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Résumé

Nos villes Algériennes connaissent un état de crise dans la production architecturale. Cela se

traduit par I'incapacité de générer un espace urbain de qualité. Cette crise architecturale,

s,exprime par la perte du rapport dialectique qui relie la forme architecturale et la structure

urbaine. Le proiet architectural est pensé comme un objet isolé, indépendant de son

environnement urbain et territorial. Autrement dit en négligeant totalement I'histoire et le

territoire du lieu lors de la conception. C'est une architecture abstraite. Les villes continuent à

subir ce genre d'intervention. L'édifice n'acquière plus une place rayonnante à l'échelle de la

ville. Il ne contribue plus à façonner la forme urbaine.

Cela est dû à plusieurs facteurs, parmi eux la programmation architecturale en vigueur en

Algérie. Ceci est démontÉ à partir de l'étude de la programmation de l'édifice culturel

comme exemple.

A travers ce travail on a démontré qu'il est possible de rétablir le Iien perdu entre la forme

architecturale et la structure urbaine en réhabilitant la parcelle. Considéree comme la plus petite

unité du territoire, elle peut accepter une certaine typologie architecturale modeme. Qui ne nuit

pas à la structure urbaine et ne Ia modifie pas.

Mots clés : programmation architecturale, édifice culturel, parcelle.



Abstract

Our Algerian cities know a state ofcrises in architectural production. This is reflected in

the inability to generate a quality urban space. This architectural crisis is expressed by the loss

of dialectical relation which connects the architectural form with the urban structure. The

architectural structure is considered as an isolated object, independent of its urban and territorial

environment. In other words, it completely neglects the history and territory ofthe place during

the conception. It is an abstract architecture. Cities are suffering from such kind of intervention.

The building no longer acquires a square on the scale ofthe city. It no Ionger contributes shaping

the urban form.

This due to many factures, one olthem the architectural programming in force in Algeria.

This is demonstrated through the programming study of traditional style cultural

building as a sample.

Through this study we have demonstrated that it is possible to re-establish the lost

connection between the architectural form and the urbân structure by rehabilitâting the plot. To

be considered as the smallest unit of the territory. It can accept certain type of modern

architectural typology which does not affect the urban structure and does not alter it.

Key words :

Architectural programming, cultural building, plot.
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CIIAPITRE INTRODUCTIF
CHÀPITRE 1

I Introduction et nroblémâ ue dunroiet :

Depüs des millénaires, l'homme progresse socialement et culturellement' Ceci I'incite à

produire un établissement humain qu'est la ville' << Comme un morceau d'architeclure laûlle

est une construction dans l,espace, mais sur une ÿaste échelle et il faut de longues périodes de

temps pour la perceÿoir. La composition urbaine est donc un art utilisanl le temps' mais il est

rarequ,onpuisseyemployerlesséquencescontrôléesellimitéesdesautresortsbaséssurle

temps,tellelamusique.»t-<<Lavilleestunêtrehumaincollectifglobalquiévolueàtroversle

temps, se modifiant, se développanl, se déclinant' et qui meurt »2'

Laülleévolueendépitdesévénementsetsitualionséconomiques,socio.historiqueset

politiques. Cela a des conséquences sur plusieurs plans' notamment sur le processus

d,urbanisation des villes ainsi que son architecture. La ville << est une construction dans

l'espace, mais pas uniquemenl une conslruclion à vaste échelle' qui est perceptible à travers

de longues séquences temporelles ; mais aussi le produit d'activité de nombreuc constructeurs

qui en modifient constdmmenl la structure ...Alors qu'elle peut demeurer stable pendant un

certain temps dans son aspect général, sans cesse, elle change dans son détail »' 3

La production architecturale connait actuellement une crise dans son développement.

Elle est Liée étroitement à la disparition du rapport dialectique qui a toujours lié la forme

architecturale et la structure urbaine « C'est la séparalion nette entre l'archilecture et

I'urbanisme, d'où la crise de la ville eî de I'archilecture »4. Le bâtiment modeme est détaché

de la forme urbaines. La rue n'ordonne plus le comportement du bâtiment. Cela a son origine

dans plusieurs facteurs, parmi eux la programmation architectuale en vigueur en Algérie, objet

de notre travail. La crise se tradüt dans la manière de programmer m édifice. C'est une

programmation abstraite qui ne tient pas compte de son environnement urbain et territorial.

Elle est basée seulement sur les fonctions et les surfaces. « Le projet ne doit avoir de

signification que dans son contexte : il s'dgit d'étudier les éléments d'ancrage du projet dans

son lieu »6.

I K. Lynch, I'ltnage de la cité, éd I Dùnod, Paris, I 999. P I .
2 ldem.
I Idem.
4 H. Ougouadfel « Programme d'Atelier », Master 2, université de Blida, 2015,
5 Voir sw celte qusstion, A. PETROCCIOLI , After Amnesiat learning from the lslamic Mediterranean Urban Fabric. ed: Icar.
Virginia.2007.
6 Laùi Manel, Amouri tbrisseûL Arhab Toufik, 2007, « requalification du quartier du pott &conception d'un pôle touristique
à Bejaia », mémoire de fin d'étude en architecturg département d'architecturc at urbanisne, wiversité de Bejaia, p4.

1



CI{ÀPITRE, 1 CIIÀPITRE INTRODUCTTF

une crois§ance incontrôlée de nos villes et à une détérioration inéverstble de la quotité de
notre cadre bôtis »ro.

Face à cette crise environnementale un nouveau concept apparait c'est {< le développement
durable ».

-

L'origine de Ia crise environnementale est le fruit
d'un long processus. On peut la situer à la révolution
industrielle au 19" siècle. A travers le monde, Ia

révolution industrielle a eu une incidence directe sur

Ies éléments constituants de la ville (morphologie,

espaces publics...etc.). L,avènement de I,industrie a

modifié les systèmes urbains traditionnels. La
structure de la ville ne s'identifie plus à une expression
esthétique de l,espace mais à des besoins socio-
économiques. Une croissance rapide et anarchique qui
a produit une rupfure entre ses composants, entre I,architecture et la ville « L,avènement del'ère machiniste a provoqué d,immenses perturbations dans le comportement des hommes, dansleur répartition sur la terre, dans leurs entreprises ; moavement réfréné de concentration dansles villes à la faveur des vitesses mécaniques, évolution brutale et universelle sans précédenrdqns l,histoire. Le chaos est entré dans les villes »tl

s'est traduit dans Ia forme urbaine avec lestravaux d'Haussmann dans la ville de paris
grandes percées, la geométrisation du sol, Ia

avec les

et la raüonalité regularité
des ilots, I 'alignementn etc.Paris est devenue un

et mondiale. En

modèle pour les villes européennes

nouveaux
apportant des solutions aux problèmes

circulation, Ies épidémies (Cholera),industrialisation avec l,arrivée du train, Iesurpeuplement.
Ëtc.

L'AIgérie est concernée dans cemoment qu,elle était dans une
processus, Du

obéi aux exigences du l9éme

sifuation de colonisafion
siècle. Ceci va pousser

française depuis I g30. Ces centres ont
le bâtiment à s,adapter aux nouvelles

Ceci

3

6831

Io Larbi Manel.
" Le CorbusieitÏËffii:iîi.ff l,ï,,*I f Ëtr;_"_. 

",*_".* __,,, *

Fig. l:ville de
Source:

I

I

ville d'Alger.
Fig. 2 : la
Source:

Jrefihfrr,



CIIÀPITRE 1 CIIÀTITR§,1NTRODIJCTIS

de la révolution industrielle : (Alget centre, Boufæik, Constantine ...) avec des percés, la
perspective, des alignements, la rationalité du sol.

Après vient le 20" siècle, un nouveau mouvement apparait c'est le modemisme. C,est un
mouvement plus architectural qu'urbanistique. Apparue dans le prolongement de la révolution
industrielle du 19" siècle. La crise de l'après-guere et la nécessité de construire plus
rapidement en un cout moins cher est devenue un terrain propice pour le développement de ces
hypothèses' L'architecture moderne néglige totalement le passé et repose essentiellement sur
la fonction' caractérisée par: l'angle droit, géométrie simplifié. c,est à ce moment que Ia
relation entre forme architecturale et structure urbaine srest brisée. Le projet n,est plus
pensé en relation avec son territoire mais comme un objet isolé. cette séparation prend la forme
de la disparition de la notion : d'ilot, de parcelle, de forme urbaine ...etc. « res svants gardes
ont préparé la naissonce de I'urbanisme moderne qui prêtent être une science, mais en réolité
nourri d 'utopie au totalitaire, montrant une indifiërence votre une hostirité envers ra villetraditionnelle, et conJîrmant ainsi la coupure postulée entre les villes et architecture »12.Avec le Corbusier on est arrivé à la production de masse Immeubles de l,Aéro_habitat 1950_1955 Alger (fig.3), aussi le plan Obus (fig. 4) : un immeuble de plus de dix kilomètoes, dont latoiture était une autoroute de Saint_Eugène à Maison Carrée (de Bologhine à El_Harrach) AlgerCes principes puisent leurs origines dans la charte d,Athènes rédigée en I933 à l,occasiondes CIAM (congres internationaux d,architecture

centre de la réflexion. Cela induit à produire des bâtiments à partir de la fonction

moderne). Cette dernière met la fonction au

qu'ils vont

4Fig. L Aero-habitat a Alger.
Source

Fig. 3 plan Obus Alger-Corbusier
J.ource :h@://pubtic bidw n org/t mages/2 0 b/î6

ewurejpg Il,Jt',

4

t2 Hasna Benadid, Zine Aicha" Op.cit.

ô



CTIF
1

abriter et non Pas à Partir de leur environnement territorial' La crise environnementale a vu Ie

lus de l'environnement lors de la production
jour au 2leme siècle' On ne se soucle p

architecturale. On est plus capable de produire un espace urbain de qualité' Le territoire ne fait

que se détérior et. « Jamais encore' en Àlgé rie, l'environnement bâti n'avait été aussi

stentielle. tt Dr. Ammar Korichi't3

prublématique et i amais moins sure son assise ext

En résumé, la crise environnementale a son origine dans la révolution industrielle au 19e

siècte. EIle a son origine théorique lointaine dans la renaissance au l5eme siècle avec

I'apparition de I'espace perspectif (versailles) où on commence à géométriser le sol. Avant le

l6eme siècle la relation entre les differents éléments de la structure urbaine était organique

(Venise, casbah d'Alger...). La crise s'est accentuée au 20eme siècle avec le modernisme ou on

note la disparition de la notion ilot, parcelle. forme urbaine etc....Le projet est pensé

indépendamment de son environnement urbain. Autrement dit, on est pâssé d'une forme

organique vers une forme rationnelle à une forme abstraite.

- Le déveloooem durable comme réoonse à la crise vironnementale :

Face à cette crise environnementale et à ces bouleversements intellectuels et

technologiques un nouveau concept apparait c'est le développement durable. Il est intimement

lié aux exigences territoriales et au respect de I 'environnement, et s'est imposé comme une

réponse à un état des lieux préoccupant de [a situation mondiale.

La notion de Développement a émergé au lendemain de la 2éme guerre mondiale. On

parlait de pays développés et de pays sous-développés. Le développement élâit lié à l'effort

13 Dr. Salah cddine Kradq Dr. Ammar Korichi, and Dr. YoucÆt'Lamb4 « Enjeux de la dém&chc Eogrammaliquc : Dans le
processus de conception architectural ». Intemâtional Joumal oflnnovation ând Scienlific Research, vol. 12, no. I, pp.275-
283,2014. Algétie.

5

Fig.5 : logements collectif.

S outc e : h nps ://i I.rt p. coay' ara bi a û s t o ti es. c o ny'i' p-
coaknt/uploodd2q| 01/Skihda-A\geda.ipg?§§l-1

Fig.6 : logements Collectil
Source : hfip://ciobiLcotn/20 I 7/09/toussillon'

ha bilal4errrondc4e'logcmen /
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CHAPITRE 1 CHAPITRE INTRODUCTTF

technologique: construire avec l'industrialisation du bâtiment, construction des autoroutes

.. .etc. Par contre la notion d'histoire et de patrimoine n'était pas du tout prise en considération

à ce moment-là. On détruisait tout ce qui était ancien (table rase) ; le Corbusier quand il a fait

le plan Obus d'Alger il regardait la Casbah de loin. Face au pays développés il y avait des pays

sous développé, notamment les pays colonisés. Après il y a eu l'indépendance de certains

d'entre eux, il y a eu également des révolutions (la chine, le Vietnam' I'Algérie) ; et l4

s'introduit le concept: les pays en voient de développement apparue en 1980. Ce

développement se fera en dépits de l'industrialisation qui engendrera des conséquences sur le

mode de production et de fonctionnement de la ville. C'est le cas de I'Algérie, qui se qualifie

comme étant un pays en voit de développement. Ses bâtiments étaient industrialisés, il fallait

aménager le territoire au prolit de I'industrie. Donc la forme architecturale, le renouveau urbain,

la pensée sur la ville, sur l'espace, était pensée du point de vue industrielle. Il était par la suite

plus question de sous-développement mais d'ultra développement au point oit en Espagne, ils

ont construit tellement de bâtiment qu'ils ne se sont p.rs vendus, au point où aux états unies

d'Amérique, ils ont construit des lignes de chemin de fer qü ne servent à rien.

Le territoire ne fait que se détériorer. D'où le changement de paradigme « Développement

durable ». Il est employé pour la première fois en 1980 dans le rapport sur la stratégie de la

conservation mondiale" qui associe la conservation et le développement.la

La question de développement se pose aujourd'hui en termes de sa durabilité. Selon la

définition officielle établie en 1987 par le premier ministre norvégien dans le rapport

Brundtland, le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».

Le concept de développement durable intègre la notion « d'environnemenl »ts et de

territoire. Les enjeux territoriaux et environnementaux prennent le dessus sur les enjeux

d'industrie, et de technologie. Face à la gravité des problèmes environnementaux, il y a eu

l'émergence du terme « écologie »16, accordé à la protection de la nature. Tout cela justifie le

faible intérêt porté à I'urbain et à la ville.

ri N. Djermorme, conférence intitulé : Les priicipes génelqlx de la crëation architeclurole et du reûouÿeau urbain, Blida
2017.

't EgüIOII§!09ü: « Ensemble des conditions naturelles ou artificieltes (physiques, chimiques et biologiques) et cultuelles
(sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants se développenl (dont thomme, les espèces animales et végétales ».

hnp://www.develoooements-durable.com,/defi nition.oho.
t' Ecologie : l'ur des objeaifs de l'écologie est de delecler, d'analyser, et de combattre les dysfonctionnements éveltuels d'un
écosystème. www.toupie.ors\dictionaire\Ecologie.Html.

6



CHAPITRE 1 CHAPITRE INTRODUCTIF

La ville apparait tardivement dans les problématiques du développement durable jusqu'à

la fin des années 1990. La thématique de la ville durable a trouvé une place grandissante avec

la mise en æuwe de « I'agenda 21 locale de la ville ». Parmi ses approches :

O L'approche patrimoniale qui met l'accent sur le capital naturel et cultuel,

O Sur la politique de réhabilitation,

O L'embellissement de la ville.

