl6matiques li6s aux centres historiques et d la relation qui lie ces derniers d

leur milieu liuoral .

II.I- INTRODUCTION:

La relation entre le centre-ville et la mer n'est pas satisfaisante, la morphologie urbain en

fagonnde par l'histoire du d6veloppement 6conomique de la ville a fait que l'accds d l'eau n'est

pas imm6diat. Or la nouvelle vision, d travers le monde tend vers l'int6gration de la fagade

maritime dans tout projet de renouvellement urbain des centres villes portuaires.

La r6conciliation de la ville avec la mer passera obligatoirement par un projet qui prendra en

charge cette relation 6troite mais conflictuelle entre deux entit6s en contact. Alors, une

op6ration de renouvellement urbain du centre pourrait prdconiser La conqu0te des friches

urbaines, portuaires et industrielles et d6velopper une mixitd urbaine et portuaire et instaurer un

dialogue direct entre la ville et le port.

II.2-LE CENTRE HISTORIQUE:

Il est ddfinit par I'ICOMOS comme 6tant un noyau habitd d'une ville qui constitue un

Complexe li6 i des moments particuliers de l'histoire, ind6pendamment i la r6f6rence au temps car

il peut mOme se rapporter d des moments historiques r6centsls.

L'6volution d'une ville selon Khatabi Lahcenl6 part de sa centralitd unique pour aboutir d

un noyau urbain de l'agglom6ration. <Les propridtis gdomdtriques de l'espace, l'antdrioritd
historique du noyau inttial d partir duquel la ville s'est dtendue, les reprisentations

symboliques qui lui sont associies sont autant d'dliments qui tendent dfaire du ceur
gdographique de I'agglorndrotion le principal point d'appui et le lieu emblimatique d'un
grand nombre de fonctions centralesrtT .

Si < le centre ancien constitue le noyau initial d partir duquel la ville s'est 6tendue, on peut
dire que l'histoire d'une ville est souvent celle de son centre historique construit,

rs ICOMOS, Une terminologie comparde sur la conservation des biens culturels Vol.2, Ravello, Italie, 1976, p 89
tu KHATABI Lahcen, la reconqu6te d'un centre ancien, le cas de la mddina de nddroma, mdmoire de magister

UABBB Tlemcen, 2010 P28.
r7 GRAFMEYER Y, Sociologie urbaine, 6dition Nathan, Paris, 1994, p58.
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CHAPITRE II : ETAT DE L,ART.

Il y a longtemps. Donc on peut conclure que l'essence d'une ville est sa centralit6.

La ville historique ne possddait pas de plan pr6d6fini, mais elle ob6it i des conditions, mais par

contre une centralit6 fonctionnelle existait toujours autour d'une fonction religieuse,

Commerciale ou de pouvoir. >

ll .2.1-La tion urbain :

C'est une op6ration physique qui sans qui sans modifier le caractdre d'un quartier, constitue une

intervention profonde sur le tissu urbain existant, pouvant comporter des destructions d'immeubles

vdtustes et la reconstruction sur le m6me site d'immeuble de mOme nature. La rdnovation urbaine

implique la redistribution des utilisations du sol entre voirie, logement et 6quipement, et une

reconstruction a neuf.il s'agit-ld de destruction et de reconstruction avec l'affectation de nouvelles

valeurs d'usage tout en pr6servant I'aspect physique des immeubles.18

II .2.2-La restructuration urbaine:

Cette op6ration conceme les interventions sur un complexe d'6difices qui doivent garder leur

caractdre exceptionnel. < Elle a pour but de conserver et de rdviler les valeurs esthitiques et

historiques des monuments et se fonde sur le respect de la substance ancienne et de documents

authentiques. La restauration s'arrAtu ld oil commence l'hypothdsei9.
La restauration urbaine implique aussi <r I'instauration d'un pdrimitre qui est limitde par les

secteurs sauvegardds ou par la collectiviti locale ou I'autoriti administrative s'est-il est en

dehors de ces secteurs v2o.

Donc est une op6ration qui consiste en une intervention sur les voiries et r6seaux divers, et une

implantation de nouveaux dquipements. Elle peut comporter une destruction partielle d'ilots ou

d'un ensemble d'immeubles et une modification des caract6ristiques du quartier par le transfert

des activit6s de toute nature et par la ddsaffectait des bdtiments pour les rdutiliser.

II .2.3-La r6habilitation urbaine:

< Lo rdhabilitation comprend les amdliorations matdrielles qui sont ndcessaires pour utiliser de

faqon addquate une structure vide ou mal employie. La rihabilitation devrait toujours impliquer

une rdutilisation aussi proche que possible de lafonction originale pourfoire en sorte que

I'intervention et la perte de valeur culturelle soient aussi rdduites que possible, ce qui s'inscrit
dgalement dans la logique dconomique >21

C'est une op6ration qui consiste en une modification d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles

l8 HAMMA Walid, la Intervention sur le patrimoine wbain ; acteu$ et outils Le cas de la ville historique de

Tlemcen,2010, P136.

'e ICOMOS, Charte de Venise, article 9.
20 Ministere de la Culture, Intervenir en quartiers anciens. Enjeux, d6marches, outils, dditions Le Moniteur Paris,
1999,p235.

'' ICCROITTI, Guide de la gestion des sites du patrimoine culturel mondiale, Rome , 1996,p93.
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et de leur donner les commodit6s essentielle et n6cessaire aux besoins de base des locataires.

Elle peut conduire i une redistribution interne des locaux, le souci majeur 6tant leur caractdre

salubre. Elle a pour but d'adapter les immeubles aux rdgles d'hygidne et de confort.

ll .2.4-Le renouvellement urbain :

< Il concerne une partie du patrimoine existant qui a vieilli ou qui ne ripond plus aux exigences

actuelles et qui mirite donc d cet effet d'Affe renoweldet22
L'6tude de renouvellement urbain vise d:

-Encourager une meilleure utilisation des infrastructures et des services existants.

-Respecter la continuit6 historique des espaces construits.

-faciliter des insertions harmonieuses dans la trame urbaine.

-contribuer i rehausser la qualit6 de I'espace public environnant.

-Am6liore la qualit6 de vie ddgrad6e de la population dans le patrimoine immobilier existant.

-att6nuer la crise de logement en stabilisant la population dans le patrimoine immobilier existant.

II .2.5-La requalificatiqn urbain:

< Est une stratdgie politique conduite par les communes dans un contexte fortement ddcentralisd.

Elle consiste d donner des nouvellesfonctions aux tissus anciens>23

pour que la mise en valeur de ces demiers ne soit pas qu'un investissement touristique. mais

aussi un investissement urbain et social, les pouvoirs publics dewaient:

-Encourager la diversit6 des fonctions urbaines.

-prot6ger I'habitation des nuisances.

-pr6server la diversit6 commerciale.

-encourager d'autre fonction affaires, cr6ation, administration publique, services.

Conclusion:

L'intervention sur le patrimoine urbain dans une vision de pr6servation, de r6habilitation et de

valorisation ndcessite d notre sens:

-une approche multisectorielle du processus qui doit toucher plusieurs domaines tels que le

tourisme, le social, l'6conomie, I'environnement, etc...

-Avec une recherche de l'6quilibre entre ces differents aspects. Les vues exclusivement technique

ou urbanistique sont i exclure.

22
OPGI, le rapport sur le cadre bAti ancien A Oran, 2005, p43.

IDEM.
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-une int6gmtion de la zone historique par rapport aux restes de la ville et ne pas considdrer cette

dernidre comme une entit6 isol6e.

-l'implication des diff6rents acteurs dans le processus d'intervention en constituant une 6quipe

pluridisciplinaire (homme politiques, acteurs 6conomiques,6quipe technique, agents sociaux, ect.)

tout en int6grant les habitants dans la prise de d6cision pour garantir le succds de l'intervention.

-la communication et la transparence a tous les 6chelons et pendant toutes les dtapes en assurant un

contexte claire d'intervention publique avec une bonne gouvernance.

