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Résumé:

Les villes algériennes sont riches d'un patrimoine bâti originaire des différentes

époques ; romaine, ottomane, et coloniale.. ..

Malheureusement ce pahimoine bâti reste exposé à des mutations et

bouleversements survenus aux temps contemporains, en menaçant le cadre physique et

incorporel d'un vécu qui a devenu nuisible.

Dans le cadre de la thématique générale de « L'architecture et projet urbain >», notre

recherche développe le thème du projet urbain en centre historique à fuavers la

problématique du renouveau urbain.

Dans notre cas, le renouveau urbain du centre historique de la ville de Kolea est

abordé à partir de la revalorisation de ses espaces publics et particulièrement « le

jardin des Zouaves ».

Le mémoire est stnrcturé en 3 chapitres, précédé par une introduction générale'

* Le chapitre I intitulé :introductif

* Le chapitre 2 intitulé : Etat de I'art (cadre théorique)

* Le chapitre 3 intitulé : Cas d'étude (la revalorisation de jardins des Zouaves)

Le chapitre 1, comporte [a présentation du thème d'une façon globale, la

problématique générale, suivie des hypothèses de travail, une brève présentation de la

ville, ainsi que la problématique spécifique.

Le chapitre 2, consiste à identilîer à partir des cours, lectures et recherches les

concepts et notions les plus importants à nos thématiques générale et spécifique.

Ainsi nous avons sélectionné parmi tant d'autre les concepts et notions suivantes

que nous avons développés dans ce chapitre :

c Le cenlre historique : qui est à I'origine du patrimoine urbain' qui consiste à

démontré son aperçue historique, puis le développement patrimoniale du

Maghreb, pour qu'on aborde les menaces et les déclins des centres historiques en

Algérie.
o Le projet urbain : On a introduit ce point par, la définition (PU), ces origines, et

conditions d'émergence, afin de comprendre le sens de dynamique de cette

notion (PU)
Enfin, on va développer les différentes échelles d'interventions, enjeux, actions

et les étapes d'élaboration de projet urbain.
. Le renouvellement urbain.'Dans cette partie, on a va élaborer, la définition de

renouvellement, et ces interventions.
Enfin, une étude thématique des exemples est établie pour comprendre les

principes de projet urbain, et l'action de renouvellement sur les centres

historiques .



a

a

Une phase analÿique comportant : lecture diachronique, lecfure synchronique, et

évaluation des instruments (critique de POS)

Une phase opérationnelle composée de :

-Partie instrumentale (les outils de travails ; structure de l'urbain, programme

définitif maintenue, et les synthèses accumulé depuis les analyses thématiques)

-Partie de projet : plan de récupération, plar de contrôle morphologique, plan

d'aménagement, et expression architechrale.

A I'issue des 3 partis du mémoire, une conclusion générale récapitule les résultats

de cette recherche.

Mots clés : centre historique, projet urbain, renouvellement urbain, et espace public

. Les espaces publics :(e passé et I'avenir des espaces publics)

ce deàier point traite l'étude de notre thème d'une manière plus specifique à

partir : des caractéristiques des espaces publics, ces enjeux, les acteurs

à, interventions, et les étapes marquantes de 1'évolution des espaces publics de la

ville Algérienne.

Le chapitre 3, est constitué, en plus de l'analyse thématique' de 2 parties :
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Projet urbrin drns un centre historiqu€
Renouvellement de centre historique de la ville de KOLEA

CTIAPITRE INTRODTJCTIF

r-1) Théma ue sénérale : Architecture et oroiet urbain :

La problématique générale du master 'Architecture et Projet Urbain' s'inscrit dans le cadre

des études concernant le contrôle des transformations de la forme urbaine, au sein de

I'approche morphologique à la ville et au territoire.

Elle s'insère dans le large corpus des recherches urbanistiques critiques sur le contrôle et Ia

production des formes urbaines en réaction à l'approche fonctionnaliste de production de [a

ville des années 1950-70 qui recourrait aux modèles de l'urbanisme moderne.

Elle privilégie le fonds territorial comme fondement de la planification des ensembles

urbains et support (réservoir, matrice affecté par des structures multiples) pour définir et

orienter leur aménagement : les forces naturelles qui ont assuré par le passé le développement

organique des villes seront mises en évidence pour constituer le cadre nécessaire à la

compréhension des rapports qu'entretiennent ces villes avec leur territoire.

S'appuyant sur le considérable capital de connaissances produit et accumulé au cours du

temps par la recherche urbaine, la recherche urbanistique investit actuellement, d'une manière

particutière, le domaine des pratiques nouvelles et des instruments nouveaux de projet ainsi
que les nouveaux moyens de contrôle de l'urbanisation et de ses formes.

Dans ce vaste domaine (de contrôle de l'urbanisation et de ses formes), le master

'Architecture et Projet Urbain' soulève tout particulièrement la problématique spécifique de la

capacité des instruments d'urbanisme normatifs et réglementaires en vigueur à formuler et

produire des réponses urbaines adéquates aux transformations que connaissent les villes dans

leurs centres et périphéries.

Les pratiques de l'urbanisme opérationnel (à finalité strictement progammatique et

fonctionnaliste) nécessitent une attitude critique de la part des intervenants sur la ville : c'est

le projet urbain qui constituera l'apport spécifique de l'architecte dans la pratique plurielle de

I'aménagement de la ville, correspondant à une nouvelle manière de penser l'urbanisme' Le
projet urbain devient alors un élément de réponse possible pour la reconquête de la fabrication
de la ville face à la crise de l'objet architectural et à la crise de l'urbanisme, devenu trop
réglementaire.

Plus qu'un concept ou qu'une grille de lecture historique des phénomènes urbains, la

notion de projet urbain sera dans les années 70 l'expression qui « cristallisera les divers

aspects de la crilique de I'urbanisme fohctionnaliste, et simultanémen1 celle qui expriuera.la
rivendication par les archilectes d'un retour dans le champ de I'urbanisme opérationnel »t .

Au cours de la décennie qui suivra, parmi les differents auteurs et théoriciens du projet
urbain, Christian Devillers se distinguera sur la scène architecturale comme auteur - et acteur-

dont [a contribution épistémologique sur le thème du projet urbain sera [a plus conséquente2.

1 Bonillo J. 1., contribution à une histoire critique du projet archltectural et urbain, Thèse d'H.D.R., Laboratoire

INAMA, E.N.S.A.Marseille, (Mars 2011)

2 Devillers, Ch., « Le projet urbain », in Architecture : recherche et action, Acles du colloques des 12 et 13 mars
1979 à Marseille/Palais des contrès, Paris, Ministère de l'Environnement et du cadre de vie, CERA/ENSBA.

)



Projet urbain dans un centre hisûorique
Renouvellement de centre historique de la ÿille de KOLEA

CHAPITRE INTRODTICTIF

Après avoir rappelé les principales qualités qui font la ville : sédimentation, complexité,
perdu;ance des formes poui de norrreaux usages, etc., Devillers développera trois aspects3 :

. Le premier conceme une théorie de la forme urbaine ; la ville considéree comme un

espâce stratifié, c'est-à{ire constitué de différents niveaux de projet correspondant à

autant d'échelles spatiales (réseau viaire, îlot, unité parcellaire.. .) et de réalisations
relevant chacune d'acteurs et de logiques spatiales différents.

r Le deuxième aborde les méthodes du projet urbain, et reprend en écho aux qualités de

la forme urbaine traditionnelle, l'idée de décomposition des temps et des acteurs de
projets en fonction de deux échelles : celle de la définition du fragment urbain et celle
de la conception de l'édifice.

o Le troisième s'attaque à la diflicite question des logiques institutionnelles et
procédurales. L'auteur se livre à une critique en règle de l'urbanisme opérationnel et
pointe l'absence de vision spatiale, l'abstraction du règlement par rapport à la notion
traditionnelle de règle ; une nuance qu'il illustre par l'évolution des notions
d'alignement et de gabaril.

C'est l'alternative à l'urbanisme au travers de la notion de 'Projet Urbain', qui se définit en

filigrane de l'ensemble de ces propos qui nous permettront de construire une démarche de

substitution au sein de laquelle l'histoire et le territoire constitueront les dimensions

essentielles.
Dans les faits, le projet urbain est aujourd'hui un ensemble de projets et de pratiques qui

gèrent notamment de l'espace public et privé, du paysage urbain.
« Sans refléter une doctrine au sens étroit du terme, l'idée de projet urbain renvoie cependant

à un point de vue doctrinal qu'on s'eforce de substituer à un auîre : I'urbanisme
opératiormel, el qui peut s'exprimer plus ou moins enfonction de seuils »4.

Il s'agira alors, d'une part, de développer les outils de définition, de gestion et de contrôle
de la forme urbaine et de réintroduire la dimension architecturale et paysagère dans les

démarches d'urbanisme, et, d'autre-part, situer la démarche du projet urbain entre continuité
avec les données de la ville historique et référence à l'expérience de la modemité.

Dans la démarche du master 'Architecture et Projet Urbain', le passage analyse-projet a

constitué une préoccupation pédagogique majeure dans l'enseignement du projet architectural
et urbain.

Dans ce registre, on citera Albert Levy et Vittorio Spigai [989] dans leur 'Contribution au

projet urbain', qui privilégieront la dimension historique pour assurer le passage entre analyse

et projet : la continuité historique devânt permettre d'assurer la 'conformation' du projet à (et

dans) son milieu.

Cefie même préoccupation est abordée par David Mangin et Pierre Panerai [1999] sous

une autre optique : celle de la réinsertion des types bâtis, majoritairement produit par

I'industrie du bâtiment, dans une logique de tissus.

Concernânt cet auteur, voir également: Devillers, Ch., Pour un urbanisme de projet, mai 1983 ; et Conférences
paris d'architectes, pavillon de l'arsenal 1994 - Christian Devillers, Le proiet urbain, et Pierre Riboulet, La ville
comme oeuvre, Parit éd. du Pavillon de l'arsenal, 1994.
3 lntervention de Ch. Devillers en Mars 1979 au colloque intitulé Architecture : Recherche et Action au Pâlais

des Congrès de Marseille.
a Bonillo J. 1., L'analyse morpholo8ique el le proiet urbain dans lntergéo-Bulleth, 1995, n' 118



Projet urbain dans un centre historiquê
Renouvellement de c€ntr€ historique d€ l8 ville d€ KOLEA

CHAPITRE INTRODT]CTIF

L'histoire des villes, quant à elle, nous enseigne la permanence des tracés (voieries,

parcellaires...) et I'obsolèscence parfois très rapide des tissus. Il convient donc à partir de [a.

production .or.-t" d'aujourd'hui (§pes, programmes, financements et procédés constructifs

Labituels des maitres d'oeuvre moyens) de travailler dans une perspective nouvelle qui intègre

dès I'origine une réflexion sur les évolutions et les transformations possible, d'origine
publiquJet privée. Cette tentative d'actualiser les mécanismes et les techniques qui ont

permii de pioduire les villes, débouche ici sur des indications très pragmatiques et pratiques

(tracés, trames, dimensionnements, découpage, terminologie...).

L'objectifprincipal du master 'Architecture et Projet Urbain' s'inscrit dans une

construction théorique qui fait de l'abandon de l'utopie de la ville fonctionnelle du

mouvement moderne et de I'acceptation de la ville concrète héritée de I'histoire, la référence

essentielle de la démarche du master. La ville héritée de I'histoire est le contexte obligé

d'inscription de l'architecture. En retour l'architecture...' construit la ville.

Le retour à l'histoire ne signifie cependant pas [e rejet 'simpliste' de la modemité pour

une attitude nostalgique envers la production urbaine ancienne : les productions

architecturales et urbaines du XXe siècle nécessitent en effet une plus large évaluation

critique de leurs modèles et méthodes, suscitant de nombreuses voies de recherche.

Au courant de l,année universitahe 201412015 et parmi les différentes optiques à partir

desquelles le projet urbain a été abordé et développé, on citera :

o Le Projet Urbain en centre historique
o Le Projet Urbain en périPhérie
o Le Projet Urbain et les Instruments d'urbanisme
o Le Projet Urbain et les nouvelles centralités
. Le Projet Urbain et le développement durable

A travers le thème du projet urbain, les étudiants pourront alors proposer un territoire de

réflexion et d'expérimentation sur la ville.

Dr. Arch. M. Zerarks
Porteur du master 'Architecture et Projet Urbain'

Mai2015
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l-2) Thème r oroiet urbain et centre historioue :

<< Nos vîlles sont devenues angoïssantes, dÿec sulîout leurs façades lépreuses' leurs

bôtisses Délabrées et leur tissu urbain dédaléen »s

Depuis I'antiquité les villes ont été toujours constituées à des endroits stratégiques pour assurer la

subsistance, et la sécurité .Parmi les conditions pour la fondation des villes c'est leur choix en

fonction des critères social et spatial

Elles constituent un miroir de passé, des valeurs historiques, I'identité culturelle, et

l' authenticité des sociétés

Désormais, les villes sont en train d'évoluer et de connaitre plusieurs formes de progtession

économique, technologiques, sociale. Tout cela se reflète sur la morphologie urbaine.

Dans l'Algérie en face d'absence de régularisation de cette croissance, les habitants vont

reconstruire la ville sur la ville d'une manière spontané ce qui est logique en considérant la

ville un vrai tissu qui se renouvèle

Par Ia projection de ce phénomène sur l'axe de temps [a ville est en train de perdre sa

valews patrimoniale et sa qualité vitale, se propage et s'étale sans prévoir des axes de

croissance bien défini, et l'inadequation d'espace « architecturale, urbain »

« Les grands problèmes posés par le développement urbain concernent à lafois le passe et

I'avenir. Sont concernées par le passe les opérations prévues à I'intérieur de la ville
ancienne, eî plus encore celles qui y seront inévitablement réalisées par la suite. La ville

ancienne oppose presque touiours de grands obstacles a une vie urbaine intense, parce

qu'elle a été faite pour répondre à des besoins lotalement diîérenîs des besoins actuels et que

son plan originel s'est trouvé déforme par des phases successives de densification et

d'appauvrissement . »6

L'histoire urbaine de l'Algérie est marquée par la succession d'un ensemble de politiques

urbains fortes, différentes et parfois même opposées. Ces dernières ont causé un

bouleversement par rapport à la production de l'espace et à la vie social des riverains par la

défaillance de la gestion urbaine de contrôle et gérées les différents interventions

La notion de projet urbains apparait incidemment pour compléter et assouplir certaines

règles, et de réintégrer aux exigences contemporaines en visant de produire des espaces

rationnelle de qualité.

A travers cette démarche, et sur les aspects néfastes graves ; se concrétisent par la

dégradation des espaces urbains au tissu historique, une dévalorisation de patrimoine

engendrant leur perte progressive dans différentes dimensions ; environnemental, sociale et

économique, apparaitre une tendance de récupérer la ville existante.

« Le résultat de processus complexes dans lesquels la croissance récente a été très rapide,

parfois brutale et souvent mal ou pas du tout accompagnée par la geslion de I'espace urbain.

Les mau* sociaux se sont accumulés : délinquance, drogue, rupture sociale de quartiers

5 Aff OKACHA Mokrane. « Nos villes sont devenues anSoissant€s ». EL WATAN. 15 juin 2005
6 Gustavo Giovanoni, I'urbânismÊ face aux villes ancienne,s. Seuil (3 msi 1998)

CHAPITRE INTRODUCTIF
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l-3)- Prob ue sénérale :

La ville de Kolea est un exemple d'un patrimoine urbain riche et diversifié qui révélé le

développement spatial, économique, social et environnemental de chaque époque.

L'établissement de la ville originaire en 1550 sous l'égide arabo-musulman, en passant

par les differentes périodes andalous, ottoman et colonial a donné l'espace urbain une valeur

patrimoniale à une identité complexe dont chaque époque a été marquée par un patrimoine

historique spécifique à l'échetle du bâti, de la ville et du territoire.

L'évolution de la ville, la mondialisation de la modemité, et [e changement des pouvoirs

politiques qu'a connu notre pays ont engendré le déracinement et l'ignorance des indigènes à

leurs coutumes socio-culturelles, cela à causer une urbanisation fragnrenté, incohérente,

spontanément anarchique, et désorienté, sans passé mémorial et patrimonial. Donc la ville
reste exposée à la main de l'homme (démolition, renouvellement spontanée, construction

illicite, piétonisation sur l'espace public...) qui risque d'effacée la mémoire, l'âme, les valeurs

et I'identité patrimonial de la ville, on se demande comment arrêter ou contrôler la ville,
on protégeant le tissu de centre historique ? Par quels moyens ?

En dépit de la politique urbaine rigoureuse et la réglementation stricte par les pouvoirs

étatique, les villes restent toujours incapables de gerer I'espace urbain.

7 Cl. documert « Demain I'Algérie ». Cité in ledeur de la ville algérienne contemporaine. BOUMAZA Nadir{en lignel.Disponible

su. ; http://nÊdirboumaza.com.over-blog.com/catégorie-1237385.h|m1.

8 René Dzàos, Web : plote-forme24t.

entiers, déstxwrement et perte de repères des jeunes, violence sociale constituée dans un

rapport spécifrque à la ville et comme expression d'un molaise ou d'une politique

historique. »7

Actuellement au cæur des problèmes urbains contemporains à l'échelle mondiale, une

tendance apparait pour régler la crise urbaine, et les dysfonctionnements locaux ; le

développement durable préserve les sources de future et profite de ce qu'on peut récupérer par

la reconquête de la ville existante ; réutiliser un morceau de ville qui existe déjà avec la

reconstruction la ville sur la ville, repenser la ville existante et contrôler la périurbanisation
" Penser globalement, agir localement"s

Par l'étude d'un cas de ville qui est l'exemple illustratifdes centres historiques, en utilisant

de nouvelles pratiques urbains qui ont prouvé leur effrcacité « le projet urbain » pour rendre

l'espaces a I'usager en faisant une biopsie « décomposition de plusieurs structures » de la ville
suivant une approche qui prend I'histoire de la ville en considération .

. Peut-on considérer le projet urbain durable comme démarche opportune pour

revaloriser Ia ville ?

o Dans le cadre de la démarche de PU, quels sont les opérations qui peuvent a considéré

pour reconstruire la ville sur elle-même ?

o Quelle est I'opération la plus adéquate pour reconstruire la ville sur elle-même ?
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Actuellement, les instruments d'urbanisme structurent la ville de point derue d'orientation
réglementaire etjuridique, mais les réalisations induites sont fonctionnellement incohérentes,

et sans qualité de la production de l'espace urbain.

Quelles sont les insuflisances des instruments ? Qu'en est-il des outils de contrôle de la
gestion pour le renouvellement correcte qui répond aux besoins âctuel§ des citoyens ?

Une nouvelle démarche complémentaire aux instruments d'urbanisme est apparait ; le

projet urbain qui révise et assoupli les règles, qui prend en compte les règles préexistantes et

les difierentes dimensions socioculturelles, environnementales et économique pour produire

un espace urbain de qualité. Quels sont les alternatives pour la réadaptation de lo ville en

fonctions d'exigences contemporaines à travers la démarche du projet urbain ?

Les villes historiques se trouvent au centre de ces désordres et l'abandon, depuis

l'indépendance face aux développements irrationnels contemporains .Cela est dû à :

o L'expansion tentaculaire et anarchique des villes par l'apparition des nouvelles
polarités qui a causé les ruptures de noyaux historique.

r Les interventions au sein de centre historique (démolition, constructions illicite...) qui

altère l'authenticité de la ville.
o La dégradation accélérée de tissu du centre historique et la production anarchique de

l'espace urbain.
o Des équipements d'accompagnement sont restreintes ne répands pas aux exigences

actuels, et ce se trouve trouvent toujours au centre-ville ce qui engendre la congestion

de circulation.
e La marginalisation et l'abondant des espaces publics avec leurs diversités (places, rues,

jardins...) qui se trouve clôturé, très peu fréquenté, ou bien réaffecté a d'autre
fonctions.

r L'étalement non contrôlé sur les terres agricoles, sans prend en considération le

caractère patrimonial urbain pour des raisons inavoué (prolongement de l'aire
métropolitaine d'Alger a fait l'objet de réalisation d'un pôle universitaire qui a

contribué pour une valeur ajouté sur le plan culturel et universitaire) ,Ainsi le caractère

normative n'a pas été pris en considération.

Compte tenu de ces considérations suscité, il apparait urgent de prend en les mesures

effective pour les réformes impérative des actions de la préservation.

Dès lors, les questions qui se posent sont :

r Qu'en est-il des possibilites de revalorisés la ville en conservant son identité
patrimoniale ?

r Comment renouveler le centre historique de la ville, le réadapté en fonction des

besoins actuels, préserver I'image perdue pâtrimoniale et la valorisés ? qu'en est-il
des alternatifs de renouvellement du centre historique ?

o Qu'en est-il des démarches pour la mise en valeurs des espoces publics ? par quels

moyens ? et comment en protégeant ces témoins historiques et la mise en valeur
pour améliorer la qualité durable de vie des citoyens ?