Cela a son origine dans la cbarte d'Alborg (1994, Danemark), et qü est l'opposé de la charte

d'Athènes. Parmi ses itspects :

.1. Met[e l'accent sur l'importance de la dimension patrimoniale. L'existant est pris en compte

dans l'élaboration de nouveaux projets urbains et architecturaux contrairement à la charte

d'Athènes qui négliger le passé et fait table rase. ./1 L'histofue devient ainsi la source des

références indispensables pour une production durable de I'environnement urbanisé.

« Comprendre el analyser le passé pour mieux appréhender I'ovenir c'est daw la

valorisation du patrimoine et la réappropriation de I'histoire que la question du

développement s'inscril. »1 
8.

.3. L'insertion du bâti dans l'environnement doit être envisagee.

Pour la charte d'Alborg, l'histoire et le territoire sont les deux notions primordiales à prendre

en considération dans la programmation architecturale et urbaine.

Prosrâmmation architecturale dans I'amenâgement du territoire

En Algérie, depuis 1970, la production des éqüpements publics se fait par rapport à la

fonction qu'ils abritent. Sans connaissance du lieu d'intervention, sans connaissance de son

histoire ni de son processus de formation qui l'ont amenée à sa situation actuelle. Afin de voir

de plus près cel4 on va cibler notre travail de recherche sur l'équipement culturel. Considéré

comme équipement publique.

« La production de l'édijice cuburel comme lout équipemenl publique, obéit à deux critères :

{ L'élaboration d'uneJiche technique ülinissant les aspects techniques,le programme,Ies

surfaces nécessaires, et les corrtours rtnar.ciers du projet

/ celui du choix du terrain pour son impla tation dans l'espace urbaiz »re §. Djermoune,

?017)

r? Le Développement durable : https://www.rctre-planete.info/ecolosie/developpement durabte/
18 N. Djermoune, conférence intitulé: Les principes géiéraLt de la crëatioi architecturale et du renouveau urboin, Blida.
2011.
le N. Djermoune, problématique du master 2 A,aite. groupeO2 intitulée : L'édifice cultuel dans sa territorialité, Blida 2011.

7
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Si on prend I'exemple de la grande

poste d'Alger construite au l9eme

siècle, elle n'est pas produite pour

obéir à une fonction mais à une

exigence territoriale et urbaine. C'est

ce qui fait que ce soit un équipement

rayonnant à l'échelle de la ville.

Si on prend un exemple de

production actuelle; on a l'opéra

d'Alger à Ouled Fayet. C'est le résumé

du drame que vit le choix du terrain en

Algérie. Elle est située dans un

territoire agricole vierge. C'est un

bâtiment abstrait, isolé de son

environnement territorial et urbain. Du

coup on peut se permettre de dire que

c'est un projet échoué, du moment qu'il

n'apporte aucun rayonnement à l'échelle

de son territoire d'Alger.

8

Fig.7 : La grande Inste d'Alger.
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L'échec de la oroduction d'une oualité architecturale adéquate est dû à :

F En t* lieu à la programmation en vigueur en Algérie. Cette programmation est définie à

partir d'une grille théorique d'équipement qui à son tour a son origine dans la charte

d'Athènes (Corbusier). Elle est purement surfacique et fonctionnelle. Elle devrait être mise

à jour.

F En 2eme lieu, l'échec est dû au choix du terrain. La qualité d'un projet architecturale ne

découle pas seulement de son dessin, elle est liée d'abord à son insertion dans

I'environnement (c'est l'essentiel). « La place d'un équipement public dans la structure de

la ville est d'une importance capitale ....i1 contribue à façonner la forme wbaine »20.

Actuellement, en Algérie l'erreur est dans le choix du terrain. On dessine un projet après on

se met à chercher l'assiette ou le mettre. Et c'est la concrétisation de la crise.

ÂfiLrfu*-.-
ffi$ft'TfrirTI 

'. t
I

lll tlr llt [t ltt I

lir
iJ

éêÂ

lll:l

.a

-.: 7z
irl I

**-Oil
l

,O IDEM.



CHAPITRE 1 CHAPITRE INTRODUCTIF

Donc l'importance des deux équipements; la grande poste et I'opéra d'Alger diffère. Et

leurs importances leurs vient du territoire. La programmation architecturale en vigueur en

Algérie devra prendre en considération- au-delà de sa progmmmation

surfacique- l'envhonnement et l'histoire du lieu dans lequel va s'insérer le projet pour sa bonne

intégation.

De ce fait :

- comment peut-on intégrer la notion d'histoire et de territoire dans la programmation

d'un édifice culturel -au-delàs de la programmation surfacique en vigueur en Algérie-

permettant de promouvoir un développement urbain durable ?

4. Hypothèses:

A partir de ces problèmes abordés on peut émettre quelques hypothèses :

O Pour tenir compte du territoire et de l'histoire dans la programmation d'un édifice

culturel au 2leme siècle en Algérie on peut réhabiliter la parcelle. Considérée comme

la plus petite partie du territoire, elle peut évoluer au fil àu temps pour accepter de

nouvelles §pologies architecturales.

O C'est le territoire qui exige le ÿpe de bâtiment que va abriter et non pas le contraire.

Une problématique nécessite, pour être gérée de manière efficace une méthodologie.

L'élaboration de ce mémoire est le résultat d'un ensemble de ûavaux basé sur des enquêtes sur

terrain (I'APRC, I'APC d'Alger centre, des bureaux d'études, I'EPAU (école polyechnique

d'architecture et d'urbanisme), des conferences, visites sur site d'intervention) aussi des

profondes recherches sur net, des consultations des liwes et des thèses.

Pour mieux développer ce travail d'une façon adéquate sans s'éloigrrer de notre thème de

recherche nous avons adopté pour une méthodologie de travail qui va déterminer le sens de

développement de notre recherche, nous orienter et nous mener vers notre obj ectif frnal :

Le premier chanitre: c'est la partie introductive de notre travail d'étude. Il traite une

problématique d'actualité qu'on ne devrait pas prendre à la légère c'est l'échec de la

pfoduction d'un projet architectural cohérant et bien intège dans son environnement au

9

5. Méthodoloeie de travail :
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21eme siècle. En soulignant que l'erreur est dans la programmation architecturale en

ügueur en Algérie. Ainsi la réhabilitation de la parcelle est notre hypothèse.

Le chanitre état de I'art : comprendra un ensemble de définitions, de notions théoriques

et de critères relatifs à notre thème d'étude. Cette partie propose des définitions au concept

de culture, la programmation architecturale en vigueur en Algérie, patrimoine urbain, et

enfin la crise environnementale. Cette partie nous peïmet d'avoir une base théorique, ainsi
apporter des solutions à la problématique précédemment établie.

Troisième chapitre : exposera les cas d'études. Cette partie contient l'éfude et l'analyse
critique de trois exemples au niveau national et qui illustrerons nos hypothèses et nous
permettrons d'élaborer un projet adéquat.

70
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CHAPITRE 2 ETAT DE L'ART

Sur la base de notre thème de recherche intitulé LA PRODUCTION ET LA

PROGRAMMATION D'I,IN Éurucr catranrt DANS sA oELL!!{LWÉ,nous
allons focaliser notre recherche dans ce deuxième chapiüe sur les mots clés caractérisant notre

thème.

Dans un premier lieq nous définissons la notion de plgggalqmatiQn-architecturalg, son

origine, son rôle. Ainsi voire comment se fait-elle et sur quelle base.

Il est question dans un 2eme temps, de démontrer que la progtammation en vigueur en

Algérie n'est pas suffisante pour produire un espace de qualité. En faisant une lecture détaillée

sur la manière de faire actuelle. Démontrer également que le choix du terrain et f insertion des

bâtis n'est pas fornrit. Un choix qui se fait de façon arbitraire. Le projet est programmé en

termes de surface et fonction, avec une ignorance totale de l'assiette d'implantation.

Dans un 3eme temps, nous allons définir le concept de culture du moment qu'on a ciblé

notre travail sur l'édifice culturel comme exemple. Nous allons voir comment est née la relation

de la culture avec la ville depuis toujours. Pour arriver à définir l'édifice culturel. Voir Comment

s'est-il développé au fil du temps dans un bref historique.

A travers I'hypothèse qu'on a proposé : la réhabilitation de la parcelle comme l'unité de base

la plus petite du territoire, et par rapport à notre aire d'intervention qu'est un tissu ancien

(patrimoine urbain), il est question de définir ce qu'est le patrimoine urbain. En citant quelques

exemples de villes anciennes.

En demier lieu, nous allons relier toutes ces notions entre elles et ainsi voir leur impact sur

I'environnemenl d' aujourd'hui.

11
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1. La orosrammation dans la oroduction architecturale:

« La programmation, c'est la traduction de Ia pensée de quelqu'un qui a des besoins, faite

à I'sttenîion des concepteurs. » | M. Chistian Legand

Depuis les années 1960 et 1970, la programmation est devenue une étape de pré-conception

dans le processus de production du bâtiment afin de déterminer le produit de la quantité

(surface) et de la qualité (relations entre espaces et nécessités techniques). Elle est une étape à

l'avant-plan du projet architectural. Elle permet de déterminer sur quoi les concepteurs

travailleront2. La programmation intervient depuis l'émergence de la première idée jusqu'à la

livraison du proje! voire au-delà. Elle est adaptée aux grandes comme aux petites opérations,

d'où la complexité d'une opération n'est pas forcément proportionnelle à sa taille. Son but est «

de définir les condilions précises de l'intervention du maître d'æwre et d'anticiper les

conditions de vie et de fonctionnement dans le bôliment ou proiel à réaliser ».3 Elle permet

ainsi d'identifier et de qualifier et de déterminer toutes les périodes à prendre en compte dans la

vie du projet (depuis I'esquisse, l'avant-projetjusqu'à l'exécution) afin de rendre la conüainte

et les données du projet maîtrisé par le développeur. C'est une démarche qui nous permet d'avoir

une vision globale du processus envisagé et de contrôler la rationalisation de ce dernier en

matière de contrôle.

La programmation architecturale est considérée comme une phase essentielle pour la

conception d'un projet, ces études réalisées par une équipe de professionnels qui visent à :

Aider la maîtrise d'ouvrage de l'opération à définir et préciser sa commande.

Foumir aux maîtres d'æuwe un document de référence décrivant de manière précise la

commande du maître d'ouvrage.

Maîtriser cette commande tout au long des études de maîtrise d'æulre.4

En Algérie plus qu'ailleurs, la démarche programmatique est courante dans beaucoup de

cas. Il est clair que les effets de cette demière peuvent impacter significativement la

performance du projet et la qualité finale du bâtiment escomptée en termes notamment :

r' De délais d'études techniques.

y' De surcouts budgétaires divers (études et réalisations).

IMission Interminis't&ielle pourlaQualité des Constmctions Publiqres. Gÿide de sensibilisation à la Programùation Mission
Interministédellç pour la Qualité des Conslructions Publiques, Juin 2008. Disponible sur le web :

http://www.miocp.souv.ft/images/GuideÿdocumentPDF/GUIDE PROG.pdf. P.64.
, Philippe DEHAN. Projet de rccherche REPA-F4 Réhabilitations des Etabliss€mefis pour Personnes Agées er Facteur 4, 2010,
P 05. Disponible sur le wcb : http://ww\{.batiment-energie.ore/doc/16/repa f4 20l0.pdf
r Dr. Salah Eddine Krada Dr. Ammar Korichi, and Dr. YousefLarabq Op, Cit
4 ldem.
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/ Délais de réalisations et de livraison de la commande.

{ Relation conflictuelle entre MO & MOE.

C' est une démarche qui est soutenue sur le plan didactique et pédagogique dans l'enseignement

de l'architecture en Algérie parlanotion de « PROGRAMME », encore en vigueur, de la 3éme

année, centré sur << /a programmation et méthodologie de conception >>.r Elle est basée sur le

plan bibliographique de l'ouwage d'Emets NEUFERT2.

Dans les années 1960, apparait cette pratique en Europe, notamment en France 3. Ses origines

théorique et méthodologiques sont tirées par une approche qui met la fonction au centre de la

réflexion, cette approche qui est apparue dans les thèses du « mouvement moderne » et de « la

charte d'Athènes » qui ont spécialement marqué I'Algérie depuis le passage de le Corbusier et

les architectes des CIAM4.

Le processus de production du bâtiment appelé « équipement public » obéit, en amont, a

deux critères :

l- L'élaboration d'une fiche technique qui définit les aspects techniques, notamment le

programme, les surfaces nécessaires et leurs contours financiers du projet.

2- Celui du choix de terrain pour son implantation dans l'espace urbain.s

'/ Ou'est-ce qu'un proqramme :

D'après le dictionnaire Larousse, le programme est un énoncé des caractéristiques précises

d'un édifice à concevoir et à réaliser, remis atx architectes candidats pour servir de base à leur

étude, et à l'établissement de leur projet.

Provenant du gtec progromma qui signifie « ce qui est écrit à I'avance >>, le terme « Programme

» correspond la première signification d'un texte déclarant et décrivant les différentes actions

d'un événement à venir. Le programme détaille ce qü sera organisé. Dans le domaine de la

production de I'environnement bâti, il a deux significations :

1- Il peut désigner la fonction générale de l'équipement qui doit être réalisé.

2- Il peut correspondre à un texte donnant des instructions sur sa réalisation.6

rN. Djarmoune, Op. Cit.
2 Friedr vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbtr, Les éléments des projets de construction « Emest Neufert », Dunod, paris,

2002.
3 « L'instruction générale sur les plans d'urbanisme du 08 avril 1960a défini la surface des espaces verts, la nature des

équipements scolaires, commerciaux, sociaux, ... » cité par Y. LACOSTE, « un débat; les grands ensembles », in. M.
RONCAYLO er Th. PAQUOT, (S/D), villes et civilisations urbaines. PARIS, 1992P,500. Voir aussi URBANISME n"75 ;

76.
4 Yoir Z. ÇELIK « Bidonville, CIAM et grands ensembles », in, J.L. COHEN, N. OULEBSI& Y. KANOI-IN, ALGER,
Paysage urbains et architectures 1800-2000, édit. De L'imprimeur, Paris 2003, P200.
5 N. Djarmoune. Op cit.
6 L'exercice de la programmation architecturale et urbaine en France. http://wwwlet.archi.frllMG/odflnotesynthprog.pdf

13
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3- Il a pour but permettre la précisassions des contraintes et les besoins relatifs aux travaux

à réaliser au concepteur.

Selon le Manuel canadien de pratique de l'architecture, le programme est défini étant une

description des exigences auxquelles un bâtiment doit satisfaire pour que les activités humaines

soient déroulées de façon approprié. Il définit le caractère, le service, I'envergure, les fonctions

et les besoins en espace de projet de façon pour pouvoir y arriver aux autres étapes du projet.