-l'usage d'outils efficaces en matidre de l6gislation, instruments d'urbanisme (r6glementation et

plan de sauvegarde) et I'assurance de plusieurs sources de financement (subventions, pr6ts, aides,

dons, indemnisations, ct.) toute en encourageant l'auto r6habilitation.

-L'adoption d'une m6thodologie d'approche et d'intervention bien structur6e et efficace.

II.3. LA RELATION VILLE / MER :

Le retour de la ville vers la mer signifie qu'il y a eu rupture ou plutdt conflit ou relation

conflictuelle ou encore des moments de tension, qui se sont traduits spatialement et socialement et se

sont manifest6s d'une manidre trds pouss6e dans des zones plus que d'autres. Ces m0mes espaces de

conflit, de tension et de forte manipulation subissent un rapport de force qu'exercent les differents

acteurs socio6conomiques.

II.3.l-Les villes portuaires :

Le concept ville portuaire se compose en deux termes essentiels : ville et port.

o Ville : est une unit6 urbaine 6tendue et fortement peupl6 dans laquelle se concentrent la

plupart des activitds humaines : habitat, commerce, industrie,dducation, politique...2a.

o Port : est l'6l6ment caract6ristique de la ville portuaire, c'est un endroit situd sur le

littorale maritime, sur les berges d'un lac ou sur un cours d'eau, il est destin6 i accueillir

des bateaux et navires, un port peut remplir plusieurs fonctions, il est un lieu de s6jour.

La ville portuaire parait dds la premidre recherche difficile d cerner en une seule id6e, malgr6 le
nombre de travaux r6alis6s. Cela a 6t6 soulign6 par Roger Brunet lorsqu'il a qualifi6 la ville

portuaire de traitement d'un objet r6el non identifi62t. En revanche, les g6ographes ont d6fini la
ville portuaire de fagon plus simple comme point cl6 de I'organisation de l'espace26.

2aOrganisation des Etats-Unis.
25 R.Brunet. < Villes moyennes : point de vue de g6ographe >. Les villes moyennes, espace, soci6t6. 1997
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CHAPITRE II : ETAT DE L,ART.

La ville portuaire se prdsente corrme imbrication spatiale entre un espace de vie qui est la ville, et

un espace plus au moins particulier qui la caract6rise, cr66 pour des fins 6conomiques et de transport

qui est le port. Cette dernidre trouve sa particularit6 de sa situation gdographique au bord de I'eau ou

de mer comme cas g6n6ral qui pr6sente un moyen de transport depuis que l'homme a su comment

attacher deux troncs de bois. Cela a fait de la ville portuaire, une baie ouverte, fr6quent6e des deux

c6t6s; du c6t6 eau, via un transport nautique, du c6t6 terre, via un transport terrestre. Cela lui a

renforcd sa position comme un neud d'accrochage entre continents ce qui favorise son

d6veloppement plus que toutes les autres villes.

II.3.2- La ville / port :

< La ville portuaire est peuplde du bruit des cargos appareillant et des paquebots arn sirdnes

hurlantes, par des odeurs de calfotage et d'dpices, par la silhouette puissante des dockers sous les

filets et des marins reprenant contact ovec le sol des ruelles. Il est colord de visions paysagires, celle

des grues se ddcoupant sur le ciel, des bassins luisants, des fagades de maisons oligndes droit sur le

port >>27

Le d6coupage de la ville et du port et ses cons6quences sur I'organisation spatiale ; s'expliquent

par la ndcessitd pour le port de s'adapter aux nouvelles exigences de l'6conomie. Le port doit rester

adapt€ i sa fonction, sinon, il perd de sa competitivit6 ce qui a entrain6 :

- La constifution de ports en eaux profondes accessibles aux gros porteurs, ou de ports d sec.

- Constitution de terminaux min6raliers, p6troliers, gazier ou pour conteneurs.

Ainsi, on observe, un glissement des activit6s portuaires le long du front de mer et la constitution de

< water-front > portuaire.

26 Mdmoire de magister, pr6sent6 par Mr AOUISSI Khalil Bachir, encadrd par Mr. BAOUNI Tahar, Soutenu le 12

d6cembre 2013. P l5
27 Ports et Villes m6tropoles en Mdditerrande, in revue image de la ville du 02 mai 2004, AIX-EN-PROVENCE,

p.22
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CHAPITRE II : ETAT DE L'ART

II.3.3- Un systime ville-nort :

Entre fonction portuaire et fonction urbaine, nous pouvons qualifier les deux entit6s distinctes de

fonction et de forme (la ville et le port), donc deux systdmes. << Le systdme ville-port, a atteint son

degrd maximal de complexiti durant la Rdvolution Industrielle et ses prolongements, jusqu'aux

premidres ddcennies du 20e sidcle r2s Mais cette complexitd existe toujours pour certaines villes

portuaires, dont la fonction du port persiste d exister, comme dans les cas d'Alger, Tunis, Naples,

Nantes.

Les activit6s sp6cifiques du svstime ville-port :

le systdme ville-port est bas6 fonctionnellement sur un ensemble d'activit6s sp6cifiques que nous

pouvons grouper comme suit:

- des lieux d'essence 6conomique, fond6s sur le commerce international, la ddfense nationale etl

ou la p6che2e.

- Navigation et activit6s directement associ6es : transport, maintenance et entretien des navires,

6ventuellement construction navale.

- Manutention des marchandises, stockage, redistribution par voie fluviale, cabotage, chemin de fer,

et par route.

- Activit6s manufacturidres, fonctionnant pour traiter des produits import6s, notamment agro-

alimentaires, ou pour alimenter l' exportation.

- Trafic de passagers d court, moyen et longue destinations, m0me si ce dernier s'est fortement

r6duit aprds les ann6es 50 i cause du d6veloppement du transport a6rien des passagers.

- Activites de port de p6che.

- Services et activit6s tertiaires aux effectifs soit peu sp6cialis6s (restauration, h6tellerie,

commerce), soit trds spdcialisds, notamment dans les sidges de compagnies de navigation,

d'imporilexport, de n6goces d'assurances et de finances.

I

"cHALINEClaude. 1994.p.25 ] i
2e Club "Territoires Maritimes". Innovations Ville-Port, pour des projets intdgr6s Ville-Port, Fdddration Nationale 

i

des Agences d'Urbanisme, l, rue de Narbonne-7s 007 Paris, Aott 2001. P 9. 
I22 
I

ii

I



CHAPITRE II : ETAT DE L,ART

II.4. ANALYSE D'EXEMPLES :

Il.4.1-L'Hafencitv i Amboure :

HafenCity est un projet de r6am6nagement d'une ancienne partie du port de Hambourg, situ6 i
proximit6 imm6diate du centre-ville. La mise en euwe du projet passe par la r6habilitation de 155

hectares situ6s au bord de I'eau, principalement des anciens hangars ou entrep6ts. Le fer de lance du

projet est la construction d'un grand auditorium, la philharmonie de I'Elbe. La ville de Hambourg doit

6galement y 6tablir d'autres dquipements culturels et de loisir, dont : un mus6e maritime international

de Hambourg.

Plusieurs facteurs ont r6v6l6 les insuflisances des anciennes surfaces centrales du port de Hambourg

. Tout d'abord, les anciens bassins portuaires n'6taient plus adapt6s d la nouvelle g6n6ration de

bateaux pouvant atteindre 400 mdtres de long et transporter jusqu'd 12 000 contenir.

. La profondeur de l'Elbe, qui se r6duit au niveau de Hambourg, devenait aussi insuffisante pour

ces nouveaux bateaux.
. Enfrn, le vieux port ne pouvait s'6tendre car l'arridre-pays n'6tait plus disponible. Tous ces

facteurs ont eu pour cons6quence le d6placement du port au XXdme si6cle.
* Les premiires initiatives d'am6nagement

EIlil Inuntuh[cr h,rutr

I SFo.hsntrdr

a 
Biturrcnt hl\t.}fxlr|{ t {ofltct'\(r

I

_4
r-j

;
1.