1
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L'étalement de la ville

Extension anarchique et
fragmentaire
de la ville /
Rupture entre les tissus
contemporains et la ville ancienne /
Etalement non contrôlé, au
détriment des terres agricoles /
Difïicultés de gestion,
Des tendances à la conurbstion
avec les villages limitrophes
- naissance de centre urbain sans
équipements d'accompagnement

Les polarités de la ville

Prédominance de polârité de
centre-ville de kolea
Existence d'autre polarité mais ne
sont pas connecté au centre
historique

La centralité des équipements et la largeur des vois
restreints a engendré :

Saturation, congestion / inadaptation des réseaux et des

infrastructures / problèmes des transports en commun,
mauvaise fluidité, problème de süationnement,

convergence de la majorité des flux vers le centre et

mauvaise desserte de certains quartiers... etc.

Dévalorisation et déperdition du rôle de I'espace
urbain public)marginalisation, manque de cohésion
sociale, individualisme, perte des repères sociaux et

identitaires.

La fragmentation spatiale vient renforcer la
Fragmentation et la ségrégation sociales de certains
ouartiers et secteurs de la ville.
Ët"t. d" précarité dans les quaniers illicites (même

régularisés
Dégradation des tissus anciens (arabo musulman)
En périphérie : monotonie et pauvreté architecturale et

urbaine, manque de repères
ldentitaires, in appropriations et inadaptations du cadre
de vie.
Autres désagréments : pollution (notamment visuelle),
réappropriations illicites et inadaptées, qualité de vie
médiocre.
Presence de contraintes d'extensions : à côté de

caserne militaire au si propage sur une superficie
importante

Hvpothèses de travail :

Dans le cas d'étude de la ville de kolea, nous tenterons d'acheminer nos idées à

travers des hypothèses à I'issue de ce travail :

l)-Pour le rétablissement d'une qualité de vie durable ; le projet urbain dont la
notion de renouvellement de centre historique de la ville comprend des définitions,
approches, principes et des opérations, dans des différentes dimensions de la durabilité
pour optimiser le vécu dans la ville.

Les liaisons de la ville

Les secteurs / quartiers de la ville
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2)-La ville de Kolea semble connaitre un étalement urbain anarchique, non

conforme aux substances du centre historique (les normes, vocations, l'implantation
sur les terrains agdcoles et une pente très importante...). Donc il faut penser

éventuellement à une stratégie qui améliore I'image des nouvelles centralités. On
essaye les relier avec le centre-ville.

3)- L'espace public de la ville historique risque de perdre son identité, il est

considéré comme un morceau vide de la ville, non exploité et marginalisé qui pourrait

être assimilés à I'aspect socio-culturel des citoyens.

Dans ce cas la nécessité éventuellement une étude de processus de l'évolution de

la ville pour connaitre la structure sociale, et le vécu est un facteur fondamentales pour

améliorer l'image de la ville

l-4)- Présentation de la ville :

1-4.1) Introduction:

Le centre historique de Kolea ; variée et composite, comme la plupart des centres
anciens d'Algérie, recèle un potentiel pour un développement local gelé et inexploité.
Le tissu historique est un modèle et une référence elgérienne à une époque
« I'identité de la ville traditionnelle en Algéie, de paft sa situation au notd ou au sud,

représente une réalité culturelle qui tient non seulement à son ancienneté ou â ses
expresslors architecturales , artistiques et artisanales majeures mais aussi â /a
signification des espaces histoiques dans la mémoire collective et leurs capacités de
représenter la culture locale, et la stratification des fonctions, activités et savoir
traditionnel qui manque aussi bien I'articulation physique que I'utilisation socta/e des
espaces »e

1-4.2) Choix :

La ville de kolea s'insère dans une chaine des villes stratifié « périodes arabo-musulmane,

turque, andalous, coloniale, actuel » qui présentent l'identité et I'histoire de l'Algérie.

Comme la ville de kolea avec sa richesse en histoire et patrimoine son centre ancien ne

fonctionne plus comme avant et son cadre bâtis est en train de s'effondré parallèlement ces

espaces publics sont Abandonnés et clôturé, (le mode de vie change ... renouveler), ce

périmètre doit répondre Aux besoins des habitants actuels d'une façon contemporaine, et

comme on habite dans cette ville « vécu » on sent cette nécessité De faire des solutions
convenable

9 D Pini « concept, critèrÊ et instrumen6 de la sauv€arde » ;(âcte de colloque) ; « paEimoin€ et développement durabl€ dans les ville§

historiques du Maghreb contemporain » ;Fès 2003 ; P30-40 (thbe Kouinine crna 2m6
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L'approche par le sensible conduit à construire un modèle « d'un homme attachë

à son espace de vie par I'intermédiaire d'une mixte socio physico psychologique :

I'espace vécu »6

En basant sur les critères de la mémoire patrimoniale / I'identité de la ville, la
sensibilité et l'expérience de I'espace vécu de la ville.
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* Présentation :

Kolea, daita, fait partie de la wilaya de Tipaza, située

sur le revers méridional des collines sur sahel, entre la
méditerranée de la Mitidjaro, à 11 Km de Blida et à 39 Km
à l'ouest d'Alger.

Kolea est distante de la mer de 6 Km, La ville repose sur

une colline à altitude moyenne de 150 m.

La ville occupe une position intermédiaire sur la crête

entre le littorale et la plaine, ce qui permet de rayonner sur

l'ensemble des communes voisines. Elle est considérée

comme un pôle régional assez

important

Les limites administratives :

E}sl!;co e tu situotion natioMle

) -{.'

1

Fÿ!§- C a û e de si tn n on odrn i n i st m I ÿ e

. A I'Est par la commune de

DOUAOUDA.

. A I'Ouest par la commune de

CHA]BA /BOUSMAIL.

. Au Nord par la commune de

FOUKA.

. Au Sud par la commune OUED
EL-ALLEUG.

. Au Sud Est la commune de BEN
KHELIL

l1
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ElflLljcûfte de riruation Éstohole

T:1-1

. Au Nord Este par la commune de

ZERALDA.

ro Matthey « espce véctr », 200E, p. 8-) 0 t Calole Màiie: Ménoire de rechzlctÉ « Aryorts et liûites des ,pprcches senstbles erl

urbanisme » : Master de recherche « yilles el sociétés » /lnstilut d Urbaniÿrle de Lÿon /Uniÿersité Lumière LW 2
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1-4.3) Problématiques spécifiques :

Le centre historique de la ville de kolea est en précarité et en état d'abandon et en

train de perdre son identité et sa valeur patrimoniale « vétusté renouvellement

spontanée manque de gestion et de contrôle »

L'image de la ville s'altéré de jour en jour vue :

o L'état d'abandon de bâti et la vétusté avancée au centre historique
o La mutation de tissu historique par le renouvellement spontané

o L'ineffîcacité des instruments d'urbanisme pour gérer et contrôler le centre

historique
o Les disparitions des éléments repères de la ville « portes, fort »

o Manque d'entretien
o Lacentralité des équipements et les voies mécaniques congestionnés

o Présence de commerce informel
o Rupture de centre historique avec l'extension
o Manque de parkings et de stationnement
o L'abandon des espaces publics
o Absence des jardins du loisir
o Existence de la potentialité non exploité
Donc la prise de conscience de ce qui menace l'espace urbain constitue une

urgence, et mener des actions de préservation devient très urgent.

1?
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Renouveler le centre historique de la ville Kolea pour un

dcrvclol-rpcmcnt clttla[-rlc

Dvsfonctionnement

-Congestionnèrent des

voles

-Centralité des équipements

-Transport collectifs

-Parking et stationnement

-lntégrée politique de

transports et planification
spatial

-Agencer du système de

centralité urbains et des

réseaux de transports
collectifs

-Géée et contrôle les

équipements et services
publics

Le projet urbsin « renouvellement de centse

historique » oomme altematif

Attractivité

Plans d'actions

-Des potentialités locales

non exploités

-Abandon des espaces

publics

- Les repères architecturâux
et urbains

-Apparition des

constructions précaires et

anarchiques et la perte de

l'image authentique de la

ville

-Manque d'entretien et

I'abandon

-Valorisation de l'image
paysagère et mentale de la
veille ville

-La conservation et la mise
en valeur l'espace public

-Favorisé la mixité

- Produire des espaces de

vie durable

-Préserver les constructions
à valeurs architectural

-Réglementer les

interventions aux seins de

centre historique

-Densifier le centre

historique

-Economiser les r€ssources
(rentabilisé I'espace qui

existes déjà) par la
récupération (parcelle,

bâtis, espace public ...)

Identité
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2- Le projet urbain

3- Le renouvellement urbain des centres historiques

4- Les espaces publics (le passé et I'avenir des espaces publics)

5- Le renouvellement de centre historique à travers le projet urbain (la revalorisation

des espaces publics anciens ; synthèse)
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2-l Le centre historique :

Introduction :

La ville est un support pour la production spatiale (bâtie et non bâti) dans un cadre social

(différentes cultures, coutumes, comportements. ,.) qui à travers l'histoire constitue une identité, ou

une mémoire qui représente l'image de la cité.

Le centre historique est considéré comme un aboutissement de l'évolution de la notion du

patrimoine au fils de temps. Cette dernière est passé des monuments historiques (objet

individuelle ; architectural) aux patrimoines urbains (secteurs sauvegardé/ ensemble historique)

« La notion de patrimoine tend aujourd'hui, non seulement à englober celle de monument

historique, mais à s'y substituer partiellemenl, dans Ia mesure où la conservation intégrée

concurrence la cor»ersation de type muséal »/, grâce à la prise de conscience des riverains, les

contradictions et l'affrontement entre novateur et conservateur des grandes sociologues de

I'architecture et l'urbanisme, et les pouvoirs étatiques... , cette identité mémorielle devient un

objet patrimonial qui est te cceur,d'où la raison de développement de chaque ville à travers les

souvenirs historique (symbole de l'histoire des peuples).

Dans ce point, nous mettons en exergue, par des approches théorique et conceptuelle, les

notions à usage courant dans ce domaine.

2-t.r) Définition du pa rimoine urbain :

Le patrimoine est du latin « pâtrimonium » qui signifie « une acdtmulation continue
d'une diversité dbbT'ef, lssus des travaux de fous /es savoirs faire humains, renvoyant à
une institution et une nationalité »2.

La notion du patrimoine a évolué au fils de temps pour qu'elle sera « patrimoine

urbain » qui comprend « tous /es flssus, presfiglle ux ou non, des villes ef ensemb/es
traditionnels préindustiels et du XlXe siècle, et tend à englober de façon plus générale

fous /es flssus urôains fodement structurés. »3.

_ Bàü

icâtégo.i.3 cotr!.n . p! 1i
Coor.utioo dtr piidûôilr oûüal d.

Pôrlnnoio. ûôr.ri.I (où râryilrlê) Pit;ùôinè nùuâr.i.l (otr ini. 8ibl.)

Trâdinoni !iriû!., .n ché.r rù lis

L'apparition de cette notion
pour la 1èIe fois par
G.Giovannoni en 1931, qui a
développé des méthodes Pour
protéger et mettre en scène
les ensembles anciens en
Italie du 29 juin 1939.

Le patrimoine urbain à
plusieurs terminologies, y
compris le centre historique
est inséré.

Eld?JEj Les carégories du petrimoine culturel

1 FT'NçO Ch{ÿ, DI'tIÔNN'Irc d' TUib€'TITM" 
INVE NTAIRE DU PATRIMOII,IE DE LANDE RN EAU, TRAMÉ / LMA , DECEM BRE 2012

r Fr.îçoi.c Choây, dâns son oÿutra. d. .é,é1æ,.. LÀl6gotlc rlu poninoln
3 rn\,ttirtlrRE ou pernrvotNE oE LANDERNEAU, TBAME/ LrüA, oECEMBR! 2012, pase 5

- P.ùÀù.. r$tpn!.. a&b i.!. - Gù\1., !riàù.,. »unc.r.'

- Tmdiior!, 'ârô!-tiir.. 
pûn»onr

Câtigo(i.r .oN?1i.1 ,a! lâ Côtr.»tiôd
dtrp {nùonr. ,nùnât!.1 <t l-ljû!cô.
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2-1.2' Défin de centre h rtdue :

Le centre historiqve es| « I'espace urbain ancien dans une commune »4

Cette définition varie selon les caractéristiques de la ville historique « la ville ancienne esl

caraclérisé par ses linites, lo lenteur de son rythme de vie, la petite échelle des pleins et des vide

qui forment son tissu, la solidarité dans la proximités de son bâti dont aucun n'est dolé

d'autonomie, mais dont chacun se trowe par rapport &Lx autres dans une relation d'articulltion

ou autrement de contextualité... »s

2-r3) Anercu h istorioue sur la notion de natrimoine rhain :

« L'expansion typologique et géographique des biens patrimoniaux ayant considérablement

éyolué .L'évolution de la notion de palrimoine a été liée à I'evolution des doctrines concerfient sa

protection, ainsi qu'aux projets de conservation »6,

« Ce n'est qu'au 20ème siècle que l'intérêt enyers les villes commence à apparaîlre à travers ses

institutions juridiques, poliliques et religieuses el ses structures économiques et §ociales. Entre la

guerre mondiale et les années 80, certains historiens de I'art et chercheurs ont taÿaillé sur I'espace

urbain, des trovaut sur la morpholo§e de la ville préindustrielle ont été rédigés et ont contribü à

formuler I'histoire de I'espace urbain».7

Ainsi, pour CHOAY F. a employé le terme «iwention du patrimoine urbain »8 dans son ouvrage

« Allégoriè du patrimoine ». « Cette nowelle nolion assortie d'un proiel de conservation est née à

l'épo{ue 1'HAÙSSMANN. On lui doit la conservation de nombrew édifices du vieux Paris malgré les

deitructions faites au nom de I'trygiène et de la modernité. Les vieux quartiers élaient perçut comme des

obstacles à [a salubrité, au trafiiit à la contemplation des monumenis du passé qu'il a fait dégager ». e

L'évolution de la conservation de patrimoine urbain peut être résumée dans l'ordre chronologique

suivant :

1840/1850 : J.Ruskin et W.Morris qui considère les ensembles des sites historiques comme les monuments

individuels pour la conservation de I'héritage historiquc à ûavers une approche mémorielle.

1t89 : C.Sitte qui voit que la préservation des villes ancienne (préindustrielle) constituent un paradigme de culture,

mémoire, er identité qui loumii des enseignements pour les différent€s nations, et à travers l'approche historique qui

constitue des règles d'organisation sclon les art§ esthétiques qu'il a pu conserver.

1913 : C.Giovannoni qui a proposé pour la l " fois une théorie pour la sauvegarde des ensembles anciens (villes

historiques) à l'origine de la loi Italienne du 29 juin 1939 sur les ensembles historiques, à ûavers une approche

historial (l'apparition de thème ; patrimoine urbain).

1931 : Congrès inæmational, des architectes et techniciens des monuments histoiqlue, gâce àla Carta Del
Resrazro italienne a pour [a conservation et la protection des monuments d'art et de l'histoire. (Elaboration d'unc

Charte D'Athèn€s ; contre I'urbanisme progressiste)

1954 : Après la guerre mondiale, la convention de « la Haye » a pour t'apparition des los instrumentsjuridiques qui

prend en compte la protection des biens culturels en cas de conflit armée.

1957 : Le l- congrès intemational à Paris des architec{es et techniciens pour la restaumtion des monuments et les

sites historiques.

4 wlklp«ia, l'.n.yclopédl. lrbre
5 [ntralt d.l'lnùodu.tlon d! l'ouvrâte dê Gun.vo Glovannoni, Op. Clt. PP.9'10

6 Mme Bousrerak Malila, Op,Clt, P17

7 
SOUSStnnX U.lita, r" noüvêll. cuhure d.l'lnt.rwirion $rr lêpat moinê ârchhêctüral.t uôâln: lâ récupérâtlon dês lleuxd.mamok d.la vl$ê pécolonl.le ft

MIll.na, mémolr. dê màgEter, EPAU, Alger,2000, p20,

E ctonv F,l'Allégo.tc du p"ùimoine, édltlon sêui|,1992., p 139.

9 BoussERAr Matt€, op ctt. p19.
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. !962 : la loi de MARLALX, en France, pour la conservation des secteurs sauvegardées muséale, et les mesures

juridiques pour les intervenlions.
o 1964 : La charte de Venise ; le 2éme congès intemational pour l'élargissement des actions liees au patrimoine afin

de restâurer, et sauvegarder les monuments et les sites historiques rédigée par l'ICOMOS.
o 1912 z la convention de I'LINESCO pour la préservation des biens culturels.
. 1975 : Charte Européenne du patrimoine architectural, AmsterdarL a porté sur les principes 8énéraux qui doiYent

guidé l'action de cons€rvation intégrée (des responsables ,et des citoyens pour la conservation du patrimoine

architecturale en milieu urbain ou rurale).
e 1976: la convention de I'IINESCO, à Nairobi, pour la pomulgation des recommandâtions sur la sauvegarde des

ensembles historique et leul rôle dans la vie contemPorain.
o l9t0 : l'école de Venise ; l'apparition de la notion de récupération, et définition de la conception dcs instruments

d'urbanisme pour le contrôle morphologique des villes.
. 1985 : Après 20 âns de congrès qui a eu lieu à Venise ; un champ d'extension pour les mêmes lois de charte de

Venise ; respecté les lois qui sont liees au sauvegarde du patrimoine architccturale, urbain, et préconise d'autre

solutions comme I'harmonic d'ensembles.
. 19t6 : Châne de Noto, en ltâlie, le oongres intemationâl pour la cons€rvation et écupération des centres

historiques.
. 1987 : Charte de Washington, pour la sauvegarde des villes historiques à favers les principes, et les objectifs dont le

but d'intervenir sur les centres et respecter toujours leurs biens mémorielle des collectivités.
. 2005 : Charte de Vienne, Organisation d'une conférence intemationale, afin de gérer les paysages urbains

historique, et adapter au mode de vie contemporain sans comprometfe la forme, et le tissu urbain historique.

Les recommandations :

- 1962 : UNESCO, Recommandation concernanl la sauvæarde et le beauté de caractère des sites
paysagères.

- 1988 : UNESCO, Recommandation concernant la préservation des biens culturels mis en péril par les
travaux publics ou privé.

- 1972: UNESCO, Recommandation concemant la proteclion ; le plan national du patrimoine culturel et
naturel.

- 1976 : UNESCO, Recommandation concernant la sauvegerde des ensembles historiques ou traditionnels
êt leurs rôles dans la vie contemporaine.

EN.mblcs hisffiques

r 93l 1964 1972 t976

Iæ teîîc a eté employé
pour la premièrÊ fois
&ns la chsrtê d'Athèncs
Il désigne la
conligumlion propre du
liêu occupé pôr ùna ville
et qui lui foumit l€s
élânenE locsux de vie
matéri€llc et le§

possibilités d'e(tcnsion.

l9E5

Lê terme a été employé dans la
convention pour lâ sauvcgârde du
pstrimoine architect!üÊl dc I'EuIope,
où ella les définissait cômme âant
tous groupcments homogènes de
constructions uràainEs ou rurales
remarquables pâr lgur intérêt
historiqire, srshéoloSiquq artistique,
scientifique, sociel ou technique et
suffisamment cohérents pour hire
l'objet d'unê dél imitation
topon'âphiquc

tl a été employé dâns la
charte de Vcnis€ et qui
est une création qui porte

témoignaSa d'utlc
civilis6tion paniculiérc,
d'unc évolution
significâtiv. ou d'un
événement historique.

[a terme a été employé en 1976 dâns lo
recommandation do Neirobi concemant
ls sauvcgûde des enseûrblcs historiques
ou aaditionn€ls €t leur rôle dsns la vie
conteûporaine, où elle Ie! définissâit
comme étânt tout groupement de
bâtimcn6, de consùuçtions, d'êspac€s
non bâtis en milieu urbêin ou rural dont
la cohâion et la valaur sont recon ues

dù point de vue archéologique,
drrhitrctüal, péhistorique, historique,
esthétiouc ou socio-culturel.

Il frù référenc! à
l'enscrnble de
biens immeubl.s
urbains, qui
conctibe unc
disponibilié

l'économic d'une
collectivité

1987

L,e teme B été employé 7 dsns
la chsrte de Washington ou elle
distingùe les villes grândes ou
petites et les centrEs ou
quûtieB historiqùcs, avec leut
eflvironnement naturcl ou beti,
qui outra leur qualité de
documcnt historique, êxpriment
les valcurs propres aux
civilisEtions urbâines
Faditionhelles

2005

La termê s été employé dâns le
Méhorândum de Vicn e C'€st une notion
au-delà des centres historiqucs, €ns€mbl€s et

envimns car ella inclut le contexte tenitorial
et payssg€r. Ce demier se compos€

d'élérnents qui définissent son carâctèrc tels
que I'occupâtion dcs sols ct lêur âffrctation,
I'aménagcmcnt dc l'cspace, les rclations
visuellês, la iopographie ct le têmin, la
végétation et tous les éléments de
l'inûsstructù. technique

tÆ tenne a été employé dsns la
convmtion de I'UNESCO sÙI lâ
protaclion du pâtrimoine mondiâl
culturEl €t natureloù ell€ les définissait
comme ét3tt d€s groupes de
constructions isoléÉs ou éulies, qui en

mison ds leur arshitqxure, de leur unité
ou de leur inégmtion dans le paysage,

ont une valeui universelle
exceptionn€lle du point de ruê de
l 'histoire. de l art ou de la scicnce.
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Milieu oir se

déroulent les

élements
sociaux,
culürels et
moraux de la
vie humaine
dans la sphère
d'une villc
historique.

