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€o La fragmentation urbaine, clôture et monofonctionalité
Une synergie procurée par la mixité urbaine

Les villes contemporaines connait une crise de production architecturale et urbaine du à l'altération

de caractère de l'urbain dont l'organisme urbain est marquée par un éclatement spâtiâl des

discontinuités typo-morphologiques. Cette forme d'urbanisation engendrée par la sta isation, la

fragmentation urbaine et l'étalement urbain apparaft comme un état révélateur d'une pture entre

l'espace bâti et son environnement naturel et culturel et d'une perte de son identité a la ville

devient une planification schématisée, désassociée de son environnement et son caract re urbain

spécifique.

ce mémoire se fo€alise sur la mise en yâleur de caractère de l'urbain dans la productio

architecturale et urbaine à travers la ptise en compte de caractère de l'enüronnement

approfondie de processus de formation et trânsformation de la forme urbaine pour d

problématiques spécifique et les traiter par la proposition d'un plan de composition u

en considération l'aspect naturel et cuhurel de site pour l'élaboration d'un pro,iet

ponctuel parfaitement intégré dans son environnement.

Mots clés: caractère de l'urbain, fragmentation urbaine, étalement urbain, environ

culturel, composition urbaine.

Abstract

The contemporary cities know a crisis of architectural and urban productio

alteration of character of the urban which the urban organism is marked by

rupture between the build space and its natural and cultural environment a

identity then the city becomes a figure planning, disassociated of its environ

specific urban character.

Then this thesis focuses on the de'velopment of character of the urban in the

which takes into account the natural and cultural aspect of site for the
punctual architectural project perfectly integrated in its environment.

and typo-morphological discontinuities. This form of urbanization gene by the

standardization, urban fragmentation and urban sprawl appears as a state i icative of a
a loss of its
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ural

naturel et
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productlon and urban areas through valorization of character of the environ nt and the

further readlng of the training process and the transformation of the urban m to define

their specific issues and deal with them by the proposal of a plan of urban position

Keywords: Character of the urban, urban fragmentation, urban sprawl, natural and cultural

environment, urban composition.
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GE
La perte rl'iclentité et son impacte sLrr'le milieu cle vie

De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré

lhapitre I : lntroductif

l-1- Présentation de la thématioue de master habitat :

Architecture et habitat est une option qui s' intéresse à la production architecturale e

en matièi"e d' habitat avec toutes ces pai'ticulai'ités, ses i'églementation et

caractéristiques qui s' implique dans toutes les situations existantes d' où ressort l
projet comme critère capital de la réalisation des projets qui diffèrent selon leurg

l'individuel, semi collectif, collectif et d'autres formes qui s'inclus dans notre champ d'é

rr^+-^ ^LÀi. ^^ ---+^- ^-+ L^-A ^--^-l;^ll^-ÂE+ -r., l^- --+:-!!!-.i+.(. ^+ !-rru(rE Lnvr^ pvur uc iîrâStêi esi OaSe êS5€Iif,iÊiieiîren[ SUf i€r porLrLulçrrtter ct tq (

l'habitat et aussi par rapport à ses problèmes majeurs dans le monde entier et partic

Algérie dont on peut citer: la production mal pensée de l'habitat qui répondent juste t

d'urgences et qui présentent peu de considération aux standards de base de la qualil

vie , et à ce propos on peut citer le problème du manque des espaces d' accomp

suivent en principes tout projet d'habitat à savoir (les équipements de proximité, les el

ft urbanistique
t^^-

[;,;,ï"î;:
I typologie de

Itra".

^^--l^.,:+:. l^.urilPrE^rLr ut

ulièrement en

aux demandes

:é du cadre de

agnement qui

;paces verts et

les lieux de divertissements.l

t pORrcUn DU MASTER Mr H.AIT SAADI, « lntroduction à La Thématique Du Master « Arch

i nstitut ci' urba nisme et ci'a rch itecture, Biici a.

ure et Habitat»,

1



apitre I : lntroductif
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La fragmentation urbaine, clôture et monofonctionalité
Une synergie procurée pat lâ mixité uôaine

Au début de notre formation on a imagi que I'architecture est la construction pure

règles édictées, même pour le métier d'al'acte de bâtir réalisée par I'application

avons considéré l'architecte comme un

changé, nous avons constaté que l'arch

qui répond aux besoins de l'homme.

sseur mais après cinq années de formati

itecture â pour objectif la création des

La necess té d'avo I un abr UN espace privé et

matéria

xigences

secunse a pousse homme prem er

formes d'espaces de e en uti sant es ux ex ts nt dans envl ron nement qu

beso ns de a e quotidienne et aUX e du m eU natU re est d oU t'a rchi

Alors l'architecture est l'art de concevoir et de bâtir avec une pensée philosophique

elle est exigée par les éléments naturel culturel de milieu de vie de l'homme2 :<<L'

lâ communauté : Le naturel comme form de culture. La mémoire du lieu de naissan

Malheureusement, aujourd'hui l'arch re est en rupture avec son milieu na

puisque les constructions réaliser ne pr pas en considération les spécificités de li

locale de la communauté, cette dernière e cherchent pas d'assurer le confort des

existe des édifices identiques dans des §ndroits inadéquats et dans des milieux dé

que chaque lieu a ces propres caractérist{eres. {voi, r" tabLau n"r1

<<Depuis les débuts du XXèmê siecle, le modernisme architectural établi

décontextualisation. Dès lors, l'architectf

site, de la culture et de la question antll

culture traditionnelle">>4

re moderne a connu une autonomie vis-à-

ropologique, en rÉsumi "une déclaration de

L'architecte doit réfléchir, s'informer et organiser des espaces fo
différents besoins des usagers permettaût la pratique quotidienne de

un milieu de vie confortable pour l'individu et la société, car le génie

au génie de lieu alors il doit savoir situet son projet dans la ville en p

dialectiques avec le contexte urbain.5

nctionnels qU

vactiv té hUm

de arch tecte

renant en com

Cependant certains architectes ont
architecturale fonctionnelle et de pro

aissé leur devoir de réaliser des esp

culturel de la société par leur incomp

identiques engendrant la standardisati

er de l'habitat qui s'intègrent avec le

ce car ils ont entrainent de calqué des

L'habitat représente le milieu de vie da lequel évolue l'individu, c'est le reflet de m

un organisme urbain qui ne cesse j ais à s'évoluer selon le développement

occupânts. ll ne comprend pas seule ent l'aspect physique de l'espace mais p

extension humaine alors il n'est pas seul ent un abri mais aussi le lien de l'individu

collectivité, une unité de vie non plus i viduelle mais sociale.6

2 « Pour une réinterprétation du vernaculair dans l'architecture durable, cas de lâ Casbah d'

f,uskin.
p.cit., p.59.

3 
« Architecture is the work of nations», Joh

1 
Léon KRIER, architecture choix ou fatalité,

5 
Le manuel Canadien de pratique de l'arch ure,2OO9

6 «Habiter et type d'habitat à Alger », Nora moud,201,4.

€o
l-2-l ntroduction générale :
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fignorance de la morphologie de site et

fonctionnelle à engendré une crise d

et la dégradation de la qualité de mil

d'espaces de mauvaise qualité foncti

d'identité.?

ep
teu

«La ville contemporaine est en crise,

caractères de l'urbain» 8

Par exemple, quand on se balade au ni

continuité urbaine, fonctionnelle êt ar

baladant au niveau des expansions co

sans parois et les cités administratives

l'ensemble urbain. {voir le tableau n"2)

En plus, quand en compare entre les ph

Tpaza et Koléa on remarque l'existence

chaque ville est unique. cependant, les

on ne peut pas distinguer et préciser de

extensions contemporaines et les plan d'

d'urbanisme (PDAU / POS) sont à l'origin

architecturale et urbaine. (voir le tableau î"

-L'homme conçois son espace de vie

environnement alors le caractère de l'u
paysage naturel et culturel. Cette archi

des propriétés spécifique de site ce qu

rupture entre l'architecture et l'environn

-De nos jours, l'architecte est un professi

sâns avoir les compétences nécessaires

répond aux exigences de la société.

-fhabitat qui représente un témoignag

vers la standardisâtion en créant des es

sur le zoning rigoureux constituant

concordances avec la place et la rue et
en un mot le caractère de l'urbain est pe

7 nuidentité : valeur de futur de la ville », Pierre
8 

« Le plan et L'architecture de la ville», Hypothè
9 «De la fragmentation à la recomposition : cas d

'héritage culturel de la société et l'absence di

duction architecturale et urbaine des villes cl

e vie car elle se développe d'une façon arbitf
tl et sans harmonie avec l'ensemble, 

"n 
un .d

litecturale 
en composant une unité snécifi!

f 
mporaines, on remarque les équipement cll

fri ne répondent pas à la ville en créant l'hq

monofonctionalité
lrbaine

'une identité, un caractère urbain qui les syn

xtensions contemporaines sont identiques pi

u'elle ville s'agit-il exactement. En comparan

)ccupation du sol, on constate que les que le

) de cette ressemblance et d'oir la crise de pr

|)

:n faisant référence a ces besoins, ces ex

rain se découle de l'humanisation du lieu co

Ecture unique est entraine de disparaitre p.

a engendré la perte d'identité de l'enseml

Èment en provocant un mauvais impact sur l:

)nnêl qui possède une connaissance général«

à la création d'un milieu de vie ordonné et

de la formation et l'évolution de milieu de

aces isolé de la vie sociale et des équipemen

n ensemble fragmenté monofonctionnel r

ans prendre en compte l'aspect morphologi

du.e

aborde.

§ pour de nouveaux inrtruûrents, Àbert Levy et Vittori

la ville algérienne» Said Chouadra, 1 mai 2009

crise qu'on peut interpréter par ces effe!

:au de tissu ancien, on sent l'harmonie de l]

los aériennes des noyaux historiques de Milia

l-3- Problématique eénérale :
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ans un axe de

anciennes par

ancien dense

ont fragmenté

e sans aucune

e dépendante

rtir de

7

ecté par l'acte

e 46 ) nous

entrain de

un manque

sion, la rue

tés locales

ple idéal de

terrain est

d'ordre

cerclé de

valeur tant

La fragmentation urbaine, clôture et
Une synergie procurée pat la mixité

La ville de koléa domine une sit

intéressante en donnant sur la méd

plaine de Mitidja au sud ayant une pe

l'Atlas Blidien. Elle représente une

richesse naturelle et culturelle- La ville d

cas d'étude idéal pour vérifier

d'intervention par son tissu urbain

et fragmenté aux extensions contem

choix était motivé par la disponibilité d

travaux précédents et notre capacité à

plusieurs visites sur site.

A- La ville :

L'analyse urbaine de la ville de Koléa

a permis de définir son caractère de

des différentes problématique.

l'u

On a remarqué que les extensions co

temps réduit par rapport à la croissa

perdre sa spécificité par I'effondrement
manque de contrôle et de gestion. La

riche en espace public mais malheureu

composé d'ilots étalés créant une ru

logique d'implantation en engendrânt la

remarquable d'espaces de détente.

B-L'aire d'étude:

on s'est concentrées sur la problémati

l'analyse urbaine de la ville de Koléa. (voi

faire d'intervention choisie est une

d'urbanisation qui continue de gaspiller i

riche en permanences naturels négligés, I

historique et culturelle qui joint l'a

subit une rupture car elle n'est plus défi

Le site est composé de morceaux hété

contenânt des poche vides non exploité

de l'ensemble basé sur le zoning rigoure

murs de clôtures dont la rue a devenu qu

qu'élément ordonnateur de tissu urbain

la ville fragmenté due aux instruments d'

monofonctionalité
rrbaine

ation géographique

ranée au nord et la

)ective sur la mer et

nvergence entre la

Koléa représente un

notre thématique

au centre historique

rines. De plus, notre

; informations et des

r déplacer et de faire

cas d'étude :

rnt la méthodologie de Spigai et Levy (voir la

ain et de distinguer que lâ ville se trouve auj

emporaines de la ville de koléa fut croitre (

: urbaine de tissu ottoman et français qui

et le renouvellement mal adroit des bâtisses

lcentration des activités au niveau du centr

ïent ignorés et âbandonnés, les extensions :

avec I'existant abritant des fonctions éparpi

Tono-fonctionnalité et le gaspillâge du sol a'

) que représentê notre site d'intervention à p

la page 51 )
sion périphérique riche en terres agricoles al

ogiquement des hectares de terres fertiles. L

ée au tissu ancien par un parcours territorial
l place avec la nouvelle mais au niveau d'ext(

I â câuse des poches vides.

ites éclaté en rupture totale avec les particul

rr chaque fragment abrite une fonction uniq(
( et créant un tissu urbain monofonctionnel,

un élément de circulation et la place a perdu

lors on peut dire que le site représente l'exel

rtbanisme.

