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INTHODUCTION

La medina de Fes est inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Cet ensemble urbain est une des plus vaste «piece» urbaine beneficiant de ce
statutoCependant, les conditions de sa sauvegarde soulevent quelques interrogations.

En effet, a premiere vue, la medina de Fes suscite de
nombreux debats et peu de concretisations remarquables. La qualite des rehabilitations
ponctuelles ne suffit pas a gommer la transformation progressive du paysage de la
medina. A titre d'exemple, les tentatives recentes telles que l'amenagement des portes
sont systematiquement remises en question. Les difficultes se situent a plusieurs
echelles:

• Le territoire de la medina est protege dans son integralite ainsi que ses abords.
Chaque hypothese peut done considere comme un modele ou une aberation pour les
interventions a venir.

• L'attachement au patrimoine de la ville n'est pas vecu de maniere unanime. La
question reste ouverte sur son contenu. En effet, y a-t-il des interets commun entre
l'habitant, l'entrepreneur, les elites, Ie tourisme et I'UNESCO?

• A travers ces deux questions c'est enfin l'integration du territoire dans les
problematiques contemporaine qui est interroge.

L'etude foumira des pistes pour expliquer comment la
ville a traverse ce siecle mouvemente. Quelles relations se sont instaures au fur et a
mesure, entre la ville et son cadre, la ville et son environnement, la ville et l'etranger?
Elle s'interessera ensuite it comprendre comment certains Heux ont pu constituer Ie
support de nouvelles relations urbaines.

Afin de determiner les limites sur lesquels Ie projet se
fondera, l'etude s'ecartera de Fes un instant pour poser un « regard» sur l'authenticite
« d'un territoire» et des termes de sa relation avec l'espace public.

Enfin, une hypothese formelle visera a materialiser une
situation de continuite entre la medina et un tissu recent.
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l to l1edino:espoce de 10 rille clossique

1.1Definition premiere: la medina est la ville.

Pour Ia differencier d'autres types urbains, Ia medina est la ville orientale, Ie
terme arabe : « al-Madina».

La medina est un «type urbain traditionnel» par opposition aux «types urbain
modernes» que nous connaissons aujourd'hui. Le raccourci emprunte Ie plus souvent
pour l'identifier est celui de ville medievale arabe. Ce qui devrait la placer dans un
contexte historique et geographique precis. Pourtant, c'est une organisation de l'espace,
des citadins autour d'un mode de vie. Elle possede sa propre forme, son fonctionnement
interne, son propre rapport avec I'exterieur: la campagne, Ie commerce, Ie territoire
qu'elle domine. La medina est un centre pour une aire et un relais pour une zone
d'influence plus vaste.

Cette entite regroupe a la fois Ie pouvoir politi que, la science, I'economie, Ie
culte, Ie logement dans un meme cadre, regie par des regles, des modeles diversement
interpretes de l'Islam. Son evolution, la perennite de ce systeme d'organisation a travers
sa culture durant les siecles est encore visible aujourd'hui. Cela n'en fait donc pas qu'un
objet de lecture historique, mais un modele d'organisation a part entiere qui coexiste
(certains diraient survit) avec les modes contemporains.

Le terme de Medina engloberait toutes les viIIes du monde arabo-musulman.
Pour autant, la realite des viIIes du monde arabe, les processus developpes dans les
differents pays ne permettent pas aujourd'hui d'enfermer Ie concept dans une vision
unitaire. Y a-t-il une definition commune pour Le Caire, Constantinople, Alep ou Fes?
Chaque cite a pu reconstruire son identite, developper ses propres formes (de la maison a
la communaute), au gre des echanges, des conflits, des influences etc. Cette diversite
actuelle des caracteristiques urbaines de la ville arabo-musulmane peut s'expliquer entre
autres par la presence de ville pre-islamique, de mouvements coraniques differents, de
blocage dans son systeme, d'un «balayage ».

Sans etablir de rupture fondamentale entre toutes ces villes, il faudrait donc
trouver une interpretation sur une aire restreinte, afin de ne pas donner une vision trop
generale et donc forcement impossible a cerner. L'etude portant sur Pes, notre objectif ici
sera d'apporter un eclairage sur l'organisation des medinas a partir du Maghreb dans un
premier temps. Elles procurent entre elles assez de liens historiques et structurels.

Les villes musulmanes du Maghreb sont done d'abord marquees par une
epoque: celIe de la conquete arabe, ceci en depit de la presence d'autres cultures in situ
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(notamment berbere, romaine ou chretienne): Tingis, Volubilis, Sala... Alors qu'au
Moyen et Proche Orient, Ie fait urbain preexiste a 90% de ce que represent era la ville
musulmane avant Ie millenaire, environ la moitie des villes maghrebines sont des
fondations liees au fait musulman: Alger, Fes, Kairouan... La creation de ces villes
s'organise pour plusieurs raisons d'ordre strategique, economique, spirituel, souvent a
partir de campements et d'installations preexistantes. La medina doit remplir les memes
fonctions que dans Ie monde occidental. Ce qui differe n'est done pas tant I'adaptation a
des contraintes exterieures : la protection contre l'ennemie, un environnement privilegie
ou la necessite de services pour ses habitants: logement, approvisionnement, sciences,
communications ... mais plutot Ie mode de controle adopte pour regir la societe civile a
I'interieur, les rapports qui vont s'etablir avec I'autre, I'etranger, Ie pouvoir.

En soit la creation d 'un rempart pour circonscrire la ville musulmane est
comparable au rempart occidental. La pluralite de ces frontieres sans cesse agrandies
n'est pas synonyme de forme urbaine caracteristique de la medina mais d'une forme
caracteristique d'une epoque, d'une periode precise dans I'histoire de la ville. Ainsi, on
peut se demander si la preservation des remparts actuels d'une ville temoigne d'une
preservation volontaire et controlee d'un certain type d'organisation intra-muros (La
creation de deux villes jumelles sur un meme site, de chaque cote d'un cours d'eau
comme c'est Ie cas de Fes produira une seule ville dans son processus de croissance;
tandis que les villes de Rabat et Sale restent encore bien ecrites).

La persistance des usages lies aux specialisations des voies de communication
dans Ie modele musulman ne suffit pas a elle seule a expliquer la conservation des portes
de la ville.

1.2 Remargues sur un systeme

Si nous avons peu de donnees sur la creation spatiale de la ville en tant qu'objet
con~u a priori, son corps tel qu'il nous est parvenu peut nous renseigner sur des regles qui
ont ete etablies au cours de son evolution et sur son mode de croissance.

La medina comme organisation repondant aux besoins de ses habitants est
structuree de maniere precise. Les premieres distinctions qu'on peut etablir sont Ie
regroupement et la hierarchie de «domaines». La division du tissu urbain est en effet plus
lie au concept de parcours, de tolerances, qu'a celui d'extension (meme si elle est forcee
par la croissance de la ville). En consequence, Ie tissu urbain construit n'est pas une
agregation illisible d'objets mais une somme de fragments poses a priori en relation ou
en opposition selon des regles communautaires.

Par exemple, une impasse ou derb n'est pas un tissu interrompu mais un element
de plus dans une hierarchie d'objets modulaires. L'impasse est la traduction physique
resultant d'un ensemble, pour cet ensemble. La multiplicite de ces impasses est un des
elements marquants du paysage urbain de la ville musulmane. Leur presence n'est
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pourtant pas liee a une impossibilite physique (barriere). La separation des
domaines n'a pas pour seul efTet de creer des impasses. Elle peut aussi bien creer des
passages ...

1.2.1 Le domaine
C'est une unite de lieu dans lequel certaines actions sociales vont se derouler. A

la difference de la distinction claire espace public- espace prive, la medina interprete elle-
meme son cadre: Ie domaine de la ville. En entrant par une porte dans la ville, on franchit
un cadre gem\ral ne menant qu'au general, qu'a ce que Ie statut confere a priori. II est
ainsi possible de traverser toute la ville. Si elle concoit un domaine public, c'est en
relation et en condition avec d'autres plus restreins, sur la base de parcours precis, d'un
reseau. Dans la medina il n'existerait pas de domaine public a proprement parler mais un
domaine de reference qui accepte tout Ie monde : l'etranger et l'Umma (communaute des
croyants). La communaute construit done ses domaines en rapport avec ce domaine
central, afin d'en faire parti a differents degres. Comprenons que Ie but n'est pas de
distinguer veritablement la medina de la structure spatiale de la ville occidentale dans ses
fonctions : la mosquee centrale et la cathedrale, Ie marche aux tissus et la Quyssaria sont
des figures differentes a un moindre degre. Pourtant ces remarques apportent des
changements Quant a la production de cet ordre a l'interieur de la cite. La federation des
domaines ne serait pas cumulative mais «agregative ».