Envircmernent
ubain historiquc

Quartiers
historiques

Le terme désigne
des divisions
administratives
d'une ville ou les
parties d'une ville
qu'on habite. Elles
sont un ensemble
d'îlots et de
bâtiments
pésentant des

caractéristiques
taditionnelles de
point de vue
moryhologique et
organisationnel

Tissu urbain
historique

Disposition de
I'habitat et des
activités dans
uneville. Il
représente
l'ensemble des

consfuctions et
des voies
formant une
agglomération
dont la
stratification est
historiquement
riche en
événements

Noyau historique

Le noyau historique est
l'espace urbain le plus
ancien dans une commune.
Sa définition peut varier
selon les cités et les pays.

Par exemple, dans les
villes médiévales, le noyau
historique est celui
compris généralement à

l'intérieur du périmètre des

anciennes murailles. Il se

carâctéris€ le plus souvent
parun important
patrimoine urbain et
architectural de qualité.

Ville historique

Le concept de ville
historique est né en
Angleterre, sous la
plume de J.RUSI§N
(1819- 1900)quie{ait
contre
HAUSSMANN et
BALZAC qui
«prévoit que les
villes anciennes,
condamnées par
I'histoire, ne seront
conservées que dans
I'iconographie
littéraire»

Centrehistoriquc Medina

Il est définit par
I'ICOMOS
comme étant un
noyau habité
d'une ville qui
constitue un
complexe lié à des
moments
particuliers de
I'histoire,
indépendamment
à la référcnce au
têmp§ car il peut

même se rapporter
à des moments
historiques récents

Fla.2.7 : L'évolution de la terminologie du patrimoine

2-1.41 Développement natrimoniale des villes historioues du Mashreb :

Le concept de conservation dans les pays Maghrébin dépend essentiellement sur des

mesures de villes occidentâles qui sont fondées sur une vision Européenne.Introduit sous le

protectorat français en Tunisie et Maroc (remonte aux XIXème siècles après la visite du Napoléon
III en 1865), et le colonialisme en Algérie.

Cette gestion patrimoniale suit les mêmes caractéristiques que celle de France, mais avec

des particularités d'organisation fonctionnelle des administrations (centralisé ; les pouvoirs

étatiques).

«Nombreuses sont les médinos inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Mais cela ne

signifie pas pour outant que les états du Maghreb entrent effectivement dans la démarche

institutionnelle et juridique de la conservation du patrimoine cuhurel et de la satnegarde des

villes historiques. Et à ce titre, on ne peut manquer de noter qu'aucun plan de souvegarde et de

mise en valeur de médina n'a été officiellement approwé dans les formes juridiques adéquates»|q

La prise en charge et l'application des mesures de protection des villes historique pour la lére

fois dans les pays Maghrébin est représenté par quelques expériences dont la lére est celle de

Tunisie (vers les années 60), suivie par celle de la Casbah d'Alger et de Fès (dans les années 70).

10 LaBotrxaFt, nLa dimension patrimoniale de la vllle hlstorique et le cadre institutionnel de la sauvegarde», (actes du colloque), "Petrimoine et développement

durable dans les vîlles historiques du Maghreb contemporain", Fè§ 2003, p7-21.

n
t_/
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-Dans lo périod€ colonial, la Tunisie a

hérité d'un paûimoine hismrique, dans

un pays déinocratique ayant des

institutions et des association§ de

promotions puissantes et i[dépendaffes
auraientjoué un r6le de sauvçgarde, et la
promotion de ce pôtdmoine.

- Or, dans la Tünisie post colonial, ce qui

s'est passe c'cst que le rôle de ces

associations en particulier ASM
(Association de Sauvegarde de la

Medina) est affaibli par l'état partie

hégémonique qu'a impos€ durâft les

années 70.

-Ainsi le nation&lisme ùiomphant d€ néo

dilorc a pris unc position cçntIe de

l'héritage culturel €st cont.c la société

traditionnelle.

-La stralégie colonialiste en Algé e s€ caractérise

par la démolition. expropiation. transgression

dâns toutes ces dimensions ...

.Dans la périodç post colonial, rÊst€ le problème

de la Cæbah véritable mémoire nationale qui a
posé la problémarique d€ son entstien et

intéEration aux restes de la capila.l€ sur le plân

spalial et temporaire.

-Compte tenu de sa dégradation et dénaluralion, un

comilé COMEDOR (aomité Pemanent d'Etud€s,

de Développemcnt, d'Organisation et

d'Aménagement de lAgglomérarion dAlger.) €st

rsttaché à ls présid€nce de la république a été céé
en 1976, avait pouÎ objectif, le dévçloppem€nt et

ta promotion du tissu ubain de lt capitale , avec la
Casbah comme prise une sous stelier de

COMEDOR (crée par un architecte /sociologue

algérien et 3 architect€s italiens) dans le but de

débathe les problèmes qui se pose au niveau de la

péservarion de la Casbah ( la promotion de la cité
historique)

-En 19?6, l'atelier a perdu son sulonomie, i, a
sombré dans la buteaucralie technique.

-Devant l€s €ffondrements des maisons dc la

Casbah, le ministèrc d'urbanisme crée en 1985,

OFIRAC (l'Office d'lntervention et de RéSulalion

des Opérâtions d'Aménagemsnt sur la Casbah),

mais il n'Ya pas pu résoudrc les problèmcs

-Par la suite le Wali d'Alger a orgurisé une

éunion avec les représentants de Ia cité antique, et

a pris l'engagement d'aidc techniquement et

fimnc€ment des habitants qui voulaient rétablir

leurs biens immobilier situé dans la Casbah. mais

cotte opération n'a pas connus de succès.

-Depuis 5 ans environ le ministère de la culturc I
pris les choses en mains €t s'€st engagé, en

collaboralion êvec les rcprés€ntânts des habitaûts

pour réactive! lc projet de sauvegarde, qui a été

déjà déclaré par l'UNESCO comme patrimoine
historique.

-un poilt commun dans lcs 3 css : dont la démarche de sauvegârde â été conduite par uûe associdiorÿAtelier/ou une agence

-« La parricipalion des orgonisations inlemalionale à la cottstruclion des instilutions de souÿegarde de l'étal du Magbeb esl

ambiÿale e, en te sent que chacun atle dde l'aute plùs qu'il ne peul donner »

Ja destruction d€s valeurs patrimonialc en Algérie pal lcs colons, en revanche (Tunisie, Matoc) a été sous le prot€ctoral fraDçais.

-ilÿ 
l'Association de sauvegarde,

rela is le chniq ue ûuniciPa I
âJi4§[!l'Atelier Casboh enlre plusieur§ tùtelles un schéna dirccleur à Ia rccherche

d'une ihslitulion de souÿegatde

-Darc la période coloniale, l€ Maroc a été

sous le proteclorat françâis, « donc la
prctection du Nrinoine bënéJieiait par les

mesures prises par LYÀUTEY (191j-1922),

puis le classeiteût du site en 1953 »

-I-'étude de schéma dir€cteurs de Fès en

l9?5-l978par la recommandation de

l'UNESCO (par le minisêre de I'hatrilat et

de l'âmérlagement du tenitoirc qui a créé

utre institution ; alelier)

-« Peidaûl ce leïtps, I'WESCO, le PNUD
(programme des nation§ uiies pour Ie
déÿeloppenenl), el la funque talional he

cessent d éÿolué. el de prëpqré des solulions

alrematiÿes ou SD (il ne s'agitoit Plus de

sauÿegatdet la dédino de Fès comme

toialité hislo que, mois de la découpé eh

zones dons les quelles §eîoienl conduite à

des projet, pilotes) »

ll

fuZ!Ë Aperçu historique sur le développement patrimonial das pays Maghrébin

u oa.nisario. dè3 n.rtons uniês pou. l'éducitlon, l. lciencq !t la ruhu rê, Pâùlmoln..t oévêlopp.m.nt our.bledans l.svill.s, Historlques du Mâghr.b

Co.temporain, Enleux, diâgnortlcs et rêcommendations, Bureau dê l'UNESCOà Rabat,Surlau mutlpa)s pour:Algériê, Libye, Maroc, Mâuritânle, elluîisle, P 15_20
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2-1.s)

Nous aborderons dans ce point en 1er lieu l'évolution historique, ainsi le processus

d,élaboration de la politique urbaine pour les différentes interventions sur le patrimoine

culturelle des centres historiques, afin de comprendre les ambivalences et la défaillance

de la gestion urbaine pour gérer et contrÔler la ville contemporaine'

a L'évolution d'in tervention sur le oa motne u in
*La période précoloniale (avant 1830) :

C,est une période qui a été caractérisée par la succession de plusieurs civilisations

sur le territoire algérien (les phéniciens, les romains, les byzantins, les ottomans.'.).

La notion de la préservation et conservation du patrimoine dans cette période se

réfère au saint coran (lois religieuses) qui cite les différentes mesures du droit de

I'héritage (waqf, Habous...), et des systèmes de gestions des époques antécédentes

(lesréglementationsjuridique;Quanoun),etlesintervenantsouinstitutionsmusulmans
(Hisba , justice « El-Quadi », polices urbains...) avaient pour I'adaptabilité des plans

d'urbanisme qui représentent les valeurs ,et les doctrines attribué aux sociétés dans un

cadre spatial et environnementale.

*La pértode coloniale (1830'1962) :

L'Algérie est le seul pays qui constitue un paradigme particulier par rapport aux

villes Maghrébine, elle est considéré comme un lieu des expériences urbaines,

architecturaux de la politique coloniale française qui a déstructuré tous les tissus urbain

,et le vie quotidienne des citadins (à travers l'application du plan d'alignement et de

réserves foncières, I'ignorance de l'héritage culturelle de la ville médiévale, et I'incapacité

de l,état de gérer la ville ;les outils d'aménagement et d'extension PAEE/ PUD qui ont

bouleversé la ville et qui ont créés l'anarchie spatial).

Législation Acteurs
L'intérèt des colons à la conservation et la
restauration des vestiges et le6 ruines romaines,
à travers l'élaboration d'un ouvrage scientifique
plain des représe ntations graphiques et écrites

L'architecte : Amable Râvoise
L'explorateur : Adolphe Delamare
Le peintre /voyageur : Adrien Dauzats.

Mettre en suspend les ditférentes transgre§sions
françeises sur la ville, et la protection des
monuments historiques

L'architecte /archéologue des bâtiments
d'Alger : Charles Texier

La fondation des associalions archéologiques
pour la protection des monuments hi§torique en
1850(Alger) et en 1856 (à Constantine)

L'apparition de la commission des restaurations
des monuments du pays en 1880

Ces architêctes ont été chargées par les colons
pour reproduire et sauvegardée les monuments
arabes qui sont à valeur importante pour le
classêment.

L'architecte : Duthoit Edmond
ll a été remplaé par l'architecle : Albert Ballu
(en1889)

Loi du 30 mars l8E7 relative à la conservation des

monuments et objets d'art ayant un intérêt
historique et artistique national.

L'apparition de la direction des Beaux-Arts (service

des antiquités et le service des monuments
historiques) qui dépend du Ministère de l'intérieur
pour la conservation des monuments culturelle par le
classement de plusieurs édifices.

Loi du 2l awil 1906 relative à la protection des sites

et des monuments nalurels de caractère

artistique.

-Centre fuchéologique Préhistodque- ; Cons€rYat€ur
Régional des Monuments Historiques (CRMI{)
-Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC)

)1

Les menaces oui pèsent sur le centre historioue (Cas D'Alqer) :
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Loi du 3l décembre l9l3 portant l€s monuments
histôriques.

CRMH et DRAC

-Commission des Monuments
Historiques
- Inspecteur Divisionnaire des Monuments d'Algérie
-mairie

-Sociêé Archéologique.-
-lnspeotion Générale des Monuments Historiques'

Décret du 14 septembr€ 1925 portant les vestiges
Archéologiques en Algérie modifié par les

décrets du 3 mars 1938 et le 14 juin 1947 et la loi du
2l novembre 1954.

Loi du 02 mai 1930 relative à la protection des

monuments naturels et sites à caractères
artistiques et histo ques (loi de CARCOPINO) pour

élargir la liste de classement.

Loi du 27 septembre 1941 portant les fouilles
archéologiques préhistoriques et historiques.

Ordonnance du 13 septembre 1945 sur les fouilles
intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art
et I'archéologie.
Anêté du 26 avril 1949 porlant sur la fondêtion d€

départements territoriaux en Algérie pour la
surveillance des centres archéologiqræs datant de la
période Dréhistorique.
Loi du 03 awil 1958 instituant le code de I'ubanisme
et de l'habitation.

pendant la péiode culonial (acteurs et législation)

*La période post coloniale (Apràs1830) :

Désignation Législation
Protection du
patrimoine
urbain et
archilectural

- Loi N'98-04 du t5 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.
-Décret no76-34 du 20 Février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres et
incommode.
-Décret no88- I 49 du 26 Juin I 98E portant sur la nomenclature et clsssification des

installations classées
Classification
patrimoniale

-Décret exécutif noo3-31 I du l4 septembre 2003 rclatifà l'élaboraüon de l'inventaire
général
des biens cultuels protégés.

-Anêté du 13 av l2005 fixant la forme et le contenu de la liste générale des biens

culturels
protégés.
-Arrête interministériel du 28 mai 2007 fixant les modalités d'établissement de l'inventaire
paniculier des biens cultuels protégés retevant du Minisêre de la Défense Nationale.
- Anêté du 14juillet 2007 portant inscription sur l'inventaire général des biens culturels
immobiliers.
-Décret exécutif no 0E-227 du l5 juillet 2008 fixant le montant de la prime Pouvant être

versée à I'inventeur d'un bien culturel.

Tableau.2,2 : /égis/ation pour la protection de patrimoine Algéien (péiode post colonial)

A cette époque, les autorités étatiques ont fournies beaucoup d'efforts en ce qui

concerne les instruments d'urbanisme, par la promulgation de lois de mise en valeur des
sites archéologiques et des secteurs sauvegardé (PPSMVSS).

En dépit de l'évolution législatif, ils demeurent certaines expériences restent
infructueuses (la casbah d'Alger, une expérience échoué en cause des interventions
isolées et alternées dont les autorités semblent indifféremment pour la prise de décision
pour classée, et sauvegardé le centre historique, ainsi la longue durée)

)7



Projet urbain dans un centre historique
Renouvellement de çefltle historiqu€ de la ville de KOLEA

CHAPITRE DEUXIEME

L'incapacité, et le manque d'expertises des instruments d'urbanisme (PDAU/ POS)

de gérer le centre historique (avant le classé dans les secteurs sauvegarder de

PPSMVSS), qu'ils ont causé la perte d'image patrimoniale, et l'identité de la ville

mythique en raison des instruments anarchiques, le renouvellement non
planifié/spontanée ; les constructions illicites, empiétement sur les espaces publics.. . qui

de fait au sein de la ville.

o Les outils :

A l'indépendance, des grandes taches qui ont constitué une urgence pour

reconstruire le pays dévasté par la guerre, afin de répondre aux besoins de la population

(l'effet démographique), alors que les responsables de l'état Algérienne sont inspirées de

l'organisation des mesures administratives de la période coloniale (même pour la

législation réglementaire urbaine).Ceci est I'une des raison pour la destruction de centre

historique (à travers les instruments de planification et de l'opération qui a contribué

l'étalement irrationnel de la ville ,en rupture avec le centre-ville ; l'étalement urbain) .

Les
outils

Législation

PDAU -Défiet exécûifn'91-177 du 28 mai 1991, fixanl les procédures d'élaboration et d'approbation

du PDAU et le cont€nu des documents y 8fférant modifié et complété par lc décret exécutif
n"05-318 du 10 2005

POS -Décret executifn"9l-178 du 28 mai 1991, fixant les procédures d'étabôration et d'approbation

du POS et le contenu des documents y aflérant modifié et complété par le décret €xécutifn"0s-
318 du l0 2005

PPSMVSS -Déûet executifn'03-324 du 5 octobre 2003 retatifà l'élaboration du plan durable de la

conservation et la réparation des s€cteurs sauvegardé§ portant établissement d€s plans

de sauve des secteurs sau

Ix clss€ment :

C'est une mesure pour geler le

centre historique, et le Protéger
contre les interventions

aléatoires

Ll crértion d€3 s€cteurs

sauvegardés:

Elle représente les mesures prises

pour la protection et lâ

sauvegarde, par la loi no9E-04

(du l7106/1998) du patrimoine

culturel des ensembles

historiques.

. Les modes de financement :

L'état reste inerte face aux modes de financement, à cause d'absence les différentes modalités des

aides et les prêtes bancaires, qui constituent un élément important pour lâ concertation des habitants aux

travaux de la protection du patrimoine.

Desiqnation Législation
Subventions -Décret no 82- I 79 du I 5 lhâi ! 982 fixsnt lc coît€nu et le mode de financement des cuwes

sociolês.
-Décret nô86-266 du 04 s€ptêmbre 1986 rclatifà l'organisition et au fonctionncment du Fonds

commun des Coll€ctivités l,ocales.
-Décrd exécutifno 93{6 du 2 jânvier 1993 fixânt lês modalités de fonctionnemenl du compte

d'affectâtion no 302-066 intitulé Fonds Nationâl de la Promotion des Activilés de

IgE!@LlL /ég,s/ation Algéienne rel€lve aux instruments d'intervention

* la prise en charqe du patrimoine urbain dans la léoislation Alqérienne :

L'inscription de l'inventsire :

Celte mesure a pour le

classement, qui conceme les

biens culturels à valeur
historique, pour une période de

loans (longue durée), et c€la
par l'interventior d€s autorités,
et âssociations étatique, ou pâr

des coll€rtivités volontaires
(les citoyens)



Projet urbain dâns un centre historique
Renouvellement de centre historique de la ville de KOLEA

CHAPITRE DEUXIEME

I'Artissnat Traditionnel.
-Décrct n"94-2 18 du 2 3/07n 994 Fixant les ùo&llites & îonctionwdent d\ compte d âffe[lation

spéciale ,302-05 intitulé Fond Nâtional du lrSement.
-Decret €xécutifnÔ 97-86 du l6 mars 199? fixart le§ modaliés de fonctionnemênt du compte

d'afl€ctation spécisle no 302-057 intitulé Fonds de la Co ribution à la Promotion Tourktique'

-Décret exécutifno 05-l3l du 24 awil 2OO5 relâtifaux modâlités de fonctionnement du compte

d'aflcÊtation speciale no 302-069 intitulé Fonds Spécial de Solidarité Nation&le.

-Décret exécutifn" 06-239 du 4juillet 2006 fixant le§ nodslité§ de fonctionnement du compte

d'afrectâtion spéciale no 102- 1 2l intitulé Fonds Nationallu Potsimoine Cultur€l

Aides

Prêts Les bânques sur traitement de do§sier (CNEP)

lndemnisations -L,oi n"9 I - I I du 27 Avnl I 99 I fixant les règles d'cxpropriation poù caus. d'urrlilé publique

urôains
- Dëcrel exæ.Dti,f î'91 -498 du 2 I décembrc I 99 I relatif aux des indemnités allouée§

et artisâns dâns le cadre des trsvaux des

f ableeu.z.4; législation Algéienne rclativê aux modes de financêment

2-1.6) Svnthèse :

Les menaces que présentent dans les interventions des villes historiques sont souvent liées aux

différents problèmes suivants :

. Les outils utilisés face à Ia législation :

Ils représentent un videjuridique en ce qui conceme les instruments d'urbanisme dans le domaine de

conservation,et Ia protection des biens culturels (les instruments PDAU/POS constituent des références

avant Ie classement dans le PPSMVSS) .La méthodologie d'élaboration des études de ces instruments

restent incohérente, et incomplète, aucune logique de continuité et d'intégration de l'échelle historique.

o Le mode de linâncement :

Une maigre expérience dans ce domaine, ou l'ignorance des autorités étatique de cette option, de sorte

qu,on distingue qu'il y a une absence des réglementations pour « aides, et plêts bancaires » car ce sont eux

qui participent aux investissements et financement des projets de la conservation.

o fæs intervenants (Acteurs) :

Nous constatons qu'i[ y a une faible participation des acteurs dans les domaines d'investissement

(touristique, culturel,. ..) par rapport aux différentes expériences réussies à l'étranger (ltâlie, l'Europe,

Maroc...)

Ces expériences infructueuses produites dans notre pays, conduisent aux menaces qui se présentent sur

notre patrimoine « I'urbanisme tentaculaire, la spéculation foncière, I'efet dénographique, la perte

d' ëquilibre, et la dégradation/destruction... »t 
2

Donc la nécessité de prendre en charge des réformes adéqrxrte contre cette situation « la crise de

l'urbain et I'abandon des centres historiques » selon :

- La dimension spatiale : la ruplure entre le centre historique, les exlensions tentâculaires de la période

postcoloniale jusqu'à nos jours, les centralités fiagrnenté, et la qualité médiocre de production dans

l'espace urbain. ..

- La dimension économique : impuissance et l'absence des modes de financement correcte (pleins de

comrption), et la consommation inégulières qui se fait sur les terains agricoles.