<< Un bâtiment est le plus souÿent construil à partir d'un programme donné par un maitre

d'ouvrage »1, ce qui veut dire que la nécessité d'élaborer un programme est toujours présente

pour construire un édifice que ça soit privé ou public et à n'importe quelle échelle. « Le

programme est un moment en omont du projet, c'est une information obligatoire, à partir de

laquelle I'architecture vo potmoir exister, c'est un point de départ mais aussi une phose

préporatoire »2. C'est une responsabilité à appréhender, comme le site Patrick. O'Byme, et

pour le rédiger il cite : << La rédaction d'un progromme se situe au correfour des pensées,

d'ambitions et de responsabilités. Un programme est une écriture qui doit être comprise par

tous les intervenants « ... » l'espace, donc le programme doit être pensé dans une perspective

dynamique, anticipant sur le long terme et aÿec une approche ethnographique3 >>.

Ce document doit être clair, ses objectifs de base et ses besoin hiérarchisé, car nous ne pouvons

pas donner réponse à tous les aspects au même niveau. Les programmes augmentent de plus en

plus un ensemble de restrictions et de règlements. Programme, Ce n'est pas seulement un

progftunme technique.a En ajoutant; << Evaluer quelque élément ou lui donner un ordre de

grandeur renvoie habituellement à de métrique, donc à du quantitatif et à du scalaire. ))s, c'est-

à-dire que le programme établi traite que la dimension quantitative du projet à concevoir.

Cette pratique découle de la politique de programmation depuis la fin des années 1970 en

Algérie. EIle est basée sur le « la grille d'équipements » développé par C.A.D.A.T.-1975,

D.N.C./A.N.P. Et B.E.R.E.G. En 1975,la répartition des équipements selon les « unités de

voisinage » ne dépasse pas 3500 habitants. Cela signifie environ 1000 logements.6

t Ph. BOUDON, Ph. DESHAYES, F. POUSIN, F. SCHATZ, enseigner la conception architecturale-cours d'architeclurologie,
Edit. De la Villette, décembre 2001. P.18.
2 Claude Eveno, Jean Maheu, Centre de création industielle, « Cahier de CCI », Tome I, Edition : Paris / France, Cente
Georges Pompidou/CCl, 1986-1989, P. 186.
3 Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques. Op. Cit.
a ldem. P 64.
5Ph. BOUDON, Ph. DESrL{YES, F. POUSIN, F. SCHATZ. Op. Cit. P.107.
6 Alberto, Zucchelli. Introduction A L'Urbanisme Opérationnel Et à La composition Urbaine. Office des publications

universitaires(Alger). Vol.3. I 983. P 212.213.21 4.215.
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y' Ou'est-ce ou 'une srille théorioue des é uinements ?

<< (Jn document de référence pour la progîdmmation des équipements urbains. >>t .

La ville est conçue cortme un résultat d'une organisation globale d'unités urbaines de

diftrentes tailles, en fonction dominante de la taille de la population (zone résidentielle, zone

de fonction secondaire, zone de service centrale, zone d'activité.. . etc2.

<< Les grilles théoriques donnent pour chaque équipement la surface exprimée en m2 par

habitant »>.3

Une grille théorique des équipements est le mode théorique de structure développe pour

chacune des catégories de ville du savoir en fonction des différents critères et facteurs qui

caractérisent l'équipement. Cela se traduit par le rapport entre la superficie de l'équipement par

habitant et la quantité d'équipement appartenant à chacune des unités structurelles urbaines

considérées.a

o Choix de terrain :

Après qu'on a vu qu'est-ce que la démarche programmative, qu'est-ce qu'un programme

et leurs origines en premier lieu, on arrive à un deuxième point qui est critique dans

l'architechrre et I'urbanisme des villes algériennes, qui a une relation directe avec la

programmation des équipements publics. C'est la notion : choix de terrain.

« La place d'un équipement public dans

lo struclurc de la ville est d'une importance

capitale ....il conlribue à façonner la forme

wbaine »5. La grande poste, l'exemple

parfait et concret des équipements publics de

la capitale qui contribue à façonner la forme

urbaine de la ville d'Alger. Cet équipement

qui est construit au 19" siècle lorsque le

bâtiment n'est pas produit comme équipement

public en réponse à une fonction, mais comme

un bâtiment spécialisé en réponse aux exigences des zones urbaines et territoriales.

I Ministère de l'urbanisme ct de la construction, Grille théorique des équipenenls, CNERU, Janvier 1989, P9.
, Ibid. Pl.
3 lbid. P6.
l tbid. P12.
tN. Djermoune, Op.cit.

Fig. 9. La gmnde posle.

Source : hltp://olger-
r olfr/A I g et/vue_aeri e a,ra./pag es _l i e eÿ 5 _6E 3 I trcfr , hl m
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Le deuxième exemple montrant cette

importance de la forme urbaine c'est le musée

des beaux- arts à El-Hamma, Alger ; qü vient

s'adosser contre une falaise d'oir sa conception

s'ouwe à travers l'axe du jardin d'essai süt la

baie d'Alger d'une part et la villa afiistes d'autre

part. Un bâtiment du 19" siècle toujours en

dehors de la ville mais qü marque sa position.

Ce §pe de bâtiment prend une connotation

fonctionnelle et se transforme en équipement

public Seulement au 20ème siècle (les années

Fig.l0. Le musée des beaux-arts.

Source : hltps://encrypted-
, b n0, g stoli c c o rnÂnryes ? qabn: A N d9 G cQ F y YzNWp c O 7

I tullf -p M b M q g sv D F nop s go'Ih 3 h c y nta' A P,n4|fl f Ws -g Q

1960) en France, oir il est programmé pour répondre à un besoin fonctionnel. La position de

l'édifice pers son importance urbaine. D'autres nonnes et modèles apparaissent. Il s'agit d'une

« unité de voisinage » de densité ... etc.l

Ou'est-ce qu'une << unité de voisinase )) ?

Le terme « unité » signifie un ensemble de : habitations, équipements d'accompagnement

de I'habitat, les rues, les espaces libre et verts aménagés-équipés qui compose un ensemble dis

organique, sont en termes de nombre et de qualité, dans leurs relations mutuelles afin d'atteindre

un cadre spatial et une bonne performance des activités de résidentielles, comrne on peut

I'appeler : un groupement d'éqüpement de base.2

Le terme « voisinage » désigne le ÿpe de relation créée par la « proximité », en faveur de

l'échange de contacts entre les individus et un gloupe d'individus. Ces relations entre individus

et groupes sont déjà couvertes par des facteurs spatiaux et, par conséquent, la nécessité d'étudier

et de déterminer les dimensions fonctionnelles et psychologiques de ce groupe d'habitats de

base.3

« Ces grilles théoriques d'équipements de schéma de struchration urbaine serviront de

cadre de référence aux opérateurs, afin de les aider dans une estimation correcte des besoins en

équipements et en surface pour le choix d'une localisation appropriée et d'un agencement entre

éqüpement judicieux. »4.
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IN. Djermoune. Op.cit

'z 
A. ZUCCHELLI. Op. Cil.

r tbid. P.120-124.
aMinistère de l'urbanisme et de la construction, OP. CiL
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2. LA CULTURE ET LA YILLE :

<< L'architecture est, par essence, un fait culturel, dans le sens où elle est à la fois une pratique

et un art de l'aménagement de l'espace dans lequel nous vivons. >>l

<< La culture, c'est ce qui reste quand on o tout oubtié. » Édouard Herriot : homme politique français

« Quand les hommes sont morts ils rentrent dans I'histoîre, Quand les statues sont morîes elles

rentrent dans l'art, cette botanique de Ia mort, c'est ce que nous appelons la culture n. Chris

marker : écrivain philosophe français. Ces deux passages renvoient la polysémie de la culture. Tout

le monde peut comprendre que l'architecture est un fait de la culture, qui a un lien dans

l'histoire elle-même, l'identité, la mémotre, l'innovation et la créotivité, qui contribuent à

enrichir et à diversifier la dimension culturelle de notre territoire nationale.

Le thème « culture » reste très vaste. Afin de ne pas nous étaler sur cette partie, nous allons

nous contenter de quelques définitions et d'évoquer, de manière concise, le processus

d'évolutions de la culture dans la ville.

a. Définitions et caractéristiques de la notion culture :

La culture a toujours été considérée comme un concept très difficile à comprendre et à

cerner. Les définitions sont innombrables, ce qui laisse les chercheurs et les scientifiques

s'inquiéter de la question. Ces définitions s'emploient dans l'explication de plusieurs

phénomènes humains, elles s'associent toutes à la rapporter à l'activité humaine. Commençant

par la langue française; la définition est: « Culture désigne I'ensemble de connaissances

générales d'un individu »2.

L'anthropologue anglais du XIXe s, E.B. Tylor, défrnit la notion culture cofilme étarfi « un

tout complexe qui inclut les connaissances, les croyances, l'art, le droit, la morale, les

couhtmeg et toutes les autres aptitudes et habitudes qu'acquiert l'homme en tant que membre

d'une société ri3. Il ajoute que laculture est.'r« L'ensemble de toutes les institutions quipermet

à l'être humain de contrôler sonréel, capitaliser et investir sonfutur »4.

Ainsi, Robert Redfield définit cette notion : « ... tout cet ensemble intégré et traditionnel de

manières d'agir, de penser et de sentir qui donne son caractère ou groupe social »»5.

I L'architecture comme fait culturel aujourd'hui, URL :

http://media.eduscol.education.fr/fileÆormation continue_enseignants/4115/architecture_actes_ll04l5.pdf
2 Wikipédia I'encyclopédie libre hnp:/ifr. Wikipédia .o.g/*iti/culture.
3 Denis Laborde, « Éditorial », Socio-anthropoiogie, S I ,000, mis en ligne le l5 janvier 2003, consulté le l0 septembre
20 l7 .P. 02. URL : http ://socio-anthropologie.rewes.orÿ I I 6
a ldem.
5 Margaret P. Redfield, Robert Redfiel d, The Social (tses of Social Science: The Papers of Robert Redfietd, vol. 2, Univ of
Chicago, p. 107
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La plupart des chercheurs voient que cette notion de culture est un fait immatériel qui

représente les comportements de l'ête humain, ses croyances, ses institutions... etc. << J'appelle

culture l'ensemble des comportements, techniques, croyonces, rites, institutions qui

caractérisent l'homme et les sociétés humaines... »1. En ajoutant aussi, la définition du

dictionnaire Larousse qui prévoit que la culture est: n l'ensemble de valeurs et de structures

sociales : manifestations artistiques, spirituelles, intellectuelles et morales, qui caractérisent

un groupe humain, unpays ouune société parrapport àunautre groupe ».

De plus, I'UNESCO2 voit que la culture est considérée comme un ensemble de

caractéristiques spirituelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles caractérisant la

communauté ou le groupe social, et comprennent les arts et les letfres, les modes de vie, les

moyens de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances3. Elle ajoute

que la culture provient du peuple, parce qu'elle se nourrit de sources profondes de conscience

populairea. C'est aussi « L'ensemble des formes culturelles fondées sur la tradition, exprimées,

partagées et reconnues par I'ensemble d'une communauté »»5.

Le 09 jün 1973, la première conférence des ministres européens de la Culture à Helsi,

Jacques Duhamel donne un sens à la culture comme étant:« Elle n'est plus seulement la

formation de I'individu par Ia connaissance et la prattque des beawc-arts, complétées par

l'initiation atn grandes æuvres littéraires du passé »», mois un savoir « qui est à la fots

connaissance du passé et du présent, de ce qui a été créé et de ce qui se crée » ; « elle est un

choix d'existence »», « elle est enfin une pratique ».6

Le mot « culture » a un sens à la fois plus large et plus neutre. Il sert à désigner I'ensernble

des activités, des croyances et des pratiques communes à une société ou à un groupe social

particulier.T Le postulat de base est que chaque culture est une << synthèse ort§nale, dotée d'un

"sqie", qui s'exprime à travers la langue, les croyances, les couhtmes, l'art et constitue un toul.

Le monde est divisé en aires culturelles »>8.

'l 
J. Soustelle, Les quatre Soleils, PLON, Paris, 1967, p. I l0

2 L'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
I LTNESCO « Le rapport mondial de la culture 1998, Culture, créativité et marché », préface.

http://portal.unesco.orÿculture.
4 LINESCO « Réflexions préalables sur les politiques culturelles » 1969.
5 Wikipédia Op.cit
6 DUHAMEL Jacques, "L'ère de la culture", [Discours de Jacques Duhamel prononcé à la première conférence des minisres
européens de la Culture (LINESCO) à Helsinki, le 9 juin 1972, reproduit dans Jacques Duhamel, ministre des Affaires
culturelles l97l-1973. Discours et écrits, Paris, Comité d'histoire du ministère de la Culture, La Documentation française,

19931.
7 M.-A. ROBERT, Ethos. Introduction ù l'anthropologie sociale, Coll. « Humanisme d'aujourd'hui », Ed. Vie
ouvrière, Bruxelles, 1968, p. l9
8 Théorie du relativisme de Franz Boas, citée par regards-culture_theories.pdf',
http://www.iteco.be/boite_outils/concepts_base/regards_culture_theories.pdf
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<< La culture est ce qui subsiste, quand on a oublié tout ce qu'on avait appris »1, ce qui veut

dire ; c'est qu'avant que nous « oublions tout », nous devons apprendre beaucoup, mais la

<<culture>>, elle n'est pas seulement un ajout de connaissances, mais aussi une conscience qui

nait de l' assimilation.

Selon Franz Boas : né le 9 juillet 1858 est rur anthropologue américain d'origine allemande, il affirme

que les formes et les modes de vie des hommes ne se développent pas selon un modèle linéaire

et selon leur développement mental, mais elles sont produits dans les processus historiques

locaux. Ces derniers sont déterminés par les conditions environnementales de la communauté

concernée et par les contacts qu'elle a avec les sociétés voisines.2

Alors et enfin, on peut dire que la culture est un enchaînement de comportement qui aboutit

à des évolutions orientées, qui sont des finalités fonctionnelles de cette notion. C'est une

question vitale pour son existence et sa continuité et, dans tous ses aspects, la culture est

intéressante pour le pays qu'elle doit organiser, ainsi que pour son développement.

/ Caractéristiques :J

La culture présente quatre caractéristiques :

- C'est un ensemble cohérent dont les éléments sont interdépendants.

- Elle imprègne I'ensemble des activités humaines.

- Elle est commune à un groupe d'hommes, que ce groupe soit important (les habitants d'un

continent) ou très faible (un groupe de jeunes),

- Elle se hansmet par le biais de la socialisation : En ce sens, la culture est un « héritage

social >».

{ Grandes activités culturelles : a

l. La diffi.rsion :

Activités visant à diffuser des publicités d'art ou d'esprit dans des lieux ou à travers des médias

appropriés.