1.2.2 Hierarchie
Le domaine de reference est generalement Ie premier acte fondateur de la ville.

II organise les domaines rituels (la mosquee et Ie rempart), Ie domaine commercial, Ie
do maine du citadin. Autour de ce noyau va s'orgaruser une hierarchie : domaine de
I'echange, de la production, de l'enseignement, de la priere, de la famille, de l'intimite.
Passer d'un domaine a un autre ne pose geographiquement pas de probleme. Cependant
chaque domaine est regi par ses membres. Le statut social de l'individu est Ie regulateur
principal, et les dispositifs construits mis en place pour gerer cet ordre sont des peaux
(ecran), des enveloppes de chacun d'eux, des portes, Ie cas echeant, fermees.

1.2.3 Le regroupement
C'est Ie mode selon lequel les domaines vont creer ensembles la ville. Du

domaine prive, individuel (Ie cas de l'individu exile, du commercant, de l'etudiant, de
l'ermite) au domaine public, Ie regroupement facilite la deformation, la tlexibilite de
chaque domaine. C'est Ie regroupement de plusieurs modules qui constitue un fragment
de la ville. Le module pouvant etre Ie four, la fontaine, Ie hammam, Ie jardin, Ie
sanctuaire, la cellule: Ie regroupement de plusieurs modules pourra produire un souk,
une medersa, une mosquee, un derb, un quartier. Le regroupement n'est pas un espace a
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priori. En revanche, il va regler les espaces aftn que la hierarchie soit respectee
selon que Ie module est ouvert ou ferme.

Si on admet qu'en terme construit la medina offre la plupart du temps un schema
assez simple d'organisation centralisee dans lequel Ie domaine public differe fortement
du domaine residentiel (en peripherie), on pourra conclure :

la diversite des possibilites de croissance a I'interieur du cadre du rempart,

la coherence et la cohesion de l'ensemble,

l'importance que prendra l'aspect particulier de la propriete dans ce processus.

1.3 Une methode

La ville musulmane tient donc d'un modele clos qui deftni des domaines au
prealable. Ces domaines sont ala fois des lieux et des modeles sociaux. C'est un cadre
bati qui delimite ces lieux, leurs fonctionnements ainsi que leurs liaisons avec d'autres.
C'est une organisation sociale qui gere les conflits it l'interieur de ce cadre. Le domaine
est donc une entite close. La mosquee centrale est protegee par un rempart, les souks par
des portes, les differents souks entre eux par d'autres portes. II en va de meme pour Ie
quartier, Ie derb, la famille.

n n'est cependant pas necessaire que ces domaines soient eloignes. La coherence
de l'ensemble ne reside pas dans la place que chaque domaine occupe sur Ie territoire.
D'ailleurs, c'est Ie lieu qu'occupe Ie domaine de reference qui importe. Ainsi, it
l'interieur d'un quartier (entite spatial e), on retrouve les memes domaines imbriques ou
separes: it chacun son parcours, son reseau selon sa place sociale. L'acces aux services
communs et la protection de l'intimite de chacun est la priorite essentielle du processus
constructif A differentes echelles du bati correspond une reference sociale interieure. En
allant au bout de cetle logique Ie domaine public est reduit a un domaine dos exterieur a
tous les autres. n faut admettre que cela limite serieusement les possibilites physiques de
cet espace.

Pour resumer cetle situation, la ville musulmane indurait des «chez nous », et un
«chez moi ».

Chez nous: la maison (la cour interieure, Ie jardin, Ie cimetiere, la fontaine)le
Derb (les maisons, parfois la fontaine, etc.), Ie quartier (Ie sanctuaire, Ie hammam, la
fontaine, I'ecole coranique, Ie commerce), Ie grand quartier (Ie sanctuaire, Ie souk, la
medersa, Ie fonfouk) Ie tres grand quartier(la mosquee de prone, la medersa, Ie souk, Ie
cimetiere)

Le chez moi : la cellule.
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1.4 Une Production

1.4.1 Les elements de la structure urbaine.
Quatre elements sont constants dans les medinas du Maghreb.

La mosquee de prone, Ie souk, Ie rempart, et les portes. Ces lieux construits
delimitent I'espace dans lequella centralite de la ville sur un territoire s'exprime. L'acces
a I' espace du citadin, du pouvoir, est controle par ses portes. Le rempart est it la fois Ie
garant de la protection des gens et du culte. Le souk est Ie centre des echanges
commerciaux avec un territoire generalement beaucoup plus vaste. La Mosquee de prone
est Ie creur spirituel de la cite. Chacun de ces elements est mis en reseau avec I'autre. On
remarque que si la mosquee est constamment reliee directement aux souks, elle n'est pas
forcement Ie centre physique de la ville.

C' est souvent ce couple qui convoquera la croissance urbaine. Les portes sont
situees souvent sur des axes forts et sont retires it la mosquee en s'accommodant de
contraintes physiques. C' est dans ce trace coherent que vont se partager ces domaines
(plan de Sale, Fes, Tunis, Monastir).

A ces elements s'additionnent 3 types de structures: les zones habitees, les
circulations, les reserves foncieres, (auxquelles on peut ajouter les jnanes).

1.4.2 Les zones habitees
Elles sont reparties en quartiers independants et mitoyens autour du couple

mosquee~souk. Ce qui implique que leur croissance se fera en generale sous forme
radioconcentrique. L'arrivee de nouvelles populations, I'integration de cette population
dans la ville marquera une nouvelle etape dans ce processus de croissance. En effet, rares
sont les cas ou la jonction entre deux quartiers s'effectue en continuite. Le caract ere
fortement cloisonne du quartier joue cependant un role particulier dans I'extension des
zones habitees. En se raccordant aux axes «publics », la ville s' etend a la fois de fayon

lineaire, et de fayon conflictuelle.

1.4.3 Les circulations
La differenciation de reseaux : primaire, secondaire, en impasses qui d6clinent

les aires publiques vers les espaces prives sont des entites «reversibles ». C'est it dire que
s'il existe bien une structure viaire sur laquelJe vont se greffer des quartiers (les axes
principaux qui menent des portes aux souks, les voies qui permettront de reliees chaque
porte entre elle sans passer par Ie quartier), il est fort possible qu'un «fragment» soit clos
ou qu'au contraire I'agrandissement d'un quartier «it cheval sur un autre» ouvre une
impasse. (Exemple de Tunis)
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1.4.5 Les reserves foncieres.

La gestion du foncier a I'interieure de la medina est un aspect particulier de la
ville arabo-islamique. Ce sujet est largement developpe par les geographes, sociologues
et architectes de nos jours (M Naciri, M.Ameur, E.Wirth). Je me limiterai a en decrire
certaines consequences sur I' espace urbain.

La division fonciere du territoire en domaines specialises entraine tout d'abord
une forte separation entre les domaines batis et les reserves non ou tres faiblement bati.
Ainsi la ville se cree par accumulation de domaines circonscrits.

• aux portes : domaines de I' echange et du controle par Ie pouvoir
exterieur(ksar ou Qasbat)

• en peripherie : domaines de production (sauf pour Pes apres Ie
regroupement des deux villes)

• Ie long des principaux axes: I'habitat et les infrastructures de quartier.

• dans la medina meme en domaines particuliers : Jnanates, cimetieres, ...

Cette multiplication des domaines a priori fixes dans l'histoire de la ville a
plusieurs consequences sur l'environnement: La croissance de la ville se fait au
detriment des structures du pouvoir exterieur a la ville. Le rempart est une denn;e
perissable et renouvelable selon les besoins de la ville. La porte est un element qui evolue
avec la diminution ou I'accroissement des activites qui s'y rapportent. La consommation
de I'espace a I'interieure de la ville est liee aux vicissitudes de la communaute intra-
muros et des relations commerciales qu'elle entretient avec un reseau exterieur.