- La dimension sociale : le comportement brutal des citoyens, I'inadaptation entre besoins et realité

(destruction des valeurs historique au lieu de faire les participées à la restauration et conservation de

patrimoine).

t2 u." aoulttlttt xE|{TOUCHE ||ASSIRA,Iê paùlnoln. et rà pl.c€ dâns l.§ politlquês urb.lnes A!érl€nne, mâmolr. dê ma$it.r, optol :fai§ urbalô3, UNlvESg rE

MENToURI I Conttântinê, Av til 200A, p 23-24-
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- La dimension politique : I'inégularité de l'organisation administrative, la dispersion, I'incompréhension, et

le manque des communications entre les acteurs intervenanls.

- Ls dimension environnementâle : la destruction, les mutations spontanées accdlérer qui s'apparaissent à

l'échelle de tissu urbain, et la pollution visuel du paysage urbain.

2-2lLeoroiet urbain comme démarche :

2-1.r) Introd ction :

Depuis l'indépendance, notre pays « Algérie » était considérée comme (< une ville

épileptique »13, son développement urbain se câractérise par la bureaucratig rigoureusement régie

par les réglementations techniques s'érige en censeur des pratiques nouvelles qui ont détruit

l'image, et l'identité historique de la ville.

Le projet urbain est présenté comme nouvelle démarche complémentaire aux instruments

d'urbanisme en vigueur comme une méthode de production de l'espace.

2-t.2) Définition de roiet urbain :

C'est une mesure qui existait depuis l'histoire, mais d'une façon indirecte (les différentes

lectures critique, analyse morphologique, l'adaptation ou la récupération des villes anciennes,

ainsi les conflits entre les novateurs et conservateur enüe les architecte/urbaniste ...).

Mais, au fit du temps, cette notion a évolué pour prendre plusieurs thèmes et problématiques à

grand ampleur @rojet urbain et développement durable, P.U et centre historique, P.U et

instruments d'urbanisme. ..), qui a établi un lien entre les moyens juridiques et la politiques

d'intervention à pour le développement du cadre physique de la ville.

« ...1e Projet urbain ne se relève pas d'une professions, mais d'une compétence, il n'est pas

une procédure, mais une démarche qui suppose une culture, une ambition et une vision à long

terme ».14

Selon Marcus ZEPF, Jean -Yves Toussaint et Monique Zimmermann, Philipe PANERAI et

David MANGIN, le projet urbain était considéré comme une approche de conception urbaine, qui

prend en charge tes différentes dimensions (politique, social, economique, etjuridique.'.) pour

une meilleure adaptation, au paysage urbain.

C'est ce qu'affrrme Ariella Masboundji, que le projet urbain est « une stratégie pensée et

dessinée de la ville, une expression architecturale et urbaine de mise en forme de la ville qui porte

des enjeux sociaux, économique, urbains et territoriaux ».15

13 iâchld loudledra, Ettrâltdê l'ouvr.te Nassimâ Ddss,l. vill. mouv€mentéê r êspac. public, centrallté, mémolre urbaine à alger

14 
Chnsüan o€villêrs,lê proJet uÈâh, édltlon:un p.vrllofi del'Arsenô1, Pârh,199{, P12.

§ artêllâ M.rboundji, Dêsslnê-moiun. ville, ed : Lt MoNlTtuR,2o1l, p23
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2-2.3) Conditions d'émerqence de P.L :

. Ortgine de la notion :

Fin des années 60 : La notion de P.U prend son origine historique de la ville italienne, plus

précisément à Bologne, qui constitue un foyer urbain de la renaissance, en râison des problèmes de

gestion du patrimoine urbain ancien qui tombent en ruine.

Donc, une vision dt « Recupero urbain » est app*ue pour satisfaire les bcoins des citoyens

(réintroduire des logements sociaux dans le centre historique) et protéger le centre historique contre les

invasions.

Les années 70 : Une expansion de la notion « récupération » qui a eu un grand intérêt en Europe, plus

particulièrement en France, en raison de l'urbanisme de planification centralisée, techno graphique et

fonctionnelle.

Cette approche a favorisé les négociations et débats entre les acteurs (décentralisation administrative,

flexibilité dynamique, interdisciplinaire, la globalisation, et prise en compte les différentes dimensions

social, économique...), ceci est dt I'experience à de Bologne, qu'elle « fut une ouverture vers une

approche ptus démocratique de la planification ,en laissanl s'exprimer les opinions et les désirs des

usagers de la ville... se basait aussi sur les considéralions que la ville élail par déJinilion le produit d'tme

collectivité que ne powait pas remplacer des projets individuelles »t6

. Processus d'évolution de la notlon (les apprcches el ,es écores, i

Les approches d'analyse du tissu urbain de la ville sont considérées comme l'un des
indicateurs de base (outils de lecture et d'analyse de processus de formation et transformation de
la ville).

On va aborder les difiérentes méthodes d'analyse, à partir d'un tableau est élaboré par nos
soins, et sur la base des cours de Pr SaTd Mazouz , afin de choisir l'approche qui convient à
notre cas d'étude, sfin qu'elle nous servie comme solution partiel à notre problématique de
recherche.

15 P.trlria lt{GAttttta, le projet uôaln, que 3àir.Jê?, Ed I Presses uliv€rrltâkes dê rr.n ê,2010, p127



Ilcolcs

Lcs
précurseurs

Contexte
historique

Objectifs

Ecolc italicnnc

A. morphoktgique A. Apo morphologique

-Saviero MURATORI ; le père de I'approche typo-morpho
*Victtorio GREGOTTI
-Gianfranco CANNIGIA ; discipline de MURATORI, responsable de
la diffirsion de l'approche
-Aldo ROSSI ; connue par ces critiques sévères de l'urbanisme
moderne fonctionnaliste, ainsi c'est un théoricien de l'architecture de la
forme urbaine
-Carlo AYMONINO ; qui a fondée l'approche ÿpo morphologique
-Albert Levy SPIGAI ; qui a développé l'approche morphologique

-Elle est apparue entre les 2 -1960-1970:c'est le
guerres mondiales par les développement de l'approche
géographes Allemands et morphologique à travers les
Britannique. critiques associé à l'urbanisme
-Elle était évolué dans les mesures moderne fonctionnaliste qui
d'urbanisme culturaliste et travail que sur I'existant (table
l'architecture régionaliste (entre rase), donc 2 catégories se

1920-1930) présente : ÿpe morphologique
-Une autre réflexion est apparu italien (l'architecture) et la
durant les années 80, face à la morphologie (urbaine)
crise de la production urbaine qui Britannique.
est régie par les instruments -A partir de 1970 : I'approche a

d'urbanisme de planification ; été évoluée à travers les rapports
perte d'identité de laville, cette historiques
approche est appelé « instrument -Cette approche a été formulée par
de contrôle morphologique des l'architecte italien Aldo Rossi
hansformations » fut fondé par dans les années 60 ; dans son
AlbertLevy Spigai ouvrage I'architecture de lavtlle.

-Connaissance la formation et transformation de processus d'évolution
historique
-Analyse morphologique (physique et spatiale) architecturale et urbaine
(le bâti et la ville en tant qu'un objet)
-A pour critique sévère de mouvement modeme de planifrcation

-A pour la Lecture des formes -Evaluation critique de la
urbaines par l'analyse des tracés formalisation du tissu urbain
historique préexistantes à travers -Identif,rer les permanences

l'analyse des systèmes viaire, structurelle de la ville (identité
parcellaire,lebâti,ainsil'espace culturelle/mémorielle)
public. -l'encadrement des projets

d'intervention, à travers le
contrôle morphologique
-Analyse du cadre bâti

-Cette analyse se base sur : (tracé, vides, monuments)
*l'Analyse de système viaire
*Système Parcellaire
*Le bâti
-Les principes de I'analyse sont:( selon HASSOUN.K,2009)

Ecole françalsc

A. séquentiel

Cette approche est constitué d'un groupes de recherche en architecture et
l'urbanisme en Versailles, pour f introduction de la méthode typo morpho, en
France y compris :

-Jean CASTEX
-Philippe PANERAI ; l'analyse urbaine (1999)
-JEAN- Charles DEPAULE : I'analyse urbaine (1999)
-Marcelle De morgon DEPAULE ; I'analyse urbaine (1999)
-P.PINON

Jes Principaux opérateurs de cette approche sont : Panerai, J.C.Depaule
et M .Demorgon ; qui ont développé cette approche à partir des travaux
de G.Cullen (Pittoresque) dans les années 90
- Sarradin François (en 2004), dans sa thèse de doctorat, il a insisté que
cette notion permet d'introduire un langage important basé sur le plan
de séquence à partir de l'environnement urbain.

-Elle permet de développer et élargir la réflexion sur la perception de I'espace
urbain
- Un outil important à la décision pour Ia composition urbaine

-Cette notion est basé sur la succession spatial, à pour établir un plan de
séquence « shama codifier du paysage urbain » ; symétrie, dysméhie,
fermeture de l'espace, ouverture...
-Cette approche aété progressée pour qu'elle rassemble le territoire et I'espace
urbain (à partir d'un regard géographique)

Ecole Anglo- saxonne

A. Pittoresque A. perceptuelle

-Gordon Cullen
-Kevin Lynch
-Camillo Sitte ; L'art de bâtir (1889)
-Edmund Bacon (1974)
-Paul Spreiregen ; Urban Design, the architecture of Town and citos (l9l

I

-La fin du XIX siècles le début du XX
siècles, les architectes/urbanistes ont
élargie cette notion, pour pris en charge
de patrimoine nationale Anglais, et
Allemands.
-Après la guerre mondiale, l'analyse a
été développé par Gordon Cullen ;

publié dans son ouwage ; Townscape
'paysage urbain' en 1961 ou il a étudié
la continuité et la rupture urbaine à

travers les séquences visuelles
(( proposor le terme vision sérielle »

-Cette approche se fonder sur I'analyse
visuelle dç I'environnement immédiat
basé sur I'expérience sensible.
-Cette approche reste restreinte en
raison, qu'elle est très superficielle ;

ne rentre pas dans les plans, et la
réalité urbaine (elle est basé que sur
le vécu et I'analyse visuelle)

-se référer à l'analyse « pitl
-Elle s'est émergé dans lcs t
Kevin Lynch ; s'intéresse à
l'espace urbain (dans son ot
de la cité, en 1960)

-Elle est Basé sur les étuder
la ville à travers les dimensl
physiologique, et psycholoj
(vécu des gens)
-La représentation mentalo t

basant sur le vécu chez les I
questionnement, et la reprér
les cartes aprèsle résultat)

-Cette analyse se base sur « celle de
Cullen » :

*Le mouvement
*La position
fl,e contenu

- Cette analyse se base sur 3 c
*l'identité
*la structure
*la signification
- Et à travers 2 concepts :

Méthode
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Dans le cadre de l'approche morphologique à la ville, nous avons privilégié I'approche

développée par Albert Levy SpigailT pour I'analyse de centre historique de la ville de KOLEA'
pour l'interprâation qu'elle porte à la dimension historique.

Ceüe approche se dessine selon le schéma suivant :

Caractère de I'urbain

Fla.2.9 i L'approche Morphologique

L

Structure de L'urbain « S URB »

Plan de Contrôle Morphotogique « Plan de contraintes pour la

conservation de l'existant et la conformation du nouveau »

17 LêWSpigài.4 Lê plân.t l'àrchit .tur€ d. ta vllle, , , Ed.C Lu!., 1989

)1
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Lectu re synch ronit;tte :

l.lentilicrrti(ttl (l( \ e llI(l(l(. \l(
l'rtlbain : rlcs eorstitlrl-'s reprliscttl!'nl

l-itlcrtit,-i dc l.r r illc

Structure de conformation

SC

publicoæollectif

SEPC

Lccturc Di:rchronique :

l)rrcessus dc ii)rnral ion cl
l[ilnsli)nnal iorr tlc ll v illc

Structure de permanence

SP



Projet urbain dans un centre hi§torique
Renouvellement de cefire historiquc de la ville de KOLEA

CHAPITRE DEUXIEME

ÿille

Projet ùrbain
global

2-2.4) E§!e!!e§i:jll!eru9!!!!g.i

Le projet urbain s'inscrit dans une large valeur et dimensions selon plusieurs

échelles.

urbsine

Planifi cation opérationnelle

koj.t d àrchn cûùê

Pmgramme d'opération

Bâtimnr

t8

lJ4-lÿ Les éche es du prcjet uùain

2-2,5) Les enieux du oroiet urbain :

Le P.U se caractérise par la multidisciplinarité des actions et des dimensions qu'ils les

s'appliquent à la ville (réalité complexe) comme Daniel PINSON (2000) la résumé, que « le

concept ne peut donc plus être la propriété d'une discipline ; il participe d'un ÿpe de société qui

ÿit un temps qui n'esl plus comme orrê1é, mais constamment en ottente de son (à venir) »t9

. La dimension politique :

Le P.U reflète souvent des ambitions politiques pour l'urbanisme ; réviser et assouplir les

lois du cadre juridique et institutionnelle afin qu'il puisse s'adapté aux conditions du pays .Ainsi le

P.U à pour la reconquête de l'identité urbaine de la ville.

. La dimension socio-culturelle :

Le P.U à pour structurer le tissu urbain, au même temps assurer la cohésion social par la
participation de plusieurs acteurs technique, économiques, associations, ainsi la concertation des
usagers (propriétaire, habitants...) afin d'améliorer le cadre de la vie quotidienne des citoyens.

c La dimension financlère :

Le P.U à pour assurer l'épanouissement d'économie de la ville à travers l'ettirance des
investissements. Selon Philipe GENESTIER « le projet uhain est une démarche opérationnelle
ayant pour objet la ville qui Épond à la lqique da marché »20

a P. rtlcaLul{a,le proJ€t urbain; qu.3âlsr. ?, Ed: Presrê. Unlvlriltrlres dê Franc.,2010
19 D.nl€lPlNsON, l. projêt de vlê, poJ.t dê vlll., ln x proj.t urbah ; ênjeux, expérimêntations et prof.sron i,2OOO, p79

20 Ànlcl., l'a.chttèttur. d'âuiourdhu i, n'26s,1993,

)8

Projet urbain
lalcâl

Proiet urbain
mple

Z

Planifi c4ion stralégiqu€
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. La dimension archltecturale et urbanistique :

L'amélioration de la qualité de production spatiale, fonctionnelle et urbaine'

o La dimension environnementale :

La protection des ressources naturelles non renouvelables, contre la pollution, et les

phénomènes naturels et artificiels (assainissement, qualité du sol...)'

Pour mieux comprendre le concept du P.u, il parait intéressant de le comparer avec la

théorie opposée « la planification urbaine » (la cause de dysfonc{ionnement de la ville actuelle)

Contexte

Notions
Urbanisme

Références
Théoriques

Approche

Principes
généraux

Documents

-Crise économique, chômage, insécurité
- Constructions €n périphérie
- Etalement urbain, renouvellement
sponlanee
-Urbanisme plânifi caieul et

fonctionnsliste
-Uüanisme juridique et
Programmatique (prime juridique)
-Fonctionnalisme
-Zo,]lage

-Quantitative : logique de
productivité, aspect quantitatif
de la construction de logements
-Sectorielle : segmentation de

I'espace en secteurs (transPorts,

voirie, espaces verts,..) pour une
meillewe gestion.
-Itrstitutionnelle : décision
hiérarchique, unitaire qui ne
prend pas en compte les

stratégies des difËrents acteurs.

-Centralfué€ : aspect
réglementaire et juridique, la
norme s'applique sur tout le
tenitohe sans tenir compte des
particula tés.

-Deuil de l'histoire urbaine,
rupture historique (tabula rasa).
-Zoaage : séparation des

fonctions, des zones pour habiter,
-travailler, se divertir, circuler...)
-Prograrnmes de constructions
nouvelles de logements et
d'équipements.
-Plan libre d'implantation du bâti
(Plan de Masse)

-Plan et son règlement qui fixe les

règles.

-Croissance économique
- villes construiles, travail sur l'existant
- Cestion des mutations urbaines

-Composition urbaine (prime spatial)
-Design urbain
-Assouplir et révision des règles judiciaire

-Sit€ plânning, architecture urbaine
-Analyses typologiques €t
morphologiques
- Démârche italienne puis Aançaise

-Quditrtiv€ : aspea qualitatifdes
espaces, importance des esPaces

publics, quâlité de forme, de sens et

d'usage.
- Globâle : transversalité nécessaire

pour faciliter la compréhension.
- Partetrârialc : négociation entre les

acteurs Pour une Partenariale :

négociation entle les scteurs Pour
une élaboration commune du Proja
- Territorisliséê : les caractéristiqu€s
natuelles et paysegères du site à Iâ

base du projet. Caractéristiques
formelles des espaces ubains et du

cadre bâti importantes.

-Continuité historique de la ville
traditionnelle.
-Mixité fonctionnelle et sociale pour
permetûe la substitution d'activités et

d'affectation des sols.

-Travail sur I'existânt : éhabilitation,
reconversion
- Plan d'intégation harmonieuse,

cohérence urbaine (plan de composition
urbaine)
- Projet (dimension évolutive).

Le Projet urbainlanification urbaineCritères Là
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Processus
d'rménagement

-1, Elaboration et mise en ceuvre de

directives d'aménagement qui
encadrent les actions privées
(PDAU, POS)
- 2. Opérations de construction par des

promoteurs privés ou publics et
détermination de périmètres
opérationnels d'aménagement par les
pouvoirs publics
- 3. Contrôle de la légalité de ces
opérations.
- Processus hiérarchique, linéaire qui est

I'expression de I'appareil administrati f,
nie les spécificités d'un territoire et ne
permet pas de s'adapter dans le
temps. Les plans deviennent Yite
caducs et nécessitent une révision.

-La démarche de projet doit pssser pâr

des étapes d'analyse d d'élaboration
de principes d'aménagement. Ces

étâpes s'effectuent pafois en même

temps et s'eff ichissent.
-Processus itémtif qui s'eff€ctue à
partir de l'analyse des spécificités du
site, favo se la créetiÿité. ProcÆssus

souple qui peut évoluer dans le temps.

2t
bÈlw4ÿTableau comryrutiÿe entre les théories de proiet

2-2,6) les étaoes d'élaboration d'un oroiet urbain :

Pour que le projet urbain soit réussi, il faut respecter certaines conditions et modes d'actions de la

démarche, qui est présenté dans ces schémas ci-dessous : (la page suivante)

Les modes d'actions du nroiet urbain : 22

- la stratégie de communication (informer, sensibiliser, et expliquer par des outils

d'informations)
- Soutien des habitants et des propriétâires

- Partenariat publicÆrivé (participation, négociation, discussion, associations)

- La concertation (citoyens, propriétaire, les élus, et services technique. '.)
- Programmation urbaine générative et participative (participation des groupes de décideurs

opérationnels et de transmission)

- Le management (communication /concertation)

- Le montage {inancier (privé, étatique, prête bancaires, subventions étatique... ')

21 urne otfa acn ucdtcn unlver§ttakê, rr Plànlflc.tlon urbôhê, atêller. La productlon urbôlna i entrê plànificalbn êl projêt3 u.bâlns!, Centre dê Formâtlon et

d'Appul à le Dé.êntrâll!ation,5-7 juln 2012,p18.21.
n Lês coul' Mme Djalenâ 8tNA8O RAHMANE. Dévêlopp€ment durabh et l. proi.r l,rbalo t
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Phase de planiûc ation Phase de réalisation

C omrnurricadon Comrnunication

lJtlI!!;Conduites (Étapes) du proiet ubain 2)

Eùrdc

dqnostic

Eiudc d',trrpæt

E. dê müché

E. wbainc

E. lrchniqu.

E. finuciêr

Conduite du

prqÉt Gt,üi.i)

-EhborÀtioa d'u.r
schaîÂ d'ectiont
duF oj.t (& tout
1êr ÂctAri4 qui
p.rlicip.ti tu
proj.t) « !r.ikir!
d'ouvrtBa
cotrplôra ; (.ùü
ùDndIÈ bt

-Lcr cnjour
/otjàÉtif. à

dtdn&.

lcs scéntios à

Àdoptat

lar ûoÿant
§nancicro,
t.chniqu....

Mse en

forme du

projet

Plaû
d'orgênir itioa
epàliql.i
fonctionnol

Pùcipr
d'ôrnénagrôaÀt
axüitiôur

Schéma dc

skuctrlr

Doseiart

E.phiquâs

Niÿarur
trchniqu!
({rrrr., ÿikrg.

Mira aaformt
dartlrtra
(e.hi.! d.
chdgps)

Modcs
d'actions/

acteur6

Mrrla.
par : llr

DIdlar

Dacoup.t6
de r üott

Coat 6l.
1..
nuiaaûcai
d! chioii.!

Suiüc ct
contrô1ô

Mse cn

ûuvr? d!
projet

Srhéûn
d'âctions 6t

d.
foaqtio!rÀô
û?t!t dô L
t{dirrlion

Modcs
d'actions/

actews

Mm6ô pa, rrlr
p61ê t€chniqu. ;
t!vt&r.düi{or, {rllr
rûü.ù, hdrDcdlr,

Ouiilr d.
gostion

Ouiil6
d rribmiGm!
op é!êtio'l!l.l

G1ôn3 gurd.t)

MoIltage du projet La pro grammation

23 
Mr I OUAR, C TAHON, C BOU LEMIA . méthodolotlê dê concêptlon .t d. mls. ên ..uvr. d'un synèm. d'|nformâtron urb.h ', deuxlèm€ renconùê aDR€T, êt les

côur§ Mme OJ.l.tt. BEN ABO FAITMANI « oévêloppêlnent dur.bl. êt le prol.t uôâln.