Co
l-4-Choix de cas d'étude :

Schéma n"07 :

topographique

source : Rapport
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en gardant les
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ic tant qu'un

une æuvre

s balades sur
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o Spigai

o Spigai
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à l'échec des

iers pour la
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Levy qui met
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quâlité de la

Go
La fragmentation urbaine, clôture et
Une synergie procurée pat la mixité

onofonctionalité
ne

l-6-0biectifs d'étude :

-Le but de notre étude consiste à m en évidence le câractère de l'urbain dan

architecturale par l'établissement d'un

locale de projet exigé par l'environnem

société.

pport entre la structure globale de la ville

naturel et culturel afin de répondre a

-Démontrer le rôle de la composition

actuels pour assurer un meilleur foncti

ine tânt qu'alternative aux instruments

ement et la complémentarité de système

une unité en évitant la fragmentation de ville. 10

-La valorisation et l'amélioration de la q lité urbaine et ârchitecturale de l'espace p

élément qui contribue à un meilleur ement de la vie sociale.ll

-Favoriser la mixité urbaine de l'habitat n d'améliorer le cadre de vie des citoyens

-Poser le regard sur le mode de vie actu afin de tenter de produire de l'habitat qui

itants-sociale, la satisfaction et le confort aux

Notre travail consiste à vérifier certâin h e5e

-Proposer de l'habitat intégré qui perm

racines et les exigences socioculturelles

de satisfaire les besoins de la vie

habitants.

-La ville doit continuer son dével

accomplie.t2

ent comme un processus non com

-La ville de Koléa connaît un étalement

instruments d'urbanisme, on doit pe

n au niveau des expansions nouvelles d

r et proposer des alternatives à ces d

concordance de la forme urbaine avec le ge naturel et culturel.

Lâ sensation d'existence d'une crise de p uction architecturale et urbaine a travers

sites et la comparaison entre les photos

nouvelles des villes nous a permis de rel

de caractère de l'urbain .

riennes des cêntres historiques et des exte

les indices de problémâtique et de disti

cela nous a conduit a choisir la méthod ie de recherche de Spigai Vittorio et Albe

en valeur les caractères de l'urbain des v les qui représente l'ensemble des conditio

déterminent et qualifient sa structure hi rique et formelle dans le but d'améliorer I

production urbaine et architecturale d a ville qui souffre d'une crise urbaine enge

l'incapacité des techniques de contrôle d répondre au développement actuel de la vi

l0 
« 1s plan et llarchitecture de la ville»,

1r « La ville et l,enjeu du développement
12 

« 1q plan et farchitecture de la ville»,

pourde nouveaux instrurnents, Albert tevy et

, José Serrano ,2005durable
pourde nouveaux instruments, Alben LeW et

l-7-L'hvpothèse :

l-8-Méthodoloeie de recherche :



€E
La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie
De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré

Chapitre I : lntroductif

Notre approche selon Spigai et Levy est établit par l'analyse diachronique et synchroni

composé de quatre structures importante constituant la base de projet urbain afin de

caractère de l'urbain.

ue de la ville

iner le

La lecture diachronique permet d'élaborer le processus de formation et des majeurs

de la forme urbaine à travers le temps, comprendre les éléments qui ont favo l'implantation

cursus de sond'un établissement humain dans un site précis ayant ces propres caractéristiques et

historico

lle.

« La structure urbaine ne se conçoit que dans sa dimension historique, car sa réal se fonde dans

l'histoire par une succession de réactions et de développements à partir d'un état a ent »12

*La structure des permanences établis par une étude historique de la formation urbaine au fil de

temps et le processus de sédimentation urbaine à partir des éléments naturels qui ont favorisé la

naissance de la ville et physiques qui ont favorisé sa formation et ses éléments de repères qui

doivent être conserver.

La lecture synchronique permet de définir la structure de la forme urbaine d'un établissement

humain dans un territoire précis à un moment, la logique de son organisation et e degré de sa

complémentarité et sa mixité pour comprendre la réalité existante dans un tissu spécifique et

met en évidence les points forts à valoriser et les problèmes à corriger. Composer de ,is structures

indépendante et supplémentaire : la structure de conformation, la structure de l' pace publico-

collectif, la structure fonctionnelle.

*La structure publico-collectif qui constitue le support des activités urbaine, nous pe

relation entre les équipements et les espace publics e définir leur hiérarchie.

et de fixer la

*La structure de conformation établis par une étude géométrique de la forme urbai et la

recherche des structures d'organisation formelle et géométrique de l'implantation u

*La structure fonctionnelle qui représente une catégorisation des fonctions urbaines

leur complémentarité et leur mixité.

le degré de

En passant par ces quatre canaLlx, on peut définir le caractère de l'urbain alors le proj va s'inscrire

dans une ville définit pour ces propre caractéristiques a travers la composition urbai

le rôle d'une alternative aux instruments d'urbanismes.

qui vas jouer

o

12 
« Le plan et L'architecture de la ville», Hypothèses pour de nouveaux instruments, Albert Levy et Spigai,1989.

évolution dans le but de déterminer la synthèse de la croissance sous forme d'un

morphologique et la structure des permanences qui signifient les fort caractères de la

I
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apitre I : lntroductif

que à travers

des capacités

qui consiste à

que à étudier

recherche qui

en cours en la

ots clés précis

rce fiable pour

'études et de

mier chapitre

comprit notre

. Elle conclut

ies de travail.

72

t de l'art sur

graphique

et de savoir

herche déjà

ption de ces

chapitres: le

nofonctionalité
lne

he approfondi qui répond à une p

rgumenté qui a pour ob.iectif de développe

on de résultats de faits et de trans

émoire de fin d'étude est composé de tro
pitre de câs d'étude.l4

entielle dans la rédaction d'un mémoire,

s guider progressivement vers la probléma

dernière étapes définir la méthodologie

fique à notre cas d'étude.É

étude, d'une recherche commence par l'

naissances, les différents acquis et tra

étâblir une recherche approfondie sur les

des livres, des articles qui constitue une

ons et des représentations visuelles de n

is de bien comprendre nos problématiqu

nir les problématiques spécifiques à l'aire

dernières sur la base des données et de la

hodologie de recherche choisie dans le p

ion globale sur le travail de recherche, ell

erche en répondant à la problémati

des éléments provenant des différentes

pt âstuces.

de l'étudiant.
re ? », Expert mémoire, Pierre Paquet.

ire ? », Marianne Shehadeh,2017.

€o La fragmentation urbaine, clôture et
Une synergie procurée pat la mixité

Le mémoire constitue un travâil de rech

un raisonnement scientifique logique et

de démonstration, de synthèse, d'inte

résultats sous une forme exploitable. Le

chapitre introductif, I'état de l'art er le ch

Ce chapitre constitue la partie la plus

introduirê et imprégner le sujet pour no

on proposant des hypothèses et com

nous aide à détecter les problématiques

B- L'état de l'art :

tâ phase élémentaire dans l'initiation d'

un objet d'étude. ll comprend l'état de

matière. Au niveau de l'état de l'art, il fa

en se basant sur les donnés universitai

notre recherche, affirmer par des illu

ou picturâle, cette recherche nous pe

comment on doit les traiter.l6

fétude de cas permet d'analyser et d
proposer un ensembles de solutions à

établie dans l'état de l'art suivant la m

introductif.

D- l-a conclu n sénérale:

La conclusion générale constitue une

vision et ce qu'on a appris de cette

lTntégralité de notre propos, en intégra

1a Mémoire universitâire: méthodes, conseil
15 

La rédaction d'un mémoire, guid€ prâtiq
t6 «Comment rédiger l'état de l'art d'un m
rT.Comment rédiger la conclusion de son

l-g-Structure de mémoire:

A- Le chapitre introductif :

C- Le cas d'étude:
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ll : Etat de l'art

Source

Figure L'habitat nomade

Google lmage

Figure n"24 La cabane en pierre

Google lmage

re

: Google lmage

Ksar d'Oued SoufFigure n"

me a toujours

à ses besoins, son

pour survivre dans

intégré dans un

nomades. lls se

à l'entrée des grottes

sédentaire; il invente

techniques en

p d'habitants en un

et sont disposées

C'est la naissance

la solution se

pays nordiques, par une

pôle Nord suivant les

mæurs régissant ses

de façon unitaire

collectif qui caractérise

artistique, elle est

mode de vie dans un

combinaison de

ssements qui

sociabilité et une

penser et d'agir, il s'agit

est de concevoir !e
3

développe selon les

toutes les besoins

e, il est l'expression

un environnement

facteurs naturels et

toute l'aire que

équipement

internet : www. hominides.com.
du bâti. Traduit par Pierre Larochelle,

architecturale», Edition Le Moniteur,
paris, p165.

L982,p2O5.

13

CD
La fragmentation urbaine, clôture et
Une synergie procurée pat la mixité

A travers les différents âges de l'humanité,

essayé de créer un milieu de vie qui

confort et ses activités, i! a utilisé son intell

la nature, exprimé par une architecture

environnement précis suivant sa propre

Au début de la préhistoire, les hommes

déplaçaient en fonction des saisons. ll

ou habite des huttes. Ensuite,l'Homme

l'agriculture, il se regroupe et habite des vi

L'habitat a continu de s'évoluer grâce aux

créant des agglomérations pour loger

même lieu, les maisons deviennent

les unes contre les autres pour former des

des villes.l

«<Lorsque le besoin de s'abriter se fait
matérialise par une maison en bois dans

tente ou un Ksar au Sahara et par un igloo

matériaux, les traditions constructives et

lieux. Par conséquent, le type réussit à

toutes les composantes à travers (...) un

une aire, à un moment donné»r2

Donc l'architecture n'est pas qu'une

avant tout une repense aux exigences

environnement naturel spécifique, c'est

solution aux problématiques liées à ces

permettent aux personnes de construire

identité générant des manières de vivre,

donc de l'habitat : « liobjet de l'r

cadre de vie quotidienne, c'est-à-dire de

L'habitat est un organisme dynamique qui

besoins de la société, c'est le milieu qui

fondamentaux de la vie quotidienne de l

identitaire de mode de vie d'une société

spécifique qui se résulte de la

des facteurs socioculturels. L'habitat com

fréquente l'homme donc il est composé

et espace public.

' L'habitat a t-il évolué au cours des siècles ?,
2 

G.Cannigia. composition architecturale et
3Duplay 

Claire et Michel, «Méthode illustré

ln
I

I

I

&

h

1

bü-

ll-l-Architecture et milieu de vie :

ÿ



€o La fragmentation urbaine, clôture et monofonctionalité
Une synergie procurée pat la mixité urbaine

Chapitre ll : Etat de l'art

x raviné par

les oueds. Lâ doctrine ibadite est à l'originè de la formation de la ville mozabite et l'o nisation de

son mode et milieu de vie. L'habitat du M'Zab étant le lieu des activités collectives q is'inscrivent

dans le modèle social qui lui est spécifique, ses êspaces ont été conçus sur mesure, e fonction de

tous les aspects qui régissent le fonctionnehent social local.

Le territoire du M'ZAB a été divisé en deux entités :

+Les palmeraies implanter sur les terres b+ses fertiles

afin de chercher la fraicheur et fuir les aridbs du climat,

ces oasis tendent à devenir de véritable citbes de

résidence secondaire, on y construit des mbisons

occupées à la saison des dattes et d'avant{§e à la saison

chaude-
*Le Ksar implanté sur le rocher des hauteurs naturels

pour garder tous les terrains cultivables suf les terres

basses, renforcer l'aspect défensif de la villê et éviter

les conséquences des crues des oueds.

*

r

-La relation entre le climat et la forme urlaine : llorganisation de la ville en cascade met :

Conclusion

Les principes de gestion urbaine et de c(nception architecturale identifiés dans l'ha tat Mozabite

est alimenté par les exigences sociales,]l de la culture et des traditions locales eis eussi des

contraintes du climat aride chaud et sec.lLes mozabites ont su allier les contraintes imatiques les

besoins quotidiens et les contraintes s(pioculturelles qui nous donne une ville ionnelle et

spécifique adaptée à l'environnement 
"tll 

tort" saison (elle était conçue pour la co unauté tout

en respectant les structures familiales) ; une chose qu'on trouve rarement dans l'a rch itectu re

moderne; et une source pour les architedes d'aujourd'hui.a

a« 
Une nouvelle ville saharienne sur les traces pe l'architecture traditionnelle», Chabi M., Dahli

au dépârtement d'architecture de l'université lvlouloud Mammeri.

Schéma n'02 : L'organisa on de la ville Mozabite

Source : réaliser par étudiante
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Iodd&e

maximal

des rayo

faire bé

Une ha teur définie par la

du soleil en hiver pour

cier la façade voisine

s solaires.

Le mo{rvement de vent vers le haut et

la couJ§ur claire pour diminuer le fort
rayon{ement solaire en été.

Une orientation sud pour bénéficier

en hiver des rayons obliques qui

deviennent verticaux en été et

s'arrêtent sur le seuil des maisons.

, Ênseignants

14

environnement

La région du M'Zab s'étend sur une valléeldéserte, sèche ou aperçoit un plâteau roche

ll-1-1- f habitat du M'ZAB Ghardai'a : une ville oarfaitement intésrer dans son

0

1\ \



n'30 : Village Chaoui

: Google lmage

rce: Google lmage

AI

n'34 : La ville nouvelle

Mendjli Constantine

: Google lmage

€E
La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie
De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré

pitre ll : Etat de l'art

ll-1-2-L'habitat en Aleérie:

*Habitat traditionnel (avant 18301 :

Le cadre naturel et culturel d'une société affecte la manière dont cette dernière

s'approprie l'espace sur lequel elle s'évolue. L'habitat traditionnel algériennes

est le reflet d'un mode de vie intégrer dans un

environnement naturel spécifique (Littoral,

montagne, Sahara,...) donc chaque identitaire,

se rattach e a ux ca ractéristiques de leu et

s'adapte a la vie soci

hiérarchis,

a le et cultu rel de entité, d' u n nomb re

d' es paces es mod u ré en fonction de la vte pub q U€, semi

publique et privé alors l'organisation de tissu urbain est

l'organisation sociale dans un cadre naturel spécifique, aux cours

des siècles avec des techniques et des matériaux satisfaisant aux

besoins de la société

*Habitat francais (1832-19621 :

Au L9è'" siècle, l'intervention coloniale française en Algérie s'est caractérisée

par le remodelèrent de tissu ancien (la destruction, l'élargissement des

voies...) et I'achèvement de l'habitat en

continuité avec le traditionnelle et qui

prend possession d'elle selon le rapport

dominant/dominé alors l'intégration d'un

fragment hétérogène à celui qui existe.