1.5 Les elements structurants de Fes
L'exemple de la medina de Pes est un des plus representatif de cette forme

urbaine. En effet, tant les actions que les discours qui entourent sa sauvegarde attestent de
la difficulte des acteurs a separer la «memoire» sociale des constructions qui
I'accueillent. La destruction des structures sociales a ete relativement gommee par Ie
dynamisme des generations. II a sans doute permis au tissu de conserver son autonomie et
ses particularites au risque de provoquer quelques interrogations sur ce qui pourra lui
succeder.

La medina de Pes est constituee d'un ensemble de deux medinas : Pes EI Bali ou
Pes-Medina et Fes EI Jdid (Fes Djedid). Les deux cites conservent aujourd'hui leurs
remparts ainsi que les portes les plus recentes. L'organisation de la vie urbaine autour
d'un centre principal situtSau creur de 1amedina EI Bali, sur la rive gauche, et regroupant
les fonctions commerciales, religieuses et culturelles preponderante, est distincte
physiquement de la cite administrative, siege du pouvoir central: Fes EI Jdid. Fes EI Bali
est dominee par les Casbahs et les bordjs nord et sud.
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1.5.1 Les partes

Les portes de la medina constituent la premiere frontiere physique entre la cite
administrative, Ie territoire, les routes regionales et la communaute de Fes. Le role de
chacune determine la qualite des structures qui l'accompagnent. Domaine public, lieu d'
echanges e1les ont ete pendant des siecles une barriere efficace pour la citadinite fassie.

Les portes sont des points de ruptures de charges des marchandises alimentant la
ville. Ainsi, des principaux acces a l'aire centrale (declinee plus bas), nous retiendrons les
exemples les plus remarquables.

• A l'Ouest, en haut des pentes de la ville, Bab Boujloud est
evidemment un des espaces en mutation. Elle constitue pendant longtemps
l'acces privilegie entre la cite administrative et Fes EI Bali. La presence des
anciennes Casbahs constituant aujourd'hui des nouvelles portes de la ville,
temoigne de son importance pour Ie controle de la cite. Le principal
repartiteur d'eau de la ville est ici. II alimente les Talaas la mosquee
Quarawiyin et les medersas a l'interieur desquels s'ecoule I'eau. Sa
situation est done privilegiee par rapport aux autres. La porte degage un
vaste terre-plein jusqu'a la fin du 19emesiecle. Les amenagements effectues
depuis ont toujours entraine une sur qualification du site: Jardins de
Boujloud entre 1880 et 1900, Dar Batha, Ie Iycee fran9ais.

• Situee au nord de la rive gauche, Bab Guissa est une des portes
qui a su conserver son statut origine!. Porte d'acces pour les matieres
premieres, Ie bois alimente les zones de productions intra-muros toutes
proches. Cette porte est tres vite exploitee dans sa totalite, creant un tissu
dense autour des principales voies. Le doublement de la porte a l' est a
permis une separation des activites : production pour la premiere, tourisme
pour la plus recente.

• Bab Ftouh est situee sur la rive droite de Fes. Sa relation avec
la route de l'orient (Taza) est aujourd'hui doublee par la presence de
I' Avenue Bab Khokha. C'est sans doute Ie plus grand marche de gros de la
cite.

Porte principale et monumentale de la ville des sa fondation, sa situation
etait iselee du cadre bati jusqu'a ces demieres annees. Le vaste cimetiere
intra-muros la separe des quartiers sud de la ville tandis que Ie nord
constitue des jnanes. Elle alimente les huileries, les potiers situes entre les
deuxjusqu'aux limites du domaine bati.

1.5.2 L'aire centrale de la medina EI Bali est reliee par un reseau de
circulations aux differentes portes de la ville. Au centre de ce dispositif prennent place la
mosquee Quarawiyin, Ie sanctuaire Mouley Idriss. Les souks (marches specialises:
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Quyssaria, bijoutiers, parfumeurs, confiseurs, etc.) relient les deux mosquees et Ie
sanctuaire, I'Universite et la bibliotheque Quarawiyin. L'hegemonie commerciale du
Quartier des Sept Toumants (ceux de Quarawiyin) est indiscutable. Cependant, la
mosquee Andahls n'est pas forcement a isoler de I'aire centrale de la ville. Moins visible
hier a la limite du bati, sa situation est plus remarquable aujourd'hui. Cette entite est elle-
meme close par des portes encore aujourd'hui. Le quartier des sept toumants comme
celui de la mosquee Andahls est au depart entoure des plus belles demeures. Avec la
croissance de la ville, ces demeures accueilleront d'autres activites.

1.5.3 Les circulations

Les grandes voies de circulations sont reparties depuis les portes vers l'aire
centrale.

• Bab Boujloud et Bab El Makina desservent les deux Talaas (
quartier Talaa, Swiqet Ben Safi, Ech Cherrabliyin, Zekkak

• Bab EI Guissa dessert Zekkak Fondouq et El Yihoudi, jusqu'a
Quarawiyin.

• Bab Sidi Boujida dessert Fekhkarin et Keddan jusqu'a
Andahls.

• Bab Khokha dessert Fekhkarin et Keddanjusqu'a Andalus.

• Bab Ftouh dessert Fekhkarin, et Keddanjusqu'a Andalus.

• Bab Ftouh dessert aussi Kouass, Oued EI Zitoun (Ie cimetiere),
et Gzira.

• Bab EI Hamed dessert Oued El Zitoun et permet de rejoindre
Andalus.

• Bab Ech Cherria dessert Mokhftya et Gzira jusqu'a Andalus.

• Bab Djedid dessert Qalqliyin, Ras Jnan et Quettanin jusqu'a
Quarawiyin

• Bab EI H'adid dessert El Ayoun Quettanin et Guemiz jusqu'a
Quarawiyin.

• Bab Rafia rejoint les deux Talaas en passant par Batha.

Trois ponts passent I'oued Boukakheb pour relier les deux unites:

Charratine-Sidi EI Aoued-Nakhalin, Blida-Bin Lemdoun, derb Lamti et
Chemmalne-pont du Zerrafine.

Un second reseau parallele irrigue les quartiers. chaque porte peut ainsi etre
rejointe sans passer par I'aire centrale.
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FES EL BALI: MedinC! Qarawi)'in:
1 Saghe
2 Ras .Inan
3 Qettanin
4 Guemiz
5 Swiq,et Ben Safi
6 Tal'a (Talaa)
7 Cherl'abliyin
8 Zqaq Er Roman
9 Fondouq EJ Yihoudi
10 Blida
11 EI Ayoun
12 Qalqliyin

i
Mndina Andalus:
13 Qouass ( Kouass)
14 Sidi EI t.wwad
15 Gzira ( E:f Djezira + Derb ech Cheikh)
16 Mokhfiya
17 Keddan
18 Fekhkharin
19 Oued EI Zitoun

distribution de squartiers

les deux 'lilies primitives
,- -I

I I
1- _ ~

emplacement suppose de!, portes
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principalement Ie long des deux Talaas et dans la partie construite des pentes
menants a Bab Ftouh, la trame commerciale s'est depuis largement etendue aux autres
quartiers de la medina. Les medersas et les fondouqs sont directement accessibles de la
rue. lIs sont installes Ie long des axes principaux. Ces equipements font en efTet parti des
structures ouvertes aux etrangers a la cite.

L'essentiel du domaine public reside dans ces reseaux. Les mecanismes de
gestion de ce territoire permettent une autonomie de chaque entite : cites, quartiers, aire
centrale et marches. Afin de respecter cette regie, Ie Mti n'hesite pas a «chevaucher» la
rue pourvue que Ie passage soit possible. Au contraire, on peut aussi imaginer comme
pour I'etude de la medina de Tunis, que Ie reseau ait ete perce par endroit pour permettre
sa continuite.

1.5.4 Les quartiers
Les deux entites qui constituent Fes EI Bali sont restees nettement lisibles

malgre les multiples modifications des frontieres de la ville. Les deux mosquees
composent des elements centraux de chaque rive.

L'ouest de la medina est articulee aut our la mosquee Quarawiyin. Douze
quartiers partage la rive. Sagha, Ras Jnan, Qettanin,Guemiz,Swiqet Ben Sqafi, Talaa,
Cherrabliyin, Zqaq Er Roman, Fondouq EI Yihoudi, Blida, EI Ayoun, Qalqliyin.

L'est en compte sept: Kouass (Qouass), Sidi EI Awwad, Gzira, Mokhfiya,
Keddan, Fekhkharin, Oued EI Zitoun.