2. L'animation:

C'est une activité qui tend à créer et à maintenir des relations entre les personnes du groupe.

t EIen KEY, Revue Verdandi, 1891, p. 97, article intitulé « On tue l'esprit dans les écoles ».2 Mohamed EL KARKRY, Etude sociolinguistique de l'affichage publicitaire dans la ville de Tanger,
http://www.memoireonline.com/02113168781m Etude-sociolinguistique-de-laffichage-pubticitaire-dans-la-ville-de-
tangerl3.html
3 S. GARCIA' M. MONTOUSSE & G. RENOUARD, 100 fiches pour comprendre la sociologie, Ed. Bréal., 1997, P.180.
4 Wikipedia Op.cit
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b. Processus d'évolution de l'activité et I'esoace culturel dans la ville :l

Le rapport équipement cultüel et ville existait depuis toujours et parfois il est à des degrés

différents, et donc par rapport à cette différenciation on se pose la question :

POI'RQUOI ON UTILISE L'ÉDIFICE CULTUREL ?

L'équipement cultuel est également un outil pertinent pour la lecture d'indicateurs de

développement culturel. I1 se définit comme étant << un équipement collectif public ou privé

destiné à l'animation culturelle, dans lequel se mêlent les dimensions d'éducalion et de loisirs

: salles de spectacles, d'expositions, bibliothèques, médialhèques, musées, centres culturels...

L'idée de la ville et son raDDort au sacré fait relisieux :

« Le mot « culture » proÿient du latin « Cultura » et apparaît en langue française vers la

Jin du XtIIème siècle désignant soit une pièce de terre cultiÿée, soit le culte religieux ».3

La ville a commencé de naitre avec la naissance de la cité Greque (la ville de UR : Ziggourat),

et aussi la célèbre cité d'Athènes. Cette naissance commence à exister avec I'apparition de

plusieurs groupements et chacun d'eux avait un lieu appelé : dimension de sacré. entouré de

I'espace où il vive et cela parce que l'homme cherche toujours à projeter sa façon de voir le

monde et à ordonner l'espace où il vit.

I K. Taleb, conférence intitttlé : La culture dans la ville,2ol1.

' Françoise Lucchini, « Les équipements culturels au s€rvice de la population des villes >t, Cybergeo : European Journal of
Geography, Dossiers, document 352, mis en ligne Ie 20 awil 1999, consulté le l0 octobre 20t7. URL:
http ://cybergeo.revues.orÿ4988
I c. VERDURE, Op, cir.
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3. La formation :

Activité pédagogique spécialisée, visant à enseigner au public le sens des ceuwes d'art ou de la

raison, c'est-à-dire le travail d'éducation, de formation ou de direction, intellectuellement ou

moralement.

4. La création :

Travaille à methe sous l'æil du public, divers objets, æulT es d'art, faire connaître ou expliquer

quelque chose à quelqu'un.

5. La communication :

Contribue à la production d'une formation intellectuelle, renforce la communication entre

différents groupes sociaux et favorise la cohérence avec le développement de méthodes de

communication.
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pour le regroupement de la cité Greque, il est expliqué par l'unification de la croyance, ils

se sont unies dans une seule, c'est elle qui a donné plus naissance à Athènes qu'autre chose : « le

fait religieux qui a donné naissance à cette ville »'

Les premiers établissements urbains ça a commencé de la même manière que le complexe

religieux de la ville de uR en Mésopotamie, c'est ce centre religieux qui occupe la place

centrale qui donne un sens à la ville. Alors, on dédüt que l'équipement cultuel gecque était

lui-même dans l'espace public.

Venue la renaissance, avec les mouvements cultUrels en EurOpe, ce mouvement qui

engendre la grande philosophie de lumière et la création des premiers établissements culturels :

. Création de 1ér musée (british museum fondé en 1753) des objets d'art et de culture des

mécénats.

Création du Louvre à Paris fondée en 1791.

Fig.l2. Musé€ le Louvre.
S o u rc e : hup s : /tfu aû cu llu r es. c o nlÿ p'
c o tt e nî/upl oaN2 0 I 1/ I I /l o u ÿ/ e - § I i i pg

L,édifice culturel devient non seulement un outil de diffusion mais aussi une image de

marque des capitales européennes.

- L'esoace sacré et la sacralisotion du monde :

En faisant une comparaison entre deux modèle, l'un est ancien par rapport à un autre qü

est plus modeme : une cité mésopotamienne et à modèle d'une cité de le Corbusier. On en

dédüt que : pour les deux cas, le procédé est le même mais le conteste est différent. Le fait est

toujours religieux, ce qui a donné un sens à l'urbanité. Alors, à chaque fois qu'on s'écarte de

ce fait, on commence à chercher les altematives d'où : les utopies urbaines. Dans la cité de le

Corbusier, on s'écarte du fait religieux alors qu'on commence à voir les modèles qu'on peut

assimiler comme celui de la cité mésopotamienne en matière d'urbanisation qui est un modèle

plus ancien ou il y a eu la même altitude.

Fig.l l. British museum.

Source: hl$s://media-
c drLtrûp adÿi s or. co ny',ne di o/b hol o-

o/03/ 5 6t9 3 / eb/bâti s h-rnu s ea rrr-eÿ eà o r.jpg
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Fig. I 4. Cité mésoPotamienne.

Source : K Taleb, conîérence inlirulé :
La cutture dans la ÿille, 2017, Arelier

Arÿiler, univeqilé de Blidq.

L'édifice culturel a existé depüs les temps, il était chez les russes est connu par ce qu'on

appelle : LA MAISON DU PEUPLE ou bien LIN LUB D TRA AILL S c'était un

éqüpement qui a commencé par creer des lieux de travail'

Après la guerre, il y avait une nécessité d'avoir un modèle ÿpe, c'est la nouveauté à cette

époque, c,est la création d'un ministère des affaires culturelles en 1959 en France. cette idée

estrevenueàAndréMalraux,quiapenséàlastructurationdupaysdansuneoptique

progressiste et volontariste. c'est une nouvelle optique de créer quelque chose de nouveau et

penser l'éqüpement comme objet spectaculaire. Ça doit gérer :

- La démocratisation et la décentralisation de la culture'

- L'accessibilité au ceuvre de l'humanité.

- Diffusion et valorisation du patrimoine culturel national (on conçoit dans l'optique de la

nation).

- Stimuler la création.

« A cette époque, le rapport à I'urbain esl un peu négligé c'est-à-dire, on est surtout dans

I'objet et dans la gestion de ce programme pour faire unioli obiet que ce rapport avec laville. »

re et urbain : L'é ent cu u c(Eur et urb

Comme on l'a déjà précisé, l'intérêt pour le phénomène cultwel dans la ville ne date pas

d,aujourd'hü, l'appel à la culture estjustifié dans l'histoire de l'urbanisme, à travers le respect

des spécificités culturelles de la ville et à la fidélité à ses traditions ; « la ville est une totolilé

-.'.4

47

Fig.l3. Cité de l,E Corbusier.
Source :

hfr ps !/ms sw o Ueli te s.w o rdP res s. cortll2 0 I 1 /01 /2 3'
coùa-clÛ-PlarLiqg
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culturelle, au serÿice du groupement humain, elle doit créer un climat existentiel propre à

développer les besoins de spiritualité du groupe >>.1

Quelle vision a-t-on actuellement de la culture dans son rupport aÿec la ÿille ?

Les villes sont considérées comme des lieux de culture par excellence ; où « la culture » se

fait observer par le patrimoine architectural et la multiplicité du regroupement humain qu'elle

implique ; << La ville elle-même est un suiet culturel, un assemblcge de lieux d'intérêt culturel

et de modes de vie dilférents >>.2

Le projet urbain qui rentre en jeu et qui devient un outil d'aménagement, alors l'édifice

culturel trouve sa place dans ce genre de projet, dans les interventions des centres villes, les

restructuratons, ...etc, c'est-à-dire l'équipement culturel joue un rôle dans la création de ces

centralités et même dans les extensions des nouvelles villes. Il est toujours present dans la ville

malgré qu'il a changé d'échelle, de forme et même de progtamme.

La culture et le dév eloDrre ment urbain :

Dans le but de promouvoir la réalité culturelle de la ville, une politique culturelle est mise

en æuwe pour faire valeur du développement culturel en tant qu'élément essentiel du

développement urbain, alors la culture est pensée autant qu'une dimension du renouvellement

et de la rénovation ubaine en raison du potentiel qu'elle présente:3

I . Le développement communautaire qui favorise la formation de liens et d'alliances

entre les organismes communautaires pas obligatoirement culturels.

2. Un levier de créativité pour la production de biens et services nouveaux.

3. Les ressources culturelles sont au cceur de la stratégie de développement, où la culture

est regardée dans une perspective économique dont I'activité touristique. << la culture

perd son caractère d'accomplissement personnel, elle devient entreprise el bienlôt

industrie >>a

C,est dans ce sens également que la culture dans le milieu urbain s'appréhende à travers

« un projet culturel » comme acte urbain de taille, et constituerait un atout majeur de

développement ».

I F Choay,l'urbanisme utopies et réalités ; une aitholo4ie, Ed du Seuil, Paris, 1965, Introduction.
2 M.Rosemberg, le nrarketing Urbqin en quesrior, Ed Anlhropos, 2001, p 52.
t 14ary51 Étienne. « Culture et développêment t€rritorial », Pou, vol.209-210, no.2,2011, P.227
a F . Ctnay, l'allégorie du paîimoine, Ed la *tJi l, 19!)6, p : 1 53.
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De la bibliothèque dans la ville à La bibliothèque-ville :

L'équipement culturel qui a évolué le plus est bien la bibliothèque: c'était un lieu de

stockage qui n'était pas ouvert au public. C'est qu'avec la renaissance, la diffusion des arts où

on a commencé à pense à ce genre de bâtiment.

La bibliothèque était conçue depüs les temps comme un simple meuble pour le rargement

des livres, et cela que ça soit à la maison, dans rme église, dans une école, ...etc. Après on

commençait à réfléchir d'un espace dédié à la lecture, un espace aménagé avec des tables, des

meubles pour liwes, ...où les gens peuvent lire tranquillement.

Ce n'est qu'à partir du 19" siècle, avec I'arrivée de l'industrialisation, que le progrès de

I'architecture est poussé jusqu'à la construction des bâtiments nommé « bibliothèque », ça a

commencé par des petits bâliments. Petit à petit, l'équipement s'agrandis est deviens une

« bibliothèque dans la ville ».

Par exemple :

La bibliothèque Sainte{eneviève, située au

lOplace du Panthéon, dans

le 5" arrondissement de Paris. Un bâtiment édifié

en 1851par I'architecte Henri Labrouste, un

architecte fiançais du 19" siècle, est une bibliothèque

dans la ville. C'est I'un progrès de l'architecture

dans l'époque de construction des bibliotl-rèques.

Après, le développement, on est arrivé carrément face à la « BIBLIOTHEOUE VILLE »

c'est-à-dire le degré de participation de l'équipement à la structure de la ville augmente de plus

en plus. La bibliothèque est le grand projet, il s'approprie carrément à la complexité et la

polyfonctionnalité de laville, il est urbanisé à l'intérieur avec des rues, des places, des fonctions

qui dont hors de commerce, de consommation, des rencontres, ... etc.

Alors, la bibliothèque qui faisait partie des maisons de culture auparavant, elle était

considérée comme un simple coin dédié au lecture, maintenant elle est devenue elle-même une

ville dans la ville.

Pour conclure, et à notre propre opinion :« La façon de voir l'équipement cuhurel et son

rapporî à la ville ont changé à lravers le temps, il élait structurent dans la ville, il lournait le

dos à la ville, il revient qvec des tentaliÿes à plus grande échelle et parfois il revient à cette

attitude d'objet recrée la ville à I'intérieur de lui-même. »

24

Fig. I 5. Bibliothèque Labrouste.
S o a rc e : htlp s : //medl a I. b rttu n nl c o. c o rry'e E

ne.lto/o 5/ I 391 0 5-001-0 7 I 6D D U.j pg
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3. Le rôIe de la parcelle dans un patrimoine urbain (un tissu ancien).

Le patrimoine urbain est la troisième dimension que nous allons traiter dans ce chapitre. Ce

qui relie notre cas d'étude avec le lieu de notre intervention architecturale ce que nous avons

appelé « tissu ancien », plus précisément, la parcelle dans un tissu ancien, dans notre cas c'est

le 19'siècle.

<< Patrimoine urhain >», terme inventé en 1931 par Gustavo GIOVAITINONI (né à Rome

1873-1943)1. Une notion qui prend son sens cofllme élément d'une doctrine originale de

I'urbanisme2. C'étaitle chercheur qui commencer à vouloir faire coexister deux entités, la ville

ancienne et la ville nouvelles qui sont des entités incompatibles. Cette cohésion est nommée

selon lui l'organisme urbain à devenir. Aussi, il a imposé un changement sur l'échelle du cadre

bâti : « L'urbaniste comme l'architecte doit élaborer ltne échelle d'intervention propre à la

ville moderne de plusieurs mtllions d'habitanfs ». Toute cette démarche renvoie à un seul but

qui est la préservation de ces anciens ensembles qui représente l'histoire d'être pour la vie

présente et future. Le patrimoine urbain est « une valeur significative et exemplative d'tme

organisation spatiale transcendant l'évolution des modes et des techniques. C'est un.fait capital

dont les points de confirmation sont multiples et répartis aux quatre coins du monde ».3

« La ville constitue en soi un monument »1, pout lui, ces tissus urbains anciens sont tout à

la fois porteurs de valeurs d'art et d'histoire, au même temps c'est un organisme vivant.

Ainsi, Selon Bouché Nancy : « Le patrimoine urbain fait explicitement référence à la vie

urboine, à I'histoire urbaine d'une ville, aux modes d'habiter, de vivre, de commercer, de

développer I'activité économique... Les formes sont liées à ces fonctions dans dffirents

contextes culturels et sociaux »s. Lepatrimoine wbain porte donc en germe l'histoire de la ville,

économique, culturelle, sociale, religieuse et même politique.

<< Le patrimoine urbain, dans ses éléments matériels et immatériels, constitue une ressource

essentielle pour renforcer I'habitabilité des zones urbaines, et favorise le développement

mondial en pleine mutatton ».6

En outre, le rapport de recherche de l'Union européenne, élaboré en 2004 : le projet «

Sustainable development of Urban historical areas through an active Integration with in Towns

I Françoise CHOAY, Le patrimoine en questions, France, Seuil, Paris, 2009, p145.
2 GIOVANNONI Gustavo. L'urbanisme face auxvilles nouvelles, Paris, Le seuil, 1998. P.20.
I BARTHELEMY Jean. De la charte de Venise à celle des villes historiques. ln : « Joumal scientifique ». Ethique, principes
et méthodologies. ICOMOS. 1995.
4 Ibid.
5 Nancy BOUCHE. « Vieux quartiers, vie nouvelles. Les quartiers anciens comme patrimoine social : quelles implications et
quelles priorités d'acteurs ? La renaissance des villes anciennes ». ICOMOS Joumal Scientifique. 1997. p.19-
6 Extrait de la Recommandation de I'UNESCO du l0 novembre 201l, concemênt « le paysage urbain historique ». Article 03
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» (SUIT), a décrit la composition du « pakimoine urbain », dans lequel trois grandes catégories

lont été présentées :

a. Le patrimoine monumental qui est d'une valeur culturelle.

b. Les éléments du patrimoine qui, sont présents de manière cohérente et en abondance

relative.

c. Les nouveaux éléments urbains à prendre en considération (par exemple : les rues et les

espaces publics les réseaux et les équipements physiques).