I

J
\\

I

I
!,

Figure 03 : Le plan master 2000
,comSource: www

I

23

\

a

t

>

'r "r*-\\-\ \..ir
'\ t \\



CHAPITRE II : ETAT DE L'ART.

*Les principes d'am6nagement :

La base de travail est le "master plan", il respecte plusieurs lignes directrices :

*l'achdvement de la Hafencity est pr6vu en2025,le projet est pens6 pour s'adapter au fil du temps.

L'un des principes est d'assurer la mixit6.
*5500 logements sont ainsi pr6vus, 12000 citadins auront la possibilitd d'habiter dans le centre -

ville bord de l'eau. Les divers am6nagements culturels. Des commerces ainsi que des infrastructures

de loisirs, de culture et de tourisme sont programm6s, surtout au centre du projet.

*Des activit6s d'artisanat et de production seront 6galement accueillies si elles s'insdrent dans la

structure urbaine. Au final entre 20 000 et 40 000 emplois seront cr66s.

*Certains b6timents historique seront conservds, d'autre seront reconvertis.

L'objectif est de relier le ceur de la ville i son poumon portuaire :

La connexion entre les r6seaux, les traitements des espaces publics, les effets de synergie entre le

centre-ville et la zone portuaire sont recherch6s pour cr6er un lien de continuit6.

Figure 04:La liaison au centre ville
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CHAPITRE II : ETAT DE L,ART.

Le master plan ddcoupe le site en 18 secteurs regroupds en huit quartiers dont les plus importants

sont :

1- Le ceur de la Hafencitv

Sera situ6 autour du port de Magdebuger Hafen. Ce quartier sera le

d'un cheminement partant du centre- ville. Les deux rives du

espaces en liaison avec I'eau (escalier, am6nagements pour les promenadeJ

Le quartier abritera des activit6s de loisirs, de culture, de commerce,

aquarium, un centre scientifique, une galerie maritime y prendront place,

tourn6es.

11

final

des

2- A I'Est et I'Ouest :

Du Magdeburger Hafen, on trouvera des quartiers mixtes avec des axes Nord-Sud prononc6s pour

faire la liaison avec le centre-ville. Le Masterplan pr6voit des "point haut " situ6s aux endroits

remarquables et particulidrement expos6s.

3- A I'extr6mit6 Est

Le quartier i proximitd du pont de I'Elbe sera un lieu d'habitation de grande hauteur, en raison de sa

situation particulidre en entr6e de ville. Ce quartier appeld Elbbruckenzentrum est desservi par des

voies rapides et par une liaison directe au centre-ville.

De grands 6quipements culturels sont aussi pr6vus comme la philharmonie de I'Elbe (projet

spectaculaire de Herzog et de Meuron), le mus6e maritime et le monde des aventures maritimes.

fuxrr).

un
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La commune de Saint-Nazure est situ6e

sur la rive droite de I'estuaire de la Loire

, a 50 km d l'ouest de Nantes.

Saint-Nazaire constitue avec Nantes un

pdle 6conomique important du Grand

Ouest, notamment grdce aux

infrastructures portuaires du Port

autonome de Nantes-Saint-Nazaire,

mais aussi par le poids important du

secteur industriel avec les

constructions a6ronautique et navale.

CHAPITRE II : ETAT DE L'ART.

+

f igure 05 : situation de la ville
Source : www.mairie-saintnazaire.fr
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Au cours des deux dernidres ddcennies, Saint-Nazaire a relancd son d6veloppement sans se r6f6rer

n6cessairement aux moddles des m6tropoles europ6ennes. Concentr6es autour de la zone portuaire,

prds de la base sous-marine allemande, les nouvelles op6rations urbaines ont contribu6 i ddfinir un

important projet touristique et culturel. La sp6cificitd symbolique et la valorisation du patrimoine

militaire ont permis d Saint-Nazaire de d6montrer que l'identit6 d'une ville pouvait activer sa

croissance.

*Obiectif

Ouvrir la ville sur le port, la mer et I'estuaire >> aete I'un des objectifs forts du Projet Global de

D6veloppement de la Ville de Saint-Nazaire men6 depuis plus de 20 ans. Le projet Ville-Port a, entre

autre, concrdtisd cette ambition en transformant l'ancienne friche portuaire qui s€parait le centre-ville

du site portuaire, en une destination touristique, culturelle et 6vdnementielle et un nouveau quartier d

vivre au quotidien.

Le probldme majeur de la ville itaitlabase sous-marine, un monstrueux tombeau construit d

l'endroit otr battait jadis le ccur de la ville explique le maire. Cette base, ce mur de b6ton

indestructible qui a r6sist6 aux bombardements alli6s, 6tait de toute 6vidence, physiquement et

psychologiquement 1'6cueil qui emp6chait la ville de se rdconcilier avec le port et la mer.

II.4.2-la ville de Saint-Nazaire :

ifiHefosr
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CHAPITRE II : ETAT DE L,ART.

Engag6es depuis l996,les deux premidres phases du projet ont retiss6es relations entre Ie centre-

ville reconstruit et le site portuaire d'origine, inscrivant d nouveau, le port, ses quais, son bassin,

son histoire et ses activit6s actuelles, dans la vie contemporaine de la ville et de ses habitants.

La reconversion sans pr6c6dent de la base sous-marine, en monument public, fut la "c16" pour

enclencher la dynamique urbaine, lui permettant de relier la ville d son port, en jouant un nouveau

r6le de trait d'union.

.t
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Figure 06 : Plan de la ville de Saint-Nazaire, fin XIX'sidcle.
Source : www.mairie-saintnazaire.fr

Figure 07 : Vue sur une espace public.
Source : www.mairie-saintnazaire.fr
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CHAPITRE II : ETAT DE L'ART

En 15 ans, I'ancienne friche de 15 hectares qui sdparait jadis le centre-ville du bassin portuaire, est

devenu une destination touristique et culturelle. Elle regroupe 5 6quipements publics structurants :

un mus6e-spectacle sur les paquebots (Escal'Atlantic), une scdne de musiques actuelles (le VIP), un

lieu d6di6 aux formes artistiques dmergentes (le LiFE), la Maison des associations (Agora), et le

Th66tre de la Ville...

La reconqu6te des friches et la requalification de plus de 10 hectares d'espaces publics ont

6galement permis la programmation de 1 200 nouveaux logements (dont 35olo sociaux) permettant la

r6appropriation du quartier portuaire par la population, en valorisant son cadre de vie

remarquable.

Enfin Ie Ruban Bleu, espace commercial de 18 500 m2, a reli6 les deux p6les d'attractivitd du

centre-ville que sont le plateau marchand (le Paquebot) et la destination portuaire (la base), dans une

nouvelle centralitd 6tir6e vers le bassin portuaire.

Les urbanistes, M.de Soli Morales, B.Secchi, B.Reichen,l'Atelier Ruelle, F.Geipel, hytolab... ont

contribu6 entre autre, i la rdussite de ses opdrations.

Figure 08 : Vue a6rienne de la ville de Saint-Nazaire avec les nouveaux
amdnagements autour de la base sous-marine. Extrait d'6co-m6tropole Nantes

Saint-Nazaire : construire la ville autour du fleuve, mars 2009.
Source : www.mairie-saintnazaire.fr
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CHAPITRE II : ETAT DE L,ART.

*Ville-Port 3... i la rencontre de I'estuaire et de la mer !

Confort6e par la dynamique m6tropolitaine, la ville de Saint-Nazaire a engag6 avec ses partenaires,

les r6flexions pour pr6parer la 3dme phase du projet. Il s'agit pour l'heure de pr6parer les conditions

de renouvellement et de valorisation d'un territoire extraordinaire et fortement embl6matique au bord

de I'eau : celui du Petit Maroc, site originel de la ville, de part et d'autre du bassin portuaire, dans le

prolongement du front de mer vers l'estuaire de la Loire...