Dans le but de stabiliser la révolte croissante de Ia ulation

autochtone, le colonisateur français a produit un ens mble

d'habitat collectif qui répond au mode de vie europ en dépit

de leur réalité. L'avènement de la révolution industri lle a influencé le

mouvement moderne dont la notion de territoire et histoire et le

rapport d'appartenance entre l'homme et son milie de vie ne sont plus

prise en compte banalisant en conséq

hétérogène à celui qui existe. 6

uent l'acte de bâtir. Cette ambigüité imposant u modèle

*Habitat contemporain (de 1962 iusqu'à nos ioursl :

Après l'indépendance, ce processus a continué

de s'évolué

anonyme, a

contexte na

standardisa

croissance t

décennies e

le foncti

donc l'h

, l'habitat produit est devenu

rnarchique et détaché de son

rturel et culturel caractériser par la

tion. Le rythme accéléré de la

rrbaine durant les dernières

t fortement marquée le paysage et

onnement de I'ensemble urbainFigure n'35: ADDL Bab Ezzouar

Source: Google lmage abitat a perdus son identité comme lieu d'

cohérence spécifique.

Figure n'31 : La casbah de

Dellys

Source : Google lmage

Figure n"33 : L'Aéro habitat Alger

Source: Google lmage

6 
Mémoire de magistère, La planification urbaine : entre théorie, pratique et réalité. M.Larache Chafia

blissement doté d'une

n'32 : La ville française

reflet de

'}

J

I
I



Source

Figure n'36: e d'une ville fragmenté

e lmage

GE
La perte d'identité et son impacte su

De la fragmentation à la

La fragmentation urbaine représente la

led parties de la ville sur le plan

dématérialisation des lieux par l'absen

les composante de la ville en causant la

standardisation des modèles exogè

s'oppose à l'intégration urbaine

fonctionnement unitaire de la ville.

Bernardo Secchi voit que « l'évolution de

ville nous a révélé cette ville fragmentée

urbaines isolables ».7

8 
Sur la notion de fragmentation, voir l'ensemble du

e 
François Navez-Bouchanine, op. Cité, p.39

10 
Roussel Marie-José, « lntroduction : invitation au

La ville fragmentée correspond ainsi à

produite en partie, non seulement par l'

aussi par la population pauvre qui envahit

Françoise Navez-Bouchanine nous dit
évidence un critère dominant qui est

l'absence ou la défaillance de ces

Selon Roussel Marie-José, « La

d'une part, et à l'étalement dans l'espace

ll est toutefois important de comprendre

soi mais qu'elle fait appel à différentes n

*Notion sociologique :

En sociologie, le terme de fragmentation

l'isolement de certaines communautés. C'

forte concentration de population à bas

prisés par les populations aisées.

*Notion économique :

En économie, le terme de fragmentation
groupe d'individus se retrouve en marge d

considérés comme inadaptés à l'économi

même les pays. Certaines villes, qui bé

d'éducation, ont tendance à s'associer à d'

7 
Bernardo Secchi, Première leçon d'urbanisme,

le milieu de vie
urbaine pour un habitat intégré

absolue entre

patial et social, la

d'articulations entre

lité et la

des espaces et

contribue au

manière de voir la

posées d'entités

édité par Navez-Bouchanine (2002).

», in De la ville à la mégalopole : Essor et déclin

mélange d'usages déconnectés, mal a

,n (ou inaction) de l'État et du marché i

terrains inoccupés.8

que «la fragmentation spatiale

ui de la liaison ou de l'articulation. C'est

qui génèreraient d'abord la fragmentation

est liée à la spécialisation des lieux et

'autre part ».10

ue la fragmentation urbaine n'est pas un

ns extérieures :

la séparation entre des groupes d'h
par exemple le cas dans certaines cités

A l'inverse, certains quartiers rés

formalise de telle manière à ce qu'une

zones d'activités économiques. lls peuve

ns la société actuelle. ll en va de même

d'un fort pouvoir économique et d'un

villes dessinant ainsi un réseau

p27

pitre ll : Etat de l'art

territoires

enomene en

9

19

bilier, mais

Elle est

d'abord en

bilité,

ou encore

bserve une

sont très

on ou un

être parfois

r les villes et

niveau

itain.

ll-2-[a fragmentation urbaine :

ll-2-1- Définition de la fraqmentation :

a



Figure n'

Source
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Figure n'39 :

Source

d'un quartier

Google lmage
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*Notion urbaine :

En urbanisme, la fragmentation est util

une portion de ville qui ne forme plus une

homogène à part entière avec le reste de

existe de forts contrastes entre les

de la ville ainsi que des difficultés d'accès

se dessine alors un fragment qui se déma

ll : Etat de l'art

pour définir

ville. ll

parties

tre elles. ll

ue par

Urbaine n" 88

rapport au reste du

tissu bâti et apparaît

comme un élément
isolé mais pas

forcément

inaccessible.
De nombreuses caractéristiques perrnettent de définir les

limites de ces fragments (fonction programmatique,

morphologie du bâti, réseau viaire, etc.) et par conséquent de

les mettre en évidence dans la ville.

La fragmentation socio-spatiale est le moteur d'une société de

plus en plus individualisée et d'un approfondissement des

inégalités socio-spatiales et des logiques capitalistes qui

orientent la production de l'espace urbain.

ll-2-2- Les causes de la fragmentation urbaine :

ll-2-2-1-Le zonine : secteurs monofonctionnels

A-Définition de !a monofonctionalité:

La monofonctionalité, due au zonage, signifie que chaque espace

au sein de laiville est affecté d'une foncti unique : fonction

industrielle, fonction de loger, fonction ad inistrative, etc. - et

que chacun de ces espaces fonctionne en i-même, les liens avec

les autres n'étant assurées que par des e ces de circulation. Un

sentiment de discontinuité urbaine en rés

également dans le quartier, des coupures

ou des zones s'ignorent, la dissémination

densité dans l'espace urbain créent des in

Ite. Dans la ville, mais

parent, des masses

u bâti, l'absence de

entre les entités

urbaines de la ville. Cette discontinuité ce l'unité de la ville

et empêche la proximité et les échanges.

Les principes du « zoning » :

*Concept de zonage qui permet de répa les espaces urbains selon 4 fonctions :

habiter/travai ller/récréer/circuler.
* dissociation entre bâti et voirie .

*voies hiérarchisées (voies rapidesl

cheminements piétonniers'
locales puis voies d'accès aux bâtiments

11 
«LES REPRÉSENTATIONS OT U OÉVAI-ORISATION Paulette Duarte, Les Annales de la

20

Figure n"37 : La fragmentation urbaine

Source : Google Image
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le lmageSource : G
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des choix de

tive...etc), et

cunes qul ne

nvivialité de
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B-Les causes de la monofonctionalité:

La ville est alors un objet urbain dont les mposants sont répartis selon un ordre fo

vision fonctionnaliste du modernisme a rtement appauvri le paysage urbain en ign

naturel et culturel (table rase) en causa la mono-fonctionnalité et la discontinuité

absence de mixité n'est pas seulement ue au zonage, mais est également liée à

localisation individuels qui ont tendance à regrouper certaines classes sociales ou

d'activité.

*Le tissu urbain dans les extensions est multiplication des espaces divers et épars,

est affecté d'une fonction (fonction indu elle, fonction de loger, fonction admin

que chacun de ces espaces fonctionne

circulation. C'est la discontinuité urbain

en lui-même liée aux autres que par d
caractérisé par l'éparpillement du bâti,

densité dans l'espace urbain, la prése importante de vides urbains créent des I

lumes. Cette discontinuité menace l'unité

té fonctionnelle. 13

fonctionnent pas comme liens entre les

de la ville et empêche la proximité et la m

*Dégradation du lien social entrainé l'absence des services et des lieux de

cause de développement déstructuré.

*Selon les modernistes La ville n'est pas mentée, mais zonée cependant la somme

donne rien, la ville zonée n'est plus de la lle mais de la fonctionnalité abstraite alors

conçue comme un rassemblement de d rents f ragments monofonctionnels.

*La ville se déterritorialise, ses activités s morcellent, se répartissent sur l'ensemble d

plus en plus difficile à représenter en raisonnous vivons actuellement dans une cité d

des articulations entre les noyaux urbains

1? «COMMENT CONCEVOIR UN OUARTIER « MULTI NCTION » POUR PROMOUVOIR UNDÉVELOPPEM

DURABLE ? », TABORATOIRE D'ETUDES MÉTHODO IQUES ARCHITECTURALES /(LEMA) UNIVERSITÉ DE
13 

Pa,rlette Du"rt", o Les représentâtion de la dévâ sation urbâine », LEs ANNALÊS DE LA RECHERcHE

:l!
À'

La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie
De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré

Afin de résoudre les problèmes liés à la croissance urbaine que

les villes ont connue suite à la révolution industrielle, les

urbanistes ont proposé de séparer les réseaux de

communication par rapport aux constructions et d'accroître la

densité des villes sur base d'une division fonctionnelle de

l'espace urbain : le zonage.

Le zonage de la ville est adapté par un grand nombre

d'architectes modernes dans le monde entier. Ainsl, dans la

Charte d'Athènes, Le Corbusier jette les bases de l'urbanisme

fonctionnaliste qui isole les différentes fonctions humaines :

habiter, travâiller, se divertir et circuler. Ce schéma, quoique

assez simpliste, permettait d'élaborer un modèle théorique

capable de décrire le degré de mixité fonctionnelle d'un

quartier.12

C-Les imoactes de la monofonctionalité sur le milieu de vie:

proximité et la dévalorisation du paysage



Figure n"41

Source

l'étalement urbain

Goosle lmase
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apitre ll : Etat de l'art

-2-L', nt urbain sur les

A-Définition de l'étalement urbain:La notion d'étalement urbain correspond à la forme de

développement urbain d'après guerre qu signifie la dispersion des zones urbaines sa planification

et l'absence des limites à I'extension urbaine caractérisée par une faible densité d' upation qui

entraine une plus grande consomm

rythme de cette extension se fait p

consommée par habitant s'accroît.

at on d'es pace a ors o n pe ut pa er d éta ement u in quand le

:la surfaceU s ra p de q u e cel U d e a cro s S a nce demograph q e

L.ÊTALEMENT URBAIN

PavilrlniÈ€ ('lbs

n

Schéme n'04: Le processus d'étalement urbain

Source : Google lmase

L éta ement u ba n et a d sconti n U té spatial

rien n e

e nstitu ent es ca ta yse u rs de a ra cme nta t on

spatia e que co n na it a ra n d e e a lge Ce tte dern eîe dont evo ution s' p rodu te en

tach e d'enc e S e d istingu e pa I u n espâce

bita

u rba n d esa rt cu e et u n espace bât e plus souvent

ent spatial sena p p rop I e et non recon n u pa se5 ha nts A ech el e d e la e-centre ec ate

lit par une mauvaise articulation entre différents mondes spatialement concrétisés us forme de

ville traditionnelle, ville coloniale, et ville postcoloniale. 1a

B-Les causes de l'étalement urbain :

+Une telle urbanisation n'est pas nouvelle dans les faits, une

première phase d'étalement urbain a été vonsee par

l'amélioration des transports en commun ue par la voiture

individuelle. Toutefois, la généralisation d l'automobile à partir des

n individuelle âvec

jardins pour remplacer

les îlots insalubres du

centre-ville ont favorisé

années 40 et le développement de la ma

cet étalement à grande échelle.

*Vue la crise de logement, les extensions p riphériques

ont connu une tension d'urbanisation ma ve mal

orienté et incontrôlé dont le logement rep ente la part

majeur caractérisé par la consommation d' norme

Figure n'42 : la consommation des

terres agricole en matière de logement

Source : Google lmage

surface d'origine agricole pour la réalisati des lotissements et des

une véritable perte de

leur environnementale

grands ensembles collectifs ce qui prése

" B"nd.l"lid A., H"fi.ne A., « De la fragmentation

ressource et richesse naturelle de grande

et économique.
ique dans les villes algériennes », in Fragmentation

urbanité au Maghreb, Tours, URBAMA.

iale et
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Figure n'45

Source: www.

péri

commerciale en

érie

omitienne.com

h
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*La politique d'urbanisation dont le zonage est une règle consiste a consacré un terrain i

une fonction unique en engendrant le gaspillage du sol et la mono-fonctionnalité de l'en

urbain.

périurbaines a contribué à accroître le différentiel de prix entre fonciers urbain et périu

à favoriser l'étalement.

C-Les impactes de l'étalement urbain sur le milieu de vie :

*L'espace à usage agricole continue régulièrement de reculer au

bénéfice de l'urbanisation due à l'incapacité de la politique

urbaine de trouver les moyens efficaces pour vaincre la

consommation excessive des terres agricole. De plus, la

spéculation fait souvent en sorte que plusieurs forets sont

déboisées et que de bonnes terres agricoles sont laissées en

friches en attente d'urbanisation même ci celui-ci n'aura lieu

que beaucoup plus tard.