Chaque quartier est constitue d'au moins un sanctuaire et une mosquee, des
services telles que four, hammam, ecole coranique. Distribuee par Ie reseau principal, Ie
quartier n'a pas de centralite identique a chaque fois. L'axe principal peut irriguer une
serie d'impasse (derb) de chaque cote (dans Ie quartier Talaa).Il peut aussi constituer les
rives de deux quartiers difTerents (quartier Kouass).

Les derbs installes la plupart du temps perpendiculairement aux rues dessinent
un parcellaire en bas et en haut des pentes. En permettant de diffuser sans doute sur un
parcellaire au depart plus vaste jusqu'au fond, la division en unites close plus petites est
encore possible (cf hypothese Kouass). La structure du derb est a la fois plus complexe.
Elle se divise comme une veritable communaute reduite, au travers de laquelle les
hierarchies coexistent mais s'expriment dans les murs. Le fond du parcellaire est
generalement Ie plus noble tandis que l'entree du derb est voue aux services (four, ecurie)
ou aux demeures plus modestesl.

I Voir « Palais et demeures de Fes»
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1 Saghe
2 Ras Jnan
3 Qettanin
4 Guerniz
5 Swiqet Ben Safi
6 Tal'a (Talaa)
7 Cherrabliyin
8 Zqaq Er Roman
9 Fondouq EI Yihoudi
11)Blida
11 EIAyolin
12 Qalqliyi'n

FE:) JOIO: A: Moulay 'Abd·Allah (milieu 18erne)
B: Fes.ldid
C: Le Mellah
0: Oar EI Makhzem
E: Mecl1auar et Makina (1886)
F: Bab Dekaren
G: Jarcin de Baujloud (1880·1901))

Medina Andalils:
13 Qouass (K,)uass)
14 Sidi EI Awwad
15 Gzira ( EI D.iezira + [)erb ech Cheikh)
16 Mc,khfiya
17 Keddan
18 Fel(hkharin
19 Qued EI Zit,)un -
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qasbat:
a: qasbat Eeh Chrclrda
b: qasbat En·Nouar
c: qasbat Bou.jloud
d: qasbat Tamdert

ancien rempart avant 20 leme S.

les deux vllles primitives
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![is: Iii cileel l'urlJiiiD

Si nous reconnaissons qu'il existe bel et bien une structure specifique aux villes du
Maghreb, il serait etonnant qu 'elle ne soit pas perturbee par fa colonisation. En effet,
comment des mecanismes qui revolutionnerent la ville occidentale laisseraient de
«marbre» la medina de Fes ? Deux modelespeuvent-ils coexister sansjamais interferer?
Apres un rappel de la constitution du territoire de Fes avant la colonisation, nous
tacherons de connaitre les ambitions de cette ville nouvelle cree sous Ie protectorat.
Enfin, quellepeut etre la definition des aires territoriales apres l'independance ?

2.1 Structure et croissance

2.1.1 Constitution du territoire

Situee dans la vallee du Sebou, la fondation de la ville de Fes remonte au 8eme
siecle. Le site est alors «occupe» par des tribus Berberes (Zwagha et Bni-Yarghag),
installees sur les rives de l'oued Boukhareh. La creation d'une ville musulmane (madinat-
Fas) sur la rive droite du fleuve donne lieu a un premier rempart incluant les tribus,
immediatement suivi par une seconde fortification: EI-Aliya, situee sur la rive opposee.
La ville de Fes est donc des son origine fondee sur une opposition formelle, chaque cite
ayant son enceinte, ses portes, sa ou ses mosquees (Jama'). Cette fissure est a la source
meme de la ville et survivra sous differentes formes jusqu'a nos jours. La traversee
precoce de l'oued Boukhareb par des populations n'a pas seulement abouti a la reunion
des deux villes, deux siecles plus tard. Elle permet aussi de differencier, de partager un
sol tout en utilisant Ie meme fleuve. L'oued Boukhareb est une frontiere contr61ee par des
portes et des ponts. n faudra attendre Ie liemesiecle (periode Almoravide) pour voir
disparaitre les premiers remparts.

A cette dualite, deux villes en une, correspond l'agrandissement brutal de la
surface de la ville. Le pouvoir en place ne reside pas dans les deux villes originelles mais
en amont a l'Ouest, sur l'Oued Fes. Pouvoir administratif et religieux (mosquee
Quarawiyin et Andalus) sont geographiquement distants. 11en sera toujours de meme.

Medina Andalus et EI 'Aliya (future Medina Quarawiyin) sont alors entourees
de vergers. Les portes correspondent pour la plupart a des equipements hydrauliques
provenant de l'amenagement de l'Oued Fes (pour la rive Ouest) et de l'Oued Masmouda
(pour la rive Est). Chaque verger, puis chaque quartier, se verra distribue par une
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ramification de ce reseau. La croissance de la ville (et sans doute
«I'attachement» des elites a la ville) est conditionnee par celui-ci.

Les remparts s'ouvrent sur huit portes. Trois portes se distinguent : Bab Guissa
au nord ouvert sur Ie quartier juif, Bab Ech Chari' a (premisses de Bab Boujloud) a
I'ouest, et Bab Ftouh a I'est.

Le controle de I'eau, son utilisation, durant les periodes Almohades (13ieme

siecle) et Merinides Gusqu'au milieu du 16iemesiecle), est l'occasion du developpement de
la ville vers sa structure actuelle. En effet, la rive ouest de l'Oued Boukhareb apparait
nettement plus strategique. La multiplication des casbah (Qasbat), la creation de Fes Jdid,
d'un Mellah (1438) pour les populations juives, constituent autant de noyaux autonomes
qui poussent la ville toujours vers I' ouest. Meme si ce pouvoir est toujours considere
comme exterieur a la cite (notamment lorsqu'elle perd son statut de capitale), il
conditionne I'extension lineaire de la ville d'est en ouest. Les voies de communications
interne comprenant lieux de transactions economiques (fondouq), de production, de
cultes et d'enseignement Gama', zawiya, qobba, medersa, etc.) forment aut ant de bomes
sur lesquelles s'appuieront Ie developpement des quartiers. Leur nombre restent
cependant limites jusqu' au 18eme siecle.

La rive droite, medina Andalus, possede pratiquement au 13emesiecle sa surface
definitive. Elle n'a connu aucune croissance significative de sa surface batie jusqu'a la
periode du protectorat, renouvelant son parc immobilier par strates. La mosquee de prone
domine la ville. Sa position composant la limite Est de cette zone est clairement opposee
a celie, plus centrale de la mosquee Quarawiyin et du sanctuaire Moulay Idriss. L'Oued
Masmouda qui traverse la mosquee Andalus materialisera cette limite.

2.1.2 Quartiers

Les questions ne manquent pas sur la constitution des quartiers tels qu'ils
apparaissent au debut du siecle. En effet, si leur analyse nous permet de determiner Ie
fonctionnement in situ de chacun, (reunion des families, de communautes, rapports
sociaux et jeux de hierarchie, reglement foncier) la circulation autour de regles etablies
(fermeture et ouvertures par des partes, gestion des flux de personnes et de marchandises,
gestion des con flits), peu d'informations filtrent sur leurs constructions physiques et la
production du sol. De plus, il est traditionnel de reconstruire frequemment sa demeure.
Ainsi force est de constater que meme si Ie resultat poursuit une logique culturelle et
cultuelle, des droits, eUe aboutit a un dessin qui apparait comme «fige» par agregat sur
une voirie primaire menant aux deux mosquees principales. Cette ville homogene est Ie
produit d'un systeme enclos ou Ie mur et Ie seuil (Ie franchissement) representent les
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systemes de partage d'une societe. Les murs (dans lesque1s on peut inc1ure les passages
couverts) font ecran a la ville.

Le territoire est partage entre un cadre bati densifie maximum de sa latitude
(habitat, production, commerce et culte), et un espace non bati (si on considere les
cimetieres) formant une large bande a l'interieur de l'enceinte. Pourtant la division de la
medina en une somme de quartiers distincts et clos ne laisse pas presager de la situation
constatee. Certains, les plus centraux comme Sagha, Gerniz, Qettanin, Qouass sont
totalement construits, d'autres plus peripheriques comme Talaa ou Cherrabliyin sont
densifies au plus proche du centre et vierge sur l'autre partie. Ainsi, d'une part Ie tissu
interne a la medina se developpe continuellement selon les pentes geographiques et
hydrographiques, comme par «terrassement », d'une autre les quartiers s'efforcent de
s'inscrire dans une logique de lotissements clos.