Ce p6rimdtre de projet urbain est lui-m6me imbriqud dans un secteur de renouvellement et de

reconversion 6conomique, industrielle et portuaire, destin6 i pr6parer entre autre, l'arriv6e

des Energies Marines Renouvelables. C'est pourquoi les acteurs urbains et portuaires ont engagd une

nouvelle d6marche partenariale pour croiser leurs r6flexions sur le site portuaire.

Site strat6gique et lieu de toutes les interfaces entre la ville, le port, l'estuaire et la mer, le site

portuaire offre aujourd'hui de nouvelles potentialit6s et des qualitds intrinsdques pour r6pondre aux

enjeux crois6s de d6veloppement environnemental, 6conomique, urbain, social et culturel. Se posent

alors de nouveaux d6fis pour concilier i l'6chelle du site portuaire, renouvellement industriel et

renouvellement urbain ; et trouver, au-deld des interfaces, des

Interactions ou de nouvelles synergies entre activit6s 6conomiques, industrielles et vie urbaine au

bord de l'eau.

*Un centre d'interpr6tation et de valorisation de I'Estuaire de la Loire dans

I'Usine 6l6vatoire

Le projet de l'Usine 6ldvatoire, port6 par la R6gion des Pays de la Loire en partenariat avec la Ville

et le Grand Port Maritime, constitue d6jn le prochain jalon structurant et embl6matique de la

poursuite du projet Ville-Port.

Programmd pour 2015, dans l'ancienne Usine 6l6vatoire situde sur I'avant-port, le futur Centre

d'interpr6tation et de valorisation de I'Estuaire, a l'ambition d'6tre un v6ritable lieu de vie, de ddbats

et de rencontres d travers le prisme du d6veloppement durable : un 6quipement culturel de d6couverte

destin6 aussi bien i un public familial, scolaire, touristique qu'aux acteurs du territoire, aux

chercheurs et dtudiants. Si le cour du sujet sera I'Estuaire, il pr6sentera 6galement le systdme fluvial

dans sa globalit6, le Centre mettant en perspective les projets existants : le site Unesco, les Parcs

Naturels R6gionaux et les maisons de parcs, la Maison de la Loire en Anjou et les projets engag6s

(Maison Guerlain au lac de Grand Lieu...).

29



CHAPITRE II : ETAT DE L,ART.

Ce nouvel dquipement de rayonnement r6gional voire international, sans dquivalent en Europe,

viendra enrichir l'offre des 6quipements de la destination portuaire. La reconversion de ce patrimoine

portuaire participera aussi i la requalification de l'avant-port et constituera un nouveau jalon pour

poursuiwe la promenade du front de mer vers la rive de I'estuaire de la Loire...

CONCLUSION

Riche de son histoire, la ville portuaire imbrique des relations plus complexes qu'une simple

juxtaposition spatiale, ces relations se sont d6velopp6es au fil du temps et guider I'histoire des villes

portuaires entre d6clin et progrds. La ville et le port ont d6veloppd un systdme par leurs liens et leurs

interd6pendances, un systdme dynamis6 temporairement par un ensemble de

D6terminantes de nature technologique et 6conomique et qui s'impriment spatialement et

socialement sur les traits de la ville portuaire et sa population.

Pour cela, il est n6cessaire de ddfinir l'identit6 des villes portuaires. En premier chef, I'importance

du site est primordiale, sa place dans le maillage r6gional, national, ou intemational joue un r6le dans

son 6volution compliqu6e par les facteurs historiques et les besoins 6conomiques.
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

III.3. 1 -INTRODUCTION:

Afin d'arriver i une proposition au niveau du quartier, il fallait l'6tudier par rapport i
diff6rentes 6chelles pour le comprendre et r6ussir ir mettre en 6vidence son processus
d'dvolution. Pour cela,on s'est bas6 sur le moyen de la <mdthode TYPOMORPHOLOGIQUE).

LA TYPOMORPHOLOGIQUE est la mdthode de lecture et d'analyse utilis6 sur diff6rents
6chelles (lecture territoriale,lecture de processus de formation et de transformation, la lecture de
la typologie du bAti) permet de:

-Comprendre la logique d'implantation du bdti.
-D'arriver a une proposition au niveau de la ville et du quartier.

III.3.2-PRESENTATION DE LA VILLE DE DELLYS:

La ville de Dellys est une ville m6diterran6enne situ6e en plein centre de la cote alg6rienne
exactement ir I'extr6me Est de la wilaya de Boumerdds, entre 1,69o et 1,89' longitude Est et
40o9' et 4lo3o latitude Nord. la ville s'6tire entre la montagne de Bouarbi et la mer M6diterran6e

, un massif montagneux pdndtrant la mer et formant un cap, ce qui lui conGre le statut de ville
occupant un espace strat6gique, elle est limitde par :

/ Au Nord : par la mer Mdditerran6en
r' Au Sud : par la commune de Benchoud
/ A I'Est : par la commune d'Afir
r' A I'Ouest : par la commune de Sidi Daoud
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Figure 09 : Situation de la ville dans le contexte rdgional.
Source : ( guide de la route Michelin ), Algdrie-Tunisie. 'Ihase de magister de N,lr.Bougdal.

*Accessibilit6 :
L'accessibilitd d la commune se fait grdce i un r6seau routier satisfaisant d savoir :

O La route nationale RN 24 qui relie la commune de Dellys i Alger et Boumerdds du cdtd
Ouest ainsi qu'i Tigzirt et B€jaia du c6t6 Est.

O La rotte nationale RN 25 qui relie Dellys i Naciria, Tizi-Ouzou et Bouta du c6t6 Ouest.
0 Le chemin de wilaya CW 154 qui relie la commune de Dellys i I'arridre pays
O Le port de commerce et de p6che qui lui permet une relation par voie maritime. 3l
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

*Donn6es g6ographiques et climatiques:
Sismicit6:
classde zone 3, selon RPA.

Hydrographie:
la r6gion de Dellys est entour6 par la mer au Nord et par deux oueds, Sebaou du cot6 Ouest et
Oubay du cot6 Est , donc son r6seau hydrographique est riche.

Ensoleillement:
commo tout ville c6tidre de la rive sud du bassin M6diterran6en dellys b6n6fice d'un
ensoleillement optimal.

III.3.3-LECTURE MORPHOL
D'ANTHROPISATION DU TERRITOIRE:

3.3.1-Introduction: (D6finition selon Cannigia)3o.

La notion du territoire est certainement la plus vaste parce qu'elle n'implique pas les structures
vdritablement bdtis , car elle possdde une structure morphologique de son relief qui
I'individualise des autres lieux.

Examiner un territoire implique atteindre le moment de comprdhension de l'ensemble
structural le plus repr6sentatif que I'homme met en Guvre dans I'am6nagement de ce dernier.

L'occupation de territoire se fait de manidre progressive d travers la succession de quatre
cycle s (implantation, conso li dation, r6cup6ration, restructuration) .

@

Figure 10 :Carte repr6sente le territoire de la Grande Kabylie.
Source : Institut national de cartographie.

32
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

3.3.2- Lecture du la casbah de Dellys :

Conclusion :

la lecture territoriale nous a permet de comprendre I'essence et la place que Dellys
occupe actuellement qui n'est que le r6sultat d'un processus de formation et de
transformation trds long qui trouve ses origines dans I'antiquit6.

33
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

III.3.4.LECTURE DE PROCESSUS DE FORMATION ET DE

TRANSFORMATION DE LA VILLE:

3.4.l-Introduction :

La ville en tant que lieu est toujours li6 i l'histoire humaine . Observant le bien et 6tudiant son
histoire avant de proc6der aux projection .

c'est notre devoir et notre chance car dans sa grdges , sa structure formelle et ses signification
nous trouverons les solutions les plus ad6quates et d la manidre la plus enrichissante pour un
projet d'avenir, Alors quelles sont les principales phases historique depuis I'antiquit6 qui ont
marqud la prdsence et la formation de la ville de Dellys ?