* La dégradation des paysages et du cad de vie et la
difficulté de fournir des équipements servlces en

raison de l'éparpillement de la populat

*L'extension généralisée des artères commerciales avec de

vastes terrains de stationnement et des terrains vacants et un

minimum de mobilier urbain crée un environnement visuel

dégradé.

hapitre ll : Etat de l'art

entier pour

semble

n et donc
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C

* La non-prise en compte de la valeur des espaces naturels et agricoles adjacents aux itations

consommation

ins agricoles

lmageSource : G

Figure n"43 :

excessive des

Figure no44 : Tissu urbain anarchique

Source: Google lmage
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A-Définition de l'espace oublic:

L'espace public est un espace de vie qui e l'histoire et la mémoire collective car ll

du contexte social auquel tout individu : pouvoir s'identifier et devant lequel se d

des usages des habitants et des citoyens,interaction sociale, ll concentre la divers

sociale, participe à l'attractivité écon

Selon WEIL Sylvie « L'espace public par essence un espace d'appropriation

collective, révélateur du fait social : es de circulation, de croisements et de ren

de visibilité mutuelle, il rend visible la vie rbaine »15

par les rues, les gares ou encore les parcs etDu trottoir à la vaste esplanade en

les espaces publics occupent dans t

l'évolution de l'espace urbain. Plus

nos vt une place dominante, ils participent à la

en ils concentrent toute la complexité et la

cité en rassemblant de nombreux usages

D'après Kedissa : « Les espaces publics e forme ouverte sont les lieux d'équil

entre Uarchitecture de l'édifice et l'a de la ville, ils sont le cæur et l'
appartiennent à tous ; ils permettent

commandées et ordonnés par le bâti

constituent »16

génèrent, pour tous, les spectacles de la

la ville par les façades et les volumes des

Les espaces publiques se divisent en catégories :

boulevard, les passages, les jardins publics,* Des espaces publics urbain : les places,

et promenades, accents vert, marché.
*Des espaces publics de l'habitat : les

B-Le rôle de I'espace public :

*Lieu d'une vie collective et libre nt la distribution des parcelles, les dépl

relations entre les individus, il est aussi Ie ieu oir se stratifie l'histoire C'est le lieu où d

différentes trouvent le dénominateur co un à leur culture donc un lieu

La perte d'identité et son impacte sur
De la fragmentation à la composition

*L'espace public est le dénominateur un de l'habitat, des activités, du comme

de la détente, il est indissociable du

complémentaire qui structure la ville.

et des espaces de travail alors c'

*L'espace public est à la fois un lieu

déplacements, réseaux techniques) et

urbaine rommerce, services, détente,

valorisant la mixité sociale et fonctionnel

" wElL sylri", L'espace public, approche
des Constructions Publiques,
tt 

KEDlssA.c, (2010). lmpact de la géométrie des
Université de Constantine.

s'exercent les fonctionnalités de la vi

se développent les innombrables p

,isir, rencontre...alors c'est un espace de

et les échanges économiques.

sociale, culturelle. Mission lnterministériell

extérieurs sur le microclimat urbain, mémoire d

ll-2-2-3-La défaillance de l'espace public:

rues, les accès, les aires de jeux, Ies esplanades.
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*Uespace public joue un rôle très important dans la structuration de la ville, il est souvent un lieu

d'affirmation forte de l'urbanité, les espaces de circulations, l'esthétique, l'alignement du bâti,

traitement ornemental du mobilier urbain, et la présence d'institutions et de services, commerces... ll

témoigne de l'identité de la ville, de son histoire et de sa culture locale.

C-Les woes de l'esoace public :

L'espace public comporte des espaces fonctionnels (rues, places

couverts) ; des espaces verts (parcs, jardins publics, squares,

cimetières), et des lieux bâtis comme les centres commerciaux, les

gares...etc

, boulevards, aven es, passages

1 /La rue :

La rue est un chemin aligner de maisons, des immeubles ou des

propriété dans une agglomération, elle ordonne et oriente le bâti

et le tissu urbain, un espace de la circulation mécanique ou

piétonne, donc c'est un espace structurant du quartier et de la

ville : «La rue est une voie publique aménagée dans une

agglomération». 17

c'est un espace généralement planté d'arbre avec

souvent des allées piétonnières sur ses rds établie

de façon concentrique autour du ntre d'une

agglomération. 5a grande largeur (souvent de 24 à 50m)

et son tracé circulaire résultent de son em acement sur

les tracés d'anciens remparts

« Le boulevard introduit en ville un type d'{s
de celui des rues qui se réfère à une autrp

celle familière des quartiers ».18 I

pace distinct

échelle que

Figure n'47 : Boulevard Saint Michel Paris

Source : www.panoramio.com

*Uavenus:

L'avenus est une voie plutôt large et rectiligne, bordée

d'arbres, souvent pourvue de contre-allées, qui conduit à un

monument de la ville.

Selon MERLIN.P, CHOAY.F « Une création de l'âge classique

(Versailles par exemple) qui accueille la circulation des

carrosses, les défi|és militaires, les fêtes urbaines... »1s

C'est qu'au XlXe siècle qu'apparaît le sens moderne

d'avenue qui signifie une large voie urbaine d'accès.

17 
Dictionnaire encyclopédique, Emmanuel Le Roy Ladurie,2oo5.

" MANcttt.o, PAN ERAt.P,2oo9.

" MERLtN.P, cHoAY .F, 2ooo.
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de la république Lyon

. popsu.a rch i.com

Figure n"45 : Ru

Source:

Champs Elysées Paris

abitat.comSource : www.
Figure n'48 : Avenue d

I

#

*Le boulevard:



gefle-voyage.com

Figure n'51 : Po

Source : www
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La place publique est un espace public, non bâti, desservi par des

voies, entouré généralement par des bâtiments qui comportent

des portiques publics. C'est un lieu ouvert et accessible à tous,

indépendamment de lâ position sociale ou de l'origine des

individus. Elle prend plusieurs formes et différentes dimensions.2o

Le jardin public est un : « espace vert u ain, enclos, à

dominant e végétale, protégé des circu ions générales,

libre d'accès, conçu comme un équipeme t public et géré

comme tel ».La notion du jardin public n prend son sens

contemporain qu'au XIXème siècle

Espace vert généralement enclos, accessi e par le public,

et pouvant être agrémenté d'installation

de jeux, buvette, roseraie...etc.

tverses : alres

Figure n'50: Central Park New York

Source: www.cpmu.com

* Les squares:

«C'est un jardin public formé au centre d'une place bordée de

façades, contournée par les circulations ».Le square est une

petite place comprenant un jardin public central entouré

d'édifices.21

D-L'esoace public en Alqérie :

Depuis l'antiquité, la ville est toujours structurée par l'espace public qui const

ordonnateur de la forme urbaine. Son évolution à travers les âges et les civilisations

et l'histoire des tissus urbains.

e un élément

stitue l'image

La notion de l'espace public est conçue et appropriée en fonction de la vie sociale qui

déterminant de l'organisation des villes à l'exception de Ia période post coloniale.

it l'élément

'o GAUTHtEz.e. 2003.
21x 

;-gs sspaces publics et collectiTs analyse et réflelions», 2oos - Ministère de l'lntérieur et de l'Aménage

Territoire.

Figure n"49 : lace Sonia Poire France

.la bouratelier.com

nt du
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2/ La place oublioue:

I

3/ Les iardins publics:
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Chapitre ll : Etat de l'art

Durant la période arabo-musulmane, l'espace public de la médina est constitué d'une trame viaire

composée des rues qui représentent les axes principaux de la ville à grand flux caractériser par la

concentration des activités , les ruelle qui relient les avenues aux quartiers résidentielles et l'impasse

issue des ruelles afin de desservir les quartiers intimes propre aux habitants, la hiérarchie des

fonctions est déterminée par la hiérarchie des voies, on passe de public au semi public et enfin au

privé. Les places publiques se limitaient à la place de la mosquée et le souk, deux principes de

l'urbanisation des villes arabo-musulmanes, l'espace vert est inexistant pour le cas de la vieille ville,

se trouve en dehors de l'enceinte de la ville.22

Figure n'52 : Ruelle commerçante

Casbah d'Alger

Sou rce : www.algerie-voyage.com

Figure n"55: La place d'Armes

Blida

Source :www.kiiosq uedu monde.fr

Figure no53 : Le marché Casbah

d'Alger

Source : www.algerie-voyage.com

Figure n'56 : Allée des squares

Constantine

Source :www.kiiosquedumonde.fr

Figure no54 : La place de la

mosquée Casbah d'Alger

Source : www.algerie-voyage.com

Figure n]57 : Jardin des Zouaves

I Koléa

Sou rce :wliruw. xiiosqued umonde.fr

27

Les espaces publics de la ville française sont marqués par d'autres caractéristiques sociales et

spatiales. La ville est hiérarchisée par une trame orthogonale en damier dont la rue et la place sont

définit par des parois importante. Les places publiques, les avenues et les squares sont les cæurs

battants de la ville, ce sont les espaces privilégiés de l'activité économique, commerciale et

socioculturelle. L'espace vert et les allés végétales caractérisent la ville française.23

22 Genestier Philippe, op. Cité
23 

«Les espaces publics entre forme et pratique dans les villes arides et semi-arides», Mémoire du Magister, Halima

GHERRAZ, 201.3.
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Figure n"55: locaux com

Source : photo prise par

fermée

nte

Figure n"56: Boulevard

la ville nouvelle Ali

Source : photo prise par

pale de

nte

Source : photo prise

Figure no58: espace

r étudiante

c non définit

CD
La fragmentation urbaine, clôture et
Une synergie procurée pat la mixité

onalité

Cependant, le 20ème siècle voit un urbanisme progressiste qui a

contrairement au culturaliste, la foncti alité, le progrès social et technique et l'
adéquat selon un modèle d'espace isé. ll met en valeur le zonage et la
espaces. L'espace public n'est désormais espace vide, vert et isotope.23

L'espace public dans !a période le apparait

manque de

extensions

de jardins

ces types

introuvable, caractérisé par la nudité et

définition et de lisibilité, on trouve

entièrement dépourvues de places

présentant le manque de souci

d'espace urbain qui présentent les lieux

et d'identification.

standardisation, la répétitivité des

onalisation des espaces publics, qui

vagues, discontinus et monotones,

bâti est rompue car la place et la rue ne

espace public se situe dans des secteurs

sont parfois

sans

ité urbaine

Figure n"54: Place publique insalubrt

Source : photo prise par étudiante

t

m
7.A
ffi

Figure n"57 : espace public sans

qualité urbaine

Source : photo prise par étudiante

23 
Paulette Duarte, « Les représentation de la urbaine », LESANNAIIS DE LA RECHERCHE
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Source : photo prise par

Figure n'64: Place pu au nord

GE
La perte d'identité et son impacte su milieu de vie
De la fragmentation à la urbaine pour un habitat intégré

En plus, les espaces publics sont conçus e la même manière soit au nord ou bien

sans prendre en considération les car

caractéristiques du site...), des rues

exposés au soleil, non aménagées et

l'espace public.

iques locale de la région (les conditions

conçues à l'échelle de la voiture ils

plantées, ce qui engendre la dégradation

L'insécurité dans les espaces publics ns à cause de leur situation inadéquate

résidentielles car pendant toute la la majorité des quartiers sont presque vid

L'espace public est l'un des éléments r au niveau de l'espace urbain, et
des faits urbains. Alors la réalisation e l'espace public doit entre pensée et

instruments d'urbanisme devraient i ir les points forts de la gestion urbaine et

r espace public plus adéquat.d'un développement urbain durable et d'

ll-2-24-La crise de loeement:

A-La définition de loqement:

Un logement est un lieu d'habitation. un local, un appartement ou une m

une ou plusieurs personnes peuvent s'a

privé et pour participer à la vie collective.

en particulier pour se détendre,

On appelle logement un lieu clos et co habité par une ou plusieurs personnes ou

prévu pour I'habitation. En générale,

I'habitation. On doit y pénétrer sans être

un ensemble de pièces (ou une seul

de traverser un autre logement.

Le logement est une unité fonctionnelle l'organisation de l'espace répond aux

de la société et de l'époque. Mais la dimension, la forme, l'organisation i

d'équipement du logement sont égalem

Figure n'53 : Place publique au sud

Source : Google image

" MERLTN, cHoAY, 2ooo, P.466

liés à la structure et au niveau économ

pitre ll : Etat de l'art

un endroit où

les quartiers
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Go
A-3) Epoque francaise (1832-19621 : (Voir la carte n'03)

Koléa a été occupée le 29 mars 1838, par le colonel Lamoricière.

Les interventions que les colons ont fait dés leur arrivée :

- La ville française s'est développé à gauche de la médina

ottomane suivant la contre crête liânt Koléa à Blida hiérarchisé par

une trame en damier,

- Construction d'une caserne et une école militaire au sud de la

ville en dehors de l'enceinte.

- Faire un tracé des parcelles agricoles.

*2è'" Phese: (1843-18801

- Délimiter le territoire de Koléa par la construction d'un rempart

plus grand Sur chuque angle de ce mur, ils ont construit un

Blockhaus.

- Superposition d'une trame orthogonale en damier sur le tissu

ottoman en sauvegardant le bâti et l'élartissement des voies pour

contrôler la population autochtonè.