---------.---.--

E. ddf:nition

IJ.-ilJr,,rr Jkntigl,-llri f ré rlsi.rl i.rL-tr,-lut t,Érisir-,rr opÉratiortrrelle

Chdt. d!
chàntiar

La conception I L".,.not.- I
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2-2,7) les qrandes directives du proiet urbain :

Cette démarche consistes plusieurs tendances d'interventions pour résoudre les problèmes

de la ville en générale et centre anciens en particulier, on peut les citer dans les points suivantes :

. Le renouvellement urbain

. La revitalisation urbaine (réanimation)

. Valorisation des centralités (historique /nouvelle)

. Modernisation des instruments d'urbanisme

. Favoriser le développement économique par l'ouverture des nouveaux centres

. Préservation et réaménagement urbain

. Reconquête des friches urbaines
o Amélioration de la desserte des transports urbains

2-2.8) §yg|!M
Le projet urbain est apparu au déclin de l'urbanisme modeme fonctionnaliste et

réglementaire par ces instruments de planification pour satisfaire la qualité de I'espace urbain,

ainsi le cadre de vie des citoyens.

Le projet urbain prend en charge l'analyse morphologique qui consiste à étudier et analysé

le tissu urbain à travers l'évolution historique de la ville, afin de comprendre la structure urbaine

existante.

Ainsi le P.U prend en considération la révision des instrument§ d'urbanisme et la

réglementation judiciaire de sorte d'assouplir certaines règles et les compléter par d'autres formes

d'expressions, en les inscrivant dans une stratégie à conduire dans le temps pour atteindre les

objectifs visées.

Son objectifs est de veiller à maintenir l'équitibre entre la partie théorique /de

planification, et la partie pratique, en intégrant à la fois plusieurs dimensions pour qu'il offre des

difierentes enjeux. Ces pratiques constântes observées sont :

*Un résultat optimal

*Amélioration de la situation existante

*Processus d'action organisé et bien définie

*Opération aux différentes échelles (de globale au complexe)

*Transdisciplinarité (interventions dans le projet des équipes pluridisciplinaire)

*Une coopération interdisciplinaire (méthode ouverte)

*La concertation et l'organisation (favorise la négociation).

Le renouvellement urbain est l'un des tendances ou modes d'actions de P.U qui consiste à

la reconstruction rationnelle de la ville selon les ambitions de la vie contemporaine.
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2-3) Le renouvellement rbain et les centres histo ues:

2-3.1) -Dé!!sjgs-i
Il s'agit d'une démarche qui structure l'espace urbain selon les exigences de la ville

actuelle, cette notion consiste le plus souvent les tissus historiques dans le but de refaire la ville ,

comme François XAVIER ROUSSEL c'est indiqué « la ville renowelée, c'est le réaménagement,

la recomposition, de la ville au sens de l'urbain mais c'est tout autant s'attacher à créer ou à

développer de meilleur conditions d'insertion, d'intégration de vie sociole, de multiculluralisme

d'urbanité , de civilité... »24

2-3.2) Les interventions de renouvellement urbain:
o La réhabilitation :

C'est l'intervention sur le cadre physique (immeuble, grands ensembles, les

équipements, ou monuments. ..) et la remise en état nécessaire aux besoins de base des utilisateurs

à travers Ia conservation, pour satisfaire le côté fonctionnel social.

La rénovation :a

C'est l'intervention profonde sur le tissu urbain, elle peut comporter la démolition des

monuments vétustes ou en ruine.

Son objectifà pour adaptation des différentes entités aux nouvelles exigences

fonctionnelle, de confort, santé, hygiène, et ta quatité architectural afin d'amélioré le cadre de vie'

a La on:

Une opération lourde dans sa procédure (actions administratives, juridique, financiers, et

technique...). Elle introduit un nouveau ordre ou arangement des entités urbaines qui son dégradé

par un changement profond au niveau de son tracés que son cadre bâti (les voiries, réseaux divers,

et I'implantation de nouveaux équipements).

La réorsani tion urbaine :

C'est des actions à pour mettre en ordre le fonctionnement de l'espace urbain pour

améliorer les conditions de la vie quotidienne.

. L'aménagement:
Intervention sur l'espace urbain (transformer/modifier) pour le rendre plus pratique

et agréable, avec l'introduction des fonctions nouvelles.

o Réaménasement:
Action qui consiste revalorisé les espaces urbains menacés .Cette intervention

implique un certain degré de changement de la configuration physique.

o La requalification :

Action à pour reconquérir la valeur d'une identité ou l'espace urbain, à travers la

valorisation de l'espace, sans avoir recours à la démolition.

2'ROUssE! FrensolsX.vter. r Desambltlons pour lâvlllê,, h:!etrl.gazinê htern.tlonâlde l'ôrchiæctur. êt de la vlllê, Urbanilmê. Sêp - o.tobrê 1999, n' 3OE -
Reîouvallement urbain - pp : 62 - 66.
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2-3.3) Etude d'exemples : les principes de nroiet urbain et I'action de renouvellement

des centres historiques :

L'analyse et I'interprétation des exemples de « revalorisation et renouvellement des centres

historiques », nous a pennis de relever certaines notions suivantes (dans la planches 2/l ci'
dessous) :

14



f ille: GÉîobl€
Quârtier : centra historhuê3
'Iissu: dc l9âtr siklc
« haussmrrmict » rua drciGs et

« fotuca da tissu résütat§
de forEas de3 ru€r»
Historique: c'ast tm ax.
comn!€rciûL
DâIe de I'opérâlion | æll
supcrfi.ie : 6 tn
Origine de problèm€ :

Maqu. l'4üpefien§ dr loilir
é dc plac€3 public§ , ct des tonaio3
vs.an§ i!üile§

I'rinripcl
Un p.ojet ù.bsin ponctu€l por

rBpporl le vécue, pour fairc das

espoces prblics et dca fonctions qui
vont avac toutÊs lca caté8oric§ deg
gens à travers carbina§ ôction§
Suivant€s:
-Etudier lhistoire de lû vill.
-Etrblir uD bilrn pour la mobilité
.Cornp(lndr! le vécu (e* connallra
lcs diltâêoæ! r.aîchcs d'â8c)
-Allalyser l€s esp6ce3 pùblics
(rÉ3lor1ù les 6touB)
-Euda I.s liaisoB cnEe les ôir.É
dinterveîtions
-Etablir un outil dûalysc
,pûnicip.tifs
Bur:

Profiter d€§ tetrain vaa{n§ polr
d€s e3paces publica

R€€ménag.r dca plrcês qui
o(ûte d'uûc façon cont€mporaine

r5ÈnE
ii.illil;Ï T

lL

F
o

stùdo, tk L tûL .*aoàt

\

\

E
§

t

! ts

r illr:Mircwl
Qüxrri!r: crltrE de ville
I i*ur d€ l9âne siècle ru€ doit€s ct

« fomrs & tirsu résultds dc lormca das ru.s»
ll*r( il. l ,'prrxlnlll r 2010
\rl).r,n i. | æh.
( )r i1lrnr rlr pù,1,1èr:rl
Manqùe d'att actiÿité (difficultls d'âccà, paüpéri6ation des espoce§ publicô / du

bâti , ct fuitr .t disporition des commrrccs dc Foximité)
-Périübanisation

-Ebuir ule clrte d identilication dê I'orS8nisation urbainedu cêtlre ville

"Fixé unc c5rtc d'idantificâtion des cniêox pouI le développernent du ccntrc villc
-Etablir un plan de rcorysnisstion du stationncfient au ccntrc ville

L'at§activité globale de son ccnfg, h tÈdynûisaüon des commûcc§ p6r la
misê en aatiors pcamettant da
vslo scr sa fréqùcntalion par i

-Lc réaménagcmeît dcs esf)aces public§.
.Le réaméraglment da stsôonnetnefl dédié âux comrnerc.§
-Ld qudificstion urbairÉ de ls zonc ccnitla du s€cteur (céalion dês lloB ütbains

mixes)
€ommarccs sttractivcs bdsnt sur la circulâtion m&sniqudpictone , et les

êspaces mixtc!
4Ér uîê charte d'êlhétiqua dcs comm€rc€s
-L€ gct ct lô limitation dcs cxlcn6ionr périphérique p6r ls mairi. pout tssurer Ie

mainti.n "d'ôutlÉnticitë' du villâgè, ainsi la de*8ificâtiorl du ccntrq ville.

Reménâgement dc la ville de Mérival

ville: Eguill.r ù nord €st d€ Aix de
proviûco

Quârtier : c€nft hÈtoriqu. d'èguille
Tissu: médiérde frônçlir un bati .rssêrré,
pctite parçclles avec das riæs sinueûa
H isroriqüe : c'€st unr villc rich. cll
histoirc ou il cxktait mêrnc un châtcatD(,
avac son vilhga auto{r
Dâte de I'opérrlion : et coùr
Hisroriqu€ : tissu médiévâle frinçsis
Supêrficie : 5 ha
Origine de problème :

Rèpêns€! le fonctionncrnent et ls qualit§
dù cenûÊ-villê
Résoudrc le Foblènc dc cÿollation
m&5niquc
Crêr dcs pols qui attir€nt le public
Principe:
-Eùrdier lô sitüation actuet des llux d€ la
€irçulation
.Détinir lê3 polarités dcs li.ux de

coone,don (§êrvic€s , comtnetc€s de

Foxiinité...)
-Profiû du foncier disponible pour
radyn mber le centrc ville
8ut:
Etsblir un projet de rearnvÊrsior d une

cave poùr réânimé le ccntre h*toriquê
pensé pr rapport I

-A la circulation automobile et piétonn
-Aüx espoc€s publics ,9t commerces
-Rcndrc la ville plus anirner frar crâtion
dun p6rc-ours tou.istique et contribution
&s habitants
dans cette opération par "rénovation
développement économiquc
-La reconnexion des diff&enteB polarités

i

IRLANDE

Dublin en Irlande

quadier Anguier

de : 9ûne siecle rue droites cl

« formes de tissu résùltals dc formes des

2011

un axe commcrcial quianimé lc

quartier pêndadt des srèclês a perdue son

importance

6ha

Q

L'étrt d'ab6ndon et Ia véhsté d'm æ(c

môtrica

Pour Ia rÊvitdisstion urbaine , ils ort
choisitl'sxe Ie plùs

mportsnt Pour que I'opération sort

réorsit .

Certeines aations entreprisB comme:

-Compren&c la superposition (étude

historique sur l. ville)
-Indiquer lês périodes de constructioî
(strucÎure de permanence)

-Etudiet les éseaùx de t!ûspôrtl, ls struclure

visir€, les points de convergences

*

!

-EtablL un plan 4arnénagement comprrnd

unê planilia{tion d'ûe rùe moderne

(traffports, plôce publiss, commerces...)

-Amaliorôtion du domainc public ct ls

modcrni3ation des fatades des bdtis pour

â,lÉliorcr l'imagc dc lô rue . A
Requalificatlon de centre historiquè de Dublin
(quartier Aungier slreet )

-dI

Etude drexemples de renouvellemenl urbain drns les centres historique

ue

le cadre de D.D
L

I

&âl I
Ir

&

I

.I
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Projet urbain dans un centre historique
Renouvellement de centre historique de la ville de KOLEA

CIIAPITRE DEUXIEME

2-3.4) Synthèse :

Dans cette partie (le renouvellement urbain), il était question de montrer les différentes

interventions, principes de renouvellement dans les centres historiques. L'enjeu est donc de

renouveler la ville en faisant ressortir ce qui faisait son identité en exaltant ses potentiels grâce aux

differentes approches, et méthodes d'analyse de projet urbain.

ces approches prend en charge les dysfonctionnements spatiaux /fonctionnelle, afin de

dépasser les problèmes de la ville a partir des intentions de la gestion urbaine.

la revalorisation des espace s Dublics :2-4)

Introduction :

Sieverts affirme que « I'urbanité évoque la connaissance du monde, l'owerture d'esprtt et

la tolérance, I'acuilé intellectuelle et la curiosité », mais l'urbanité « est trop sowent associé à

une déambulation affairée dans les ntes, sur les places et les marchés, à ces petits cafes qui

invitent à la conversation(,..). Elle n'est que très peu associé à un mode de vie déterminé et ouvert

au monde »25

Le changement du mode de vie, la crise de l'urbanité, et la croissance galopante

démographique ont cassement détérioré l'armature urbaine'

Cette dévalorisation est apparaitre aux niveaux des espaces publics, en raison de non prise en

charge par les collectivités locales, et I'absence des réglementations juridiques qui regissent ces

espaces.

2-4.1) DÉ!!@
L'espace public est [e pôle des catégories pluridisciplinaires (social, politique, culturelle,. '.)

des lieux, ou I'environnement expressif des formes spatial qui correspond à [a forme de sociabilité

de Ia vie quotidienne, qui reflet les comportements des usagers.

Pour Philippe PANERAI « I'espace public comprend I'ensemble des voies, rues et ruelles,

boulevard et avenues, parÿis et places, promenades el esplanades, quais et ponts mais aussi

riyières et canaux, berges et plages. Ces ensembles s'organisent en réseau afin de permettre la

disrribution et la circulotion. ... les jardins publics constituent un cas particulier ombigu, ce ains

sont I'aménagement planté d'une partie de I'espace public, d'autre sont en vérité desjardins

privés ouvert au public » (PANERAI 2002).

<<L'espace public est pensé dans le cadre des sciences sociales, tant comme un espace politique

(immalériel) qu'un espace spatial (matériel) »26

E srêvêrb, T.et .al .{2004).Entrê-vllle : unê lêctü.e de iâ .zwisch€nrta(h. Marsêlllê. Ed. Parênthè3er, P36.

26 Banssand.M, Vivre et crée l'espace public,Ed : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2001,p 59



Projet urbain dans un centre hfutorique
Renouvellement de cent e historique de la ville de KoLEA

CHAPITRE DEUXIEME

ImmatérielMatériel

Espace public

Espace public social

tl&-1L les dinensions de I'espace public (les angles de lectures)

o Dimension politique :

Il faut prendre les mesures stratégiques (iuridiques et réglementaires) dans le projet de

I'espace public pour assurer la pérennité, le protéger contre les empiétement et appropriations

particulières.

o Dimension sociale :

L'espace public est un lieu de rassemblement, de transition, discussion, et d'échange, tandis

que la concertation des citoyens, et l'espace vécu de Ia ville sont des éléments fondamentaux dans

la conception des espaces publics.

. Dïmcnsion spatiaU paysagère :

« Le terme de l'espace public , est employé pour désigner un espace plrysique matéliel

assimilé par le terriloire , délimité et caractérisé par sa morphologie , ses tormes ,et ces

usagers »2'

2-4.2)@
L'espace public ajoué toujours un rôle impo(ant à travers les oivilisations

antécédentes, ils répondent à des besoins d'ordre politique, commercial, religieux, ou

fonctionnel (accès, circulation, regroupement...).

Ce tableau est élaboré par nos soins, ainsi sur la base des cours de spécialités de « la

réglementation et formes urbaines r> en Master 2, enseigné par Mme Zerarka,L

Espace publio urbain
(dimension spatial)

Espace public
politique duridique

'z? 
ZEPF, M, 199, clté par schwarz.l,2012.



Tab. 2.7 t Evolution de la notion « Espace publlc »

Période ModernePériode
renaissance et
classi ue

Période médiévaU
Moyen âge

L'antiquité

Classi ueRenaissance

-Modèle de

système
d'organisation
en damier
indépendant du
site/lieu
-l'organisation
des espaces
publics selon les

règles d'hygiène,
de confort, et les

notions
symboliques (les
2 axes
perpendiculaire ;

documanus EO
et cardo NS,
ainsi
l'orientation des

rues selon les
conditions
naturels ;le vent,
l'évacuation des

eaux, et
élimination des

déchets...)
-Un réseau de

places spatialisé,

-Système irrégulier
d'organisation des

espaces publics (rue
sinueuse, étroite, des

places irrégulier...)
donc « le résultat de

l'espace négative de

bâtie »
-Présence des

réglementations dans le

domaine de

l'aménagement de la
ville (1'alignement, les

saillies, I'entretien de

la voirie, la salubrité, et

le régime foncière
d'expropriation)
-Les espace publics
dans cet époque « ne se

dessine pas, ils
s'engendrent »

(Zimmerman .M.et.al,
2001)
-Les marchés sont les

lers ÿpes d'espace
public (sous l'action
des causes

économiques)
Tf l: f: ^^- -+-..^+.,-^6+^^

- Un rôle fondamental
de l'islam dans la
structuration de

l'espace public
(f introversion des

bâtis, l'orientation des

mosquées...)
-Des règles générales
pour la création des

villes (site, économie,
sécurité, préexistence
antique...)
-On distingue 2 types

d'espace :

* Zone urbaine public
(centrale) ; ou se

trouve les éléments
structurantes de la
ville; mosquée, souk,

ou se déroule les

fonctions d'échange
économique, réunions,
ainsi les rues sont plus

large et rectiligrre
*Zone privé (autour de

lazone centrale);
tracés des rues
sinueuses, les impasses

^+ l^- ^' '^-+i-.o

-Mouvement
artistique et
intellectuelle basé

sur les lois
d'harmonie et
d'esthétique de

I'espace public ;

bien
structuré/régulier
(émergence d'une
nouvelle
conception du bâti
et non bâti ; notion
de décore)
-la place devenu
un lieu fonctionnel
et vide entouré par
les constructions
(organisé selon
l'ensemble qui
1'entourent, mais
un cadre
architectural bien
soigné)
-la revitalisation
artistique de

l'espace public ;

des palais, jardins,

-« l'apparition en
France au XVI
siècles, les lers
jardins, les parcs qui
constituent des lieux
de sociabilité, de
plaisir et de

rencontre »
(Zimmerman, et
.aI.2001)
-La destruction des

remparts (en les
replaçant par les
boulevards) en raison
de l'évolution
démographique, et
création des

promenades plantée
dans l'espace urbain.
-Les places devient
l'espace privilégié
pour les
manifestations
(représenté la
puissance de 1'état ;

les parade militaire)
-A la fin de la
période, 1'apparition
Âes réolcrrrenfefinns

-Le renouvellement ,,

restructuration de la I

urbaine (avec l'appat
des nouveaux technit
constructions,
développement
économique, politiqt
juridique ...), l'expl<
démographique et
1'extension extramur
la cause principale dr

l'ignorance de l'espa
public(1a disparition
limites des espaces

publics ;les barres) a

centre historique avc

l'apparition des nout
centralité fragmenté
(rupture avec le noyt
historique)
-des nouveaux modc
transports donc
l'élargissement des t

mécaniques les le
développement des t
viaires
-les travaux d'Haust
ne répondent pas à lt
stnrctrrre sociale dcr

Ville musulmaneVille EuropéenneI)erriocle rotraincPériode Grec

-Plan prédéfinie
à trame stricte
(tracé
parcellaire, et
ilots
géométrique
régulier)
-Système de
zoîage
fonctionnel
(z.habitation,
z.sacrés,
z.public)
- les
prescriptions
juridiques
(résolutions des

conflits
d'intérêts
collectif ou
individuelle,
expropriation
en vue de
travaux
d'intérêts
général,
création de la
grille



naotraltons eI
les espaces
publics)
-L'agora est un
lieu public
fondamentale
de centre-ville
ou se déroule la
vie de la cité
(échange
commercial,
fonctionnel,
débat et
réunions...)

roncilons sc

superpose
généralement
avec les
monuments qui
les bordent (les
amphithéâtres, le
forum ; pour les
fonctions
d'échange
public, les
odéons...)

( cnlhétlt.lrlc, chilcuux,
palais... )

hiérarchisation «leb

voies (de public vers
les impasses semi
privé)
-La ville régie par des
droits, en se basant sur
la réglementation
religieuse (doctrine, le
Coran)
-Le manque de rigueur
juridique
(l'empiétement sur les
espaces publics ; ne
cause pas de dommage
parce que la circulation
n'est pas gênée)

-La présence des
pouvoirs qui
régissent les
espaces publics (le
prince, les
magistrats, les
bourgeoisies,
l'homme de
l'art...)

contrôle
morphologique de la
ville ont bouleversé
l'espace public de la
ville (l'alignement, le
rapport
hauteur/largeur des
voies ...)

-les décrets juridiqu]
qui sont rendu I'espf
public marginatisé.
-L'espace public n'f
désormais qu'un esX

vide, non exploité, c
raison de l'urbanism
progressiste et de
planification
(fonctionnelle) ; « C
d'Athènes 1933) éla
par CIAM a pour la
standardisation de I'
public

Maitriser la structure
urbaine, des

réglementations cohérentes,
mais un manque d'espace
vert (notion d'espace public
est restreinte)

[,'AntiqLrité
Renaissance

/ classique

Renaissance :

-Jusqu'au XVIII siècles, se dégager 2
tendances majeurs de la
réglementation d' aménagement
(l'alignement des voies publics ; des
visées artistiques, et l'hygiène des
villes ; disparition les infections
traditionnel au milieu urbain)

- XIX siècles, l'apparition de
règlement sous l'effet
d'internnl i qcfion r{arripni Itnrr+il À-

Les prémices de la
l'esDace public :

-1"' réglementation en 17

réseaux viaire (respecter
entre les gabaries H/L)

-Les réglementations Har
1 en 1859-1884 (les plan
d'alignements des constr
bordent I'espace public, I

régularisation des diment

Moyen Age

Ville européenne :

-La 1ére réglementation : vue l'absence de
vison d'organisation des citées, donc cette
réglementation est appaxue comme
solution ; délimiter et articuler les espaces
publics et privatif ; contre I'empiétement sur
I'espace public, alignement, protections
contre l'incendie, les saillies ;

I'encorbellement, façade et toiture...)