Ceci a plusieurs consequences. Le systeme de voirie primaire reste stable et
distribue l'ensemble des quartiers et des aires de production, de cultes et d'echanges sans
affecter la continuite du biiti et en laissant une large reserve fonciere. Chaque derb
(impasse) est loti en relation avec son propre quartier sans alterer son independance. On
notera d'ailleurs que des elements ont etes deliberement batis volontairement: les
casbahs, les maladreries, Ie palais merinide jusqu'a Fes Jdid et Ie Mellah. Aueun ne
participe veritablement a la ville.

Poursuivant ee systeme, entre les deux eites originelJes, IJ n'existe pas
d'amenagement particulier autre que rexploitation de rOued Boukhareb. Seuls deux
ponts re1ieront les deux m6dinas afin de permettre les echanges, et chacune se construit
un reseau paralJele a eeux-ei. L'oued est «partage» par les zones de production. La
predominance d'une des rives sur I'autre est supportee par Ie role speeifique que ehaque
porte de la ville conserve pour les echanges avec l'exterieur.

2.2 Eclatement at Conservation

2.2.1Plus de Deux

La ville de Fes au debut du 20ieme siec1e est done partagee en 2 centralites
principales. La premiere est constituee par Ie double mosquee Quarawiyin et mosquee
Andalus. La seeonde evolue autour du palais du Sultan a Fes Jdid. Les deux pOles sont
relies par un axe principal de circulation passant par Bab Boujloud et aboutissant a Bab
Ftouh. Les autres portes constituent des relais specifiques. Chacune d'elJe realise des
echanges et s'affirme ou s'affaisse selon Ie rythme de ceux-ci. Ces portes reunissent
souvent des rassemblements (marches bois, viandes, cereales, peaux, oiseaux ou des
tetes) qui ont lieux a I'exterieur. eUes impliquent des espaces vacants hors et en dedans
des remparts, la zone residentielle intra-muros constituant une seconde barriere.
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Lieutenant Orthlieb

(Plan IGN, carthoteque)

Les Jnanes representent environ 30% du bati intra-muros. les proprietaires
fassis dont les terres peripheriques n'apportent que des ennuis de gestion,
ont trouve au debut dans la location du sol aux ruraux, I'usage Ie plus profitable.
EI Ayoun, a I'ouest de la ville concentre les ambassades. Les jardins de Boujloud assure la
continuite entre les deux medinas.
Fes Jdid rassemble quatre zones: Ie pouvoir central Gardins et Palais du Sultan), zebbala,
Mouley Abdallah, et Ie mellah.
Sont signifies sur les plans: Ie reseau d'irrigation de la ville, les 18 quartiers divisant Fes el Bali,
fa Kyssaria, les 30 principales mosquees, et les marabouts.

Malgre Ie deplacement de fa gare dans les annees qui suivent, Ie Camp des Spahis constituera
longtemps un des elements de blocage du developpement de la ville nouvelle vers I'ouest.

Ecole d' Architecture de Marseme Luminy
Service documentation
184, Avenue de Luminy

13288 MARSEILLE Cedex 9 - C.924 bab Dekaken
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Ce jeu de va et vient entre elements de stabilite (des Iieux de rassemblements
forts de la population et du pouvoir national) et division des acces asservis it la ville
apparait nettement sur les cartes du debut du siecle. Pourtant Ie rOle de ces portes, meme
s'i1 semble avoir ete vite compris par les urbanistes (amenagement d'acces, des
carrefours et de la ceinture, achats des terrains strategiques) reste sensiblement absent de
la croissance de la ville dans la premiere periode du protectorat. A cela, on peut avancer
plusieurs raisons:

• L'implantation des representations europeennes autour d'un seul
quartier EI Ayoun, entre Bab EI Hadid et Boujloud, c'est a dire proche de I'axe et
entre les deux cites, va representer Ie choix des elites dans I'espace de la medina.

• La creation de la ville europeenne directement liee it Fes Jdid n'est pas
seulement I'affaire du patrimoine. La ville est situee en amont, geographiquement
privilegiee. Elle satisfait aussi it une surface de croissance rentable rapidement.

• La mise en place du protectorat est aussi Ie moment de Ia denegation du
systeme economique preexist ant. Si Lyautey se soucie de la survivance des traditions
seculaires, celle-ci ne tiendra pas face a I'imperialisme economique.

• Cette economie 11deux vitesses interessera dans sa forme, les choix
urbains de I'occident: les gares, les reseaux electriques, la planification urbaine, les
zones industrielles et les nlformes agraires. Elle ne s'applique pas it une situation
coiiteuse et peu rentable: Ie marche des medinas. La production du sol ne change
que partiellement la donne aux portes de la ville.

• Le patrimoine fige pour un temps toute tentative de restructuration des
espaces intra-muros restes vierges.

Dans son cadre bati la medina est done peu touchee par la restructuration. Les
mouvements de la population se jouent a I'interieur de I'enceinte. Que ce soit Ie
demenagement de certaines families vers Boujloud (et plus tard Aln Azlitene) ou vers
Casablanca, la faiblesse des activites empeche une evolution du role des portes dans Ie
developpement de la ville.

Cependant la porte Bab Khokha constitue une exception. La creation d'une
seconde gare ferroviaire fait entrer Ia medina dans Ie schema d'amenagement «modeme»
de Fes. En reliant par un second acces les huileries et les poteries de Fes a une nouvelle
infrastructure, Bab Ftouh possede un pendant exterieur, une porte, pour sortir cette fois-
CI.
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2.2.2 Le plan Prost

Dans les annees 30, la ville de Fes a trois tetes: la ville europeenne Dar
Debibagh, Fes Jdid, et Fes EI Bali. Reliant les deux extremites la ville represente quatre
kilometres. La surface de la ville nouvelle represente a peu pres celIe des deux medinas.

L'intervention de Prost commence a la naissance de la ville nouvelle. II en est
l'urbaniste, comme pour une partie du bassin mediterraneen. Le travail realise a Fes des
annees 1910 a 1947 apporte la genese de la situation actuelle. Les annees 30 occupent
une etape dans ce processus.

Tout d'abord, elles posent un terme a la naissance proprement dite de la nouvelle
ville. L'emplacement des principales infrastructures est scelle. La premiere gare (gare
militaire) represente la premiere limite que Prost a posee a l'extension de la ville a
I'ouest. Elle dessert par une place aux armes les cinq directions d'extensions de la ville:
D'ouest en est, I'Avenue de Meknes, Ie Boulevard de Verdun qui mene a la gare Tanger-
Fes, au centre I'Avenue de France(un kilometre) menant aux deux Fes, l' Avenue
General Maurial vers I'oued Marhes et la premiere zone d'habitat programme et equipe et
I'Avenue de Sefrou. Cette division en triangles du territoire de la ville genere des zones
de lotissements conclues elles-memes en etoile ou demi-etoile. La liaison de la route N5
Fes-Meknes a Fes serrou produit I'inflechissement du plan de la ville.

Les gabarits des voies s'inspirent des modeles eprouves en anticipant sur une
ville limitee en flux et en population. En effet, Ie plan que propose Prost atteint et connait
deja ses limites ou ses barrieres. L'avenue de France constitue l'axe principal et a
l'avantage de se conc1ure sur une autre ville. A l'est les deux rivieres, Ie plateau et les
camps militaires dessinent un obstacle dissuasif a l'extension incontr6lee. La gare et les
terrains insalubres interdisent de s'agrandir au nord. Le dessin laisse donc suppose une
extension par lotissement contr61e dans I'unique direction de sud-ouest en poursuivant
I'Avenue de France et en longeant les deux barrieres. Les services de Prost evaluent une
ville par tranche OU certaines activites (detentes, affaires, habitat) sont proprement
urbaine, d'autres (agricoles, usines, militaires) sont eloignees.

La gare du Tanger-Fes est situee dans la zone d'assechement des marais de
l'Oued Fes et a la limite des jardins de l' Agdal. Une zone verte d'equipement sportif: de
pepinieres sont alors prevue pour faire ecran avec la medina. Le systeme en etoile relie la
Place Gambetta a la porte de la ville nouvelle. Son arnenagement passera par la
couverture de I'aqueduc et ouvrira sur un boulevard commercial, ancienne route de
Sefrou. II departage quartier residentiel et «centre d'affaire» et aboutit sur Ie square Le
Guevel, point d'equilibre du premier quartier.
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Enfin, deux remarques sont a faire sur cette naissance. Tout d'abord, les services
d'urbanisme reglementent entierement la production du bati. L'alignement sur la rue pour
les quartiers commeryants, la hauteur du biiti, les zones de residences en retrait, etc. Ce
qui part age la ville entre un ensemble constitue d'ilots a creur ouvert et son inverse des
villas po sees au creur des parceUes.