-L'achèvement des équipements dans la ville coloniale :

Hôpital, église, caravansérail, la mairie, la gare et jardin des

Zouaves.

-A l'intersection des deux axes structurants (ottoman et français)

une place, nommée la place des zouavès est créer (place de la

mairie aujourd'hui).

-Les rez de chaussée donnant sur les parcours centralisant sont

cédés à I'urbain, affectés à des commerces ou des équipements.l

3è" Phase: (1870-19621

-Démolition de la muraille

Chapitre lll : Cas d'étude

Figure n'91 : La ville de Koléa

source : Koléa-Bone.net

Figure n"92 : lle jardin de Zouaves

source : [oléa-Bone.net

43

-Après la démolition de l'encêinte une extension extramuros fut achevé sur le tracé agraire, le tracé de

la muraille fut transformée à un boulevard périphérique (la barrière est dédevenue un élément

ordonnateur de la croissance).

3 ll était une fois ...Koléa, Auteur: Albert Porcel

Figure n" 90: liê caserne de Koléa

source : üoléa-Bone.net
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La fragmentation urbaine, clôture et monofonctionalité
Une synergie procurée pat la mixité urbaine

*1" Phase: (1832-18431

- Faire des relevés de la ville dans le but de restructurer la ville

afin de l'adapter à leurs besoins en insérant l'existant à la ville

coloniale.
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de Koléa actuelle

it du PDAU 2008source : Rapport é

Figure n' 93: La vil

€o La fragmentation urbaine, clôture et monofonctionalité
Une synergie procurée pat la mixité urbaine

apitre lll : Cas d'étude

A4) Eoooue actuelle (1962-2017) : (Voir lâ cârte n'04)

-Après l'indépendance, la surpopulation a eu comme

conséquence directe, la densification du tissu ancien et

I'apparition de zones d'extension éclatée à la périphérie.

-Les extensions contemporaines ne suivent pas le tracé

géométrique de tlssu historiquè ni ces dimensions ce qui a

engendré une rupture entrè le centre historique et

l'extension.

La ville de koléa a continuée de se dével pper selon les

prescriptions des instruments d'urbanis es, de touts ses

cotés et spécialement dans sa partie Est

récemment sa partie sud en créant de n

uest et

velles zones

d'extensions étalé en consommant les t res agricoles,

barrièresqui ont fait rencontrer le tissu urbain au

naturelles (la foret sidi Bouzid et Oued zafran).4

Figure n'94 : Extension contemporaine

source : Rapport écrit du PDAU 2008
Àa l: willa dâ rô16â - aNFPI I

B/La Structure de oermanence de la ville de Koléa : (Voir la carte n'05)

A trâvers l'analyse historique de la formation et la transformation de la forme urbain de la ville de

koléa on a pu définir les éléments qui ont persisté à travers le temps on se basant sur les études et les

plans élaborer par les architectes, les archéologues et les urbanistes.

Les permanences sont classifiées selon leurs degrés de permanence qui corresponde

chronologique:

à l'ordre

rEléments de fort degré de permanencG :

-D'ordre naturel : Le relief / Le réseau hydrographique/ Oued Mazafran / La foret de di Bouzid.

-D'ordre artificiel : le parcours structurant (ligne de crête principale)/ La place de la m irie et le jardin

de Zouave/ le tissu ottoman.
tEléments de moyen degré de permanence

-D'ordre artificiel : le parcours structurant (la contre crête)/ le boulevard d'Oran (les t acés de

l'enceinte)/ le tissu français.
*Eléments de faible degré de permanence :

-D'ordre artificiel : le tissu actuel.

Malheureusement la ville de Koléa subit un manque de co

vétusté avancée de cadre bâti ottoman et français qui est

l'effondrement et le renouvellement mal adroit des bâtiss

qui constitue un potentiel sur le cadre naturel et culturel.

ntro le et de ge o n ca r e nnait une

e ntra n d perd re son on lité par

a Rapport écrit du PDAU 2OO8 de la ville de Koléa - CNERU.

e5 et t'état d abando n de a in de Zouave
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CD
La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie

De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré
Chapitre ll : Etat de l'art

B-TYooloeie d'habitat:

A- Habitat individuel :

C'est une habitation individuelle où une unique famille réside à l'intérieur. Composé en général d'un

espace commun et d'un certain nombre d'espaces privés, d'un jardin, d'une terrasse, d'un garage

etc. C'est le type d'habitation le plus souhaité par ce qu'il offre des grandes surfaces très exposées

aux vues, un maximum de liberté individuelle et d'adaptation aux exigences de ces occupants.

Tvpe d'habitat individuel :

Tableau n'04: Typologie des maisons individuelles

Source : Neufeurt 7è'" édition

Maisons jume!ées
Souvent en système modulaire
avec des ÿpes de maisons
identiques ou peu différentes.
Assez grande liberté dans

l'organisation du plan

d'ensemble. Surface minimale
du terrain 375

m2.

1.:iiûUÉh h!€.tCffi i. 'i.üri
i

6 *-.{

Maisons groupée
Conception groupée unitaire
plus rarement comme
juxtaposition de constructions
individuelles. Surface min du
terrain 225 m2.

4

\

t.É.I.r- l.t&tt.! frÊ.tt F ffifit
g **of.

Maison à patio
Système modulaire avec des

types de maisons identiques ou
peu différentes, construction
ouverte ou fermée. Surface min
du terrain 270 m2

I

. l-T-1

1ffitltl
ut,ltc t,t:l o hr{

Figure n" 66: Maisons groupées

Source: Google lmage

Figure n'67 : Maison à patio

Source: Google lmage
Figure n'65 : Maisons jumelées

Source: Google lmage
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I

Maisons en
bande

Maisons
jumelées et
superposée

l..i

r

I

2

1

t--r3

,\

Maisons
jumelées

accolées

Lotissement
dense

1

tt4li

Tableau n"05:
Source : N urt 7è'" édition/ Google lmage

e des maisons semicollectif

Maisons
superposées
et accolées

€E
La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie

De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré
pitre ll : Etat de l'art

B- Habitat semi collectif :

Ce type d'habitation est proche de la maison individuelle par certaines qualités spatia et proche de

ussi la visionl'immeuble par l'organisation en appartements et leur regroupement. Elle contient

idéale d'une osmose entre nature et habitat (la maison dans son jardin). Elle

l'indépendance du chez-soi et l'agrément du voisinage.

ne entre

31
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lF*,*

Bloc d'immeubles
Forme de construction fermée
utilisant l'espace sous forme
homogène ou en ragées de bâtiments
individuels. Les pièces donnant vers
l'intérieure sont très différent parleur

fonction et leur configuration.

lmmeuble barres
Forme de construction ouverte et
étendue sous forme de regroupement
de type d'immeubles identiques ou

variées ou de bâtiments de conception
différente. ll (htu

nb
C *.*.

@._ç

#*m
o *--

,ôE

* %

T}

é

"é

lmmeuble écran
Forme de bâtiment indépendant,
souvent de grandes dimensions en

longueur et en hauteur, pas de
différenciation entre pièces donnant
vers l'extérieur.

Grand immeuble composite
Assemblage ou extension d'immeubles
écrans, composant un grand ensemble,
forme de construction indépendante de
très grande surface. Possibilité de
pièces très vastes. Peu de

différenciation entre pièces donnant
vers l'extérieur ou l'intérieur

6
&

&d,nitûolwr

*t#
Tour

Forme de construction solitaire, située
librement sur le terrain, pas

d'assemblage possible. Souvent
mis en relation en milieu urbain avec

des constructions basses et plates.

Âu
0

Lr#
l-r'

#
ffi

Tableau n'06 : Typologie de l'habitat collectif

Source : Neufeurt 7è-'édition/ Google lmage

CE
La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie
De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré

apitre ll : Etat de l'art

C- Habitat collectif :

L'habitat collectif est l'habitat le plus dense en zone urbaine, englobe les fonctions p pales de la

vie humaines « travail, habitat, détente, circulation, loisir ...) lls créent un cadre ns lequel les

diverses utilisations se complètent de sorte que toutes en tirant des avantages mutuels. Se

développe en hauteur supérieure à trois niveaux, les espaces collectifs "espace de

espace vert, aires de jeux entourant les immeubles,..." sont partagés par tous

l'individualisation des espaces commence à l'entrée de I'unité d'habitation.

habitants;

C-l-Tvoe d'habitat collectif :

32
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€o La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie

De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré
Chapitre ll : Etat de l'art

C-2-Hiérarchie de l'unité d'habitation :

On ne peut pas analyser le logement ou l'immeuble

d'habitation d'une manière isolée ; ils font partie d'une

structure spatiale et fonctionnelle plus vaste qui

comprend les espaces extérieurs en rapport direct avec

les logements et l'environnement des habitations

derniers qui représentent le support de la vie sociale:

rencontre, distraction, circulation, ce tissu se compose

de trois éléments : les espaces publics, les espaces

communs intermédiaires entre les logements semi

public, le logement.

Privé
Les logements

Semi-public

Public

[a rue

Schéma n'05 : Le passage de public au privé

dans l'habitat collectif en élévation

Source : réalisé par étudiante

ce
privé

Schéma n'06 : Hiérarchisation de l'unité d'habitation

Source : réalisé par étudiante

'Le jardin public
rLa place
*La rue

rlJesplanade
tHalld'entrée

tParking

(."est trn espace r)uvert
que l'ensemhle de la

collectrvrté a en prrtage.
rl est à l'échelle de la

vrlle Il permet d'assurer
la contrnuité urbaine en

assurent la .;onction entre
les quartiers et les

élémentsbâtis.

Il est à l'échelle du
quartier. accessibles
par les occupants de

l'immeuble
seulement auxquels

les étrangers sont
tenus à distance.

Espace public

Le logement

C'est
del
d'

espace rntmre

et centré sur
tamrliale.

delimrte

33
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€E
La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie

De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré
Çrapitre ll : Etat de l'art

C-La crise de logement en Alsérie :

Après l'lndependence, l'Algérie a connu une crise de logement, les centres anciens traditionnels et

coloniales ont connu une forte densification due aux vagues successives d'exode rural vers la ville en

tant que lieu de progrès, et de création de richesses et de ressources avec la propagation des

bidonvilles et l'explosion démographique ce qui a impliqué l'évolution des besoins en terme de

logement.

Le ministère d'habitat lançait la réalisation quantitative et

accéléré des logements sociaux sous forme de zone

d'habitat urbain nouvelle détaché de la ville et la vie sociale

pour loger rapidement et en grand nombre des milliers de

familles. lls ont effectué des programmes

d'urbanisation« clé en main » les ZHUN et les grands

ensembles reproductibles composé de plusieurs centaine de

logement sous forme de cité dortoir isolé : des

concentrations de logement sans équipement conçue

uniquement en tant que zone d'habitat séparée nettement

des zones d'équipement et de travail et dépourvue de

toute animation

et ambiance

occupant une superficie importante.

« On appelle le logement social les grands ensembles, où

tout est réduit en quantité et en qualité, standardisé

dans son optique de réduction maximale des coûts ; cet

appauvrissement et ce rétrécissement du logement

social produisent un sentiment de manque et de

repoussement »26

Figure n'69 : ZHUN 5 Juillet Djelfa

Source : photo prise par étudiante

L'indisponibilité du tel terrain au sein des tissus urbains a

entrainé leur implantation dans les périphéries urbaine en

totale rupture avec l'existant constituant des fragments urbains

étalés.

Construire vite, le plus possible, au moindre coût, sans prendre

le temps de la réflexion et de la préparation, ne pouvait qu'aboutir

à des conséquences désastreuses la formation des extensions

démesuré, éclaté et fragmenté qui concentre des formes urbaines

Figure n"68 : Les grands ensembles d'Annaba

Source : Google image

Figure n'70 : Etalement urbain sur les

terres agricoles 7éralda

Source : doogle image

mal intégré sans harmonie dépendant de l'existant par conséquent un tissu fracturé dont la rue et la

place ont cessé de jouer leur rôle d'organisateur de l'espace urbain caractérisé par da la multiplicité

des zonages fonctionnels, et la perturbation de l'occupant en lui infligeant des malaises et des

26 
Le logement social en Algérie : les objectifs et les moyens de production. / Option urbanisme/ promotion.
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pitre ll : Etat de l'art

ne ville
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évolution du
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des villes au

distorsion

nadaptés

propre

relles et

la diversité

cture

p. r77
o Spigai, 1989.

du lieu

contrôle

Go
La fragmentation urbaine, clôture et
Une synergie procurée pat la mixité u

contraintes quotidiennes épuisantes com

des relations de voisinage, mais plus cruci

territoire. Donc ces décisions conjoncturell

aux schémas de cohérence dont le rempl

devenu la règle due à la déficience des me

de planification.

Le résultat de ce processus de fabricati

produire un paysage urbain fragme

précoloniale « mono-centrique » et la ville

la ville éclatée».26

Après cinquante cinq ans d'indépendance,

lancer des programmes de millier de I

le logement social locatif, le logement pro

vente...- dissocier de leur cadre naturel et
incapable de réponde aux besoins quali

matière de logement et de produire une

il- nd m ition urb

Toute intervention urbaine ou architectur

culturelles qui vont être les points d'appui

urbaine d'une ville intégrée fondée sur un

de ses composantes et la préservation des

âlors on doit ressortir le caractère de l'u

des transformation de la forme urbaine.28

Le caractère de l'urbain est l'ensemble de

formant son identité. La perte de ces él

et architecturale actuelle, composé de

pour l'analyse: Lâ structure des permane

publico-collectif et la structure fonctionnê

à son identité en créant un impact négatif

et la qualité du cadre de vie.27

2E « Le plan et üarchitecture de la ülle», Hypoth

*La structure de permanence ( 5T) : à tra
la structure des permanences qui représe

forme urbaine qui perdurent en tant qu'él

tissu urbain qui sont soit d'ordre nature (

26 
Roussel Marie-José, « lntroduction i invitation au

XXIème siècle ?, octot re 1998, p. 7-18.