Ville musulmane :



Fin du XIX
siècles

L'aooarition de la notion patrimoine" Dévelo
face à l'urbani sme démolisseur
d'Hausmann (en Eurooe . Paris)

-cette notion est passé de monuments
historique (30/03/1887) à la
protection des sites anciens Par
G.Giovannoni (1913) jusqu'elle a

atteint la protection des sites naturels

et urbaines (en 1930).

Moderne

oement de la notion « de sauvesarde.

conservation et la mise en valeur du patrimoine
dans différentes dimensions face à l'urbanisme
fonctionnelle (qui a effacé la notion de l'esDace

public)

-les Conflits entre novateur (urbaniste
progressiste) et conservateur

-L'émergence de différentes chartes a pour

conserver le patrimoine urbain (lois du Malraux
1962, UNESCO, Charte de Washington...)

-En flrn, 1'apparition des chartes a pour oonserver

l'espace public des centres historiques, ainsi les

revalorisés :

*Charte de Florence adopter par ICOMOS en

décembre 1982); relative à la sauvegarde des

jardins historique.

*Charte de Lyon, France, adopter par le conseil
municipale le 16 ll2/2003 a pour régulier la
disposition des mobiliers urbains dans les centres

historiques.

A nos jours

-Des différentes chartes sont apparues pour
régulariser, en mettant des normes particulières
pour les espace publics (type de pavé, disposition
des mobiliers urbains, couleurs, textures, et

compositions de I'espace public... . par exemple :

Chartes de Lille métropole, vieux Lyon ...)

-En Algérie, il n y a pas des lois qui protégé les

espaces publics de centre historique des villes, de

même qu'il n y a pas des sensibilisations par l'es
pouvoirs publics, vis-à-vis de la protection des

espaces publics.

Par conséquence, les instruments d'urbanisme ne

sont pas suffisamment activés pour jouer
pleinement le rôle qui aura dévolu de la protection
et la conception des espaces publics adapté aux
besoins contemporains.
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Projet urbain dans un centre historique
Renouvellemert de cenfte historiquo de la ville de KOLEA

(--HAPITRE DET]XIEME

2-4.3) Caractéristioues des esoaces nublics :

Les espaces publics se varient en fonction de leurs caractères, emplacement, et ces âttributs.

Les espaces publics comme une composante intégrante qui structure la ville depuis I'antiquité à nos

jours ; l'espace public gère l'organisation spatiale et fonctionnel de la vitle

Aflirmation par le gesle

architecturale

Le changement de décor
(participation à l'espace
public)

Animation urbaine ;
caractères de I'espace
public

Situâtion identitaire

-Nom, vocation

-Echelle ou proportion

-signalâique matérielle
(style des façades, les

mobilier urbain, facilité
d'accà et, hiérarchisation
...), et immatérielle
(mouvement, évènement,

flux, et ambiances ...)

A travers :

Perception
(minérale/végétale, point

de repère, les points de

vues ; dçdanÿdehors,

centraux, el latérâu,\,

È.

Angle de

)vues,

Forme
({4Éaire «

du indirÊcte

perspeciive directe

», Otl

organlque

scénique

Sensoriel (calme/ exposé,

fermé/ ouvert)

Cognitive (structure

définie/indéfinie)

EJL|LL Les attributs de I'etpoce public

Yécu (l'attraction de

l'espace public, logique
d'organisation, et
fonctions politique,
commercial, et

religieuse...)

41

[:spacc pLrblic

Enveloppe extérieur du bâti
(façade)

Non bâti

..-+



Ruallc La voie
urbaine

L'avenue Le boulevard promenade P lace de
circuldtion
(rond-
point)

Ploce
d'agrémenl
(rencontrc,
réunion)

Place
monumentale
(repèrc,

façade
monumental)

P lace du
marché
(comuer
ce

formelle,
échange
économi

Esplanade Cour publique Jardln
puhlic

Espace sans

issues, et
étroit,
souvent
couvert,
Espace llmité
par les

habitatlons,
ombré, et
calme,
comporte
souvent des
façades
aveugles

Petite voie
dâns un ilot,

quartier

Un espace
lerge, et
partiellem
ênt droit,
délimité
d'édilices
publics

-Un espace
moins la.ge et
sinueuç bordée
d'habitatlon.
Cet espace est

comporte des
passages

(encoôellemen
tdes
construdlonsl

-destiner à lâ

circulation dens lâ

ville j pârtie d'une
route qui
correspond à là

ler8eur d'un
véhicule

-une large voie
urbalne
-Générâlement
rectlligne et
plenlée d'âôres

Une largevoie de
communication
urbaine, établie
sur les enciens
rempârts de la
ville historique

-Uhe lârge voie
piétonnière
-Allé ou chemin
ou l'on se
ptomenê
-lmpliqué un
aménagement
spécifique
plantée

d'arbres

'lieu publique découvert
Elle est bordé de maisons ou monuments

'Aboutissement des rues dens là vllle

-Terrain
aménÀgé
d€vant un
édific€s ou
monument
pour dégagé
les abords
-Vâslc espace
libre devânt
un édifice

-espâcetermé

entouré de
bâtimênts
d'hâbitations ou
d'édificê
âdmlhistrâtive

-Espace vert
de dimension
réduite,
varientesdê
quelques m!
(entre 4 ou
5HA)
-lls peuvent

entourer
d'édifices

-Espaca

générale

menten
clo§

domlnent
e

végétâle
-P.otéger
de
ckculatlo
n
méaâniq
ue
-Accès

libre
prlsonnle
I

publl

l.rla
pl.nt
d'.t!
(ar.f
dlma
qu.l
's'o4
autor
pl.n
oum
bolta
pra.,
a

Accès aux
portes

d'habitations.
Espace de
sécurlté et
intimité.
Espâce de jeux
pourenfants
Espâce utilisé
seuf par les

hâbltânls

Râccourci,
desservir et
protégé la

circulation

Commerc
ê5,

circulation
-limite
infranchia
sàble par
les

étÉn8ers

-Circulation
entre
l'hâbitâtion
-commerces de
premlère

nécessité

3 types de voies :

'Pdnclpele :

circulation relie
les villes ou bien
lesgrandes
a8glomérations.
*secondâlrê:

chculation relie le

centre avec la
périphérie qui
contour la ville
tTêrtlelrr I

clrculation entre
les quartiers
(desserve l'ilot)

-conduise à un
immeuble
ilnportant
-les fêtes, et
l'ânimation
urbaine
-Dês bâtiments
offciels, et
structurânts qul
les bordent

-Ceinture
périphérique qui
facilite la

Eirculation;
contourner la

ville de

-Détente,
rencontre
sociales,

reposer, se
promené

pour discuter, négocier, essister un évènement (spectaclel
-Se repérer, et âftlculer la structute urbaine

Rencontre
exceptlohnelle
pour les usaSers
de lieu (par
exemple
rencontre des
voisins)

-lnstallâtlons de diverses âlres d.l]
-Se reposer, médher, rencontrr locl
lieux de loisirs
-Pratique d'eEtivités récréetlvas

Urbain / semi
Public ou
privé

Urbain /
semi'public

Urbaine/
publlc

Urbaine/sem;-
public

Urbaine/Public Urbaine / public Urbain/ Public Urbaine/public Urbaine / public Urbâin ou
périurbain

/Public ou
privé

Urbain / semi-
public

Urbain ou
pêrlurbalh /
Public ou
privé

Périurbai

urbain /
publlc ou

Définie,
llmlter

Définit,
limiter

Définit,
limiter

Définit,limiter Définit,limiter Déflnit,limiter Défihit limiter Struduré.
définit biên
aména8é

Définit cohérent Structuré,
cohérent

Définit, cohérent Déllmlter,
structure et
bien déflnle

oéfinle,
structt te
or8anlqu
e

Pavé ou
Ioud.on

Pavé, ou
goudron

Pavé ou
goudron

Pâvé ou
goirdron

Goudron Pavé de
différents
textures

Alighement
d'arbres,
Goudron

AliSnement
d'ârbres
-Arbres-

Végétal/ minérâl
Les arbustes, petites strrfaces verts
Bien ôménagé, mobiliers urbâlns

Des sLrdaces
gazonnées

-Les Haies

Déflnlt, cohérent
Végétâl/minéral
Les âtbustes,

Mlnérale ou
végêtale
-arbres et

- les tcrralnt gatot
-[ei halêt
-[es arbrês et aûu

Forme

Ty pc

publl

Struc

or8ar
lndal

Fonction

Echelle

§l tut

Compoca
Itcs
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CHAPITRE DEUXIEME

2-4'4)@
D'après (Banssand, et, al ,2001) « Les espaces publics assurent des rôles dans la ville selon

les caractéristiques de chacune d'elles, ces rôles devient des enjer* »2E

On distingue 4 enjeux indépendants :

o La mobililé :

« C'est I'accessibilité à tout I'urbain, à tous les citadins, I'une des caractéristiques les plus

importantes du citadins contemporain, c'est sa mobilité qui implique la marche, les dffirentes
moyens de tronsryrts qui sont presque tous indépendant de I'espace public » (Banssand, 2001)

La mobilité permet de relier les fonctions urbaines à travers la diversité des modes de

transports de I'auto mobilité à la mobilité douce.

. Ënjeux des usagers publics :

« Les usagers sont inscrits dans divers domaines : habitation, commerce, gare..., se reflète

régulièrement sur I'espace public .Ils compliquent des dynamiques \rès spécifiques aux espaces

publics » (Banssand, 200 l)

Donc les usagers à un rôle très important qui influent sur la dynamique de I'espace public à

pour des animations culturelle, manifestations sociale et civique...

. Enjew de la sociabililé :

Les espaces publics sont considérés comme une scène ou se déroule les relations sociales et

les dynamiques des groupes, elle peut être fluide ou spontanée.

L'espace public est un lieu d'interaction humaine et facteurs de cohésion sociale (mixité,

comportement, excuse, côtoiement, et demande des renseignements. ..)

o Enjeux de I'identité :

La forme urbanistique et architecturale des espaces publics, les enjeux de mobilité, plus la

sociabilité constituent une image identitaire des espaces publics, quijoue un rôle primordiale dans

le domaine d'attractivité, de repère physique ou mémorielle, et de cohésion sociales des espaces

publics.

*Les rôles de I 'ssnace nublic :

La fonction essentiel des espaces publics est d'amélioré le cadre de vie quotidien qui répond

aux besoins des usagers selon :

o Les aspirations d'otdre social :

« Les espaces publics constiluent un phénomène sociologique de rencontres, d'échanges enlre

différentes acteurs urbains...Ce type d'espace public constitue le miroir des comportements des

citoyens contemporains en matière de sociabilité » (Schwarz.J, 2012).

28 trat hd a.*rnd, Do.lniquê loyê , vlvr. €t créer l'$pace publl., Sclence, têchnlquê, société, Ed Pre5t6 PoM..hîlques Romandes,2oo1
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. Les aspirulions aux échanges économiques :

Ils sont des espaces porteurs d'une diversité d'activités commerciales, à travers les différents

usages publics (vitrines, restaurants, et des terrasses urbaines. . .)

o Les asplratîons fonctionnelle/ spatial :

Michel BANSSAND a insisté sur le caractère central de l'espace public « il constitue l'épine

dorsale, la squelette »2e de l'agglomération ou l'armature urbaine.

L'espace public a plusieurs vocations fonctionnelle y compris :

- Relier les fonctions urbaines
- Accueillir la mobilité
- Lieu d'échange économique, sociale, et culturelle
- Représenter le caractère de la ville à travers la qualité d'espace public

Les acteurs /interven ts sur I'esoace oublic :

Les acteurs sont les di{Iérentes collectivités groupé ou individuel, qui inities des actions a

des effets direct ou indirecte sur l'environnement urbain.

Nous distinguons 4 types d'acteurs étroitement indépendants

Acteurs économtques :
Ce sont principalement les entreprises, les propriétaires foncières qui appartiennent

aux riverains des espaces publics. Ilsjouent un rôle important dans les dynamiques de

l'espace.

t

Acteurs polilîques :

Ce sont les institutions communales, et fédérales, ils accompagnent ou contestent les

décisions selon les acteurs économiques, leur rôles est considérable (décision juridique

réglementaire).

Acleurs professionnels :(Atchilecle, urbaniste, et îngénieur)

Ce sont des acteurs qui jouent un rôle stratégique par rapport les 2 acteurs qui sont cité
(économique, et politique)

Ils sont un rôle important dans la connaissance de I'urbain et la conception des espaces

publics.

Les habitants, Usagers, et citojens (HAQ :

« Les distinctions entre habitants, usagers et ciloyens par lefait que les hqbitants

tendant à s'approprier I'espace urbain, les usagers tendant d'en défnir I'utilisation
(commerce, transport--.), par contre les ciloyens se posent comme responsable de la
gestion des $)namique urbaine » (MEBROUK. H, 2009)

a

a

29 Mth.lBenssand, vtur" a crée l'espace publlc, urbônlsme. Ed Pr.s§.s Polytechniquas èt Unlversitelres Romande§2014,

2-4.s)
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2-4.6)

L'Algérie est un pays qui s'souffre d'étouffement dans les encombrements, les gmndes

immeubles de bétons (qui ne présent pas aucune valeur architecturale, à un rapport avec notre

histoire) vu [e manque, ou l'abandon des espaces publics (actuellement on ne trouve pas des

espaces publics bien aménagé et harmonieux, saufqui sont créés à l'époque colonial, mais

malheureusement ils sont souvent clôturer, mal aménagé, insécurisé et pleines de violences)

Donc, il faut retourner aux facteurs de l'évolution historique urbaine pour bien saisir les

ambivalences de formation et gestion des espaces publics de la ville contemporaine.

. La période précoloniale (avant 1830) :

Cette période est caractérisé par la succession de plusieurs civilisations (ville romaine, les

maures andalous, ville arabo musulman...) sur le territoire Algérien, notamment la période arabo

musulman qui a bouleversé l'organisation spatial urbaine, en se référant au saint Coran, qui est la

base de gestion et de contrôle des espaces urbains.

Un esprit de tolérance juridique, ce qui distingue cette période (empiétement sur les espace

publics ; ne cause pas des dommages sur la circulation), et pour la préservation du patrimoine, des

mesures étaient prises par la législation islamique « Waqf, habous », d'où Nabila OULEBSIR
explique : << qu'il n'existe pas d'équivalent en arabe du lerme patrimoine, le mot arabe qui s'en

rapproche le plus esr Thurath , qui rewoie à la notion d'héritage lanl matériel que spirituel »30

Donc les espaces publics dépendaient du cadrejuridique, et sociale, qui sont apparue au

niveau du tissu urbain.

Zone inteme (autour de la zone centrale) Zone exteme (zone cenüale)

Système viaire
étloites,
sinueuse
(impasse, rue,
ruelle)

Espaces verts
« lesjardins
en colos n

A l'intérieu! dcs

maisons ; les jardins

des citadins « West-
Eldar »

Qui constituent dcs

illustrations sur des

Êisss en mosalques
«souvent s'inscritcs
sur les Zelliges »r

El fahs , ou El Djenan ;

les maisons de

compsgnes comme :

-le jardin du Dey

-Palais dc Bardo

-Résidence des ôliviers

-Jardin d'hôtel El-Djazair

J'irdins d'étemité

-Cimetiàes

-Mausolée

E)9;LZZ; Composition gén^ral de l'espacê public de la péiade pécolonial

s OULteStr. t, tes usag6 du p.trimolne, monumcnts, mÉéêl, .t polltlqu. colonl.l. .,! AEé ê, 1830-1930, Ed d. l. mairor der sclêncê. d. rhomm., P.rls 2004,

Système viaire
plus ou moins
rectilignes

P477

44

l.spaec pLrblic cn islanr pctliodc pretcolonial-

Ou en fouve
les élém€nts
structurantes de

la ülle ;

mosquée, souk,
et différentes
activités de

cotlunerces
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o La période coloniale (1830-1962) :

Une politique occidentale qui a marqué la présence des français en vigueur est apparue au

niveau des tissus urbains de la ville Algérienne.

La stratégie colonialiste a dénaturé tous ce qui a très personnalité Algérienne , par

I'introduction d'une politique urbaine, et intervenants pour mieux aménagé la ville en fonctions

des besoins économiques , sociales , potitique et gestion de contrôle de la ville à travers

l'application des outils opérationnels de démolition ,et expropriation (plan d'alignement, de

contrôle , hygiène, salubrité, la lumière, et la circulation ...)

La notion du patrimoine urbain dans cette période, est passé de la protection des sites

archéologiques (ruines romaine), jusqu'à [a préservation des monuments historique de la période

musulmane en mettant en suspend les différentes transgressions sur la ville Algérienne, car elle
présent une richesse et la diversité de l'architecture, te culture de cet époque.

2
Systèmes viaires :

-Passage

-Avenue

-Promenade

-Boulevard

-Voie urbaine

-Rue

[,es places :

-P. de marché

-P. publics

d'aglément

-P.de quartiers...

I-ês espsces verts

ks cimetières
lns esphnsdes

Lês sqùrres :

cornme

-S. Sofia

-S. de Port SaId

-S. de Bâb El
Oued

I-€s jrrdins :

Comrne

-I. D'Essai

-J. de Prague

-J. de la
Bourgeoisie
(de la colonie)

Les prrcs :

Comme

-Le parc de

Liberté

-Le parc de

Beyrouth ( ex,

Mont-Riant)

E)gZÆ Conposition général de l'espace public de la péiode colonialo

I ;space' put.rlie petriotlc coll)ttialc-
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o La période post coloniale (Après 1962) :

Les implications socio-économiques ( problèmes du logements , la croissance

démographique, I'exode rurale, et les instruments ou outils de planification PUD ;les orientations

générale) , ainsi la politique centrale , ont totalement banalisé la structure urbaine pÉexistante

(rupture avec le passée, pour un avenir perdu ; ta prolifération des bidonvilles , l'habitat précaire

qui se présente dans le centre historique ou le renouvellement spontanée, l'étalement tentaculaire,

et les différentes empiétements sur l'espace public... )

Pour faire face à ce déséquilibre régional, la politique Algérienne a pour objet de décentrer

ces pouvoirs pour les partagées avec les différentes entreprises, associations, les maitres d'ouvrage

pour charger d'étude (CADAT, CNERU, DUCH, OPGI, et APC,...)

Ainsi la promulgation de différentes lois de détails qui régit l'espace urbains notamment

. La loi no 90-29 relative l'aménagement et l'urbanisme (élaboration et l'approbation des

instruments d'urbanisme de planification, et d'opération)

o La loi n" 98-04 sur le patrimoine culturel (Pour la sauvegarde et mise en valeur du

patrimoine urbain culturel i à travers le classement, Par l'élaboration de PPSMVSS)

Malgré le développement politique, économique, et social... qui est vécu par l'état, ces

dimensions demeurent de tourmenter la ville à l'épreuve des espaces publics (négligé,

marginalisé), et cela en rapport avec les instruments d'urbanisme et de sauvegarde de patrimoine

qui sont déjà cité :

. Les instruments (PDAU /POS) ;traite bien les actions mais, en réalité y a aucun

programme cité pour réaliser ces objectifs ; donc il ne préserve pas I'authenticité de la ville
(vu le manque de plusieurs points dans ces documents ; évolution historique, l'analyse

morphologique de la ville,....)
. La longue durée de Classement des sites historiques.

Les espaces publics, sont-ils condamnées a resté inexploités, inanimé, et qui représente des

actes de dél inquance ?

Quelle sont les moyens pour encourager et sensibiliser civilement de protégé ces espaces

contre ces différentes invasions ? Comment les revaloriser ? Le projet urbain, serait-il une

meilleure altemative pour ces différents problèmes ?
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2-4.5) Etude d'exemoles fles esnaces nublics oui structure I'esoace urbain) :

Cette étude comparative des exemples faite pour démontrer les enjeux des espaces publics comme un

facteur de développement urbain qui structure la ville, notamment dans le contexte occidentaux et

maghrébin qui constitue des exemples illustratif, qui ont réussi à revalorisé ces espaces public à travers des

différentes méthodes.

Ceci sera appuyé par une brève analyse comparative des exemples dans ces deux contexte occidental

et arabo-musulmân.