II est ensuite interessant de noter la predominance du dessin des espaces et des
equipement publics. Prost s'efforce de multiplier les places, squares, et autres figures. la
ville est constituee d'ilots assez important (150x60 m pour l'ilot de base) pour la plupart
soumis et decoupes aux traces des rues. Alars que les parceUes d'angles proliferent, les
formes courbes des lotissements d'habitat disparaissent dans la verdure.

Cependant Ie plan de Prost se heurte a plusieurs interrogations sans doute dues a
la place specifique qu'occupe Fes dans Ie territoire national.

• En premier lieu, Fes est une ville difficile a gerer. La multiplication des
statuts particuliers concernant la gestion urbaine, les conseils municipaux,
les expropriations sont des indices de ces hesitations dans I'amenagement a
long terme de la ville.

• Le caractere geographique et historique de Fes en fait Ie foyer de
I'instabilite politique. II en resulte que I'espace consacre a la vie civile en
1930 ne depasse pas un tiers du territoire construit et n'augmentera guere
avant I'independance.

• D'autre part, la ville de Fes perd rapidement I'attrait qu'elle representait
pour Ie monde musulman. Hier, d'une ville attirant tous les investissements,
eUe ne represente plus aujourd'hui qu'une station de transit pour les
marchandises. Le systeme nouveau marginalise Fes des routes de
productions industrieUes aux benefices de Casablanca et Tanger

• L'attachement au paysage de Fes et aux necessites de controle de la ville se
satisfait dans un premier temps des seules liaisons existantes avec la ville
nouvelle: d'une part la couverture de I'aqueduc pour rejoindre Fes Jdid, de
I' autre Bab Hadid et la route de contournement.

Ce hiatus exerce par la politique du protectorat conservera la ville de Fes dans
une situation d'attente jusqu'a I'independance. D'un cote, Dar Debibagh aeree par si peu
de «Iocataires» et d'un autre une medina (Fes EI BaJi) poussee it la densification (J 145
habitants a I'hectare dans Ie centre) et ala restructuration, mais sans territoire.
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2.3 Mouvements

La situation qui semble devoir enterrer la medina sous la chaux: fraiche des
rehabilitations et promettre la ville europeenne a I'Eldorado est une utopie a laquelle les
urbanistes devront bientot renoncer.

Le protectorat est Ie bras administratif de l'etat au Maroc. Outre Ie devoir
politi que, il s'accorde pIusieurs missions parmi lesquelles equiper, commercer, soigner et
instruire. Celles-ci transforment a Ia fois les comportements et Ie paysage des Fassis.
Outre la densification de I'ensemble du tissu existant et la «bazardisation» du commerce
en medina, c'est Ie fonctionnement des reseaux d'influences et des flux de personnes qui
modifiera I'espace de la medina entre 1920 et 1950. Les portes et les Jnanes interieurs
comme exterieurs joueront un role preponderant.

2.3.1 Instruire

Le systeme educatif traditionnel marocain foumi dans la medina des ecoles
coraniques, des medersas et I'universite Quarawiyin. Les ecoles font parties integrantes
des quartiers, les medersas ouvertes a tous regroupent cellules et enseignement Ie long
des voies principales, l'universite Karaouyine est situee sur Ie lieu meme de la mosquee.
Les jeunes marocains sont convies a gouter a la culture et au systeme occidental aux
portes de la ville et a rentrer chez eux une fois les cours termines. Le protectorat installe a
plusieurs endroits des ecoles franyaises ainsi qu'un Iycee fran~ais: Dab Ftouh, Dab
Boujloud, Bab Dekaren, Bab Rafia., Dab Jdid.

2.3.2 Soigner

Jusqu'aux annees trente, la medina possecte dans ses murs 3 equipements de
soins. L'Hopital Murat et la Matemite Indigene a Bab Hadid, L' Asile des indigents a
Bab Khokha. Ce demier sera remplace par un dispensaire suivi d'un autre au sud,
toujours sur la rive est. Le dispositif sera complete hors medina par un hopital mixte et un
centre d'epidemiologie.

2.3.3 Commercer

Deux elements modifient sensiblement Ie commerce dans la medina. En premier
lieu, les reseaux de productions traditionnels traversent une grave crise. Confrontee a la
concurrence intemationale, la chaine que constitue les differentes corporations 6clatent.
L'adaptation se paye ainsi au prix fort: Les families fassis quittent Fes et speculent sur
les valeurs proposes par les nouveaux marches.
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La medina se remplit de produits importes (<<bazardisation »). La Qiyariya,
incendiee en 1918, se consume une deuxieme fois en 1945. Les institutions officieIles,
epargnes et banques fleurissent a Bab Boujloud.

2.3.4 Equiper

L'equipement de la medina de Fes est sans doute Ie point Ie plus contradictoire
du protectoral. II s'avere d'autant plus perilleux pour l'urbaniste qu'il s'efforce de
«moderniser» la ville et de lui conserver son aspect «Antique». Outre Ie reglement qu'il
s'impose a lui-meme pour des raisons culturelles, il s'oblige a l'enfreindre pour des
questions economiques et sociales.

Les biitiments cites plus haut en font evidemment partie. Un plan masse
occidental et une image classique de l'equipement public en occident se conjuguent dans
Ie meilleur des cas avec la presence du patio et d'arcades, et souvent avec Ie secours de
l'artisanat seculaire. Suivant cette ligne mince, chaque ouvrage est sujet a controverse.

La presence de ces equipements correspond a la redefinition du sol de la medina.
Sont concemes Ie parcellaire, la voirie et les acces aux portes de la ville.

Le parcellaire libre de la medina et de ces abords est constitue d'une bande de
Jnanes de grandes surfaces appartenant a quelques riches families fassis. La premiere
experience de division du sol conclue sur un nouveau type est sur la Talla AI Kbira : Ie
derb (derb El Miter) conduit a lotissement vendu au metre carre, sur des parcelles
identiques. Le systeme de voie en impasse est conserve dans la mesure ou une seule voie
rectiligne permet l'acces au lotissement, la distribution des lots se fait directement et en
continuite de la voie. Suivent sur ce modele Sidi Boujida relie directement a la porte,
Batha (environ 1930) et Bab Jdid (environ 1940) ou disparaissent la notion d'impasse au
profit de la forme d'i'lots. Dans les deux demiers cas la relation a la voirie est evidente.
Elle correspond aussi a une certaine categorie sociale, la c1asse dominante de Fes.

Sur la rive Ouest deux lotissements d'habitat sont crees. Le premier prend appui
sur la rue menant a Sidi Boujida, Ie deuxieme est au sud du dispensaire EI Adoua. Si elles
provoquent Ie grignotage des reserves «vertes» de la ville, ces initiatives privees ont
l'avantage de profiter du confort modeme que propose l'occidenl. C'est sans doute dans
cette demarche qu'elles ont ete produites: acres aux reseaux, a l'exterieur et aux
equipements, tout en conservant une vie familiale traditionnel.

La redistribution de la carte de la medina est aussi a mettre au compte des
interventions directes du protectoral. La modemisation du tissu ne touche dans un
premier temps qu'un parcellaire «neo-traditionneb>.
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Les services d'urbanisme profiteront sans doute de I'experience privee pour
entreprendre les nouvelles relations intra-muros. Les mixites voirie-commerce et voirie-
logement trouvent des solutions a I'est.

L'est de la medina Andalus est la zone vierge la plus vaste de la medina en
1930. D'une part, la zone entourant Bab Ftouh est largement irriguee par des chemins.
lis constituent un appui facile pour dessiner un parcellaire. De plus, sa vocation
commerciale est encouragee par les marches agricoles venant de I'est et les ateliers de
transformation deja presents (poteries et huilerie). D'autre part, la percee Bab Khokha
liee a la Gare de Bab Ftouh est I'occasion d'acceder directement par la voirie au centre
de la medina. Les conditions de cette percee sont liees a son declassement par les
Monuments Historiques (cf «projection ou protection »). Le projet de lotissement Bab
Khokha est a la fois un projet de logement et une tentative d'urbaniste. Cette premiere
operation englobe dans son projet la restructuration des quartiers artisanaux (effectuee
dans les annees 50).