'7 Zuchelli, A : lntroduction à l'urbanisme opération

ofonctionalité
ne

: isolement, anonymat, manque de

e encore est son incapacité de se référé da

s ont imposé des programmes hétérogènes

ge sans réflexion est

res d'orientation et

de la ville a fini par

« Après la ville

loniale dualiste, c'est

'état continue de

collectif tel que :

otionnel, la location

turel et il reste

et quantitâtif en

itecture propre

e doit se basé sur les spécificités locales

futur projet dans le but de retrouver une

continuité et une cohérence d'ensemble d

léments historico-culturels propre à l'ident
in afin de dégager un nouveau instrument

éléments naturels et culturels spécifique à

est la cause majeure de la crise de prod

re structures fondamentâles complémentai

, la structure de conformation, la structu

Figure n"67

Source : photo

ur I'espace urbain

I et à la composition urbaine v.3.-Alger, o.P.U, 1984

pour de nouveaux instru.nents, Albert LeW et Vitto

ê

rs une lecture diachronique au fil de temps

l'ensemble des traces et des tracés histori

ment persistants identifiés dans l'étude de I

ment du site) ou artificiel (élément de tissu

», in De la ville à la mégalopole : Essor et déclin

I

E:
t
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Elément d'ordre naturel Elément d'ordre artificiel

Topogra phie / Hyd rogra ph ie/ Végétation Parcellaire/ espace bâti et non bâti/ monum,

et places
lnts

Les tracés ordonnateurs d'élémenl
élévation

enLes tracés ordonnateurs au sol

r rels

ns

-Tracés d'alignement.
-Tracés de symétrie : simple/ rayonnante/
perpendiculaire/ parallèle.

-Tracés d'alignement d'élément nat
(arbres, ....)

-Tracés d'alignement de constructio
(façades, murs,...)
-Tracés de symétrie : rayonnante/
perpendiculaire/ parallèle.

€o La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie

De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré

la structure des permanences qui représente l'ensemble des traces et des tracés histot

forme urbaine qui perdurent en tant qu'élément persistants identifiés dans l'étude de

tissu urbain qui sont soit d'ordre nature (élément du site) ou artificiel (élément de tissr

ll : Etat de l'art

*La structure de permanence ( St) : à travers une lecture diachronique au fil de temps détermine

t'

rde la

ution du

nt la

en

u

Tableau n'07 :Typologie des permanences

Source : Plan et architecture de la ville

Les éléments de permanences jouent un rôle déterminant de la forme urbaine et sa tra

en générant sa structure de conformation.

*La structure de conformation (SC) : est l'ensemble des tracés ordonnateurs qui

localisation et l'implantation des éléments de tissu urbain et l'organisation de sa

garantissant la continuité du projet avec la morphologie urbaine existante. C'est à parti de la

structure de conformation que vont se mettre en place les espaces publico-collectif. ll de

relever la structure géométrique organisatrice de la forme urbaine :

*La structure de l'espace publico-col PC) :_est l'ensemble des lieux et des prati ues

publiques propres à une ville et à son orga isation. Ce sont les espaces privilégiés de la

communication sociale. La quantité, la et le degré de relation des espaces pub collectifs

avec les bâtiments public/privés et les m

déterminent sa nature et sa valeur. *
ainsi son caractère polyfonctionnel ui

30 u Le plan et L'architecture de la ville», Hypothèses pourde nouveaux instruments, Albert Levyet Spigai, 1989
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Tableau n'08: Typologie des tracés ordonnateurs de la ville

Source : Plan et architecture de la ville
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ll : Etat de l'art

u spécifique

et définir

lées par un

de

urbaine est

rbain qui pris

u site et en

de garder le

€o La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie
De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré

individuel collectif

Jardin privé... elle, cour........

privé Maison, habitation...... Com merce, production...... Espace bâti

Accès, seuil....

Façade.. ent, institution... Espace

public

*La structure fonctionnelle (SF) : est l'ens6mble des activités qui se déroulent dans un

contribuant à la richesse de la vie sociale. ll s'agit de recenser les catégories fonctionn

les relations entre elles.

Relation de

fonction
Relation d'usage Relation de structure Relation de

rendementmentaire
-juxtaposition
-proximité
-superposition

-usage successif et
continu des espaces
par des activités
différentes.

-relation constructive
(accueillir la plus

grande polyvalence des
activités).

-relation financiè
entre des

différentes aya

rendements
semblables.

Chacune de ces sous-structures est analys séparément des autres mais elles sont arti

rapport de dépendance successif. La superposition de ces derniers nous donne la

l'urbain quigarantie la continuité historiq et l'intégration morphologique.

Caractère de ST+SC+SEPC+SF

La composition urbaine est définie com e étant un mode de conception de l'espace

en considération les particularités natu lles et culturelles symbolisant l'identité

entendu comme représentation dessin de ce qui devra être réalisé qui p

contrôle de la forme urbaine, son évol

déterminé à travers trois phases :31

et sa transformation. Le plan de com

*une phase analytique qui conclut par la rmination de caractère de l'urbain

des espaces publiquesTableau n"09:

Source : Pla et architecture de la ville

Tableau n"10: les catégori

Source: Pl

nnelles et les relations entre elles

et architecture de la ville

31 
Secchi, Bernardo, « Propos recueillis par Thierry uot », à Paris, le 15 février 1999
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ématique et

e hypothèse

complexité.

socialet de

entre les

société,

de

38

vise que la

liée

dans un

nt pas une

les terres

uivre la

de

adapté aux

et

ns

ensemble

e milieu de vie C

urbaine pour un habitat intégré

rposé des solutions à travers la recherche t

ifier la structure de l'urbain et de proposer u

otion d'unité à l'échelle de l'aire d'étude et q

rdépendants mais un ensemble organisé et hi

entre les composants de l'ensemble urbain si

à établir l'organisation des espaces afin que

nisée, constitue une unité urbaine spécifique

ntité.

rui ne se réduit pas à la seule conception d'es

lion de la ville sur la ville, celle qui ne constitu

n ensemble de fragments désarticulés étalé st

valorisation de l'identité de la ville, elle pern

ments monofonctionnels de la ville et de pou

elle par de différentes solutions :

ient en grande partie à sa polyvalence et à sa

nono-sociaux (des zones spécifiques pour hal

plus grande fragilité face aux évolutions de lr

x, les espaces présentent de meilleures capa

e construire un tissu urbain mixte socialemer

t urbain en implantant l'habitat urbain dense

:ernative au tout pavillonnaires.

e générateurs de la ville et instruments du lit

aces ordonnateur de bâti assurant l'articulat

a ville afin de créer un tissu urbain structuré,

eD
La perte d'identité et son impacte sur
De la fragmentation à la composition

*Une phase thématique qui consiste a p

l'analyse des exemples.

*une phase projectuelle qui consiste à

de programme de cette dernière.

Le plan de composition urbaine emploi la

ville n'est pas un entassement de projets

par des interrelations de complémentarité

reproduire un modèle préexistant. Elle vis

de ses composants forme une totalité

environnement particulier c'est-à-dire l'i

L'objet de la composition urbaine aujou

urbains nouveaux mais inclut la

unité mais se présentant sous la forme d'u

agricoles.

La composition urbaine est l'instrument

redonner du sens, de la substance aux

préservation du caractère urbain propre à

-La capacité d'évolution d'un tissu urbain

En effet, les espaces monofonctionnels et

travailler, se divertir et circuler) sont d

alors que multifonctionnels et multi

reconversion et d'adaptation. Le but est d
fonctionnellement et de freiner l'étalemet

besoins culturels et environnementales, a

- La valorisation des espaces publics com

la continuité du cadre urbain.

-exploiter les vides urbains comme des

différents fragments donc générateurs de

complémentaire et continue.



.espazium.com

d'activité la Praille

Source

espazrum.com

La Praille AcaciasFigure no69: Le

Source

Figure n" 7O:

!a;

Source : espazlum.com

urbaine de

d'activité

La fragmentation urbaine, clôture et monofonctionalité pitre ll : Etat de l'art

Une synergie procurée pat la mixité ne

me

A.

Exemple: Le grand proiet Praille

[a problématique: L'urbanisme du zoni

cias -Genève-

d créé de nombreuse <«

la dynamique repose

ines activités doivent
zones d'activités » ou <<industrielles »

sur les heures liées au travail et dont

évoluer pour limiter les nuisances urbaines 31

Le principe:

* Le grand projet Prailte Acacias Vernet 1enÿ) Oe Genève,
l

consiste à transformer l'ancienne zone indtbtrielle et artisanale

genevoise en un quartier urbain mixte où illfera bon vivre et

travailler, Un pôle urbain tirant sa vitalité dls synergies entre

activité, habitat, loisirs.32

*Le projet est divisé en 5 lots. Chaque bâti

de-chaussée commerciaux, tandis que les ,

exclusivement consacrés à des bureaux.

ir$ent comprend des rez-

4ages sont
I

il

* la création d'un quartier vivant et de Oua{té grâce à des

équipements publics en suffisance et reqqFlifier l'armature

urbairfe existante par des

spécifiques sur

les publics (places,

parcs promenades)

:t des logements afin

d' r la mixité et de

rédui les déplacements

le-travail

+ rer une desserte en

tra en commun efficace

afin de favoriser le

les autres quartiers et
des

lien

o les conditions d'accès-

promouvoir l'attractivité des zones d' ctivités permet

d' un cadre de vie privilégié aux habitants et

Figure n"71 : L'avenue de La Praille

Source : r,rrww.espazium.com

et améliorer la qualité paysagère de l'envi

31 «QUEL SCENARIO POUR LA Zone lndustrielle la Praille», ENAC EPFL 2006'2007, Suivi par le

Jean-Paul Jaccaud, Etudiants: Jaime Baluarte

" site internet: www.espazium.com

I
*, l
lrj t

Sabrina Mautone.

ntroduire la

36

rl
)

{

r
''f

€D

,ffi
jrlF

^/l

-a

rT:!

t
(<-

rylw#
- ï;1*ræ'

Figure n"58: La

T

rl il

I



an de masse de proiet

.franklinazzi.fr

Figur€ n'72 :

Source:

L'alignement du bâti

rue Cardinet

.franklinazzi.fr

Figure n"

sur I

Source:

pitre ll : Etat de l'art

composition du projet

w.franklinazzi.fr

Figure n"74 :

Source:

Figure n'75 : la hiérarchisation de projet

Source : www.franklinazzi.fr

onctionalité c

rne

le De Paris -France

ionnels et en

parentant àdes«cités

l'ârticulation du parc et
le. f architecte s'appuie

rbaine tout en donnant à

que

Cardinet, et fait
rt; il accueille un

bord,

ne surface commerciale

t une longue vitrine

productifs compatibles

non résidents contribuent
rythmes de la journée.

reparti dans deux

de jeux à chaque

rapport à la rue

quijoue un rôle de

Conclusion : L'habitat

urbain permet de

conférer une dimension

urbaine à ces quartiers

et développer

l'activité économique

grâce à la mixité des

fonctions urbaines et

des populations.

€o La fragmentation urbaine, clôture et
Une synergie procurée pat la mixité

Exemple: La Chapelle lnternatio

La problématique: Les quartiers mo

particulier les grands quartiers d'habitat

dortoirs »-

Le princioe:

*Le terrain qui accueillera le projet se situe

de la ville offrant une visibilité dans la capi

sur la volonté d'insérer le projet à l'échelle

l'échelle de la rue une grande qualité dom

* Le bâti, uni-volumétrique, s'aligne à la

clairement apparaître un socle largement

jardin d'hiver, et un corps de bâtiment en

qui offre deux façades très distincte- Avec

de 500m2 est répartie en deux lots qui pré

à chacune des extrémités du bâtiment. 33

+lmplanter des équipements ou des li
avec le caractère résidentiel. Des citadins

aussi à la vie du quârtier selon les différe

+ Une crèche de 66 places, le programme

volumes de part et d'autre du hall. Les sal

niveau s'ouvrent sur un espace extérieur.

est temporisé par la présence du jardin d'h

filtre sensoriel, visuel et phonique.

rIlrtlul,
IrrYa i t.lrrir* :

33 
Le site d'internet : www.franklinazzi.fr
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B-llhabitat urbain pour un tissu urbain dense et multifonctionnel :

31
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multifonctionnelFigure n"76: Le

Source

bd!h6dùarrdûlll0r,f I
obhieed a

iaÉdbtrsd 0
lrqrlld 0

El4jUO.l a

Figure n"77 :

aun
Source :'

mixité fonctionnelle

de projet

franklinazzi.fr

Figure n" 79: l'accès de la gare

Source : www.franklinazzi.f r

ll : Etat de l'art

urbaines a

CE
La fragmentation urbaine, clôture et ité
Une synergie procurée pat la mixité ne

in

moindre consommation du sol

Exemple: CENTRE MUt NEL EUROPAPLATZ - BERNE.