L'Algérie est un pays qui se caractérisent par ses divers tissus anciens classé patrimoine

urbain, parmi eux, on trouve

- LaCasbah d'Alger :

Fondée au X" siècle, correspond à la vieille ville

ou médina d'Alger, capitale de I'Algérie, dont elle

forme un quartier historique inscrit au patrimoine

mondial de I'humanité de I'Unesco depuis 1992. Elle

est un symbole de la culture algérienne, un objet

d'inspiration artistique et le siège d'un savoir-faire

artisanal ancestral.

Ghardai'a:

EIle est la capitale de la Vallée du Mzab. Ghardai'a

fait partie du patrimoine mondial et elle est considérée

cofirme site touristique d'importance majeure en

Algérie, de par son architecture, son urbanisme et

son histoire.

ALGER
l,a (:rsl{rlr +

Fig.l6. La Casbah d'Alger.
Source : http://alger-

r o i.fr/A lg er/d o c u me nt s _a I g efi e ns/c u lt w e Ui
mag es/S 6_cas bah_pla n j pg

Fig.l7. Ghardaih.
h ttp : /lt u,t'. b al ou k u n et/me na ig h t. htmlSource

I ldem.
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Ces exemples illustrent deux villes algériennes qui se caractérisent par leur tissu organique.

Elles ne sont pas produites avec des noûnes ou avec un plan type, mais plutôt des établissements

humains préindustrielles, fondé sur une tradition vivante et hérité, ce qui veut dire une

composition fonctiorurelle qü se fait par I'agrégation des éléments individuels. Ainsi, le point

commun entre eux, c'est la production des formes irrégulières sur Ie plan urbain, cette hiérarchie

se fait par les voies en premier lieu et les places. Ce sont des exemples qui illustrent un ÿpe des

tissus anciens qui sont classé patrimoine urbain.

Avec l'arrivé des colons, c'est apparu un autre type de tissu urbain dans les villes

algériennes fait par les français, ce qu'a donné naissance à Alger centre d'aujourd'hui et a

beaucoup d'autres villes.

- Alger- Centre : Après la conquête de 1830, la capitale de I'Algérie déborde vite des limites

de la Casbah, et cela dans I'ambition de retracer le développement urbain et architectural

de la capitale algérierure. Alors, Alger-Centre est la première extension de l'ancienne ville,

et aussi une commune centrale de I'Alger modeme dont son cæur historique est constitué

par la Casbah. C'est ce qü a donné naissance au terme « ville classique ».

Comme c'esl. le cas à Blida,

- L'ancienne ville : la casbah.

avec son noyau historique nommé : bab-Sebt.

- 1 ére extension : rue d'Isl

D'où, nous avons remarqué avec ces deux demiers exemples que nous avons cités,

I'existence d'un plan parcellaire tout comme la ville traditionnelle, mais la nouveauté est au

niveau de leur hiérarchisation. A ce niveau, le principe reste le même mais le résultat est

différent : la recherche de la régularité, principe du 19" siècle.

i.f;'
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Fig.l8. La casbah d'Alger et sa I ére extensi on. Source :
ht pÿ/alger-

rolîr/A I g e r/p I a n s/p ag es _l i e eÿ I _a lg e rt u i de §_b I e u §_ I 9 I 1, ht m

!)è-

Fig.l9. Noyau historique de Blida-
Source :

ht p : //mi c h e I g ast. md h ie *fr ee-fr/al g e ie/l
a b a_A 5/b I i daJrla nflL h I nl
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CHAPITRE 2 ETAT DE L'ART

PERSPECTIVE. Elle faisait partie de l'âge classique, d'où le contrôle de la ville passe par le

contrôle de sa forme. Dans le territoire de cette ville, il existe

04 tlpes de tissu mais tous organisé par parcelle et ilot.

Ce phénomène commence à se propager et cette fois c'est

dans Ia ville américaine qui est WASHINGTON ; cette ville

prend à peu près I'exemple de la ville de Versailles dans sa

structuration dont elle représente une variante du plan en

damier avec une distribution régulière et une rationalisation

de son espace, et toujous organisée par parcelle et ilot.

Fig.2l. La ville de Washington.
Source :

h ttp : /tac a lty. geo rgel ot' rL eda/sp ie I mog/
i nûg eÿ D c L e nla nt Pl arljpg

Comme deuxième exemple, on a la ville de New-York. C'est la ville qui représente la

régularité parfaite dans son tracé géométrique. Elle est muni d'une grille de voies qui sont

orthogonales et cela dans le but d'avoir des ilots réguliers sous formes des rectangles et des

carrés qui seront facile à construire. A cette époque, la parcelle est utilisée différemment et sa

dépendra du bâtiment.

Fig.20. La ville de Versailles.
Soarce :

h tlp § : /h1'Nno.ÿ oulu be co rrù4t dc h ? ÿ-4ZsxlLrS b N ÿ I

EE]EET-tEÈ\rEl,
BEqqtrEEAEb"
E@ !!î', Eii Ot i."1' E @ §
FE ceE EIIIE EiEl

d),

FE]
trË

E E]
a § EË

@a !
6'

t!
p. I

FiEÀ
E îl-r".l: t

r
r
t

n

''.al
ttFt
27ïEÊ[

t
!

t

|;r
Ê

È,

E
t
E
F
E
E
F

rrt
t
r
rt

Etl
Ë
E
E
GÈ'<r;itr6<El

FiD
E
FI
!-'
E

AE
Itl
ta.

E

E
è

a ;

FaÈEtr

@)
GI.r,ia

gni El F:

gr-F

II E: EF IZ
EEEÊIî

sSEtS'
P-.éGÈi

*6

f,lt E:.il E !:fr Éi

EEEEEEEE
EI!IlFEETô:
a l? ER 4 a f;4Il
D %;Ê,ÀE q E!] E

r"îl
9'.Â

lîlrtit
@EFtt
Ff ttzçi,ç.
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Ce tlpe de ville commence à apparaitre dans la

période de la fin du 15" siècle avec l'apparition d'un

phénomène qui est la renaissance et cela à Rome,

jusqu'à l'arrivé de l'industrialisation au 19'siècle.

Ce changement au niveau du plan urbain qü a ses

origines dans « l'espace perspectif » où la ville de

Versailles est l'exemple le plus représentatif et le

plus illustratif. Ce type est caractérisé par la

recherche de la régularité, l'alignement, la

rationalité de l'espace selon les lois de la
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CIIAPITRE 2 ETAT DE L'ART

pour la rationalisation du sol. Finalement, Paris est la ville ou commence les transformations

que subit l'ilot au 20" siècle.

Finalement, et après la recherche qu'on a faite, nous avons remarqué que quel que soit le

ÿpe ou la forme du tissu, il est composé de : rue ; cornme élément §tructurant, d'ilot, de

parcelle et finalement de bâtiment. D'où la parcelle est I'unité de base de toute cette süuctùe

urbaine.

Avec I'arrivée du mouvement modeme, cette organisation de forme urbaine commence à

se distraire, la rue qui perd son importance, la disparition des ilots et des parcelles, « n'importe

quoi est construit n'importe oir » ce qui a donné naissance à la crise dans I'architecture

d'aujourd'hui.

Alors on se pose la question c'est quoi une parcelle ? c'est l'élément le plus durable qui a

toujours existé jusqu' à nos jours dans la production de la forme architecturale et la forme

urbaine. Selon le Dictionnaire de l'urbanisme et de

l'aménagement, la parcelle esl << I'uniîé de propriété,

et donc une unité cadasnale à caractère fiscal. En

tant que porlion du sol, elle foil I'objet d'une

évaluation distincte pour I'assiette de la contribution

foncière.la parcelle correspond en principe à une

portion de lerrain d'un seul tenant ». Ainsi,

« Une parcelle est généralement une superficie de

terrain ayant une unité de pfqpdstq. Une parcelle peut

être dans ce cas la propriété d'une personne privée ou

\§

-
Umitedel'llol

IiIle de

Rue

Fig.23. Découpage de l'ilot parisien.
Source :

ht p s :/,ht, nÿ. art^r bai rllt/o n a r b qi ry'ÿ oc a b u I ai r dfr
on c aidJi ch eJloti ss eme nl_n ot ÿe I I e _ÿ e rs i o t li c h e

_i nl e ract iÿ di mag eÿ5 j pg

r!'l?
'I {

Fig.24. La parcelte.

DTJdI

https://fr.wikipedia.orey'wiki/Parcelle
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Ce processus continuera jusqu'au 19" siècle, avec

l'arrivée de la révolution industrielle d'où Paris

représente un moment fort de ce processus, elle est

conçue porr être une référence d'un urbanisme

moderne et d'hygiène mais toujous dans le même

principe : les grandes percées, la rationalisation du sol,

la régularité et l'alignemenl, la rationalité des ilots. Ce

dernier a vécu plusieurs changements dont on a appelé

« le découpage » qui en résulte un nouveau terme : !4!
PARCELLE. La parcelle donc est un moyen concrétisé

.)
*,
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CIIAPITRE 2 ETAT DE L'ART

La parcelle estle plus petit dénominateur commun d'implantation humaine où se retrouvent les

éléments juridiques sociaux économiques qui font histoire de la terre où se succèdent les

expériences de la culture et d'habitat.r

5. Synthèse : impactes de ces notions sur la cri§e envirotrnementale

La crise qu'a connu le domaine de I'architecture et de l'urbanisme est traduite

différemment : identitaire, cultwelle, économique, ethnico-religieuse, ...etc. Nous I'avons

défini comme étant crise environnementale « écologique ». Cette demière a mis fin au sens de

l'urbanisme et à la beauté de l'architecture. Nous avons ru précédemment qu'elle s'est

concrétisée avec l'apparition du mouvement modeme. Nous avons réduit ce phénomène au sens

large, à la limite de notre sujet de recherche qui est << ptogrammer un édfice cultarel dans un

tissu ancien ». Nous avons essayé de donner un sens à ces concepts et ainsi faire le lien de ces

derniers avec ce qu'on appelle « crise environnementale ».

Après la recherche que nous avons faite sur chaque notion, nous avons constaté que la

démarche de la programmation dite indispensable dans la création et la réalisation d'un projet

architecturale, est basée sw les fonctions et les activités. Les spécialistes s'en sortent avec un

document appelé programme qui définit les surfaces des espaces à concevoir.

Alors, l'équipement publique est programmé en fonction des activités et les fonctions, de plus,

les surfaces, et cela sans prendre en considération ou le projet va être inséré. Ce qui veut dire

qu'ils pensent projet en négligeant son enviromement. Le choix du terrain ainsi se fait de façon

arbitraire : on commence à mettre n'importe quoi n'importe où ce qui mènent au désordre de la

ville.

Ainsi, on a vu que la culture existait depuis l'existence de I'homme, et s'élargit avec le

temps.

Ce qu'on doit retenir que une fois les autorités interviennent et prennent en charge

I'environnement et l'histoire du lieu dans la programmation architecturale et urbanistique, nous

allons avoir de meilleures résultats face à cette crise.

Nous avons enfin déduit que ces tissus se caractérisent par la cohérence entre leur forme

architecturale et leur structure urbaine et cela grâce à la PARCELLE.

IBoudon Françoise, Blécon Jean. « Tissu urbain et architecture. L'analyse parcellaire comme base de l'histoire architecturale ».

ln : Annales. Ecorornies, SociéÎés, Civilisalions. 30 amee, N. 4, 1975. pp. 773-81E.
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CHAPITR.E 3 CAS D'ETUDE

Introduction :

En architecture, les échantillons

d'analyse permettent d'affirmer ou de nier

une hypothèse proposée et aide aussi à

l'élaboration d'un projet architectural

adéquat.

Notre intervention va se faire dans une

parcelle de 19eme siècle à Alger. C'est

pour cette raison qu'on a choisi de faire par

la suite l'analyse de 3 exemples

appartenant au même contexte.

Construire dans cette partie de la ville

est un vrai défi pour l'architecte. « C est

comme remettre une pièce manquante

dans un puzzle, sans avoir à oblitérer

I'acte lui-même de remplacer une absence

par une nouvelle présence. »1 (M. Larbi

Marhoum).

Comme on a vue précédemment, la programmation architecturale en Algérie d'un bâtiment

ne prend pas en charge l'histoire ni le territoire, elle est purement surfacique et fonctionnelle et

à son origine dans la grille théorique des équipements. Et dans cette partie de la ville, le

patrimoine urbain du 19eme siècle fait surface, or, la grille théorique des éqüpements ne traile

pas cela. De ce fait :

Comment peut-on intervenir dans une parcelle de l9eme siècle en prenant en considération

le patrimoine urbain d'Alger centre dans la programmation ?

E Nous avons choisi de faire l'analyse de 3 exemples : médiathèque l'historial- Trésor

d'Alger-centre commerciale (ex Parisienne) - I'Alhambra (Alger).

Fig.25. Alg€r-Certro.
S o u rc e : h tQ ://î'wv. a lg e rie-I.E u s. co ny'rog/alg etce nt?/

{.rT.)
ttt

Intervention sur une parcelle : Alqer du

19' siècle :

L

L

Fig.26. Alger-Certre.
S o u rc e : h ttp : /l*'tt"N'. vit ami n e dz. o rg/alg er-ce nlr e- p I ac e-

sudin/Pholos 670 12159 16 l.htt rl

r.
rÀ

i

1!',,

' ' .';-il' q----

ÀqI
<§=r" I

.a/-

t,--l
t_ .l

1

I

t-

I M. Larbi Marhoum. concours prix national d'architecture « l'historial une pesanteur en apcsanteur », Alger, 2012.
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CHAPITRE 3 CAS D'ETUDE

Fig.27 : médiatique l'HistoriaÈAlger
Soarce : pàse pat l'auteur

Fig.28 : DPAT -Alger
Source : pise pal l'sulea.

Fig.29 : La l'Ahambra
Source : ponneau alflché dans le

chanlier

Médiathèque I'historial :

a Introduction :

À ûavers cet exemple nos voulons démontrer comment

est produit aujourd'hui un édifice architectural selon les

critères de la programmation et le choix du terrain en

Algérie et dans un 2eme lieu voire le comportement du bâti

vis-à-vis du patrimoine urbain du 19éme siècle.

a. Présentation du nroiet :

Le maire d'Alger centre avait hérité d'une parcelle à

Alger centre qui était occupé auparavant par un hôtel du

l9e siècle, et voulais faire un projet donc il le confie à

un BET privé.

Ce bâtiment est une médiathèque de R+6 construite

par l'architecte Marhoum, d'une superficie de 300 m'z.

2004 est la date de sa création.