3.4.2-l'occuDation orisinelle du site (la p6riode pr6historique ):

- Il est corlnu que la rdgion de Dellys fut occup6e par des hommes depuis la nuit des temps.
- Il existe des vestiges pr6historiques qui le montrent, comme une station pr6historique

N6olithique, prds de Takdemt, i I'est de I'embouchure de I'oued S6baou.

- On r6sume que ce point de la cote fut occupd depuis les temps les plus reculds par
d'importantes collectivit6s, des quantit6s d'objet pr6historiques ont 6t6 trouv6 tel que (avelot,
des racloirs) en 1900 par (MML.H.Lapotr)et (L.Tturcat)31 .

- L'existence de vestige prdhistorique plus important encore sur la pointe qui abrite la baie de
Dellys de grands rochers portent des sdries de petites cavit6s dont la disposition est particulidre
lasisse supposer, qu'on se trouve en pr6sence de signaux myst6rieux traduits de facon bien
rudimentaire.

3 L Chaix frls & Cie, Alger. 1926
34
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

3.4.3- la p6riode coloniale (1844 -1962\:

De l'arriv6e des colons , la ville de Dellys ir connu un changement correspondant d trois
p6riodes qui sont :

* Intramuros (1844-1856):

- Il faudra attendre le 7 mai 1844 pour assister d I'occupation de Dellys, suite d I'exp6dition

men6e par le mar6chal gouverneur Bugeaud .

-les premidres op6rations frangaises i caractdre militaire. ceci se traduit par:
*L'installation de baraquements militaires dans la partie intramuros m6di6vale.
*reconversion des foundouks et de la grande mosqu6e en centre de soins.
*Alignement et 6largissement de la grande rue Arabe (parcours centralisant) afin de faciliter

la circulation des troupes et des v6hicules militaires.
* Construction d'un abattoir.
*D6placement de la mosqu6e vers le parcours centralisant en1847.

* Extra Intramuros (1856-19221: (cr6ation du lotissement coloniel)

le d6doublement de la ville vers le sud suivent la limite de la ville casbah et qui
correspond au ancien rempart Ce dddoublement du centre historique va d'abord commence

par la cr6ation d'un nouveau rempart sur les traces de I'ancien rempart romain.

Ensuite vient s'inscrire dans un nouveau noyau ou le trac6 des parcellaire est r6gulier
au contraire du tracd organique de la Casbah, ce dernier est caract6ris6 par :

-la continuation la RN 24 comme le parcours centralisant
-la cr6ation d'un parcours centralisant au niveau de la ville europ,6enne
-Remplacement de la grande mosqu6e par unh6pitalen1891 .

-El6vation de forts sur les plus hauts points de la ville 1891
-Cr6ation du lotissement colonial comprenant des projets militaires (casernement) et d'un
habitat pour la colonie Europ6enne.

-Elargissement de port 1922.
-Phare de bengut 1881 .

-Cr6ation de la voix ferroviaire en 1885

35



CHAPITRE III: CAS D'ETI]DE

* Derniire Dhase colon iile (1922-1962\:

Je centre ville ne subit pas de transformation
- l'extension se fait vers I'ouest le longe du parcours de formation tubaine territorial.
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CAS D'ETUDE III: DELLYS

3.4.4- Ia p6riode postcoloniale (1962 -20l2lz

-Saturation de centre historique .

-L'extension se fait particulidrement vers I'ouest le long du parcours et les voies de
communication par des constructions anarchique sans r6gles jusqu'a Takdempt ,et vers le
sud-est de la ville .

- L'apparition et I'application de la logique du zonning endommage la relation entre
I'architecture et la ville et sa structure historique .

-L'apparition de la nouvelle ville de Z.H.U.N de boumerdes

* Phase 2 201

-la ville s'6tend dans tous les sens;
- la concentration des 6quipements le long du parcours territorial .

-extension vers le sud-est entre la Z.U.H.N et le centre historique
-la ville a connu un s6isme de forte magnitude qui a caus6 beaucoup de d6g6ts .

d'ou I'apparition d'habitat spontan6 (chalets).
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

III.3.5- ANALYSE TYPOLOGIQUE :

3.5.1- Introduction:

Dellys , ville qui a subi des stratifications chose qui ne nous facilite pas la lecture des

parcours et la formation de I'agr6gat .

La connaissance du processus de formation de I'agr6gat permet de comprendre l'6tat actuel

de I'agrdgat et de saisir le type .

On s'est fix6 pour objectif I'identification du type d'agrdgat d travers ses diff6rentes

variantes et de comprendre les relations entre les parcoures et la formation du concept de

tissu (type).

Des bdtisses en tant qu'expression matdrielle de la culture , cela permet de saisir la

savoir-faire locale et de le reinvestir afin d'assurer un degr6 d'int6gration qui garantirait

un rendement conecte de I'objet projetd . la maison dellysienne ayant fait ses preuves d

travers le temps, constitue une capitale expdrience qu'il serait intdressant d'observer et

d'analyser et en faire une assise en vue de sa prdsentation par une r6habilitation

appropri6e.
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

3.5.3.1-A t'6chelle de 1'ag169at:

-cas d'6tude ( ttot 01 , 05 ,03) :

Les ilots de la Casbah sont de formes et de tailles diffdrentes avec une logique g6om6trique
qui doit d un d6coupage parcellaire r6gulier , selon la topographie et la morphologie du site.

La pente du terrain n'emp€che pas la formation d,ilots, La forme de l,ilot est modifide
uniquement lorsque, devant garantir l'accds d une parcelle enclavde, ce demier est alors <
d6coupe ) et traversd par une ou plusieurs ruelles.

POSITION FORME DIMENSION

01

En deux
rectan9le

\

\

05

2 rectangles
2 trapdzoidales

03

2 rectahgles
1 trapAze

42
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

3.5.3.2-A t'6chette {e parce[le :

A-Type des parcettes :

-Chaque ilots est subdivis6s en plusieurs unit6s de propridt6s appel6es parcelles.

-La forme des parcelles n'est pas r6gulidre, on ne trouvera pas deux parcelles de tailles

et de formes identiques dans toute la Casbaha , ir cause de la molphologie de terrain .

-On distingue 3 types des parcelle : parcelle de rive ,parcelle d'angle, parcelle centrale.

type de parcelles 6chantillon Description

parcelle d'angle

parcelle de rive
Parcelle ayant une mitoyennetd sur trois
cotds et une seule fagade donnant sur [a rue

parcelle centrale
Parcelle mitoyenne sur tous les cotes
et accessible par une impasse

B-Distribution des parce[es :

Distribution Type d'agr6gat Echantillon d'agr6ga1 Descriptil

la E

I
I:'E

,,,,,,DD"aE--I

Gdn6ralement on trouve ce cas

lorsque il y a une diff6rence de

niveau entre deux voies, le biti
avec une seule fagade sur voie qui

permet d'accdder i l'int6rieur de la

au long
d'un axe

Desserte
par
impasse

a I I
a @ E

E E

I'impasse s'est cr6e lors de la
saturation de l'ilot et la n6cessitd de
desservir les parcelles internes.
les parcelle se trouvant au cour de
l'ilot 6tait cemde sur les quatre
cotds.

43

Parcelle ayant une mitoyennet6 sur
deux cot6s et deux fagades sur la rue

dos a dos E

E

E E

a x

t$tg$8' a'*semuage s'effectue le

long parcoure.
L'accds ir la parcelle se fait par la
voie.
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CIIAPITRE III: CAS D'ETUDE

conclusion :

Le contact entre ces maisons se fait d l'aide des murs mitoyens Cette facult6 permet

d'avoir des tissus trds denses et propres .

Au sein des ilots, les parcelles sont implant6es d diffdrents niveaux gtAce d un systdme de

terrassements permettant de g6rer le ddniveler, caract6ristique du site.

La pente du terrain n'emp6che pas la formation d'ilots, mdme profonds et compacts; c'est

juste- ment la gestion du termin en terrasses et la typo logie i patio, totalement introvertie et

pr6sentant une urique et exclusive ouverture sur la cour qui permettent que I'ilot soit

compos6 de nombreuses parcelles rapprochdes.