Le contexte mazhrébin : Ëxemple de Maroq Fès

Présence de deux villes séparées ;conservatrice (arabo-musulman) et novatrice (ville nouvelle

coloniale) « principe fondateur de I'urbanisme sous le protectorat »

Le contexte Occidentaux : Exemple de France, Parîs

Qui constitue la naissance de la planification et la réglementation de la structure urbaine de

la ville, elle constitue un exemple illustratif important pour le cas d'Alger (la colonisation), pour

comprendre plus ou moins le dysfonctionnement des espaces publics

Exemple de I'Espagne, Barcelone

Qui représente I'art de I'organisation spatial et fonctionnelle de la structure urbaine des

espace§ publics

Exemple de l'ltalie, Rome

La structure des espaces publics qui devient une affaire artistique des anciennes villes
(la conservation)



tCe pays represcnæ les pincipcs
fondateur de l'wbanismc sous la
protectorat française ,menée pa
Louis Hubert qui a forç rmc
politiqtr urùaine

*Comprend les leres idees de

préservation de centre hisûorique
(après la seconde guene mondiale)
face à l'urbanisme fonctionnaliste,
confirmé par les differentes
approches de la planification.
tl-es villes musee italienne
constituent un fond historique avec
une grande importance de traditions
patrimoniale

.A la fm dc l9éme siecles J,oüs
Napoleon Itr Bonaparte confié au
pdfet Georges Eugène Haussmann,
la resfiEurration et la rénovation de

Paris pa l'application de la
Églernentntion urbaine sous l'effet
de l'industrialisatioq ainsi
I'insalubrite de Ia strucoure uôaine
hérite du moyen âge
+La pratiqre harssmannienne de

I'urbain s'étend aussi dans les

colonies (comme Algérie), donc elle
constitue un exemple illustratif pour
comprendre le dysfonctionnement de
la shrcture urbaine.

fConsiste à réalise un plan
d'exemple en 1 860, ou Ildefonse
Cerda déclare son principe qut

représente l'art de l'organisation
spatial et fonctionnel de la structure
urbaine,
*Ce plan est imposé par le
gowemement publ ics central
espagrol à la place de celü d'Antoni
Rovira Trias

*l'apperition de le notion
petrimoinc face à l'wbanisme
démolisseur d'Haussman et la
protection des sites anciens par

G.Giovannoni (1913) après C.Sitûe ;
Lcs outils, et approthts d'ena§se
urbeine ( A, Pittoresque, sensoriel

,...) pour sauvegarder le tissu ancien
« Corpus »

*Une politique urbaine dépend 2

axes complémentaires qui se

légitime mutuellement
« préscrvation des cités encieu6
ct crcrtion dcs villcs nowcllcs
séperôc (ville coloniale/ ville
arabo.musulman) ; comme Fès BaIi ,
Fès Djedid,

*L'extension s'effectue avec une
mcillcur intégretion do centre
historique , en le reliant avec les

autres agglomérations
rl'échoue de Rovira en raison de la
distinction des classes sociales à

travers ces plans de la planificaton
urbaine (la sociéte capitaliste)
*En revanche le plan Cerda était
caractérisé par l'égalité ct le mixité
des clesses mciales

tla déstructuration de cente
historique qui est hérité du moYen
âge (mars, Haussmann a essayé de

ne pas détruit les monuments
important)
tces travaux ont eté basé sur les
défauts de la ville indusrielle est allé
contre l'insalubrite , et la vétuste du
tissu ancien de moyen âge pour

emélioÉ I'hygiènc, fevorisé nnc
mcillcur circuletion, ct établir dcs
imagcs dc modcrnité (lumièrc,
csprcc public verient ...)

'Aussi àire cxploitcr ct rcvenir cn
ccntre ülle les clesscs socirlcs eisés

, et déplacé les classes populaire en
periphene (Banlieue)

E*"*,*,*-,.."
Organisation conc€ntrique
(contour le cente historique)

Le cenfte historique : non plaûiIiée ,

organique

L'extension: en Damier, planilié

(imité par des obstacles

naturel;montagne, tâlus)

centre historique :non planifié

,orgaûique

centre historique non planifié ,

organique

La nouvelle ville : en damier,
planifier

-La ville de Fés est composé en 2

entités:

*Fes Bali (CH) : une seul large voie
plus ou moins recteligne qui $ructure
I'espace public , ou en trouve les

différentes équipements stucturants
(souk hammam,...) (comme référence)

Par contre la partie résidentiels elle est

composé d'une structwe irréguliére,
hiérarchisé (de la voie principale
jusqu'a l'impasse)
*Fes Djedid: la vile nouvelle reprend
la méme organisation de Paris
(inspiration Hausmanienne)

-Fes Bali (CH) est lié a partt se son

a(e structurant avec Fés Djedid par

des boulvards

-L'organisation de la structure urbaine

des espaces publics selon 2 axes

symboliques (Le Documanus EO, et le

Cardo NS)

-Mise en résear.u< I'entiæ historique
initiale qui comprend le ler rempart

avec I'extension de la ville , par l'axe

Nord /Sud qü abouti a une place majeur

"Place de Popolo" (à partir de la place

de Venizia qü comporte un immeuble

majeur "Victor Emanuell" ;un quartier

de moyen âge est détruit pour réalisé cet
immeuble)

- Le 2éme axe EsUOucst comprend des

sequences spatial importante qui

commence à partir de la place de la

République , suivie par l'intersection

avec le point centrale (Place de Venizia)
pour arriver aux entiæs historique
importantes qui date de l'époque

renaissance (Vaticân, et Castel Angelo)

-L'imrgilarite des places publics (espace

négatif) est régie par les équipements

importants (espace positif)

* Haussman à déstructr:ré le Cenhe

historique ,mais il a préservé quelque

immeubles générateurs de la ville
.Donc la structure urbaine des espaces

publics s'organise comme suit :

-læ remplacement des 2 rernparts par

des boulevards pour mier-o< desservu

le Cenfe historique.

-Ces boulvards concenrique ,

rayonne quelques grandes axes en

direction de la périphérie (reliés par

des places majews qui ont éte des

porûes de rernparts à l'époque).

-L'emplacement des grânds parcs

wbains à la periphérie de cente
historique de la ville (à proximité des

boulevards)

-Restructuré le centre historique selon

2 grandes axes importantes :

*Le ler axe longitudinale; traverse

les grandes monuments majeurs ( à

travers I'avenue de champ élysée)

*Le 2éme æ<e transversale; fraverse

I'ile de la cite pour mifié le CH.

-La Seine tès animé par les

différentes sequences spatial , et le
cente historique bien unifié par la

contrnute des places publiques qui

débordent le flewe (ccmrne le jardins

champs de Mars)

-La liaison ente :

*l'extension et le cenfe historique
par une place @lace de Catalogne ;avec
son esplanade, ses statues, et

ambiances...)

*le cenüe historique et le vietx port
par une avenue "laRambla" (une

esplanade la plus vibranæ de Barcelone,

elle a été pendant des siécles une riviére
par laquelle Barcelone se déversait dans

la mer)

-L'avenue Diagonal (suit la topographie

de la ville ),conçue par Cerda , est

considéré comme un relÈre ou un a:(e

de convergence qü relie les differentes

entiGs des asglomérations (Gracia,

Montjulc, et Badalona...)

-L'organisation de la sfucture urbaine

des espacespublics s'appuie sur des

théories d'hygiene afin de donner a

toutes l€s constructions de la ville m
ensoleillement identique.

Brtfllistoriquc

Tcndalces

tissu:

Morphologio

Ceractéristiques
ct concepts des
esprces publics

rairce :Paris Espagnti Barteltne Italie: Rome

'On distingrre 3 types de tracê qü structurent l'espace publics des centres historiques:

-> 
Traces historique: comme les monunrents majerrs, !D(e structurant depuls I'antiqurte ...

->Træés 
artificiel: <omme les rcmpst qui deüerr des boulevards importântes qui desserve la ville. On trow'e sowent les grands pdcs irà(rrns dff l€s

r5q1émites dc bonterards ou a proximia drme grande plact çnrblic , ainsi I'installmion k garc fcrroviaire .

J-cs p.s è fæie, dtcs &vÊrÉ surlrr e gr'r dæ füis pur srÉrÉ a lËs ks ç pÉls



Proiet urbain datrs un centre historique
RenJuvellement de ctnrte historique de la ville de KOLEA

CHAPITRE DÉUXIEME

2-4.9) Svnthese

Notreville«L,Algérie»constitueunparadigmeparticulier,elleestconsidéréecommeun
lieu d'exercices urbains, architecturaux, et technologiques" '

Donc,ilapparaiturgentdetrouverdesÉformescorrespondàcetteviolencevisuel(les
espaces publics).

On se réfère à l'auteur « Nassima Driss » dans son livre « La ville mouvementée ; espace

public, centralité, mémoire urbaine à Alger », pour distinguer et clarifier certaines notions

théoriques qui correspond à I'organisation spatiale et fonctionnelle de la ville d'Alger en général.

On a essayé de rassembler certains indices qui ont tourmenté la ville à l'preuve d'espace

public sous forme des schémas illustratifs suivants :

h crisê écormtqüê ;

Prir"etisaioa dcs
corrcgri scs, ôrimagcq
coomcrct idrarelle
(trâbcodo : coûtle
badc)

Lr crire po[tique i

La difrkcaciatioo socidc (crêaiqn dc
la aouÿdle ccûCité ; commc Riad
El-Fab( ooauoenelitê 6anifc$tior
des pouÿoirs àiiqug ûixité,.-.) ,1.
crnraliré dc gouvcrotncrr (pouvoir
ârriquc),

La
dia cosion

spai ale

h prulr€aè d€!
lieur aa h
derrdrtior
prrimuirl ,la
Casbah ar dargtr,
ignorarcc du pæsè

L. dh'erité
orltureüe (erode
rural., dllféreotê
h[gu€i...)

\lo.qué.

Lcs ritu.ls profaia!
(roût l.r ragüLtaura
du râ(ré)
n licrc itlicit. »

llrrlrec.tlo $r I'e+ace public
par lcs élus id aise coûûe le
ôangcacot étatiquc a l'i!ryâct tut
lâric quoddiaEc poür lc rctour à
la rillc Arécol ooialc (traditioanelle)

Ésprce r'aÊu (oblié I'iiüire, trpêrpoÉ
rârrtoté ür le retrqwdleûcot portrnê

Plurilté d€6 {'sth a! d e r.lar cnc€s
(cmrelitè clDrr+hi ioriquc. I es grædc
oscsrbl cs, mànoire de la casba.h, Riad E-
Fah; ccoùditè modcme ou à la modc...)

Désoùâssrë chiquq
ils&urltê t)'Cêtre
cûmporter eots dcr dto!- ot. . ,

L. crrta
d.t
lainl!a

La dimasion politiqtrc

La dioeosi on écoaoroiquc La dimmsioo oéooricllc culturel

L'espace public (les anbh'alcoces)

Contcxtc socio-artbr@ologique et l'irportarcc de

" Eodê dc ÿécu » das la politique dcs usagas

4A

Les orientatioos thff ques

La dioeasion socia,le

Iæs enjeu thffiques
L. certrelité; moyco d'organisai oo dcla
sùücturc urüaiae cücz çelçes urbanistes
(dispositif & la vic culturelle et sociale)
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Lægzge' Le scos das
le contexte Algérien

Intcrrelations social es

Eryêriaces
indiriduC
<rYecu >>

Co!1porteoett
ryé«ifique dan s

l€s esprccs

I/\

Co6prcû&e l'.ltâaüon de la vie
urbaine a la baalisati on dcs espaces

publics

h ge*ion
quotidianne

La dcgradaion du
comPortemaü par
I a violeræe
quoddieme

L â bânêlisâtiÛr dr'
liiu (c!i$
ÉcorDmiqu,
sociale etpolitiçc)

Compan&e
I'orgaisaion de

I a sociéÎé

Exodc rurale
(difrÊrcûcs t!?c de
sociàés) <drabts,
Amâzigb'
fraræis ,

\:âlad.t
!n allârJ\

Yiolanaa $, la

tan8!gc
E clütccnral ô.1

palsâge üôai'r

EbjLu Schéma représenle /es I,orlors théoiquas qui conespondênt à I'organisahon spaliale et
fonctionnelle de la ville Algéienne

Ces indices ont commencés par les prémices des colons français sur la ville et vie des

citoyens par la déstructuration culturelles, sociale, politique, l'environnement urbain..., et qui ont
fini par l'apparition des différentes mutations au niveau des tissus urbains, les ambivalences des

espaces publics centraux, déracinement et la turbulence civique, d'où l'état semble incapable de
gérer la vilte (déficit de règlement...)32

Dans le demier point de ce chapitre (étude d'exemples), on a établi un tâbleau comparatif
des exemples sur les différentes catégories d'organisation des espaces publics. Pour cela, on
distingue certaines conditions de [a réussite et d'organisation des espaces publics, elles
comprennent :
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Projet urbain dans un centre historique
Renouvellernenl de c€ntre hislorique de la \ ille de KOLEA

CHAPITRE DEUXIEME

o Des conditions seti§faisantes comme :

-L'importance de Ia capacité d'accueil du public'

-La présence des conditions de confort (ombre, soleil, vent, et éclairage" ')

-L'aménagement des espaces publics selon leurs importance en impliquant sur les signes

urbains : * Des mobiliers urbains spécifique (pour données une vocation à l'espace public)

*Alignement d'arbres (un boulevard, avenue, ou rue importantes. ..)

*La facilité d'accès

*La qualité, et type de revêtements des façades, le pavée,'. '

-La gestion de l'espace (sécurité, propreté...)

-Présence des nouveaux usagers (création artistique, installations temporaires, et des

évènements...)

o Les tracés comprennent 3 points principaux :

-Les naturels Profiter des valeurs naturels comme les rivières, el les ruisseaux..., pour

créer des promenades, ou avenues ... afin de liée le centre historique avec d'autres extens10n

(Ex : La ville de Barcelone)

-Les tracés historioues : caractérisé par des séquences spatial (comprennent des places

(irrégulières de plusieurs formes qui sont régies par le bâti), immeubles, rues sinueuses, ou

ambiances urbaines ...)

-Les tracés artificiels : par la transformation des éléments physiques historique comme

l'enceinte (devient un boulevard), les portes (places, ou autre monuments symbolique). Ces

demières articulent et structurent l'espace urbain des espaces publics.

A l,issue de ce chapilre, on peut constater que l'espace publicjoue un rôle primordial dans

le cadre spatial et social de la vie quotidienne, et l'identité des citoyens. Donc il parait urgent

de prendre en charge cette structure urbaine, et la mise en valeur.

On a choisi à ce niveau, d'étudier Ia ville de Kolea dans le demier chapitre (3), afin

d,expliquer les intentions de notre projet « Le renouvellement de centre historique de la ville

de Kolea, par la revalorisation des espaces publics anciens << jardins des zouaves » »

2-5'l Le renouve llement de centre historioue à travers le nroiet rbain (la

revalorisa tion des espâces publics de I'anci tissu)

Les centres historiques ont toujours représenté l'identité, et la culture de peuple.

En Algérie, malheureusement ce patrimoine reste exposé aux conditions naturelles et livré à

la main de l'homme (démolition, et construction anarchique...)

Cette dévalorisation est apparente sur la majorité des espaces publics extérieurs (un élément

qui structure le tissu urbain) qui souffrent d'une dégradation.



Proiet urbrin dans ùn centre historique
Reno'uvellement de cenrre historique de la ville de KOLEA

CHAPITRE DEUXIEME

Dans notre Pays, les interventions menées sur les centres historiques sont souvent abordées

sous l'optique de « Sauvegarde » et de la réhabilitation du patrimoine en cours de classement

et du pafimoine clas§ée en particulier (par PPSMVSS), ce qui risque d'apporter des approches

mutilantes.

Leprojeturbainestunepratiqugquiexistedepuistoujours(depuislesannées60).Il
consisL à répondr" uu* protlè... multidisciptinaires (fonctionnelle, spatial.. ..) selon

plusieurs échelles, en s';ppuyant sur des méthodes' principes, et des approches' ou tous les

acteurs de la ville se rencontrent et se concertent.

Le renouvellement urbain est une notion dérivé à partir de PU .Cette notion intéresse de

plus en plus les collectivités publiques comme mode de « construire la ville sur la ville » ; le

retour à la ville, revitaliser, ou reconquérir les centres historiques en faveur des différentes

dimensions (économique, politique...).

A l'aide des exemples, qui ont abordé le renouvellement des centres historiques, et les

espaces publics ont fait, éventuellement pour s'inspirer et alimenter notre cas d'étude dans le

chapitre 3 (les interventions à prévoir dans le centre historique de Ia ville de Kolea).

Au terme de cette appréhension des notions clés : le centre historique, le projet urbain, le

renouvellement urbain, et les espaces publics. Il apparait nécessaire de mettre en Guvre une

politique de renouveau, des pratiques, des méthodes de penser, et d'agir sur nos espaces

urbains.



2. Lecture Analytique

Chapitre Troisième

l. lntroduction

3. Cadreopérationnelle



Projet urbain dans un centre historique
Renouvellemeft de centre historique de l8 ville de KOLEA

.â revâlorisâtion des esnâces rhlics anciennes « Jardins

3-1) Introduction :

Ce chapitre est consâcré pour concrétiser notre travail à partir des notions de travail,

éventuellement, pour essayer de résoudre la problématique dans un cadre pédagogique'

Cette attitude projetctuelle est définie par 2 phases :

-Phase analvtique : c'est une phase faite pour acquérir les instruments de travail, en se

basant sur les connaissances qui ont déjà développé dans le chapitre précédant (2) , en

raison d'établir un progftrmme définitifpour réaliser le projet.

-Phase opérationnelle : c'est la phase de concrétisation des actions, notions, et concepts

urbanistiques et architecturale. Elle est développée sur 2 pointes :

*Partie instrumentale : Est élaboré à partir de la I ère partie (analyique), elle est

développé sur : > La définition des problématiques spécifiques et leurs thématiques

d'interventions (Structure de l'urbain)
>La proposition des alternatives de projets (schéma de structure)

La partie instrumentale s'applique sur :

) Les connaissances précédentes qu'on a développé (notions de travail,
problématiques, partie analytique, et les études des exemples) pour

aboutir à un programme définitif.
*Partie de orojet : c'est une introduction aux développements spatiaux et

fonctionnels, éventuellement pour essayer de résoudre les problématiques en fonction des

besoins de la ville (les espaces publics de centre historique) par les différents outils :

> Un schéma de structure (les intentions de projet)
>Plan d'aménagement (principe de projet)
>Plan de composition
>Plan de masse

>Expression architecturale (expression formelle, fonctionnelle, et structurelle)

3-2) Lecture analvtioue :

2-4.8) Instrument d'intervention sur I'aire d 'étude:
o Définition :

Le POS ; plan d'occupation de sol, est un plan de détails qui assure la transition entre le

plan directeur d'aménagement d'urbanisme PDAU au projet architectural, le POS concrétise

des orientations de PDAU à travers des projets urbains.

C'est un instrument réglementaire prend en charge la qualité architecturale et l'aspect formel

et fonctionnel de la ville.



Projet urbain dans un centre historique
Renouvellement de centre historique de lâ ville de KOLEA

(]H,\PI'TRT, TROISIElTE

a Contenue et orientetions :

Le plan d'aménagement propose un découpage en cinq zones homogènes
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Projet urbain dans un centre historique
Renouvellement de ce re historique de la ville de KOLEA
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a

D'âpres notre analyse des orientations de POS l, Les actions à mener proposé par rapport notre

aire d'étude sont acceptables (en rouge dans le tableau.3.l2, ci-dessus) a l'exception des actions

proposé par rapport les constructions en états vétustes et abandonné ou il propose des solutions

temporaire, manque de réglementations qui égent les nouvelles interventions au sein de tissue

historique, la non prise en charge des espaces publics de jardin de la ville.

2-4.e)@
o structure de territoire et I'implantation de l'établissement humain :

Flo.3.2B, F1o.3.27 i lq phase d'implqnlqtion de l'établissement
humain de la ville de Kolea

L'établissement humain été implanté selon deux parcours territoriaux :

*Phénomène d'occupâtion du territoire de Koles

L'occupation du territoire de kolea s'est faite en un cycle de 3 phases :

ler cycle (cycle d'implantation)

t Phase I : parcours de crête principale du territoire de Kolea est celui qui passe par Chaiba

,Kolea , Douéra, et Baba H'ssen d'une moyenne d'altitude de 206m

o Phase 2: (l'occupation du promontoire)

Sont les lers établissements humains au niveau du promontoire. Après l'installation sur le

promontoire et l'apparition des echanges à partir des parcours des crêtes secondaire

f
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Projet urbrin dans un centre historique
Reno-uvellement de centre historique de la tille de KOLEA

CHÂPI-TRE TROISTEME

(Kolea/Douaouda, Kolea/Fouka, et Kolea/ Bousmail), les agglomérations sont liées entre

elles par un parcours de conÛe crête principale d'une moyenne altitude de 117m

o Phose 3 : (l'occupation du fond de vallée)

L'occupation du fond de vallée par Fouka Marine ; Douaouda Marine et Zéralda, au moment

oir I'homme a appris à faire I'agriculture irriguée, après I'installation au littorale, les

agglomérations sont reliées par un parcours de contre crête wthétique (parcours de fond de

vallée)

. caractéristiques geomorphologiques (cadre naturel) :

F1d,3.28 i lq géomorphologie de la ville (nénoirc habitat 2009)

La commune de Koléa est à cheval sur deux entités géomorphologiques :

* Le bourrelet sahélien : se divise-lui même en deux parties :

-La zone de plateaux se situe au Nord de la commune, elle a une altitude de 200m.