Situation de la médiathèque :

La médiathèque est située à 18 rue Larbi Ben

M'Hidi ex rue d'Isly pas loin de la place El Emir Abd

el Kader-Alger.

I

I

I

t
t

tg
i1

Fig.30 : médiatique l'Historial-Alger
Source : prisc par I'auteur

Fig-40. Parcelle sur rue Larbi Ben m'Hidi.
Sowce i donné pai I'architecle lormal PDF
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CHAPITRE 3 CAS D'ETT]DE

(

Fig.43. Situation de la médiathèque

Source : lait par I'oateur
Fig.42. Situation de la médiathèque.

Source : donné par l'architecte
lorma PDF

Fig.4l. Situation de la médiathèque.
Soarce : donné par l'atchitecte

formot PDF

b. Prosrammation de l'édifice :

Le projet est lancé par I'APC (maitre d'ouwage). C'est à dire que I'architecte lorsqu'il a

reçu l'ordre de faire le projet il n'a reçu aucun programme préalable.

c. Idées directrices du l'édifice :

L'architecte dans sa conception tient compte de son environnement et pour cela il adopte

certains critères qui sont :

Il était important pour l'architecte que le RDC et le ler étage dans toutes leurs

configurations appartiennent à la ville, donc :

tr Au RDC : il installe un espace public (salle de projection) et un hall d'exposition.

tr Au ler étage espace culturel public avec une cafrte et une terrasse.

Fig.45 : plan d'étage.
Source : donné par I'architecleformor PDF

,lrr ar.aat

)rllatrall trlaltltat

o

E-ç'-- olL-.:.-.-

Fig.44 : schéma du Rez de chaussee.

Source : donné par l'architecteformat PDF
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CHAPITRE 3 CAS D'ETUDE

E Un alignement par rapport à la rue

Le bâtiment s'aligne à la rue on le voit bien

dans le croquis d'architecte avec le trait

renforcé.

E La mitoyenneté.

El Un gabarit de R+6 pour rester dans le

même skyline

Fig.46 : schéma de façade.
Soarce : donné por I'archilecie îomd PDF

D Une inclinaison polu fabriquer un micro espace qui est extérieur au projet, qui fait la

transition entre le projet et la rue qu'il a appela « Seuil 'entrée >>. C'est à dire qu'on

sort du bâtiment on est dehors mais dans le projet pas dans la rue. Et donc sans

qu'il y ait de séparation réelle on sent la séparation entre le et le projet.

tr lEYr{-X- , L, cr4èr - ,- 'À t'-'o(' N

Le çAê1,G ^l 
jiÀÜr 1\4! Pa{lauxE

r!.! ùèÿiê,t,l o?oaa4tu"
.-€ ê.?t.êr a .'xl<roior rc'"!t'7

ç. ec-r.r ie c\ .t6t Plr! ,,ttrih'*

!.6atw

E

ËtE

É'.
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Lç
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+
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I
4I

Fig. 47 : sçhéma de l'entrée.
Source : donnée pN I'architecte fomsl PDF

,*.r.
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,r\

Fig. 48 : photo de l'entréc.
Source : do,.née pqr t'archilecle.fomd PDF
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CHAPITRE 3 CAS D'ETUDE

D 6e point d'intégration c'est

la façade épaisse : elle fait

3,5 m de profondeur sur

26m elle démarre de ce plan

jusqu'à ce plan.

La façade concentre toute la

problématique du rapport enhe

I'objet et la ville et cela est résolu

dans une profondeur de 3,5 m.

entre plan le plus sortant et le plan

le plus rentrant et c'est ce qui a

fabriqué « un objet à plusieurs

lecture »».

Et on peut observer cet objet à plusieurs lectures aussi au niveau du plan.

Pourquoi un objet à plusieurs lectures ? :

La forme, donc le volume, n'est pas lisible en tant que tel dans son environnement : car la

paroi est un espace tridimensionnel, à multi échelle qui fait la complexité du projet :

Le fait d'avoir fait une composition de plans en perspective le vitrage à partir d'un certain

endroit n'est pas visible. Ce qui fait qu'on reste dans l'architecture de fenêtre. Et plus on se

rapproche plus I'objet se dévoile on comprend que le bâtiment a une écriture propre. C'est << un

seuil d'urbanité ou de continuité urbaine »r.

Fig.49 : 3D de l'historial (façade épaisse).
Source : donné par I'archilecte lotmal PDF

Fig. 50 : §chéma plan RDC d€ l'historial (tàçade épaisse)
Soufce : donré paf l'archilecle for,rrd PDF

Fig.5l : schéma plan étage de l'historial (l4ade épaisse)
Source : donné par l'archireclelormd PDF
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CHAPITRE 3 CAS D'ETIIDE

Fig.52 : I'historial (objet à
plusieurs lecture).

Soatre : donné par
l' atrhil ecte fotnut PD F

Fig.53 : l'historial (objet à
plusieurs lecture).

Source : donné par
l' otchitec'te formal PD F

Fig.54 : l'historial (objet à
plusieurs lecture).

Source : donné par
l' architecte format PD F

La façade épaisse permet à certain endroit du bâtiment d'avoir une perspective sur le

MAMA, sur la rue.

Fig.56 : I'historial (perspective
sur le MAMA).

Source : donné par
l'architecle formal PD F

Fig.57 : I'historial (perspective sur
la rue).

Soarce : donné par l'architecte
formal PDF

Fig.58 : l'historial (Perspective sur
la façade de I'autre côté de la rue.
Source : donné par l'architecle

lomnt PDF

Fig.55 : l'historial (objet à
plusieurs lecture).

Source : donné por
I' arch i t ecte format P D F
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CHAPITRE 3 CAS D'ETUDE

d. La distribution du Dlan :

Un hall avec espace d'accueil et distribuant : une Salle de conférences pour I 00 places, les

sanitaires et les locaux technique. A l'angle se trouve la circulation verticale pour libérer

l'espace de circulation avec des escaliers colimaçon .la sortie de secours est accessible depüs

le couloir de circulation et à partir de la salle de projection.

Au I er étage le lieu qui distribue les espaces devient un dégagement distribuant un espace

de cafeteria avec un grande terrasse, lieu de vie appart entière il permet une communication

Et un échange quotidien direct sans passer par I'extérieur (la rue). Une grande librairie

specialisée ainsi que les sanitaires. La même logique de distribution continue à l'étage avec des

espaces differents : une grande salle de lecture abritant une salle dejeux vidéo, des bureaux, et

des sanitaires. A partir du 3éme étage le dégagement distribue un grand espace qu'est la salle

de lecture, salle d'informatique pour le 4e et 5e et salle d'exposition pour le 6éme étage.

e. Analyse des Facades :

) Le bâtiment possede une seule façade sur rue

) Il a opté pour une écriture modeme dans une

parcelle de l9e siècle « le mur rideau ».

D La façade est porteuse et non poreuse. C'est pour

cela qu'on voit des volumes suspendus le fait

qu'ils ne se posent pas par terre ça veut dire qu'on

adopte un autre langage que celui du 19e siècle.

Et pour cela il opté pour la structure métallique et

Ça permet aussi d'avoir de grande portée.

F La structure est apparente (il a fait un élément d'architecture).la porte n'est pas marquée on

la voit pas donc on est modeme contrairement au 19e siècle elle est généralement au

Centre monumentale.

F Le coté de l'escalier suit la forme colimaçon et est en vitre pow servir eorrme puits de

lumière.

D Il a opté pour une composition volumétrique ce qui marque certaines ruptures avec le

langage classique et apporte une richesse dans la perception de l'édifice.

La structure du bâtiment est métallique selon I'architecte c'est pour pouvoir libérer l'espace

de lecture et d'exposition de toute obstacle.

t
I
I
I

I

Fig.59: I'historial.
Source : pise par I'auleur
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CHAPITRE 3 CASD'ETUDE

2. Bâtiment DPAT d'Alser cen tre:

Introd ction :

A travers cet exemple nous voulons démontrer

comment est-ce qu'un bâtiment de ÿpe modeme

s'intègre dans une parcelle de 19éme siècle c'est-

à-dire le comportement du bâtiment face à un

patrimoine urbain du 19éme siècle.

â. BrÉiss!ê!!e!-dwiû.
Le siège de Trésor d'Alger est un bâtiment

administratif construit dans les années 30. C'est

un bâtiment de R+ 10. Il occupe une superficie de :

1046 m2 Fig.60 : le bâtiment DPAT d'Alger.

Source : Prise pat I'oateur

Fig.62 : plan de situalion du bâtirnent DPAT d'Alger.
Soarce : lail par I'auteur

fi9.61 : situation du bâtiment DPAT d'Alger.
Source : Google earlh,

Fig.63 : situation du bâtiment DPAT d'Alger
So u rc e : h tq§ ://1+,r'Nt, olg e rl e- e c a c o fiÿit p-

c o n e nla p I oa d§2 0 I 7/09/op n - eÿ.j p g 40

- Situation du oroiet et accessibilité :

ce bâtiment est situé dans un milieu urbain entre I'APN et la wilaya d'Alger. Il est limité

par trois routes avec une vue sur la mer.
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CAS D'ETUDE

On accède au bâtiment à partir de 3rues :

)( Rue Asselah Hocine.

)( RueZighoudYoucef.

)( Rue Djilali Ben Amara.

Intésration au site et accessibilité :

* Le bâtiment laisse un recul par rapport à l'alignement des autres bâtiments.

.1. L'orientation du bâtiment est perpendiculaire aux courbes de niveaux, et donc positionnée

au sens contraire des édifices.

* Il s'aligne par rapport aux 2 rues mais pas la 3éme qui est vers la mer.

Fig.64: BLV Zighoud Yousel
Source:

ht ps : /,h b s. tN' i nE. co rrdmedio/D m E uzi U 0AA D S b Vi W
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CTIAPITRE 3 CAS D'ETUDE

..i. On accède au bâtiment à partir de 5 entrées et il n'y a pas d'entrée principale. Contrairement

au 19" siècle on a une seule entrée principale et monumentale.

Il évite 1a mitoyenneté du coup on constate qu'il y a un espace ambigu entre le bâtiment et

son voisin (la wilaya) alors que si c'était le 19" siècle ils auraient collé §'est à dire qu'ils auraient

opté pour la mitoyenneté après ils auraient fait un patio ou une cour intérieure pour éclairer.

C'est un bâtiment qui obéit à tous les critères de I'architecture modeme et pourtant il a pu

s'intégrer dans une parcelle de 19e siècle.

Fig-67 : le DPAT évite l'alignement.
Source : https ://efi cty pted-

I b n 0. g slûli c co rry'i rnog.s ? qn b n : A N dgc cS J nA G Ki u 2 M Kr', *o D 0
kOZ F Pt dJVd I Cxq 7 J y K y P K D ls n 7 4Pat 2 D

Fig.68 : le DPAT évite la mitoyenneté.
Source : hfips://enctÿpred-

t b n0. g st 01î c co n /i,nag es ? q= b n : A N d9 G c RCg 0 nZ D{N_s YB
y 9ÿ Z h N oxta s V-g oj 5 W16 6j E N PN PC c I A P 0 E b v B

b. Lecture de nlans :

Le bâtiment est modeme et donc toutes les caractéristiques de distribution du plan obéissent

aux concepts d'architecture modeme. Les différentes espaces du trésor se répartissent sur dix

(10) niveaux. On voit que I'escalier est libre contrairement au classique, l'escalier enfe dans la

structure c'est-à-dire dans le module et on voit qu'il s'arrête là où s'arrête sa fonction.

On accède au bâtiment à partir de 5 entrées avec 3 cages d'escalier chacrme d'elle s'arrête

à un niveau précis distribuant des espaces différents, on peut dire que c'est une distribution

typiquement fonctionnelle. C'est la logique de plan libre : Au RDC : un grand espace ouvert

vers la cour. Cette demière sépare le bâtiment du voisin. A l'étage on trouve un couloir qui

distribue les bureaux et les sanitaires.
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CHAPITRE 3 CAS D'ETUDE

c. Analyse des facades :

En voyant les façades on constante que le bâtiment

appartient au mouvement moderne car on constate ce

qui suit (voir les façades) :

)( L'absence de toute régularité et de symétrie. Cette

dernière est rompu par avec cet

)( Une Façade lisse dépourvue de toute

omementation avec une couleur blanche.

X Pas de traitement d'angle contrairement au 19"

siècle le bâtiment d'angle au hérité dans traitement

X Pas d'enüées principales.

X La façade sur rue principale est aveugle.

)( Une composition volumétrique.

)( Pas d'entité ce qui laisse penser à l'infini.

X Utilisation de forme régulière (rectangle ou

carré).

X La façade donnant sur la mer contient des balcons

afin de bénéficier de la belle vue avec une baie

vitrée dans les 2 derniers étages.

Fig. 69 : Façade sur rue djilali Ben Amara.
Source : prise par I'auteur

I r.7o

Fig. 70 : Façade sur fond de mer.
Source : prise par l'auteur
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CHAPITRE 3 CAS D'ETUDE

3. L'Alhambra (ex- parisienne) :

. Introduction :

A travers cet exemple nous allons démontrer le

comportement d'un bâti contemporain dans un

environnement de 19éme siècle.

a. Présentation du proiet :

C'est un bâtiment construit par le BET SOPIREF

(Sahraoui). C'est un centre commercial de R+6 avec 3

sous-sols. Il occupe une parcelle de l9eme siècle de

superficie de : 1093 m2

- Situation du nroiet et accessibilité :

Fig.7l : L'Alhambra -Alger centre

Source : prise par l'auteur sur chantier

Il se situe dans un environnement du l9éme siècle à Alger centre. C'est un bâtiment d'angle

occupant une place stratégique donnant sur la rue Didouche Mourad, la rue SGT Addoun, et la

rue frère Merouane Abbas (c'est le point de convergence de 3 rues).

Fig.72: Situation la l'Alhambra.
Source: Google earlh
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Fig.73 : plan Situation l'Alhambra.
Source : lait par l'auleur
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CHAPITRE 3 CAS D'ETUDE

Le bâtiment comporte 4 accès : un accès sur la rue Didouche Mourad, et 3 accès sur la rue

frères Merouane Abbas.

Intésration au site

Bien que le l'Alhambra soit un bâtiment de 2leme

siècle L'architecte dans sa conception, intègre quelques

principes de 19eme siècle. Le bâtiment épouse la totalité

de la parcelle.

Le site se caractérise par une forte déclivité,

cependant la disposition des ditTérents niveaux du

centre commercial, montre une implantation «

étroitement liée à la configuration du lerrain, aux

lignes directrices du site. Fig.75 : 1,'Alhambra -Alger centre
Source : prise pot l'outeur sut chanliei

Et:l[ïtiiçn?rÿ:r

ruc Ot::r]cho rnoutx

Rue fiêês Eell8gdrne

s^I

,/%

Fig.74 : Plan de masse l'Alhambra - cx parisienne -Alger
Souice i lail par I'aûeur
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Accès Daéton
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Il s'aligne sur les rues avec une mitoyenneté.
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CHAPITRE 3 CAS D'ETUDE

Donc La forme architecturale est déterminée par la fonction attribuée à l'édifice et par son

environnement.