La forme de I'ilot est modifi6e uniquement lorsque, devant garantir l'accds i une

parcelle enclav6e, ce demier est alors < d6coup6 ) et trav€rsd par une ou plusieurs ruelles.
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

3.5.4.2-Identifi cation des caract6ristiques typologiques architecturale et
constructives :

Dans la casbah de Dellys existent diverses

techniques de construction et de ddcor
traditionnelles ancestrales.

Les nouvelles constructions et les anciennes

bAtisses ayant subi des transformations paraissent

en rupture avec [e paysage urbain dont l'esth6tique
et I'harmonie sont uniques. L'inad6quation du
domaine construit recent aux caract6ristiques
architecturales existantes , est une raison d'6tudier
les techniques et caracteristiques
typologico-architecturales du beti fiaditionnel.

Celles-si ont pour avantage d'utiliser des

mat6riatx disponibles sur place, (pierre, argile,
bois), dont l'adaptation aux conditions
climatiques de la r6gion n'est plus i d6montrer.

Pour mieux identifier les diff6rents 6l6ments
rencontr6s, nous avons dress6 un tableau
constituants classificatoire des divers 616ments par
ordre climatologique.
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Figure 2l :Photo illustrant la
rupture de certaines bAtisses avec le

paysage urbain de la casbah.
source iPris par les 6tudie{s .

Figure 22 :Coupe naturelle d'ur
gisement de piene stratifi6e

visible sur I'escarpement du cap.
source Pris p3r les audiaols.
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I

1er G6n6ration 2eme G6n6ration 3eme GEn6ration

Fagades
fnt6rieures

Planchers ffiF lhtf,, ,

Escaliers rL( itrtu d{El

Chaines d'angle
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D6finition de la maison Dellysienne :

Les maisons traditionnelles de la ville historique de Dellys sont situ6es sur le flanc Est/
Sud-Est d'un bas promontoire qui constifue la chute de la ligne de cr6te continue.
Ce mode d'occupation renvoie aux modes d'occupation que I'on retrouve dans les territoires
maghr6bins,

La maison traditionnelle de la casbah de Dellys est de type i cour, appel6e 6galement <
maison d patio>, une typologie rdpandue dans I'espace m6diterran6en. C'est une maison semi
urbaine }r deux niveaux, construite avec des mat6riaux locaux comme la pierre taillde dquarrie
pr:ur les murs et la tuile canal en tcrrs cuite pour la toiture,

Skifa : On acodde i la maison par une chicane (looalement dit , Skit'a) qui donne sur la
cour ou < west el dar > appeld aussi < el-houch >> c'est I'espace de passage le plus fr6quentd
de la maison .

La cour : le < houohe >> est le ccur cle la rnuison pur excellenoc ct I'cndroit ou se d6roulent
bon nombre d'activitd mdnagdres, est entoul6e d'une galcrlc ri urcudes I on y trouve un puits et
un ou plusieurs escaliers en piene qui desservent I'6tage supCrieure.

Le jardin : connu localement sous le nom de < Ryadh >> est aussi un iltirnont tr0s important
de la maison traditionnelle Dellysienne ; on y plante des arbres fruitiers ldgumos ct aussi
beaucoup de fleurs ; oitronnier, oranger, figuier, ndflier, grenadier, pied de vignc sont lcs
arbres embl6matiqucs des jardins Dellysiens.

Les setwans : ce sont les galeries du rez de chauss6e ou de l'6tage , en g6n6ralc dc fbrme
discontinue , il constitucnt un espace tampon entre la cour et les chambres , ils ont un,r6lc
distributif et protdgent ccs dernidres , notamment des eaux de pluies ct les rayons du solcil .

Latrines : elles se trouvent toujours a\rez de chaussde et ouvrent directement sur le <<

houch >> , elles occupcnt ginriralcmcnt le fond d'un << setwan > , ellcs rtc comportent pas de
porte mais leur profbndcur cst irnportante et leur position ir I'angle dc la cour .

Les biouts : ce sont les chambrcs donnant sur le < houch >> , rdservdc ilux activit6s
journalidres , sont long et 6troit situi au fond clu ( setwan ), au-deli dcs ;lortes donnant accds

aux Chambers . n'ayant aujourd'hui aucurrc fbnction prdcise, ce serait I'cndroit ou I'on
disposait autrefois les silos (koufis) , dont il ne subsistc aucune trace .

Les ghrof : sont les Chambers de 1'6tage . on y accdcle i partir du (huouclr) pu des escaliors
ddpourvus de main sourante . ils d6bouchent sur des (stlven) largemr:rtl ouvcrls EUr la cour pur

lErq4qple : parcelle N 53

a Situation de la maison.' la maison est situd dans la
basse casbah de dellyse
Type de maison: c'est une maison d'angle
Surfac e fonc i eire : 13 .5 4xl 4.3 3: 19 4 rr:2
Front / profondeur : 13.54x14.33:0.94
l' organis ation dis tri butive/agregative

- Double mitoyennetd
- Tricellulaire
- Accds sur parcours
- Entrde latdrale

a

a

a

a

tlcs pcrc6es en arcades ou bien rectangulaires , protegdes des
pl:rrr rputial , lcs (ghro[s) sont supcrposablcs aux (biout).

) . srrr lc

I
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A. Probl6rnati ues g6n6rales :

1-Perte d'identitd de la casbah.
2-I)dlaisserrrent de la o.rsbah et de ses qualitds typologiql- es

et rlorphologi ques.
3-La ddgradation clu centre historique (la castrah) au niveau
du bAtie.
4-La croissance lincairc lc long clu parcours tcrritori:rlc
historique RN24 provoque I'abscncc: dr: l:r rclati<.rn villc/rtrcr.
S-Concentration du flux au niveau dc la RN 24 cluc al

I'absence d'autre parcollrs traversant le centre ancien.
6 -R-upturc entre les entitd s rno rpho lo gi q ues.

7-Etlanglernent de l'extension ouest qui constitue Lrn point
de rupture entre les derlx pzrrties de la wille (est et ouest).
8-Atrsence d'actiwit6s (touristiques, nautiques, cornrnerciale,
loisir...) :ru niweau clu port cle Dellys qui entrawe le
dirzeloppcrnent de I'activ it6 touristique-
9-rnanque des airs de statioltrrerrtent a l'6chel1e de centre
historique.
1O-la digradation du rcn-rpart et la disparition des portes de
la vil lc.

!!

e,

o

'

o

-

Entitds *torphct logic7ue de tis,;u :

les lirnites naturelles :

-

Pclt'ctltt t',s tlc t rrl i s.s ctrta:€a -'
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E
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Ligende:

Port
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La yl vPvDrLlvll u 4rlrvlrotsVur\rlll LII U(llllu lr'ljllDtDLg (1.

redonnd d la ville de Dellys sa vrais valeul par :

l-Requalification du parcouls transversal est /ouest

pour assurer la relation ville/mer ou :

*On a propos6 des ascenseurs urbaincs rcliant lc

port avec les parcours transvcrsaux du coti list

(pour dviter le probldrrrc dcs talus).

*Du cot6 Ouest ou a proposc un tdliphcrique et

escalier mdoanique pour franchir les barridres

naturelles (la pente) et artificielles (rempart).

2-Reconversion de la zone portuaire par :

*Reamdnagement et projection des dquipements

(touristiques, cofiunerciales,maritimcs....)

3-Renforcement du parcoln's IrarrsvorsaI du c1uartic:l'

colonial on i relid la mcr avcc lc.jartlirr publir: par

un ascenseur urbain .

4-Rehabilitation ct rorrovatiorr du centre historique.

5-Proposition clcs parkings publiques en dehors des

remparts.