• lier entre eux deux espaces publics majeurs (une porte avec une Avenue Bab
Khokha).

• definir de nouvelles limites entre espace prive, espace de travail, espace
public.

• Produire un modele acceptable entre «tradition et modemite».

Cependant I'acces aces projets est restreint a une minorite tandis qu'entre 1934
et 1947, Fes est passee de 144000 a 220 000 habitants.

Le protectorat est confronte a un desequilibre. L' etat de la medina est menace, et
les faubourgs s'installent a I'entree de la cite notamment a Boujloud. La ville europeenne
continue sa poussee d'une part vers Ie sud Gardins vivriers), d'autre part vers I'ouest
(zone industrielle), mais I' Avenue de France ne joue pas veritablement Ie role federateur
qu'il lui etait donne. Les lotissements s'etendent lineairement sur la nouvelle route de
Serrou.

2.4 Hesitations

2.4.1 Des divisions eclairees

L'heure de l'independance laisse la medina et la ville europeenne sous un cahier
de propositions et peu d'amenagements veritables. Le plan de la nouvelle ville est projete
selon Ie modele occidental, revendiquant c1airement ses espaces publics, les lotissements
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d'immeubles, des lotissements en villas. Une premiere ceinture reliant Ie sud et !'ouest
est programmee.

La ville nouvelle d' A'in Kadou programmee par Ecochard demier urbaniste de la
ville avant l'independance, devient Ie refuge des classes moyennes marocaines.

Ecochard comme les suivants recherche systematiquement deux villes en
continuite. Cependant, c' est une continuite evaluee en flux. La densite de la medina de
Fes est toujours evaluee dans son ensemble comme une «masse ». Nourrir Ie centre,
desenclaver un tissus qui s'effondre elimine la reconstruction sous peine de «denaturer »
Ie site. C'estjustement cette notion de «nature» du site qui partage d'emblee la medina de
son territoire. Les remparts sont devenus infranchissable pour la population qui y vit et
pour celie qui veut y penetrer.

Ce glacis qui separe la ville de ces alentours (a l'ouest A'in Kadou, au sud Dar
Debibagh) est aussi artificiel que la mise sous cloche. Elle n'a qu'une validite theorique
(voir ideologique). En fait, elle divise theoriquement une population volontairement
acquise au patrimoine millenaire et une societe en mal de modernite.

La difficulte est que les memes qui vivaient en medina (dans la tradition) la
veille sont deja partis en ville nouvelle. Ne restent en somme que deux populations celles
du dehors (dedans, exclue de la «modernite occidentale ») et celie qui regarde d'au-
dessus. Modernite et patrimoine nourrissent alors un long debat. Pendant ce temps,
l'universite Quarawiyin ferme ses portes et les medersas sont desaffectees (1960).

Le projet de la ville continue se pose donc a plusieurs echelles.

Tout d'abord, elle interesse Ie schema global de I'agglomeration. La question est
ici de faire des choix techniques: la presence de reseaux fluides serait susceptible de
dedensifier la medina et de sauver Ie patrimoine c'est a dire Ie paysage et la cite.
L'echelle des villes permet aux urbanistes d'evaluer Ie trace d'une voie rapide (autoroute
proposee des 1952) reliant chaque extremite. Elle diminue les distances et augmentent les
flux entre les deux villes (Iignes de bus, trafic individuel). Outre les difficultes du site,
cette solution ne regIe la question que partiellement. Elle pose une structure lourde
diflicilement modifiable ou amenageable par la suite. La voie rapide anticipe sur un parc
automobile qui n'existe pas (ou qui ne sert qu'une partie de la population) et sur des
possibilites de stationnement encore plus reduites en medina.
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Des elements de comparaison: la production de la ville moderne a partir de 1954 au Maroc

rapprochement des operations d'Afn chock (1975 ...) et de sidi Othman (£cochard 1954...)
avec Ie schema de principe d'£cochard pour /'amenagement de nouveaux quartiers (Ie roman d'une ville,Paris 1955)

Source: Modele d'Habitat et Contre-types Domestiques au Maroc. Daniel Pinson 1992

Am Chock (1975 ... )
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Sidi Othman (ECOCHARD, 1954 ... )
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Ensuite Ie trace s'appuie sur deux elements:

• Ie demenagement des activites autres que commerciales ou culturelles a I'est
de la ville, Ie quartier Ain Nokbi : poteries, briqueteries, huileries, tanneries,
ferblantiers, etc. afin de recentrer la medina dans l'agglomeration

• Pour attenuer l'effet d'isolement du creur de la medina, on propose enfin de
couvrir I'oued Boukhareb et d'en faire une avenue.

Le principal handicap de ce projet est qu'i! n'est ni a l'echelle de I'urgence
sociale (la demande de logement et la demande d'emploi), ni admis par les tenants du
patrimoine et trop contraignant pour les autres.

D'une part la population immigree trouve du travail en medina (50% de I'emploi
dans les annees 70) y habite (les 2/3) et evidemment ne possede pas de vehicule. D'autre
part, les portes de la villes ne sont pas identifiees comme des poles de croissance sur
lesquels se grevent des activites mais comme des elements des barrieres avec Ie monde
contemporain. En realite, I'exploitation de ces portes ne cessent d'attirer la population.
Elles concilient la proximite du travail (a l'exterieur et a I'interieur), la possibilite
d'obtenir une propriete (illegale), I'acces aUKcommerces. Enfin, la percee de la medina,
terminee en impasse pose les problemes d'une rehabilitation brut ale : choix des
«parcours», identite des quartiers, peur de la pollution, modification des comportements,
etc. Le tout se passe sous Ie regard inquiet de I'UNESCO.

2.4.2 L 'eclatement des territoires et des roles

Face aux blocages economiques et culturels de ces projets, I'agglomeration se
retrouve dans une impasse. Le schema d'amenagement de Fes I'A.S.D.U.F. analyse en
1980 une situation degradee : la ville de 440 000 habitants accuse un fort d6sequilibre
tant social qu 'urbain entre les differentes entiMs.

Dar Debibagh s'etend vers Ie Sud, Ie quartier industriel d' AIn Nokbi est en
panne, la percee R'cif est d6c1aree sans avenir. A I'oppose, les quartiers c1andestins se
sont eparpilles tout autour de la ville. La medina de Fes est construite a 80 %, les activites
artisanales ont pris des allures de manufactures et la taudification des demeures
s'aggrave.

De ce constat alarmant, les bureaux d'etudes tirent plusieurs conclusions:

• Les liaisons avec la medina existent de fait. Qu'ils soient pietons,
automobilistes ou par transport en commun, la medina accueille de tous les quartiers,
ville neuve y compris, un flux de visiteurs qu'elle ne peut endiguer.

----- ----------
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• L'aggfomeration, sous peine de voir la medina s'effondrer sous sa
taudification, doit redevenir un espace d'equilibre. L'extension est est programmee
en differents secteurs pour contre balancer un desequilibre social trop important. Elle
s'appuie entre autre sur Ie constat des quartiers clandestins installes sur cette rive

• Avec cette nouvelle ville, Ie bureau compte poursuivre ce qu'il appel
«Ie croissant structurant» de Fes: trois centralites constatees s'appuyant sur les
parcours commerciaux structurant de la ville: Dar Debibagh, Fes Jdid, les souks de
Fes EI Bali. Vne ligne traverse ces trois zones passant par les voies deja existantes :
Av. Mohamed V, I'Avenue Hassan II, les routes de Fes menant a Batha et Bab
Boujloud, les deux Talaas jusqu'a la Quissarya et les ponts de R'cif , les souks
remontant a la mosquee Andalous et Bab Ftouh.

• Ensuite, tout un arsenal de mesures propose de rMuire la pression
fonciere et les nuisances provoquees par la percee R'cif et de developper les acces
par les transports en commun aux portes historiques de la ville.

• Les projets de reglementation accentuent paralletement Ie cadre
restrictif des constructions intra et extra-muros, gelent une grande partie des terrains
vierges afin de densifier les zones trop aerees (dar Debibagh, Dokkarat, etc .. )

L'omnipresence de eet axe strueturant dans Ie schema directeur amene plusieurs
remarques.