La problématique: L'étalement urbain

tendance à consommer de plus en plus

les terres agricoles au niveau des

champs au profit des

lotissements résidentiels et des

la dégradation du lien social.

monofonctionnels et

Le principe:

* Occupant la partie occidentale de Berne est développé comme

un quartier attrayant qui offre tous les ;de la vie urbaine

vie mobile et ende proximité et correspond à la volonté

réseau.

* le centre Europaplatz réunit un mélange fonctions dans un

n : des logements;bâtiment multifonctionnel entre route et

des espaces de bureau ; des commerce de

restauration ; une maison des religions et

letdela
alogue des cultures.

*Le logement répond non seulement à la moderne et aux modes

de vie, mais il est également accessible toutes les directions.

Le centre Europaplatz, un endroit

tournante de possibilités.

d'échange - une plaque

Conclusion : Freiner l'urbanisation sur les terres agricoles

quartiers par leset redonner une vie dynamique et sociale

«< immeubles multi mixtes »» alternative au pavillonnaire,

pouvant recevoir différentes fonctions en i leur gestion

pour les rendre compatibles avec des d'usages différents.3a

Figure n"78 : La dimension urbaine de

projet

Source : www.franklinazzi-fr

to 
Urban Office Architects, Amsterdam Propjet réat Europan 5
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I rue commerçante

lrrow
w.franklinazzi.fr

énagement urbain

piétonne

.franklinazzi.fr

cafétéria de jardin

franklinazzi.fr

@ La fragmentation urbaine, clôture et
Une synergie procurée pat la mixité u

t'

Exemple : HARROW CENTRE Vl

La problématique: La défaillance de

n'est désormais qu'un espace monotone

Le principe:

*Le site a eu du mal à rivaliser avec pl

développements de centres commerciaux

En réponse, les rues ont été redessinées

global a été amélioré avec de nouveaux

des bancs, des plantations, la signalisation

* La route de St Ann est la rue

de Harrow. Cette voie piétonne est util

centres commerciaux couverts et dispose

emplacements à vélo. David Kohn

nouvelle impulsion, aménage son

une identité plus forte, l'aidant à rivaliser

com merciales à proximité.

* Malgré son emplacement privilégié,

Ground est un espace vert sous-utilisé et

ressource communautaire importante est

les plans des architectes Adams &

des aires de jeux et un café, un nouvel

performances, qui peut être utilisé pour

en plein air et des concerts musicaux plus

des comédies ou des spectacles qui a

environnement verdoyant agréable qui

l'animation du centre-ville.3s

Figure n"83: Lowlands Recreation Ground

Source: www.frankl inazzi.f r

3s 
,.La ville productive» Conseil Scientifique

ronofonctionalité
baine

(

rlic :

E -LONDRES-

ace public qui

:discontinue.

rs nouveaux

l proximité.

l'environnement

ttoirs et surfaces,

et l'éclairage.

,e la plus importante
pour accéder à deux

e kiosques et des

lluidonne une

;e pour lui conférer

rvec les zones

ands Recreation

ral aimé. Cette

remodelée selon

nd par la plantation

ace flexible pour des

rgrands événements

rtimes, thés dansants,

à créer un

nplète

Conclusion:
La valorisation de

l'espace public tant
que lieu fédérateur et

ordonnateur de tissu

urbain permet de

réduire la

désarticulation de la

ville.

Jropan, www.europan-europe.eu

'w
{
§

li';l ' 
,a

Figure n"8O:

Source :

Figure n"81:

de la

Source :

Figure n"82:
Source:

ll : Etat de l'art
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Figure n"84: Le

Source .espazium.com

centralGenevois

Figure n"85

Source

schématique de

de jardin

esoazrum.com

Figure n" 87:

Source .espazium.com

des arbres

€E
La fragmentation urbaine, clôture et
Une synergie procurée pat la mixité

E.

Exemple: D'un vide urbain à un

[a problématique: Le zoning qui

irrationnelle des assiettes pour la

sans prendre en considération l'

vides au sein de site qui n'ont aucun

Le site était encore occupé par les

la démolition des docks, le « vide »» u

engendrant Ia dégradation de la qualité

Le principe:

*La transformation de vide urbain à un

Le parc est un grand et long. Deux axes

en trois espaces, une succession de trois
le jardin, la prairie et la scène, offrent des

à des usages urbains différents. On

flâner dans le premier, jouer au bord de

encore assister à un concert de musique

*Le long du rectangle, des allées formées

triples alignements d'arbres permettent

d'échelle entre les vastes <« plateformes »»

Ies rues voisine.

Figure n"86: Espace de détente
Source : www.espazium.com

Ces vides vont être exploités comme des

bâti assurant l'articulation entre les

générateurs de la ville.

36 oDe la fragmentation à la recomposition

" Site internet: www.espazium.com

ll : Etat de l'art

contribue

pp.74,

40

par des

des

les

lité

public Genevois

à l'utilisation

des « projets types »

a produit des poches
36

anversois. Mais, depuis

sert de parking géant

milieu urbain-

public en c(Eur de ville.

le divisent

du nord au sud,

et invitent
aisément pouvoir

dans le deuxième ou

le dernier.3T

des doubles ou

les transitions

matiques et

L'affectation de ce vides urbai

nctions tels que : jardin, place, espace de

kiosques..., en prenant en

étés locales du site et leur hiérarchi

assurer la continuité

valoriser la rue

me étant un espace

et avoir un sens
'orientation dans la

(distinction entre
public, semi-

ic et privé)

ordonnateur de

fragments donc

des villes algérienne », Said Chouadra, Khenchela,

..'-§



ll : Etat de l'art

rbain dense

e dans la

nécessité, ils

publics

une

en

son

ls

47

face à

onnel

CD
La fragmentation urbaine, clôture et
Une synergie procurée pat la mixité

ll-4-Conclusion :

La ville actuellement est conçue comme

en consommant d'énorme surface du sol

cette situation, il est essentiel que les

ensemble pour une relecture de nos

ayant ca propre identité et d'améliorer la

Le but recherché à travers la composition

structure urbaine d'une ville intégrée

diversité de ses composantes. Cette

valeur leur propre identité.

L'assemblage de la ville fragmentée et la

doivent s'imposer comme priorité dans la

environnement urbain et intégrer une

Du trottoir à la vaste esplanade en

occupent dans nos villes une place

économique, ils participent à la

concentrent toute la complexité et la

ité
ne

rassemblement de différents fragments m

un tissu urbain désarticulé et

onnels impliqués dans la ville puissent

urbains dans le but de composer un

ité de milieu de vie.

est pas de retrouver la ville « idéale »r mais

sur une continuité et une cohésion d'

e repose sur la revalorisation des sites en

de !'étalement urbain représente

que de la ville afin de réunir l'individu

on urbaine et sociale au milieu de vie.

par les rues, les parcs et les jardins, les

érante. Vecteurs de liens sociaux et d'

à l'évolution de l'espace urbain. Plus

de la cité en rassemblant de nombreux
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Carte n'01 : ca

source : Rapport éc

ville de

de la ville de Koléa

t du PDAU 2008 de la

éa - CNERU

€D
La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie
De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré

Chapitre lll : Cas d'étude

Nous avons identifié les problématiques de notre cas d'étude "la ville de Kolea" à rtir d'une analyse

urbaine basée sur la lecture diachronique et synchronique de la ville suivant la mét odologie d'Albert

Levy et Vittorio Spigai dans le but de vérifier et appliquer notre méthodologie dan le cadre de notre

problématique

Dans le deuxième chapitre on est sorti avec des concepts qui sont liées à notre p lématique

Oans ce chapitre nous allons décortiquer la ville à travers une lecture analyti

structures pour comprendre les différentes problématiques spécifiques.

ue sur : plusleurs

Nous allons définir les recommandations de Plan De Composition Urbaine à p rtir de la lecture

analytique de la ville et de l'évaluation critique de POS en se basant sur les donn

approfondie de l'état de l'art.

de la recherche

La ville de Koléa est située sur une colline entre la

Méditerranée et la Mitidja à 120m d'altitude ayant une

perspective sur la mer et l'Atlas Blidien, donnant sur la

ligne de crête principale qui va tout au long du sahel dans

ses partis sud allant vers Alger à l'est et vers Cherchell à

l'ouest. Constitué de deux plaines une haute située sur le

sahel ou se situe la ville et une seconde, basse au niveau

de Ia Mitidja, occupée par de vastes champs agricoles.l

La ville de Koléa est limitée par :

*Le Sahel Algérois et la Méditerra ée au nord.
*La plaine de Mitidja et oued Ma fran âu sud et

sud est.
* La foret Sidi Bouzid à l'est

Schéma n"07 : Coupe schématiqu

topographique de la ville de Koléa

source : Rapport écrit du PDAU 2008 de

l Rapport écrit du PDAU 2008 de la ville

45

lntroduction:

lll-1- L'analvse urbaine de la ville de Koléa:

lll-1-1- La présentation de la ville de Koléa :

\
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Flgure n'l

source: ph prise par étudient

: La place El Wiam

nfermé

La fragmentation urbaine, clôture et monofonctlonalité
Une synergie procurée pat la mixité urbaine

Chapitre lll : Cas d'étude

Figure n"95 : Lâ gare de Koléa

Permânence altéré

source: www.googleima8e,com

A- Lâ structure de l' ce oublico-collectif: (Voir la carte n'06)

Le centre historique de la ville de Koléa est riche en espace public doté de jardins et d place avec une

mixité fonctionnelle qui favorise la comlnunication et la notion de rencontre entre I

malheureusement, il existe des espaces iublics non exploité comme la place d'El Wi

s habitants mais

m et des jardins

de la mairie qui

ntretien.
délaissé et pollué comme le jardin de zouaves dâtânt de l'époque française. La plac

représente un élément d'attraction à la ville subit un manque de mobilier urbain et d'

Au niveau des extensions périphériques on remarque un manque des espaces de dé nte par rapport

à la population existante dont la place e devenue un rond point entouré de murs de lôture.

Flgure n'10o : Le iardin des

Zouaves abandonné

source: photo prise par étudient

Figurê n'98: Habitat colonial en

état vétuste

source: photo prise par étudient

Ffure n'96 : La bibliothèque

militaire en état vétuste

source: photo prise par étudient

7 : Les interventions

archiques

o prise par étudient

Fiture n

source: ph

Figure n'99 : Habitat

source; photo prise par étud nt

n

en état vétuste

flgure n'101 : Jardin non

exploité

soutce: photo prise par étudient
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CE
La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie

De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré
Chapitre lll : Cas d'étude

lll-1-2- La lecture diachronioue:

A/-Le orocessus de formation et transformation de la ville de Koléa:

La ville de kolea présente un bon éventail de relief occupant le haut promontoire à 120m d'altitude

qui lui a offert une situation sécurisé et de défense par rapport aux invasions surplombant la mer et

contrôlant la Mitidja.

Oued Mazafran perforé de plusieurs cours d'eau constituent la source principale pour l'irrigation des

terres agricoles ainsi pour les subventions des habitations de l'eau. Ces éléments naturels en font un

lieu privilégié pour l'implantation d'un établissement humain et le contrôle du territoire.

Alors la ville de Koléa représente une richesse sur Ie cadre culturel car elle a accueillie plusieurs

civilisations :

A-11Eooque Romaine:

Les cartes d'état Major établies par l'Armée Française au début de la conquête signalent à

l'emplacement de Koléa, un établissement romain d'économie "CASAE CALVENTI" ; quelques ruines

romaines découvertes dans la ville confirmaient cette existence. Quoi qu'il en soit, il n'en restait rien

après l'invasion des Béni Hilal au Xe siècle.

A-2) Épooue Ottoman (1550-1832): (Voir ta carte n"02)

*1"'Phase:

Koléa ou bien « Kala'a » par allusion aux remparts, est bâtie sous

le pachalik de Hassan Ben Khair-Eddine, en 1550 (957 de l'hégire)

peuplé par une population originaire d'Andalouse {maures

d'Espagne) qui viennent y vénérer la mosquée et la koubba de

Sidi Ali M'barek, Saint Personnage de XVlle siècle.

La ville s'est développée suivant la ligne de crête principale Alger-

Cherchel formant un axe structurant qui regroupe des activités

commerciales (El souk), religieuse (mosquée ElAtiklet
sécurité. Le découpage des ilots a suit les canaux des irrigations

qui sont devenue le réseau viaires hiérarchisant la médina. La ville

est entourée par les terres fertiles et des jardins couverts de tous

les arbres à fruit (Orangers, citronniers et grenadiers).2

La ville fut entourée d'un mur d'enceinte doté de deux portes: la

porte est mène vers Alger et ouest vers Oran, situé dans

l'intersection de la ligne de crête avec la muraille et installation

d'un camp militaire au sud-ouest de la ville contre les invasions.