6-Projeter un train touristique et amdnager une

promenade au bord de la mer pour diminuer le flux

dans RN24.

conclusion:

I)rotnr:nadc

Train touristique

T6ldphdrique

-Les projcts faisant partio du sohdnra de stnroture

proposd s'inscrivent dans le cadre de Escalier mdcarli(lrl(r

la problimatique de requalification dcs parcours transversaux et le parcorrrs

longitudinal, dans le but d'assurer la continuitd et de relier les diflircrrlur crrlitCs

=-L-- 

-

Figure 27:Schdma De Structure Proposd
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

Ill.3.7-Recherche th6matique :

introduction :

Le tourisme est un ph6nomdne rdcent qui n'a vraiment 6merg6 dans la r6alit6 quotidienne que

depuis moins d'un demi-sidcle. Mais il a connu une expansion et une g6ndralisation si

rapide, dans la soci6t6 corrme dans I'espace mondial.

La pratique de tourisme s'est consid6rablement 6tendue sous l'effet combin6 de l'extension

du temps de loisir et de la rdvolution des transports qui a rendu les d6placements plus faciles

et moins on6reux.

3.7.1-D6fin ition dtun centre de raDre :

Le mot thalassoth6rapie a 6t6 crd6 en 1869 par le docteur < De la Bonnardienne> qui i
associ6 deux vocables grecs ; "Thalassa" qui signifie la mer et "Thdrapio" qui signifie cure,

il I'a d6finit comme < thirapie qui met d profit l'ensemble des propriitds du milieu marin au

service de la santd v.

C'est un endroit qui propose des traitements d base d'eau de mer pour se d6tendre, se calmer

et r6tablir sa sant6 sous surveillance mddicale. Les 6tablissements de thalassoth6rapie, sont

installds d proximit6 de la mer sous l'influence du climat marin et dans un environnement

naturel saint.

Les pr incipau x facteu rs thdrapetr tigu es

ljeanr & rn'er l L€ clirrt t rnritirne

j I l
IT'GGG

l-es ddrivdes de l'ea,.r & rrrer

S ote il l,Gat

T 1
t Itt c: z$uc: Lce banlc: m-id.trc3 g;rble Linocr
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

3.7.2-Centre de thalassoth6rapie de Sidi Fredi :

C'est le premier centre de thalassothfirapie d'Afrique
et le seul en Alg6rie.

)situation : sidi Fredj/Alger/Al96rie
FMaitre d'ouvrage :FERNAD POUILLON

)Superficie : 3.6 HA

Organisation

Coupe schdrnatique:
r€partition des espaces sur les sept niveaux

Synthise :

A travers l'exemple 6tudi6 on constate qu'un centre de thalassothdrapie doit r6pondre i
plusieurs critdres:
-Une proximit6 de la mer pour des raisons techniques, et de jouissance du climat marin.
-Une orientation vers la mer pour profiter le maximum des vues.
- Assurer une hi6rarchie fonctionnelle, le passage de l'espace public d l'espace priv6.
-L'utilisation des espaces verts et de bassin d'eau pour I'animation int6rieure du centre.
-Le centre doit 6tre implant6 dans un endroit calme avec isolement pour une meilleure
intimit6.
-La sdparation entre les blocs tout en assurant leur liaison, doit assurer le confort des curistes
internes, extemes ou visiteurs.
-Prend en consid6ration les visiteurs et le grand public eu proposant des espaces de remise en
forme, de ddtente et de loisir
- Assurer la bonne relation spatiale entre les differentes entit6s suivantes:

* Les soins. * L'h6bergement * La ddtente et le loisir. *La gestion et l'administration.
* Les locaux techniques et traitements d'eau de mer.

53

Vue de l'extdrieure du cenfre de

thalassoth6rapie

Niveau 5-6-7 : Hdbergement

Nlveau 4 : Etage de soins :

Soins humides, soins secs.
Serni-privd

Public

Priv6

Niveau 4 : Restaurant 25O couverts,

z cafdtdria ( fumeurs et non fumeurs),
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

Ill.3.8-Analvse de site :

Introduction :
A ce niveau de l'6tude il s'agit de faire le relation directe entre la lecture territoriale , urbaine

et le projet architectural, dans la continuitd logique du savoir-faire h6rit6 et les exigences

d'habitabilitd actuelles

3.8.1-Pr6sentation du proiet :

Le projet se situe i I'intersection de deux parcours importants (c6tier et transversale) qui

assurent la relation ville/mer et la relation entre les differents paliers de la ville.

Il constitue I'aboutissement dans ce parcours du cdt6 de la mer ou se trouve une caserne dont

on suggdre la d6localisation au profil d'un projet a utilit6 urbaine et publique.

3.8.2- pr6sentation du site:
* le choix de site :

L'aire d'intervention se situe d la lisidre du centre historique ou se trouve I'enceinte coloniale
(chemin de ronde) ainsi que deux portes urbaines ( porte de la Kabylie et porte )

Qui seront pris en charge dans le projet et en m0me temps protdg6s (p6rimdtre de sauvegarde).

Le tenain jouxte la ligne de cote constitu6e de plage et de r6cifs rocheux qui prolongeront le

projet.

I1 est aussi travers6 par un ruisseau dont les berges seront am6nag6es et int6gr6es au projet.
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* les limites du terrain :

Le terrain est limit6 par :

-Au sud par l'enceinte colonial avec quelque

espace vert nafurels.

-Au nord par le port de la ville.

-A I'est par la mer m6diterran6enne.

-A I'ouest par la ville colonial.

* Morphologie et dimensions de terrain :

On peut consid6rer la forme du terrain d'un
triangle scaldne avec une base l6gdrement

bris6.

Le triangle comporte 3 cot6 de differentes

dimension:

A:210m

B: l95m

C: 190 m

La surface est 20250 m2 approximative

* Topographie de terrain :

le terrain est d'une pente l6gdrement accidentd .

On peut le partag6 en 3 parties.

o la I dre est relativement plats.

c La2 eme est d'une pente l6gdre 10

o la 3eme d'une pente un peu forte de 20 %.
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

* Les caract6ristiques G6otechniques du sol :

D'aprds l'6tude de POS le terrain est constitud de d6p6ts alluvionnaires pr6sentant de bonne

caract6ristique g6otechniques avec une pr6sence de couche de remblai d'6paisseur variant

de 1.5 a 6 m amenant a prdvoir des fondations entre 1.5 et 7 m de profondeur Ceci vu la
pr6sence de la mer et un r6seau hydrographique .

* L'ensoleillement :

L'aire d'intervention est pratiquement bien

exposd au soleil au nord est un peu moins au

sud-ouest vu l'existence de la vdgdtation et

l'obstacle de la ligne de cr6te.

Afin d'assurer le confort d'616, dans la

conception architecturale, toutes les

opportunit6s doivent 6tre exploit6es pour

assurer l' ensoleillement direct aux differents

espaces crdes d cette occasion.

* climatologie
-les vents dominants

L'aire d'intervention est exposde aux vents dominants

du nord est et en dt6 et nord-ouest en hiver

Vent en hiver ( Nord ouest )

Vents en 6t6 (Nord-est)

- Orientation du terrain :

En prdsence du plusieurs critdres dans notre site
d'intervention ont choisi une orientation

Pr6ferentiel de notre terrain.

D'abord la forme triangulaire, la forme,
I'environnement immddiat qui n6cessite une
orientation panoramique et la structure viaire existante
articul6e dans un carrefour a la croisde de deux
parcours

En prenant en consid6ration tous ces paramdtres du site.

L'orientation pr6ferable est donc les nord-est.
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE

3.8.3- Les probl6matiques sp6cifiques:

D'aprds I'analyse urbaine 6tablie prdc6demment, nous avons d6di6 les probl6matiques suivantes:

o La croissance lin6aire le long du parcours territoriale historique RN24 provoque
l'absence de la relation ville-mer.

o L'occupation acfuelle de la zone portuaire par des activit6s inadapt6es constitue un
obstacle majeur pour son bon fonctionnement.

o La prdsence d'un cadre paysage important (la mer)et le manque d'exploitation de ces

potentialit6s.
o l"existence d'un obstacle naturel oued et la pente .

o Absence d'6l6ments d'appel ou de rep6rd a I'entr6e et du littoral de la ville .