-La zone de coteaux très découpée à une altitude de l00m qui décroit

Ce qui explique l'implantation sur le versant sud qui est protégé et securisé des invasions de la

mer

La ptaine de la Mitidja(2) : est un ensemble qui présente un aspect plat et continu et qui repond à

une subsidence qui s'est formée et affaissée en même temps. La ville de Kolea a une situation

dominante par rapport son aire de pertinence (pleine de Mitidja), les réseaux viaire est une source

importante de Ia ville.
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Projet urbain dans un centre hismrique
Renouvellement de cenlre historique de la ville de KOLEA

. Impacte de la structure de territoire sur la morphologie urbaine :

L,Influence de territoire sur la forme urbaine de laville (par les conditions naturelles) et

sur sa structure. cette dernière est ordonnée par les deux parcours territoriaux :

* Le parcoure de crête principale (Chaiba, Kolea, Douira) -->un a)(e structurant Es, Ouest

* Les parcours de crête secondaire (Blida, Kolea, Fouka) --> un axe structurant NorÜSud

* Les réseaux viaire se conforme d'une manière scrupuleuse à la structure hydrographique et

les lignes de crêtes locales (Kolea,Douaouda et Kolea, Fouka)

La forme des ilots de tissue urbain de la ville de Kolea est le résultat de reliefet le reseau

hydrique.

Les portes de la ville se conforme avec l'intersection de la ligne de crête principale et la

ligne de contour de centre historiquer, le prolongement de l'axe à partir de ces deux portes

donne l'extension de la ville, et l'axe Kolea -Bousmail , axe Kolea -rocade de sud vers Blida

(la forme de I'extension suit les nouveaux axes). Planche I

L'étude de territoire nous permet de comprendre processus d'implantation et de

consolidation, pour appréhender [a structure des agglomérations.

Ainsi cette étude passe par la connaissance du processus de l'évolution historique du

territoire pour comprendre la stratification de plusieurs structures.

o Processus de formation et transformation de la ville :

La création de la ville r

Kotéa, bâtie sous le pachalik de Hassan Ben Kheir-eddine, en 1550 (957 de l'hégire) par

une population originaire d'Andalousie.

Elle occupe un site stratégique (surplombant la mer et contrôlant la Mitidja et l'oued

Mazafran) en font un lieu privilégié pour l'implantation d'une citadelle, qui transcrite en

arabe, donne Koléa. Sa poiition en a fait un lieu de contrôle du tenitoire.2

La to vmre :

Le nom de la ville de Kolea vient du mot « Kala'a » par allusion aux remparts.

I Mr Saib Mohamed et Mr Bouchouka Belkacem: REAQUALIFICATION DU CENTRE HISTORIQUE DE LA
VILLE DE KOLEA « REINTEPR2TATION DE L'ACIENNCE PORTE D'ALGER t>, mémoire de fin d'étude

2005-2006 .

2 PDAU de kolea version 2008



Projet urbain dans un centre hi§torique
Renouvellement de centre historique de lâ ville de KOLEA
Lâ r€vâlorisation des oublics anciennes « Jsrdins des Zouaves »

Période AraboMusulman- : (1550-1832)
* La ville a été implantée selon les éléments stratégiques :

définie aussi le sens d'extension de la ville Le Souk, le complexe religieux de Sid Ali

Mobarek ont influencé aussi la croissance de la ville

Période Ottoman : éoooue precolonial (1550-1832)

2-éléments artiJiciels :

L'axe structurant Alger-Cherchell a

L'implantation de l'enceinte par les

Ottoman et installation d'un camp militaire
(porte de forteresse) au sud-ouest de la
ville contre les invasions.

Elargir le périmètre par I'implantation
de I'enceinte et déposé les forts sur les
points hauts qui dominent le territoire de [a

ville (fort Türk) pour la sécurité

Flo.l.29 : schéma explicatifde la phase arabo-mwulmane)

!)g§§lischéna explicatd de la phase ottomane

CHÀPI'TRE TROISIT]ME

I- éléments naturels :

Le reliefde la ville luis a offert une

situation sécurisé par rapport les invasions.

Les réseaux hydrique, oued Mazafran

était la source principale pour l'irrigation

des terres agricoles ainsi pour les

subventions des habitats de l'eau.

Le découpage des ilots a suit les canaux des

irrigations qui sont devenue le réseau viaires

de la ville.



Projet urbrin dans un c€ntre historique
Renouvellement de cenre histo.ique de la ville de KOLEA

de< e<nacr,s nrrhlics Iarrlins

Période coloniale :

. lq Phase (1832-1843) :

Installation les I ers

équipements structurant de

la ville coloniale

(Gendarmerie, HôPital,

Caserne et écurie) sur un

seul axe par la reconversion

des bâtiments existants

2éme phase (1843-1870) :

flg"!,fuschéma explicatif de la période coloniale (1" phase)

a

d'atignement (aération, contrôle de la ville, et la salubrité...), et une autre trBme à

gauche pour la partie coloniale.

\
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fu!ÿ.-schéna explicaldde la période coloniale (2éne phase)

+

(:IIÂPITRE TROISIT]ME

*Rajouté les équipements

secondaire de la ville coloniale

(église, caravansérail, la mairie,

et jardin des Zouaves.

* la création d'un autre axe

structurant transversale pour

lier les autres ville (Blida,

Fouka,. ..), et déplacé le chemin

qui mène à Alger vers la partie

sud (traverse la cimetière)

*Posé une trame régulière sur

le tissu arabo-musulman, afin

d'entamer les travaux

I
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Projet urbein dans un centre historique
Renouvellement de c€ntre historique de la ville de KOLEA
La sâtion des esDaces oublics anciennes « Jardins Zouaves »

3éme phase (1870- 1862) :

*Démolition de la muraille.

*Renforcé les axes structurants
par les différentes équipements
de l'époque coloniale

iDevisé Ia ville eî 2 partie
(coloniale réservé aux

équipements institutionnelles, et

la partie precolonial pour ces

élément structurants comme le
commerce)

*Etablir un alignement
transversal au niveau de la partie

haute de la ville (rue d'Oran),
pour lier les maisons de la
famille de la classe aisée à des

Période actuel :

L'extension de la ville ne suit
pas [a forme géométrique de

tissue historique ni ces

dimensions ce qui a engendré une
rupture entre le centre historique
et l'extension.
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Ffg"!{schëma explicatif de la période acuel
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F1o,3.33 : schéna explicatif de la période coloniale (3éne phase)

('1I.\PI'TRE TRoIStEi\I t-

équipements structurants de la ville coloniale (comme église ; qui est actuellement la mosquée

Okba)

*Déplacé la mairie vers la partie institutionnelle et démolir la gendarmerie (pour faire de

séquences spatiale entre le plein et le vide).
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! Equipements

1Ê[ffi.,o
u Eili".H*.,

rEüI,ffi*.,o
ffiffi ÈffiI?l§L,,

rffi'Jitr
; ri r Commerce "

Alimentation"

I commerce "
Varients "
Zone

I$,igtrffà*
I Transport

Station-
service

Probl('m a titl ucr spticilirlues
5- présence de plusieurs équi-
pements génÉrateurs qui en-
gen&ent un llux important
" marché ,Mpital, anêt bus

6Jes espaces publics non
exploité ( soient clôturé ou
bien non aménagé)

7-jardin des Zouaves comme
une potentialité importante
délaissé, pollué "environe-
ment visuels" non accessible

8- présance d'espaces verts
de surface importante non
exploité "APC , maison de

chef daira, polyclinique,
Sidi abdslah

9-utulisation des places pour
des aires de stationnement

l0- habitations non occupé
qui rendrent le tissu histo-
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PROJET URBAIN DANS LE CENTRE HISTORIQI,.E DE LA }.ILLE DE KOLEA
Revalorisàlion dcs (*prces publics âncicns "Jardin der zouâves"

CHAPITRE Df, PROJET

[fgrnôe

@

Equipements
administrâtifs
Equipements
éducatif§
Equipemenls
Cuhæls
Equipemenls
Culturels
Equipemenls
SaniÉircs
Etablissemenr
militaire
Marché

o

I o

Zqte
résidentiel

Jatdins
Publiques
PIaccs

Transport

Stâtion-
service

6-l€s €spac€s pub)ics noÀ
exploité ( sôielt clôtué où
bien DoD 6rDénagé)

?-jârdiû des Zouar€s connûe
ule poteEtiôlité importante
délaissé, pollué "er1vircn€-
meût Yisuels" lotr accessible

8- présâtcÊ dbspacd verts
ds surfscr inpottaûte mrl
exploité "APC , maisoD de

chcfdaim , polyclhique ,
sidi abdalst

g-utulisâtion des plâc8 pour
des sires de qtafi.rnnernent

I G. lubitationr non occupé
qui rcndrÊnt le tissu histo-
dqüe d&eiiffer le soil

I
a

Ifl
I 5. préseûce dê plusieus équi-

prrne,Âts géréÊtÉuis qui eÀ-
geoôeûl uo Ilux importaDl
" ûarché ,hôpiral, arCt bus
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I'axe plus stratifié
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trÉgrnôr

Constnrction en

bon état

Construction e!
moyen état

ffiffi Constnrctionen
EË&8fl 

'o.unui.61u1

I corrt uctionen

Nouvelle
construction

construction a volcur

architecturale /
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1- la rue souk et rue dc

l'hopital sont en &at dc

vétusté avancé

2- le tissu arabo-musuhlran

est en entrain de PerÛt son

identité par Ia dégradrtion de

son cadre bâtis sans ofrration
qui iutte contt sâ

3- apparition des congÙuc-
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la ville d'Anguier

I Keven lynch Approche Approche
morphologique

nouveaux matériaux
Et mobiliers urbain

!e projet se prolonge un
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Projet urbain dans un centr€ historique
Renouvellement de centre historique de la ÿille de KOLEA

cariôn de. e<na..§ nnhlics ânciennes

2-4.r0)
3-2.10) Prosramme finitif maintenue

Action proposé de POS les actions maintenue et proposé

Zone homogène I

Tissue précoloniale

Réhabilitation

Démolition /reconstruction

Reconversion de

polyclinique

Restauration de fort Turc

Reconstruction du marché

couvert

Reconversion de la maison

de Sid Ali Mobarek a un

musé

Densification

Réhabilitation

Démolition reconstruction selon

la conformation de tissue

Reconversion de polyclinique en

Hôtel

Restâuration de fort Turc

Préservation des maisons a

valeur architecturale

Reconversion de la maison de

Sid Ali Mobarek a un musé

Densification

-Rénovation

-Aménagement paysager du

boulevard Othman Tolba

« rue Blida »

-Déplacement de la gare

routière vers la route d'Alger

-Déplacement de la station

d'essence vers la sortie de la

ville

-Réaménagement de places

clôturées

-Déplacement de Gare routière

vers l'entré de jardins des

Zouaves

-Déplacement de la gare routière

vers la route d'Alger

-Remplacement de la gare

routière par un parking sous-sol

pour la ville avec un équipement

administratif

Déplacement de la station

d'essencÊ yÇrs la sortie de la ville

\
,,"Q, \

I
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\

66
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Zone homogène 2

Tissue coloniale

I

\

Zone homogène 3

Tissue post coloniale en

dehors de notre aire d'étude



Projet urbein dsns un centre historique
Renouvellement de centr€ histotique de la ville de KOLEA

cHrPt'l-RE l ROISIE\l I

La lorisation des esnaces nuhlics « lârd;ns de§ 7ôl'âves »

Zone homogène 4

L'Hôpital

Rénovation de certains blocs

Prévoir une entrée depuis la

rue Blida

Prévoir une route d'évitement

depuis l'extension de Ia ville

Zone homogène 5

Le parc urbain

Aménagement de parc

Interdiction de stationnement

-Réaménagement de jardin des

zouaves a un parc de loisir

!Êp,!!!aP r o g ra um e p r op o s é

3-3) Cadre opé tionnelle :

« Création d'un pôle culturelle/ cultuelle en continuité avec le centre historique de la ville de Kolea »
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Sitè d'intervention / la ville

les actions entreprise d'instrument :

malgré la non conbrmité d'étudê "po§1" 8vec les âc{ions qui sont

ôntrain d'étr6 élablio Bu périmètrê d'étudê ya des orientation qui éiaiênt
confondue âvec notr3 actions a mener

* Ies recommandations

l'hôpital: (5.4 HA)

- il ne répond pas aux besoins acluels et manque dB services
(Donc,on prévoit un équipêments multi services hospitalières ,

et une polyclinique)
- Des épidémies causé par une polluiion eu niveau des eaux
usées qui s'écoulent devant l'hôpital (Donc, On propose de
couvrir l'oued par un lunnel , et crée unê promenade au dêssus)
par laquelle ,on peut profiler à la dimênsions passagère du
jardins el le réanimé

Actionô â mêner :

.l'hopitâ16 doit participer â lê volô urbain environnantê
la rénovation d€s construdion qui donnsnt 8ur los ax6s principaux

- améliorâtion d6 l'acréssiblité dê lhÔpitâ|8 d'apros la ruê blidâ RN 60

+rotec{ion da l'snvironnsment eu nivêau de iardin dos zouâvoÊ
-réâlis6 sur ahg de stetionnem6nl gout6râin

-déplecêment dô lâ garc routièrê vêr8 le ruo D'algsr €n plâæ un parkings aux étagê§

L'arrét de Bur : (1700 mr)

-déplacement de la gare routière vers la
rue D'alger en place un parkings aux
étages , engendre une congcstion dè
circulation âu nivBau dê centre villê (Donc,on
propose de la déplacÆr à I'exttin$té du iârdins
pour réeoudrc le problémè d'une part,et
réanimer el réxploiter le jârdins d'aüre parl , et
crée des bus interurbains pour joindre lee

aulres garê routiére ou arrét de bu6 )
- Ainsi , on prêvoie de réaliser un parking
soutêrrein à la dacê de l'ancianne gare (pour le
probléme de stationnemênt )

!_elgrdln det Zouaver :(t[.3 HA)

-Revaloriser le jardins , et le participer avec l'hôpital ,ainsi avec tout le centre ville
- Protéger et profiter de la trame végétale et l'alignement d'arbre pour crée une promenade

-trire participer I'hôpital avec le jardins avec une 2éme promenade pittoresque

-l'aboutissement de 2 promenades crée un point de rencontre important ( Donc taire participer ce point avec la ville )
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Prrsistlntc à cârâctè( fonction§cllc

I rqoip.-u",s§mitatcs

! Eqüp"-"ntscultuels

F! Eqoip".unts cultucls
à valru hictoriqw

f N{arché oouvert

rm[ii,
Zone résidentiel

Zone résidentiel +
oomcrces au RDC

f nUattolr

[--l Pooe et charssécs

! equipcme"ts Culturcls

! rctruirdo rnort

Penisbntc à caractère

A l'échdle de la ville

ffi Voiemécuque

- 
strrctmt principale
N69 (vers Blida)

Fî Voie mécmique
strucflfant secondairc
(à valeu historique )

I Voicmécmique
terùÀre

[-] Pucom piétomier

- 
spontaaée

A l'échcltc de I'hônital :

frf voiomécmiquc

- 
principalo

Fl y6i665ç6iqg6
æcondairc

fJVoiepiétomiee

- 
pmipale

FE Voie piétomière

- 
secondaùe

[l pæompiétomièrcà
tlu mportmt

[--l paroours piétomière à
tlu moms tmportet

pc^i\taDtc à ùir.rctèrc lreysrges ct
uéonrorplxrlogrpc

Â gouces deau et mo
lYf fontaine abmdomée

t tlmeverts

Ë Alignement d'arbres

Eli::ffiH:::"-*"
nuisibles

l-l Zonc dc I'hôpital

I I ânc dê rùdrn dê§
UZouvÊi

Voie mécmiquc
valeu(a historique)

onl

L'alignements d'arbres de iardin des Zouaves :

Une trame d'arbres à valeurs historique est abandonnée , êt une perspective très
étendue importante vers I'hôpital

l'oued : arcours o
iest actuellement un point une 3éme Gontraintes pour le
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Concl e

a

L'objectif initial de ce travail consistait a explorer comment abordé le renouvellement

urbain dans me contexte d'un centre historique non classé'

La démarche est constituée de 03 phases principales :

La 1è'phase a consisté à formuler et clariher le thème et les problématiques recensés au niveau

du site.

La 2éme phase avait pour l'objectifde développer nos connaissances théoriques pour une

investigation autour des principales notions et concepts de la problématique développée'

La3émephaseconsistaitàmettfeenæuvrelesacquisdesanalysesthématique,historiqueet

morphologique pour développer une proposition de renouvellement urbain à partir de la

revalorisation des espaces publics de [a ville de Kolea (Jardin des Zouaves)'

Nohe travail nous a permis de formuler quelques pistes d'étude et de ka recherche pour

poursuivre cette recherche :

*L'importance du parcellaire dans le renouvellement urbain des centres historique.

*Le rôle des parcours historique dans la requalification des centres anciens.

80
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ontrê eulomobilistes ct
usâger3 détons.

-rêndrê lês êntrées de vllb
86ront dcs factêurs d'ettredlvité.
réBarvcr les RDC à dÊs
dlodations commcrciale

50m mBe en tension des
difiérents pôles urbains
(équipements,
commerces).

le réaménagement
les espaces piétons

Actlol3.2 :Qt ALltl(1..\'l lO\ L RBAI\E
DE I,A ZONf, ('ENTRÂ1,E DTI SEC'I'ET,R
NORD (rdère Av, dc Vcrdun)
Trôitemeflt pay$ger des abords de la RD I l4
(constrturion d unc nouvelle laçadc urbainc) ot
créatrur de transparences et porosités nord/ sud
- Création d ilots urbains nrirtes

Acüon 3.1

QUALIIICÂTION URBAINE DU SECTEUR
HUILLEÎs
valoriscr I'image ct I'identirication de cettc zone en
entrée de ville ct sa p(rc€ptio{r depüs lâ RD I 14 .

- I'avenue de Verdun en zone 50 âvrc cheminrmcnt
piéton

-1106 urbdu! R€nforcement de l'offre en slationne-
menl
-UrbraLrdon Ehtc dt ltaprcc llulll.t "comncrcc "

cot ah,.'d'alignement, éclairage et

f {nobilier urbain
Mlrc I nlvcru du proûl tlc volc
-Ststimnemcots linéaircs en zone blene
sur la section ccntre bourg

-Strtimnemcnts spccifi quas (anêt mhute)
au &oit dcs comrnerces de "fltx"

-Traitqænt ct sécuri$tioh des travcrs€cs
piétonnes au droit dcs cürcfours
-lncilâtion à la nrutation commerciale des
rez-de-chaussée

des bâtiments (disposi(ifs réglement&ires
et incitâlifs)

comncnc. .ttncüvlté brsrnt sur h
clrculetlon mécrnlquc / piétounc
ct lcs 6Dscc! mütcr
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-
'àt

14m dc largcur dê la voio

Objectif 1

> Elargir le cênlrc vilb aaud pqlr
rênforcêr sa plâc! rt 3on rôlê à
I#rcllc colrrmunelc

Coleclrf 2

> Rônforcêr la capâcllé d'accucil
êl dê îréquantelion du centrc villa

Reménagement de la ville de Mérival
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Requalif,rcation de centre historique de Dublin (quartier Aungier street )
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Requaliflrcation de centre historique de Dublin (quartier Aungier street )

l't Cârrctère uéneral du P.tl :

2) I

E

J

.l

h'e^"#.
ii

€, l

_;!

.;'. ..
1

I',
x

I

t

N

ffi!
t

t.

I

!

:,

n

:,4
o,, .k

E#-l
r

L

! I
I
lnL

(

'l



III-Eguilles :

Eguillos au nord cst dc Aix dc province

ccnûc hi$üiquc d'êguillc
médiwalc frmçais un bâti rossmé, paitc ParcGlles

avæ dcs rues sinumgc
c'est unÇ villc dchc cn histoirc ou il sxistait

mêmc un
châtears , avcc son villagc autou

en cour
tisu médiévalc frmçais
5ha
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a vln

Figrre r(: Détdl du oian masre

. Un proret de câve prnsé par rapport à la clrculatlon

un proletpour réduire la circulation automobile, un problème

maJeut

à Eguilles, tl s'aglralt d'améliorer la circulation piétonne ou

centrèvllle
autour des dlffércntes polarités ldenüf,écs précédemmrnt vcr§ une
piétonlsatlon de la ruc du Grand Lotls ?

. un projct de cave pcnsé par rapport aux espaces pu bl i cs et a u x

CommerCes. ll daglra dc retrouver une Centralité en redonnant une
place aux commerces,

ced passêrapar la reconnexion des différentes polarités en

recréant un espace de convivialité,
. Un proJêt de ceva qul répond aux attentes des habltants et
usâters dEEuilles.
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fiqure q: Déteil du dm màtr
h!« ltJdr.ràArrfst{uib I

Parc enfants---->

Prise en compte de l'identité villageoise
-apaisement des nuisances en centre ville
-mise en valeur su belvédére
-densificatlon
-redynamisation des commerces du noyau villageois
-amélioration des continuités piétonnes
-valorisation du patrimoine fl storique
-améllorer le cadre de vie du centre ville
Redynamiser le tourismeI Fi[ure ti : Ddtai] du plan masse

Élriortcr Àtegs €guüle!
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