Il possède plusieurs entrées avec une entrée principale marquée.

L'architecte donne de I'importance à I'angle qu'est arrondi pour maitre en évidence les

canefours.

Une structtüe en poteau pouüe au béton contrairement au 19eme siècle ou presque tous les

bâtiments étaient en pierre.

b. Lecture des plans :

L'architecte a opté pour un plateau libre c'est-à-dire un espace intérieur libre de tout

cloisonnement. Le centre est installé sur un ensemble de terrain de m".

Le bâtiment comporte 4 accès : un accès mécanique qui donne dans le 2eme sous-sol réservé

au stationnement, 2accés piéton au 1t'sous-sol qui donne dans l'étage d'exposition et un

accès principal au RDC.

Le bâtiment possede 3 escaliers dont un est dans le hall d'accueil et qu'est ouvert. La

structure de l'escalier est libre c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas dans un module

contrairement au l9eme siècle, il occupe un module. (Voir les plans).
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CAS D'ETUDE

Le bâtiment est de style post-modeme 'conlemporain'. La façade est caractérisée comme

suit (voir les façades) :

Absence de symétrie.

Les façades oftent un certain degré de complexité qui marque la rupture avec le langage

classique.

Façade composée de plusieurs formes.

L'utilisation des matériaux modeme béton et le mur rideau.

Absence de façade principale.

Façade dépourr.ue d'omementation. (Absence du langage de l9eme siècle).

La transparence : qui se traduit par I'utilisation des murs rideau.

Une serie de baies-vitrees agencées longitudinalement et des fenêtres de divers dimension

avec une forme rectangulaire ou carré.

Toit terr:asse.

56
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c. Analyse des façades :
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CHAPITRE 3 CAS D'ETUDE

o Synthèse :

On peut déduire que ; dans une parcelle de 19éme siècle à Alger, il est possible de construire

d'une manière moderne et qu'on n'est pas obligé de reproduire la même typologie de l9eme

siècle, à condition t'ingérer certains éléments liés au territoire dans la programmation

architecturale mise à part la programmation fonctionnelle mise en vigueur en Algérie.

O L'historial est conçu pour répondre aux exigences territoriales en premier lieu et non

pas aux exigences fonctionnelles (surface, espace...). La preuve même après sa

conception la fonction du bâtiment n'est pas encore définie.

O A travers l'analyse du bâtiment du DPAT on constate qu'il y a un changement au niveau

de la typologie architecturale qui n'est pas contradictoire avec la structure urbaine du

l9eme siècle.

O La l'Alhambra est un bâtiment post-moderne inséré dans une parcelle de l9eme siècle

à Didouche Mourad-Alger. L'architecte introduit certains critères de l9eme siècle dans

sa conception tout en étant moderne et c'est le post-moderne.

Les exemples nous ont montré que la parcelle peut évoluer pour accepter

certains changements et que le modernisme peut s'introduire dans

I'environnement de l9eme siècle à Alger et ne modifie pas la structure

urbaine.
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CHAPITRE 4 CONCEPTION DU PROJET

Notre si d'intervention se situe dans le quartier d'Isly, au cæur de la baie d'Alger dans

l'ilot qui place El Emir abdel Kader.

Fig.76 : Qua ierd'lsly. Sourcel

Fig.78 : Quartier d'lsly.
Soutce I LITIM.F, ALILICHE,C, « integrution d'an projel dans an tissu urbain conslitué du ly

siècle », ménohc pout l'élaborution du diplôrne delin d'étude, institut d'Atchite.7urc el d'urbonisrne,
u ÿersilé de Blida. P.19.

a. La morphologie urbaine du quartier:

Le tissu d'Alger centre est décliné en deux zones homogènes, liées à la topographie du site,

dessinant ainsi une zone à trame régulière et une autre zone à trame irrégulière qui permet de

rcprendre les dénivellations.

1 Equipes de chercheurs EPAU / UPM, Mérhode de réhabilitation d'un centre hirtorique- Diagnostic du quarlier Ben M'hidi
- Alget, Les Altçrnatives Urbaines, Imprimerie Ed iwan 20l3.page 78.

Fig.77 : photo aérienne du Quartier d'lsly
Source: Google earlh
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Fig.79 : Saadane Chérif'
Sowce:

https :/ft"shy rocknet/ I 9 1 9/ I 0 7 i I
11 ltptcsts z O t tS I 6 6-snulli Pg

L'assiettedelazoneBenM'Hidis'étaledanslesensNord-Sud

parallèlement à la frange du littoral qui forme la baie d'Alger'

LazoneBenM'Hidiestconstituéededeuxpaliersd'implantations

majeurs compris entre deux limites topographique franches ; à l'est le

dénivelédelarampeBenBoulaidetàl,ouestl,escarpementdelafalaise

portantdanssapartiehautelesrueslkharouineTayebetSaadaneChérif

qui surplombe la zone' La configuration de la rampe Ben Boutaid

intègre dans les voutes qui la supportent, des passages avec galeries

commerçantes reliant la bande du front de mer (par f intermédiaire de

la rue Aslah Hocine) au Plateau de la zone Ben M'Hidi'

Fig.80 : Topologie du quartier d'Isly. Source 2

2 Equipes de chercheurs EPAU / UPM, Op. Ci! page
I Equipes de chercheurs EPAU / UPM, Op. Cit. Page
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Fig.82 : voies structurantes du quartier d'Isly. Source,
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CHAPITRE 4 CONCEPTION DU PROJET

b. Les routes territo reliant le site à la ville et la ville aux srands oôles :

La Rue Ben M'Hidi, à une forte attractivité grâce à I'activité commerciale intensive, des

équipements culturels et administratifs importants et des immeubles de logement.

L'origine de son importance lui vient du territoire. On le voie historiquement comme suit :

L'occupation de la ville d'Alger et sa structure actuelle est le résultat d'un long processus

de formation dont la nature du site, sa structure et sa morphologie ont déterminé le

développement urbain de ce territoire à travers I'histoire.

Le quartier Ben M'hidi ex Isly (actuellement Ben M'hidi), est organisé autour de la voie

centrale qui reliait la porte du rempart Français d'Isly à la porte Bab Azzoun. Cet axe central

est ponctué en son centre par une place, I'actuelle place Emir Abdelkader.

Fig. 84 ; Plan Alger 1858. En rouge est indiqué notre quartier

Source5

a Equipes de chercheun EPAU / I.IPM. Op. Cil.Page 42.
5 Equipes de chercheurs EPATJ / UPM. Op. Cit. Page 45, traité par l'auteur

Fig. 83 : Plan Alger 1830. En rouge est indiqué notre quartier.
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Il constitue I'axe primordial du premier tracé colonial hors de I'enceinte de la médina

autochtone (casbah), établi par

I'architecte des bâtiments civils Pierre

Auguste Guiachain en 1846. Elle

constitue donc l'axe de cenhalité le plus

ancien du tissu colonial.

Ce nouveau centre colonial est inclus

entre I'ancienne muraille de la Casbah et

les nouveaux remparts réalisé au-delà de

la médina en 1846.
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CHAPITRE 4 CONCEPTION DU PROJET
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Fig-85 : éÿolution du quartier d'lsly.
source : OGGADI lrnane, « Réhqbililalion du tissu de la Rue Larbi ben M'hidi à Alger (Cas

de l'îmrr,euble ,ro5 DË L,.4 RUË HAMIDI) », Oclobrc 2016, lllémoire Pour I'obtention ùt
üplôme de MASTER EN ARCHITECTaRE, EPEÀU, P66.

Le rôle d'articulation joué par le quartier est manifeste, il articule les zones majeures de la

ville à savoir la mer, la Casbah et les hauteur d'Alger.

c. Homosénéité séométrioue du ouartier Larbi Ben m'Hidi (ex rue

d'Isly) :

Le damier orthogonal domine le système d'urbanisation des villes coloniales en Algérie.

C'est ce qui a été appliqué à Alger ou l'administration française à aménager un paysage

européen en terre d'Afrique.

Si la bande côtière a permis d'y aménager des ilots quadrilatères réguliers au vu du terrain

plat la zone deuxième zone en l'occurrence la rue d'Isly actuelle Ben M'hidi, connaissait des

dénivelées ne favorisant pas la même régularité. bien que Les rues et espaces publics se

présentent avec une géométrie presque orthogonale et une certaine fluidité. Les rues parallèles

à la rue Ben M'hidi sont carrossable, la majorité des perpendiculaires sont piétonnes occupées

par des escaliers.

La lecture de la ÿpologie d'ilots s'est faite par rapport à trois paramètres : la forme

géométrique de l'ilot, sa situation par rapport au reliefet ses dimensions (surfaces).

Deux formes géométriques se distinguent :

* Au Nord des ilots avec de moyen et petites dimensions, de formes trapézoidales et

triangulaires à cause de la topographie du terrain qui est moins plate, les rues plus

étroites et pas perpendiculaires à I'axe principal (pas d'orthogonalité).
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CHAPITRE 4 CONCEPTION DU PROJET

.E Au sud: on trouve des Ilots de forme régulière, de grandes et moyennes dimensions

situés près de la place Emir Abdelkader. La densification s'est faite grâce à la

réservation de cours intérieures qui permettent l'éclairage et l'aération des façades

intérieures.

Fig.86 : typologie des ilots

Source : Iait pü I'auleur

De ces deux grandes formes géométriques : cinq grandes ÿpologies d'ilots ont été

observées :

Les ilots prenant la forme d'un quadrilatère régulier sont suMivisés, dans la plupart des

cas, en une à deux rangées de parcelles, se développant tout le long de l'ilot. Les immeubles

sont disposés en bande sur les franges de l'ilot avec une ou plusieurs cours intérieures assurant

l'éclairage et la ventilation dans le cas de deux rangées d'immeubles.

Les ilots ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier sont situés sur un terrain en pente,

le côté irrégulier du quadrilalère correspond au tracé des voies en escalier. La même

organisation d'ilots est trouvée : une subdivision des parcelles dans le sens de la longueur d'ilot

produisant une à deux rangées d'immeubles en bande sur toute la longueur de la parcelle avec

des cours intérieures.
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CHAPITRE 4 CONCEPTION DU PROJET

Ces quadrilatères, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, posent des problèmes d'habitabilité

quand ils se développent sur un terrain en pente. Leur largueur ne pouvant être importante, les

cours sont de faibles dimensions. Par ailleurs, les ilots sont frès longs, plus de 50mètres ne

permettant pas une perméabilité du tissu.

llots de grande dimen§on

l!,ots de moyenne dimension

tlots de petite dimension

Fig.87 : dimension des ilots
Source : MAMOUNI. MA, FERHI. I, « tenouveau urbain, intemention sur une parcelle, Alger-centre »,

mémoire detin d'étude, université de Blida, P56.

De ce fait La valeur des quartiers anciens d'Alger centre n'est pas dans l'homogénéité

parfaite des quartiers, Leur valeur réside dans l'agencement imparfait, mais renvoyant une

image cohérente d'un ensemble wbain témoin d'une histoire.

La place d'el Emir Abd el Kader est une petite polarité qui découle de l'intersection d'une

$ande voie avec une petite.

[[
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CHAPITRE 4

Une forme simple peut engendrer une autre rendant ainsi, à travers différentes étapes et

progressivement le volume initial plus complexe, en examinant les étapes de sa conception et

de son dessin que l'on peut cemer des évolutions, des transformations révélatrices, des principes

qui güdent l'architecte, et que celui-ci précise au {hr et à mesure de l'avancement de son travail

dans la recherche d'une cohérence pour une solution « juste ».

Notre intervention est sur une parcelle de 19eme siècle à Alger centre. On a vue dans le

chapitre cas d'étude comment les architectes ont réglé le problème de leur projet par rapport à

la parcelle appartenant au même contexte. Le nombre de solution est rédüt et difÊre d'une

parcelle à une autre. Ces exemples, montrent aussi que la parcelle peut évoluer accepter une

certaines ÿpologies architecturales modeme qui n'est pas contradictoire avec la structure

urbaine de la ville du l9eme siècle.

« La réalisalion de projet d'architecture moderne dans les tissus archilecturatx

historiques de nos villes est I'un des problèmes les plus dfficiles qu'aillent à résoudre les

archilectes d'aujourd'hui. Alors que dans le passé ls conslruction de bôtiments neufs à côtés

de l'qrchilecture existante ne posait aucun problème, I'incertitude règne même chez les

professionnels, dès qu'il s'agit de nouÿeaux bâtiments ovec les moyens techniques

d'aujowd'hui, pour satisfaire au besoin de notre temps si ne nous voulons pas voir nos villes

se pétrifier en musée. Comme c'est le cas du centre de la capitale d'Alger qui s'enferme ovec

I'idée qu'il lui sufrt d'être ce qu'elle a été, que cetle conscience garantisse sa sauvegarde et

assure son identité. Elle parait aujowd'hui plus s'appliquée à rassembler à I'image d'elle-

même qu'à ménager la diversité qui la composait. Captivée par son reJlet, Alger se banalise,

Alger s'undormise, elle ne vibre plus sotnent, Alger se fige ».6

comment la parcelle : sa forme et ses dimensions impose une certaine

6 Hasna Benadid, Zine Aicha, 2000, « Vers une dynamique du lieu un centre multifonctionnel à la place Emir
Abdel Kader », mémoire de fin d'étude, école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Atger, P6.
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2. Genèse du nroiet :

E Comment intervenir sur une parcelle de l9eme siècle à Alger centre ?.

architecture ? Ceci est notre point de départ de réflexion.



CHAPITRE 4 CONCEPTION DU PROJET

Notre intervention s'est faite sur

deux parcelles juxtaposée donnant

sw la place d'El Emir Abd el Kader.

C'est une friche urbaine causé par la

démolition d'un immeuble appelé

"Hôtel Angleterre », Rampe BEN

BOULAID, Alger centre, Wilaya

d'Alger.

Recommandations du site et démarches architecturale :

Les exigences du terrain dictent la manière d'occupation de I'assiette. Non pas se baser sur

une programmation seulement fonctionnelle et surfacique. Cela est insuffrsant pour produire un

projet architectural rayonnant à l'échelle de la ville.

Chaque parcelle est délimitée par deux rues et deux mitoyennetés. Il est question de

résoudre le problème d'éclairage et d'aération pour que le bâtiment soit fonctionnel.

carte dc situation de l'assiette d'intervcntion
Source: Fqit W ûatear

Fig.88
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Dans un contexte d'intégrer un projet dans un tissus urbain ancien, le projet doit s'intégrés

au paysage urbain et être connecté à la ville.
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CHAPITRE 4 CONCEPTION DU PROJET

Pour répondre à ces exigences territoriales on opte poü :

fl Un alignement par rapport aux

deux rues ce qui permet

également d'avoir le ma-ximum

d'éclairage d'aération. Fig. 90.