Ces probl6matiques nous amdne d se poser un certain nombre de questions:

o Comment rdtablir la relation ville-mer ?
o Comment exploiter les potentialit6s de perimdtre d'intervention en matiCre de commerce

et de tourisme?
o Quels est le bon progmmme d'dquipements et les diff6rents am6nagements qui peuvent

assurer le bon fonctiofftement de p6rimdtre d'intervention?

3.8.4- La ro osition urbaine :

o L'animation de la zone portuaire par un projet qui va assurer les fonctions principales

suivantes : <la d6tente et le loisir, le commerce ainsi que I'h6bergement>

o Assurer [a continuit6 visuelle vers la mer.

o Cree la continuit6 et rdtablir la relation entre la ville et la mer i travers le

franchissement des barridres physiques avec intdgration d'un ascenseuts urbain qui

vont assurer cette relation.

o Am6nager une promenade au bord de la mer.

o Projeter un train touristique pour diminuer le flux dans RN24.

o Amdnager une promenade au bord de la mer

s7

(Principes d'intervention).



3.11.5- Le concep t de plan de masse :
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6

d

e est ndcessaire comme zone de protection . Elle sera

r ruisseau dont les berges seront am€nagdes et

@

lI

O - t. projet de centre de thalassoth€rapie sera dtabli tout le long de fiont de mer pour
a*urer la relation directe avec la mer. Il bdndficiera d'une large vtte panoramique sur le
paysags lointain.

'un ascenseur urbain sera intdgrd au projet afin de relier la zone du port i la haute ville
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3.8.6- L'id6e du proiet :

Le systdme distributif de diff6rentes entit6s urbaines, se fait d'une manidre verticale et

horizontale.

Sur le plan horizontal

-te projet regroupe les fonctions suivantes :les soins ,la d6tente et le loisir , commerce ,

-l'articulation entre les blocs se t'ait paf, une parcelle au niveau du I et 2 6tages .

-le projet s'inspire dans son organisation de I'associations des maisons repr6sentatives de la

casbah dont 1'6l6ment central prend une place importante dans la construction.

-le projet est organisd autour des espaces intdrieur am6nag6s consiste des terrasses en gradins

en plein air ouvert sur un espace vert.
-ia relation horizontale est renforc6c par une promenade pi6tonne et un train touristique

intdgrd le long du projet .

Sur le plan vertical :

- le projet r{pond a la probldmatique principalc ( comment rdtablir la relation ville mer )
pou, urrur.r cette relation entre les deux paliers urbains, ccttc assesseur tbisait partie de

notre projet il est reli6 a une passerelle assurant le passago vcrs lc palier supdrieur.

-le projet est r{duit dans son d6veloppement vertioal a fin dc I'inttlgrer au paysage du centre

historique et la ville colonial .

les maisons d cour et d bandel'inspiration
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3.8.9- L'organisation interne du projet

A- Ie centre thalassoth6rapie :

Le bdtiment principal; est divisd en deux parties par le passage du cours d'eau.

Pour cela; deux passerelles situ6s i deux 6tages, permettent d'articuler les deux
parties en question.

I'ensemble des espaces du centre va se partager er 5 niveaux :

A.1-Au niveau de sous sol :

Rdserver au parking et des servies techniques

[*l ra'ting ! servicetechnhue

A.2-auniveau du RDC :

Sur la fagade principale le long du front de mer d'ou a I'absence de dynamisation urbain
ce niveau comportera des s6ries d'espaces diviser en2 partie :

* partie rdserver au centre thalassothdrapie tous se qui concerne I'accueille et I'exposition
et la galerie d'art et la salle de restauration pour les curistes .

* partie r6server pour le service public ce qui conceme la restauration et la cafet6ria
donnant a la mer pour profiter de la vtre panoramique et les boutiques et un salon de th6
donnant vers le cot6 int6rieur du projet.

! Accueille

! salled'exposition

! f.p"rededdtente

I aoutique

I-l Restauration

I Restauration curiste
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CHAPITRE III: CAS D'ETUDE
A.3- Au niveau du 1 6tage :

Dans ce niveau on trouve :

- Les soins sec collectif
- les soins sec individuel

- les soins humide individuel
- salle de consultation

I solles s€c collective

I salle de mnsultatiqr
ffil aox des soins hrmride irdividuel

ReslaurErion

box des soins s€. individuel

A.4- Au niveau du 2 eme 6tage :

Dans ce niveau on trouve :

- Les soins sec collectif
- les soins sec individuel

- les soins humide individuel
- salle de consuhation

il
Les soins sec collectif

Les sins hmide collectif
( piscine et saunna )

I Salle de beaute el bien €ke
Adminiskation g6n6El

Administralion medical

A.5- Au niveau du 3 eme 6tage :

Dans ce niveau on trouve :

- Dans une partie h6bergement contient 17 chambres

chambre individuel
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B- Les bungalows :

Dans le cadre de la r6habilitation de la casbah de Dellys et dans le but de prdvoir l'6volution

du type bdti local ( type bati d'avant 1830 ), on a trait6 cette partie des habitations tlpe a cour

spdcialiser qui comporte les diff6rents composantes du type b6ti specifique d la casbah de

Dellys (type d'escalier, type d'ouverture ).

3.8.10- L'organisation externe du projet

1- I'am6nagement :

-l'exploitation et I'int6gration de cours d'eau qui travers le temain dans le projet .

-l'utilisation du terrain en pente existant pour la cr6ation des terrasses en gradins .

-la cr6ation des impasses au niveau des bungalows.

-l'utilisation du sous sol ( service technique et parking ).

-le parking englobe 50 places de stationnement .

2-l'architecture :

une conception qui r6pond aux plusieurs contraintes ( la culture , le contexte , l'histoire , la

nature , le climat, et la durabilitd ) .

I'intdgration au site ( I'implantation de centre thalassoth6rapie sur le front de mer et les

bungalow dans 1a partie haute de terrain)

3- le traitement de fagade

- Des faqades avec le mur rideau pour permethe une meilleure possibilit6 d'ouverture sur

l'extdrieur. Elle est traitde en moucharabiah ( aluminium perfor6 ); sur toute sa surface.

Cette disposition, li6e aux exigences fonctionnelle du centre, permet de se prot6ger d'une

surexposition au soleil et d'assurer une intimit6 aux curistes.

- Sa couleur dominante est le bleu; inspir6 de la mer et le gris qui refldte le matdriau

constitutif essentiel du centre qui est le m6tal.
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Conclusion g6n6rale

Le centre ville de par sa situation se trouve au centre des int6r€ts divers et

parfois contradictoires et doit jouer un r6le de maillon fort entre la ville en qu6te de

repositionnement d diffdrentes 6chelles et le littoral qui constitue les limites d'une

mondialisation qui frappe aux portes des villes c6tidres, notamment industrielles et

porh:aires.

L'acquisition de cette connaissance de stratification sera le fondement sur

lequel s'appuiera toute intervention dans un cadre pr6cis (la requalification de la

zone portuaire de la ville de Dellys) dans le but d'assurer la continuit6 entre la mer

et la ville. Pour ce la, une recherche bibliographique initide sur la relation

ville-mer,

la ville portuaire et son dysfonctionnement, ainsi que la reconversion des friches

portuaire, bas6e sur des 6tudes men6es par des spdcialiste.

En se r6f6rant i l'approche typo morphologique, une sdrie de lectures du processus

de formation et de transformation de la ville de Dellys), est effectu6 d multiples

6chelles. Ensuite, nous avons d6termin6 les probl6matiques gdn6rales, afin de

proposer un plan am6nagement a l'6chelle de la ville pour assurer la continuit6

entre les differentes entit6s morphologiques et urbaines.

Notre projet se d6veloppe le long du front de mer , et r6pond i la
probl6matique principale (comment 6tablir la relation ville-mer), aussi pour

requalifier la zone porh:aire et am6liorer la qualit6 architecturale et urbaine du la

ville de Dellys.
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