2Rapport écrit du PDAU 2OOg de la ville de Koléa - CNERU
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Figure n"92 : Koubba de Sidi Ali M'Barek

source : Koléa-Bone.net

Figure n"93 :lla Medina de Koléa

source : koléa-Bone.net
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ff.n La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie
\Sty De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré

B- La structure fonctionnelle: (Voir ta carte n'07)

La ville de Koléa est caractérisée par la concentration des activités au niveau du

Figure n'107 : La place de

La Mairie

source: photo prise par étudient

Figure n'108 : L'alignement des

activités

source: photo prise par étudient

Chapitre lll : Cas d'étude

ancien tout aux

du site

ultiple qui l'a lie

ont la rue et la

les expansions

qu'un chemin

gabarit qui se

les extensions

50

long des axes structurant avec la forte présence de l'activité commercial en lus des activités

résidentielles dans toute la ville avec une concentration dans les nouvelles sions dont les

différentes activités sont éparpillées d'une manière arbitraire sans aucune logique 'implantation car

chaque activité est isolé et clôturé suivant la politique du zoning en engendrant la nnalité

C- La structure de conformation : (Voir ta carte n"08)

La ville de koléa a suivi une logique d'implantation marquée par son intégration aux

et hiérarchisé par des axes structurants (ligne de crête). Doter d'un réseau viaire

aux autres agglomérations.

Le noyau historique de la ville est organlsé selon une trame orthogonale en damier

place sont définit par l'alignement des constructions de bas gabarit par co

périphériques sont fragmentées formé d'ilots éclaté sans structure, la rue est

de liaison sans aucune qualité urbaine et sans alignement d'où les poches vide et

diffère sans logique.

Cette contradiction a engendré une rupture importante entre le noyau historique

contemporaines.

Figure n'110 : Les poches vides

au milieu urbain

source: photo prise par étudient

: Les extensions

prise par étudient

ionnelles

Figure

mo

source: p1

source:

traite

Figure n

prise par étudient

: L'absence des

d'angle

Figure n0111 : L'étalement urbain

sur les terres agricoles

source: photo prise par étudient
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La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie

De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré
Chapitre lll : Cas d'étude

lll-1-4- Le caractère de l'urbain de la ville de Koléa : (voir la carte

« La structure de l'urbain, support au projet urbain, résulte de la superposition de ces quatre sous-

structure : La structure des permanences, la structure de conformation, la structur€ de l'espace

publico-collectif et la structure fonctionnelle »a

Le caractère de l'urbain représente l'identité de la ville mais koléa qui constitue ut

cadre naturel et culturel a perdus sa spécificité lors de la crise de production urba

la lecture de la structure de l'urbain nous a permis de définir l'ensemble des é

cette problématique :

engendrant

*La ville de koléa est riche en permanênces mais elles ne sont pas protégées car

altérés et d'autre en état vétuste.

a des permanences

*La dégradation de la qualité de milieu de vie urbain et collectif et le manque des places et des

espaces de détentes et la présence des espaces publics non exploité et d'autres resserrés.

* Les activités clôturé et disPe rsées sans aucune logique au niveau des extensions à

richesse sur le

et architecturale,

I,

rigoureux et la défaillance de la crédibilité des instruments d'urbanisme basé sur que du

et le remplissage sans réflexion en engendrant le gaspillage du sol et la m n.[ï,L{tl
*

de l'étude rend souvent les conclusions caduques, où l'imprécision provoque une an rchie urbaine.

*L'apparition des poches vides au milieu urbain des expansions nouvelles et I'

structuration logique des voies et manque des næuds aux extensions. .

*La perte du caractère de I'urbain pour la ville de Koléa est due d'une urbanisation

réfléchi en négligeant le citoyen lors de la planification urbaine, L'allongement des

Itl-2-Caractère urbain de site d'intervention : (voir ta carte n'10)

L'aire d'intervention choisie est une extension périphérique riche en terres agricoles

totalement séparé de la ville et l'oued est négligé dans la conception des nouvelles i

terrain est riche en permanences naturels négligé.

'une

rd

lais de réalisation

cté par I'acte

antations. Le

d'urbanisation. Le site d'intervention est un terrain nu en pente, traverser par des d'eaux, riche

en végétation qui constitue un réel potentiel à exploiter, ayant une perspective sur la I'Atlas Blidien et

la plaine de Mitidja, délimité dans le coté est par la foret de Sidi Bouzid malheureu elle est

Figure n'113 : La perspective vers Chréa

source: photo prise par étudient

zid

nt

Figure n'114 : La foret de Sidi

4 . Le plan et L'architecture de la ville», Hypothèses pour de nouveaux instruments, Albert Levy et Vittorio i, 1.989.

51

I

n

#

source: photo prise par



a \
I

(

tv
')

SA \ lttl )
i\U

r\

t)

/r
r

À
1i f\

(VERS FOU,r/

ry
/

u
r-_
1-\-

) ô

râ

\

..).:r
I

«

\\

l, l.t\-
)

HT Yvït
.4

t^ 1 &
o

il
t(

It N6

7 7
-(



t r.

PÂ V-.'

I

!/
,

\

\/ ri

a

t
I

I
It t, lt

:l
,.'lrltlr
li I

it;!'

"i,:lrI

/'
I

I

)

I

I

lr
I

I
t,'

\l

I

I

a

É

I(

(

'l
\

i

û

É

,I

4
_ o,\



Flgure n"li

soul

: Les poches vides au

ilieu urbain

: Google Earth

Flgure n'119 : La perte de la forme de

l,itot

source: photo prise par étudient

Flgure n'llE : L'étalement urbain

sur les terres aSricoles

source: photo prise par étudient

La fragmentation urbaine, clôture et monofonctionalité
Une synergie procurée pat la mixité urbaine

apitre lll : Cas d'étude

Le s te d nte rvent o n est u ne no uve e extensi

pements

on éta e su r es teI re5 a8t co es en n mant de plus

ensité ene n p us e5 cha mps a u profit des equ et d ot ssements res d e nt te s de fa le d

engendrant des poches vides au milieu urbain et créant un tissu urbain désarticulé, gmenté

composé d'ilots éclatés le plus souvent inapproprié et non reconnu par ses habitan

lll-2-1-l'instrument d'inte ntlon sur l'aire d'étude :

L'aire d'intervention est planifié par le plan d'occupation du sol (POS) qui contiens un ensemble

d'orientations à respecter et un programme fonctionnel basé sur des statistiquês qu

en considération lors de l'affectation de lâ composition urbaine du site.

Le site d'intervention est une extension périphérique situé à l'est de la ville, appartie

n doit prendre

extension est n 10 et 11, destiné à la réalisation d'un pole de développement accom

au POS

gné d'un

programme de logements et d'équipements à caractère sociale, culturel et administr if

*Nature de POS : Aménagement.
*Morphologie du site:Terrain en pente,
*Typologie du site :Terrain nu.
*Superficie : 180 ha.

*Le CES maximum autorisé est de 0. -0.5
+Le cOS maximum autorisé est de

*Prorramme fonctionnel : (Voir la carte n"11)

L'idée principale est de concevoir l'espace public qui est la place comme un projet u in, la projeter à

l'avant scène de I'aménagement en la d ignant comme l'un des produits architectu x les plus

significatifs. Tout autour de la place, une

En plus du centre de Recherches et pour

ouronne d'équipements structurants est p posée.

utenir encore plus l'attractivité de cette zo e, un jardin

botanique est proposé au niveau de l'es e boisé situé au niveau de lâ pârtie Sud-ou st de la zone. ll

sera doté d'une bibliothèque munie d'u collection d'ouvrages illustrés de vulgarisat n concernant

le monde particulier des plantes. comm

historiques, géographiques et sociaux, c

le fait urbain s'analyse touiours en multiplia t les regards

proiet nous amène à la création d'un pôle u

ou logements, surfaces commerciales et quipements publics se côtoient.

6 « Révision PDAU de Koléa » Edition finale modifié, Mars 2008.

in diversifié,
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La fragmentation urbaine, clôture

Une synergie procurée pat la mixité
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Tableau nol1: Le

source: Rapport

fonctionnel des équipements pu

du PDAU 2008 de la ville de Koléa - CNERU

Population 'fypologie

92
1433
470

552
8598
2820

Habitat collectif
I:I.abitat collectif
I{abitat indi

Tableau no12 : Le

source: Rapport écrit

mme fonctionnel des logements

PDAU 2008 de la ville de Koléa - CNERU
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Châpitre lll : Cas d'étude

lll-2-2-Lectu re critique de !'instrument d' intervention sur l'aire d'étude :

L'appréciation de plan d'occupation du sol nous aide à constater l'ensemble des anomalies dans l'aire
d'étude affecter par l'instrument d'intervention afin de trouver des solutions à ces problématiques

représenter sous forme d'un plan de composition urbaine qui représente un plan d'aménagement à

l'échelle de l'aire d'étude : une alternative au POS issue d'une planification urbaine et architecturale
qui met en évidence l'identité des lieux et le cadre de vie pour améliorer la quallté de milieu urbain.

-L'aire d'intervention est un terrain nu en pente, traverser par des cours d'eaux, riche ln végétation
ayant une perspective sur la l'Atlas Blidien et la plaine de Mitidja mais Ia proposition {e plan

d'occupation du sol ignore cet aspect paysagère et sépare la foret de Sidi Bouzid qui donstitue un réel
potentiel sur le cadre naturêl de la ville car elle est totalement négligé même pour les.cours d'eau lors
de la conception des nouvelles implantations.

-Le site d'intervention est liée au tissu ancien par un parcours territoriale d'ordre historique et
culturelle constituant une permanence importante quijoint I'ancienne place avec la nouvelle mais au

niveau d'extension, la rue subit une rupture car elle n'est plus définit par l'alignement et le gabarit des

constructions contenant de poches vides non exploiter au milieu urbain.

-La conception des espace publics contemporains est le résultat d'un urbanisme quantitatif et la
séparation des fonctionnalités déqualifient les lieux et mettent l'espace public au service de la voiture :

il devient un système de circulation et de stationnement.

-Le POS a proposé l'affectation d'un tissu urbain fragmenté composé d'un ensemble d,ilots éclaté et
monofonctionnel en rupture totale avec l'existant en ignorant les spécificités locales du territoire.
(Voir la carte n'1.2)

-La consommation excessive des terres agricoles à cause de zoning car chaque terrainlest occupé par
une seul fonction en engendrant le gaspillage du sol et la monofonctionalité. I

- Le plan d'occupation de sol a proposé l'implantation d'un pôle de développement cüturel qui

constitue une richesse à la ville composé d'un centre commercial, un centre d'affaire, un hôtel autour
d'une place liée au pôle universitaire avêc une zone d'habitat collectif représentant la deuxième
couronne de la place. Le POS ignore la valeur de l'intégralité fonctionnelle puisque il Jpplique la
politique de zoning par la création d'un ensemble d'équipements clôturés autour de ld place public
entourés par des cités dortoirs qui ne répondent pas aux besoins de la société et aux {nécificités du
site sans prendre en compte la mixité fonctionnelle, l'accessibilité urbaine et le confoh de I'habitant.

-La dégradation de milieu de vie dans les extensions témoigne de l'inefficacité des in{truments
d'urbanisme qui ont généré des dysfonclionnements importants au sein de la ville. L'iiradaptation des
outils de planification et de gestion urbaine a généré une extension hétérogène et dilcontinue sur la
périphérie de la ville.

eo La perte d'identité et son impacte sur le milieu de vie
De la fragmentation à la composition urbaine pour un habitat intégré
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on urbaine à

on en

€o La fragmentation urbaine, clôture
Une synergie procurée pat la mixité

ll mm ndations de

En se basant sur le plan de la structure

sol et les anomalies tirer a partir de son

l'échelle de notre aire d'intervention.

-lnvestir la topographie accidentée de

Chréa et la plaine de Mitidja et la créati

l'intégration des espaces de détente et

comme le complexe sportif et le centre

une circulation piétonne.

-Coudre l'extension contemporaine à la

création des chemins de balade qui don

-Vâloriser l'aspect de l'espace public

création des jardins publics et la proj

l'aggravation de la continuité des murs d

commerces qui donne vers la place et le

-Freiner l'étalement urbain en évitant I

la pro.iection de l'habitat intégrer mul

mettant en évidence le lien entre le publ

fois dense et offrant un cadre de vie de

-Exploiter les vides urbains tant qu'articu

temps que parc, jardin, place, square

-Lâ planification urbaine doit se baser su

paysage) et culturelle pour produire un

l'urbain, le programme fonctionnel de plan

luation on a pus élaborer le plan de com

rrain comme un potentiel en valorisant I

d'une articulation entre la ville et la foret

loisir et des équipements qui profite de

e loisir avec l'exploitâtion des oueds en les

lle par la projection d'un réseau routier

sur la foret et les oueds.

mme en profitant des arbres existants et

on d'une place conforme à la surface u

clôtures par l'élargissement de ces derniers

cteurs monofonctionnels grâce à la mixité

nnel comme étant une solution à la fr
et le privé et urbaines en construisant un ti

on et des espaces de continuité urbaine,

diminuer la fragmentation de tissu urbain.

les spécificités identitaires naturelles (clima

lieu de vie de qualité ayant sa propre i

rcours territoriale.

ité

transformations r Le plan de composition urbaine

topographie,

-Renforcer la vocation historique de l'îxe territoriale par un ensemble d'aaivité{ dynamiques et

profiter des poches vides comme des arfculations entre les différents fragments parll'intégration des

commerces et des espaces de détente e[ créant une continuité urbaine avec t'exista{t.
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ns référence et racines sociale et urbaines,

ment en périphérie est devenu a

s'appui sur la fragmentation urbaine, l'éta

fractions monofonctionnels sans prend

l'espace public comme un lien et élément

nuité urbaine et la dégradation de cadre de

nefficâcité des instruments d'urbanisme
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se réside pas seulement dans la produ

r des solutions au chaos urbain actuel p

et améliorer les conditions de vie de leurs
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réconcilier l'individu avec son envi
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