B La typologie compacte de la

parcelle d'intervention nécessite

une intériorité. Cela permet

d'avoir des ouvertures donnant

sur I'espace libre et permettant

d'éclairer et d'aérer le maxim

d'espace. Pour que cette

intériorité ne sombre pas dans une

monotonie d'un espace évidé, on

en fait un lieu de détente aménagé par une cafète et un espace vert avec une entrée

secondaire à partir du sous-sol. Notre principe d'occupation est d'optimiser le maximum

I'occupation du sol tout en laissant un cadre de vie agréable au sein de nohe projet à

travers cette espace libre.

E Du moment où on s'aligne sur les detx rues la question d'articulation se pose. On a 3

choix seulement : soit àire comme le 19eme siècle. Soit fahe 2 barres et éüter

l'articulation comme font les

modemes où l'espace est désarticulé.

Soit une 3eme solution qui consiste à

faire l'articulation des deux barres

celle-ci est notre démarche. Un

moment clé de notre projet. Elle

permet la mise en relation des

differents composants du proje!

impliquant une richesse formelle.

L'Alignement, l'imbrication, l'articulation sont

les idées sur lesquels se base les deux projets, une composilion volumétrique. Les

bâtiments sont composés de 3 blocs. Les deux blocs s'articulent avec un 3eme central.

Fig.9l.

LartÀ Ben M hid
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Fig.90 : Alignement du bâtis, tibé.ation du centre de la parcelle

Soutce : Fût pat tuleur

Fig.9l : composition volumétrique
Source : Fail pat quleur
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CHAPITRE 4 CONCEPTION DU PROJET

tr La déformation du terrain a été un chemin propice pour une meilleure géométrisation

de la forme.

O La subdivisons fonctionnelle a été répartie en plusieurs entités qui s'articule autour d'un

espace fedérateur centrale abritant : exposition et espace de rencontre.lfig. lZ.

E Un respect du gabarit : bâtiment de R+7 avec un sous-sol.

E Les deux bâtiments sont accessibles à partir des deux rues qui les délimitent. Fig. 92.

E Le choix du système strucfurel est le poteaupoutre enbéton armé avec une coordination

entre la structure, la forme, et la fonction tout en assurant aux usagers la stabilité et la

solidité de I'ouwage.

Fig.92 : composition volumétrique, articulation
Source : Fait par auleur

d'Alger centre qui ne cesse de se dégrader.
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Conclusion Générale:

A travers ce mémoire qu'on a fait, nous avons essayé de comprendre les contradictions

urbaines et architecturales en les situant à l'intérieur d'une crise globale qui est

environnementale au quel fait face nos villes induisant à l'incapacité de produire un espace

architectural de qualité. Afin de voir de plus près cette problématique globale, on a choisi de

voir comment est produit l'édifice culturel considéré comme équipement public en Algérie.

L'équipement culturel est programmé en termes de surface seulement. Dans notre travail,

nous avons démontré que cette manière de faire est insuffisante pour prodüre un projet

architectural bien intégré. Nous avons essayé de démontrer que l'histoire et le territoire du lieu

sont les bases sur lesquels devront se baser pour réussir cette démarche programmatique. Pour

cela" nous avons estimé que le retour vers la parcelle comme la petite unité du territoire, permet

de bien le gérer, de bien programmer, de bien concevoir, ... Sachant que cette parcelle peut

évoluer à travers le temps et qui diflère d'un lieu à un autre, chose qu'on a vu à travers notre

analyse des exemples.

A une autre échelle ÿpologique plus grande (les grands ensemble), I'ilot ou le macro lot

peuvent être une solution.

Nous restons convaincues que ce travail n'aboutit qu'à un certain niveau d'étude et que la

réflexion continue, car le p§et architectural est toujours en perpétuelle amélioration.
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L'édi{ice culturel dans sa territorialité

Le processus de production d'un bâtiment appelé « équipement public » obéit en amon( à deux critères:l-

l'élaboration d'une {iche technique qui définit les aspects techniques, notamment le pmgrâmme, les surfaces,

nécessair€s et les contours financiers du projet. 2- celui du choix de terrain pour son implantation dans l'espace

urbain.

Les structures concernées pâr ce travail sont les services techniques des maitres d'ouvrages impliqués. Dans la

réalité, ces structures délèguent souvent leur pouvoir aux directions de wilaya et leurs subdivisions locales, en

qualité de maitre d'ouvrage délégués, la direction de l'urbanisme (Duch) pour ce qui est du choix de terrain, la

direction du logement des équipements publics (Dlep) pour les fiches techniques. Quand l'objet concerne des

proj€ts d'envergure tocale, ce sont bien évidement les subdivisions au niveau de chaque daîi" qui s'en chargent,

au profit de t'APC.

Fiche technique et programmation

La fiche technique correspond à une dé{inition sommaire du projet en vue de son inscription dâns le programme

financier de la mairie, plan communal de déyeloppement (PCD) ou dans le plan sectoriet de la wilaya (PSD).

Cette pratique prend ses origines dans la politique de programmation des équip€ments, en ügueur depuis la fin

des années 70 en Algérie. Elle repose sur la « grille d'équipement » élaborée par la C.A.D.A.T, la D.N.C/ A.N.P

et le B.E.R.E.Q en 1979, répartissant les équipements selon des « unités de voisinage » ne dépassant pas les 3500

habitants. C'est-à{ire environ 1000 logementsr.

Une grille théorique des équipements s'élabore sur la base des normes et des différents fact€urs. Elle traduit en

ratio de surface, la part d'équipement qui revient à chaque habitant selon l'unité de stnrcturation urbaine

considéree. La ville est prise ici comme le « résultat d'une organisation globale d'unités de différentes tailles

difftenciées selon le volume d'habitants et l€s fonctions dominantes (zones résiduelles, zone de service

secondaire, zone de service centrale, zone d'actiyilés, ... »'?. Les grilles théoriques des équipements donnent pour

chaque équipement la surface exprimée en m' par habitant.3

Cette démarche est inspirée de la même prâtique en vigueur en Europe, notamment en France dans les années

1960a- Elle a comme origine théorique et méthodologique l'approche qui met la fonction au centre de la Éflexion.

Approche qui a prévalue dans les thèses du << mouvement modeme » et de la charte d'Athènes qui ont spécialem€nt

marqué l'Algérie depuis le passage de le Corbusier et les architectes des CIAM5. Cette méthod€ est soutenue sur

le plan didactique et pédagogique dans l'enseignement de l'architecture en Algérie par le programme encore en

vigueur, de la 3" année, centré sur la « programmation et méthodologie de conception ». E[[e est appuyée sur le

plan bibliographique par l'ouwage d'Erncts NEUFERT6.

t Voir A. ZUCCHELLI. l'urbanisîre opérationnel et la composition urbaine, OPU 1983, PP.212.213.214-215.
2 Ministère de l'urbanisme et de la construction, Grille théorique des équipements, CNERU, Janyicr 1989, P.4.
r tbid. P.6.
4 L'instruction générdle sur les plans d'urbanisme du 08 arril 1960 a défiûi la surface des espaces verts, la nature des
équipements scolaûes, commerciaux, sociaux, ... » cité par Y. LACOSTE, « un débat ; les grands ensembles », irl M.
RONCAYLI el TH. PAQUOT, (S/D) villes et civilisalions urbaine. Paris. 1992, P500, Voir aussi URBANISME N'75 ;76
5 Voire Z. ÇELIK « Bidonvillo. CIAM et grands ens€mbles », in, J. L. COHEN, N. OULEBSIR Y. KANOLIN. Alger,
Pavsaqe urbain et architecture. 1800-2000. édit, De L'imprimeq Paris 2003, PP 186-227.
6 E. NËUFERT, « les éléments des proj€ts de €onstruction », Edit, Dunod.



L'édilice culturel dans sa territorialité

Sur la commission du choir de t€rrain

La place d'un équipement public dans la structure de la ville €st d'une importanc€ capitale. La position, par

exemple de la « grande poste » à Alger, le plus emblématique des équipements publics de la capitale, n'est pas

fortuite. Il contribue de façonner ta forme urbaine. Mais cet exemple oMissait à une autre démarche. Il appartient

au paradigme urbain du 19" siècle où le bâtiment n'est pas produit comme equipement public en réponse à me

fonction mais comme édifice spécialisé en réponse à une exigence urbaine et territoriale. Ce n'est qu'au 20' siècle,

les années 60 en France, que ce genre de bâtiment prend une connotation fonctionnelle et il se transforme en

équipement public oir il est programmé pour repondre à un besoin fonctionnel. La position de l'édifice perd à ce

moment-là l'impératifurbain. D'autres critères et d'autre paradigmes s€ mettent en place. Ce sont c€ux de « t'unité

de voisinage », de la densité ... (A. Zucchelli).

En théorie le choix de terrain selon ce nouveau paradigme urbain est contenu dans le ptan d'urbanisme, appelé

PUD en Algérie. Dans la réalité des années 70 et 80, l'absence d'outil d'urbanisme opérationnel a laissé la place

à une pratique de choix de terrain ponctuelle au rythme des besoins.

Ce choix se fait donc par une commission appelé « commission de choix de terrain »7, composée des repésentants

des différents services techniquesE. Le critère de choix est la disponibilité du terrain d'assiette. La surface choisie

dépasse d'ailleurs le plus souvent la surface nécessaire du projet. Cette démarche est introduite pour palier à

l'absence d'outils qui assurent le contrôle qualitatifet morphologique des interventions. Le P.U,D. s'occupait plus

des qùantites et d€s surfaces à urbaniser que de l'occupation exacte et concrète du sol. Cette procédure est facilitée

par ailleurs par le caractère domanial du sol urbain algérien hérité, comme nous le savons, de la colonisation puis

de I'indépendance du pays. De ce fait la réalité physique du sol est négligée. Il est pris comme un simple support

passifd'un bâti qui perd ses repères et tout sens d'orientation dans son implantation.

Cette démarche encore en vigueur, même si elle perd de sa riguew, dans la production du cadre bâti en Algérie,

produit un bâtiment abstrait et isolé dans son environnement territorial et wbain. Il a comme seul soucis régler Ia

question de la fonction qu'il abrite sans prendre en charge 'it lit dans son env

Quant à sa forme, elle échappe à la programmation. EIle est renyoyée aux prouesses supposées et à la créativité du

maitre de I'cuvre.

Pour une approche morphologique et territoriale

La démarche morphologique consiste à penser l'édifice dans sa forme, une forme qui a son histoire propre, non

pas un chapitre dans l'histoire générale, mais << un uniÿers qui s'qjoute à un uniyers, qui a ses lois, §es morières,

7 La commission technique des choix de terrains est une procédure héritée de la colonisation, s€lon R. Sidi Boumediene.
« Elle consistc à vérilier si le terrain destiné à un ouvrage remplit les conditions techniques (eau, gaz voirie, servitudes) pour
son utilisation. En théorie, « le demandeur » n'a pas voix au chapitre ; en réalité. selon son poids dans l'appareil, il peut de
fait, saisir et faire entérin€r son choix de localisation ou avoir à s€ soumettre aux décisions de Ia cornrnission- Indirectemsnt,
celle-ci à gérer des rapports de force €ntre le secteur demandeur -i.e., le ministe en charge- et les secteurs « techniques »-i.e.,
leurs ministres de tutelle-membr€s de la commission ». R. Sidi Boumcdiene, les instruments de I'améiogemeht tbain en
Algérie : Formes nouÿelles, conlenus anciea.§, in « l'urbain dans le monde arabe. Politiques, instruments et acteurs », Paris
1999, PP. 199-132. Voir aussi, à ce sujçt, lçs remarques faites F. YOUNSI dans son Eavail sur la ville de Cherraga, /es

ten<lances actuellet de ld crotssance utbaine : le cas de Cherraga in, « les tissus urbains ; colloque intemational, Oran l-3
décembre 1987 ». P. 95-107.
8 Cett€ commission est composéc de la dircction dc l'urbanisme et de la consùuction I ka dircction des travaux publics, des

domaines, de l'agriculture sous la présiderce d'un représentant de I'APC ooncemé
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son dés,eloppement, une plgsique, ane chimie, une biologie », ecomme le souligne H. Focillon. Cette histoire est

inscrite darl§ un territoire et une géographie- << [Jne expression géographique » nous dit Braudel, « c'est le dessin

d'un ensemble historique q!'onl traÿaillé, parcouru facilement las mêmes grands ëvènemen s, lesquels furent en

quelque sorle prisonniers de cel espace, butant sans le franchir toujours sur I'obstacle de ses limites r>to

C'est dans cette forme située dans le temps €t dans l'espace qu'il faut chercher les critères et les valeurs

programmables et aidant à la conception pour les besoins nouveaux. Si cette forme a rme histoLe, elle ne saurait

être pour contingence. Elle ne saurait être non plus produit arbitraire de l'architecte. A quelle logique, ou à quel

processus oEit-elle dans sa formation ?

Tels sont les questions théoriques et méthodologiques qu'on abordera à travers l'&ilice cültûrel comme objet

d'étude

L'édifice culturel comme objet d'étude

Le choix d'une réflexion sur une programmation d'un équipement culhrel revêt une importance capitale du fait

que la culture constitue la synthétise de toute l'histoire et la géographie d'un pays ou d'un€ société. Sa

programmation ne peut donc être réduite à des surfaces ou à une activité abrite€ par un bâtiment.

D'un autre côté, la culture dans [a société n'est pas un registre shbl€ où on peut puiser des élémens ou des

comportements décontextualisés. Elle exprime une attitude (ou une réponse) collective ou individuelle face à une

situation de crise ou aux enjeux du moment et du lieu. Aujourd'hui, dans le cas de la production urbaine et

architecfl[ale, la problématique environnementale et la question patrimoniale constituent les deux enjeux auxquels

toute programmation et toute production d'espace urbain doit faire face.

Partant de ces considérants théoriques et méthodologiques, notre travail sur la programmation et la conception

d'un équipement cultulel obéit au corpus d'h)?othèses suivantes :

Au-delà des fonctions et des actiyités auxquelles l'édifice programmé est destiné et qu'il ost sensé abriter,

sa fonction principale reste celle qu'il est sensé remplir dans sa structure territoriale.

Le territoire qu'il peut occuper va de la parcellejusqu'au large territoire urbain. C'est question d'echelle.

Le choix de situation obéit essentiellement aux besoins de ta ville et du tenitoire qu'il occupera. Car

autant la ville qu€ son territoire sont des organismes vivants. Cette histoire est un patrimoine qu'il faut

intégrer dans cette programmation.

Le rapport au patrimoine est inninsèque à la culture. Le devenir de celle-ci ne peut faire l'économie d'une

reappropriation de ce patrimoine, de sa prise en charge dans la production architecturale.

Ce sont tous ces éléments qui constituent un momenl d'analyse d'une situation avant loute

prognrmmation.

Nadir DJERMOUNE

'H. FOUCILLON, Vie des Formes, édit, PUF, P.2.
f0 F. BRA[IDEL, Ia zréditerranée el le nonde méditerranéen à l'époq e de Philippe II, édil, Armand Colliû, Paris 1996,
P.195.
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