L'extension de la ville par la succession physique des quartiers est remplace par
des centralites raccordes par des flux: Ie pieton voue a prendre Ie bus pour aller en
medina, I'habitant de Bab Ftouh prenant I'autoroute pour se rendre a Dokkarat. Si on ne
peut pas nier que ces reseaux existent (95% de la population sont des pietons),
I' A.S.D.U.F. a sans doute contribue a rendre imaginaire I'integration de la medina dans
une relation urbaine it la ville neuve. II enterre toute idee de faubourg, de continuite batie
pour un bon moment. En soit, I'amenagement prevu a Ie merite de reconnaitre
I'integration des villes dans un systeme de complementarite. En mettant en relation des
moreeaux de villes (Ia medina est incomplete dans la me sure ou elle ne beneficie pas des
memes services que la ville modeme; it I'inverse la ville modeme constitue un tissu trop
vaste pour etre veritablement integratrice), I' A.S.D.V.F. admet que Ie role d'integration
pour les populations immigrees que represente la medina dans I'apprentissage de fa ville.
En resume, plutot la medina que Ie bidonville.

La strategie des trois centres ne fonctionne pas du fait de I'absence d'un
troisieme centre mene a bout.
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Avenue Bab Khokha 1998

L'Avenue Bab Khokha est tracee depuis 1930. Anciennement I'extremite nord du quartier des potiers, I'avenue est connectee par plusieurs percements dans Ie tissu a Bab
Ftouh. Les immeubles s'installent a I'occasion de la restructuration. L' avenue est donc longee de batiments durant les annees 50 a 90. Les fa9ades posedent des double-
entrees: commerces et appartements aux etages. On note les ouvertures doublees au centre ou soulignees en fa9ade quand elles ne peuvent etre centree. A gauche la
compostion a 5 fenetres est marquee par les murs de refand. On remarque enfin les surplombs sur la rue omnipresent ainsi que les grilles sur les ouvertures.
L'Avenue est plantee aleatoirement sur un trottoir assez large ( environ 5 metres), permettant Ie stationnement sauvage ainsi que des Iivraisons "minute".Cette largeur
autorise surtout une deambulation importante des pietons et I'appropriation pour des terrasses de cafe, les etales (minimum),etc.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



53

En contrepartie, la prise en compte des quartiers c1andestins dans Ie marche du
logement et dans I'equipement soulagera une partie de la population: d'une part elle leur
permet de s'installer dans la duree, d'autre part, elle implique une stabilisation de
I'immigration en medina. II s'etablit un tum-over des habitants dans la sous-Iocation et
une autre solution d'attente pour les immigres ou les depourvus.

De plus, les efforts pour developper les relations interurbaines (gare routiere,
gare de taxis, amenagement des voiries, lignes de bus, amenagement des places) et
l'accessibilite ont permis de revaloriser des espaces publics qui etaient parfois voues a un
no-man's land: Boujloud, Batha, Bab EI Guissa, la percee Sidi Boujida, Bab Khokha,
Bab Ftouh, la percee R' cif, etc. Le developpement de ces portes, quelque soit leur statut
initial (gare, tourisme, marche en gros) en fait des poles d'attraction parfois actifs pour
des qualites specifiques: ils sont vastes et publics, partages entre espaces de loisir et
espace de travail oulet selon les rythmes joumaliers.

En fait, la question de I'agglomeration de Fes, de la continuite de cette
agglomeration est d'une certaine maniere enterree avec la naissance administrative des
ditTerentes municipalites (cinq) qui vont se partager Ie territoire. Cette division muItiplie
les inten~ts et exacerbe les conflits. Elle renforce la capacite d'un seul acteur (I' ADER-
Fes: Agence de dooensification et de rehabilitation de la medina de Fes) dans son r6le
d'arbitre de la restructuration de la medina et d'elle seule. En etant l'interlocuteur
principal de la rehabilitation avec la municipalite de Fes medina, I'ADER-Fes aura
d'enormes difficuItes a conceder un patrimoine qu'elle considere dans sa totalite (cadre
biit~ non-biiti, remparts, reseau hydraulique, etc.) et qu'elle n'a pas les moyens de
soulager. Les regles de reconstructions a l'identique (materiaux et methodes) decouragent
les investisseurs et laissent les habitants sans solution. Par ailleurs, la pression
commerciale et touristique empeche l'application de ces memes principes : les chalands
ont besoin d'espace pour vendre (et stoker) aux touristes qui circulent.

La medina est donc devenue «de force» une ville «antique» modeme. D'une
certaine favon., elle admet qu'une partie de sa surface ne constitue qu'un espace
touristique et e1le s'equipe en consequence par des reseaux lisibles et rapides (circuit
officiel, arret dans les musees, renovation en restaurant spectacle, terrasse sur les
tanneurs), quitte Ii rendre invisible ce qui n'a aucune «valeur culturelle », la fabrication
d'un territoire voue a la production de cette nostalgie.
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CasbatAn NOUelr

gare routiere Boujloud

Se,hij Gnaoua

Sidl Boujida
Acces Nora'

Ai." Nckbi
cimetiere Bab Ftouh

Bord/Sud extensions ville nouve/le Sud

la medina de Fes vue c'v Bordj Nord

Fe!' s'est installe E'n remO'7tant Ie.; pente~l de la vallee du Sebo;;. A rouest Fe!' Jdid est absente du paysage. La coliine cree une rupture visuelle avec la ville neuve.
A rest, les extensions sont contiflues a I:~.ville. 13ab Ftouh est .;eparee de Selhij Gnaoua par son cimetiere. Les extensions de Sidi Boujid:J ont d,~finitivement ca::he
led~ssin d,~s remparts. Au centrE' de /'image la percee Ai'n A.~liten est sense;e faciliter la penetration des investissements en me'dina: 16 confort de I'accessibilite.
En bas a droite derlmage la nouvelle gare rout/ere (transporr de pasllagers) permet L'neaccessibilite inter-urt-aine.
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If/oleclion 00projeclion
La sauvegarde de la Medina de Fes et les blocages qu'elle entraine nous

amenent a nous interroger sur la genese de la «protection» de cet ensemble
urbain. En comparant les differentes formes, la succession des demarches et les
instruments de cette protection au cours du siecle, nous pourrions esperer soulever
une partie du voile qui plonge la ville dans un flou d'admiration, de nostalgie et de
rancreur.

Entre les projets de dedensification, ceux de requalification, d'autres de
tradition et de restructuration, «on» aimerait voir la medina retrouver sa
place, propre et dynamique. Pourtant, aucune de ces propositions n'est ici
pleinement assumee. La cite musulmane «par excellence» se tourne
inexorablement, malgre ses remparts, vers les autres cites: Ain Kadous, Jnanates,
Sarhrij Gnawa, Ain Nokbi, la ville europeenne (Dar Debibagh), jusqu'aux extremes
Iimites de la valh~e, de L'Oued au Sebou.

Pour endiguer ce qui depuis Ie debut du siecle etait decide, c'est a dire que
Fes ne serait plus seule (I'a+elle jamais ete 7), une somme de dispositifs
reglementaires, de systemes de controle, de moyens physiques vont etre mis en
place. lis n'auront de cesse de retarder I'extension spontanee de la cite, evacuant en
premier lieu I'idee de croissance ou celie de projet. Ces derniers sont, a I'heure
actuelle, a I'honneur dans les discours patrimoniaux, qu'ils revendiquent les
traditions culturelles, la protection de I' environnement ou let I' ecotourisme.
Paradoxalement, la modernite est Ie patrimoine, serait-on tente de dire.

3.1Protector at et Colonie

L'histoire de la protection de Fes ne commence pas a partir d'un phenomene
ponctuel : sa promotion au rang de Patrimoine Mondiale de I'Humanite en 1980. Elle ne
resulte pas non plus exclusivement d'un dan national planifie et souhaite par Sa majeste
Hassan II. Elle est probablement a rechercher dans un horizon plus large. Ainsi,
sauvegarder Fes serait pour Ie Maroc et ses gouvemants se sauver eux-memes (une
fonction symbolique et «psychanalytique »2 ) et pour I'Unesco prolonger une tache
morale a valeur universelle. En bref et en contradiction apparente avec Ie premier enonce,
il ne s'agit pas, dans les termes de Henri prose de «maintenir dans son cadre une
civilisation intacte depuis des siecles ». 11est dorenavant question de maintenir Ie cadre
pour une populationdifferente en mouvement.

2 La place de Fes dans I'histoire de la constitution de I'identite nationale du Maroc est
autant une question politique que culturelle.
3 «rapport du congres international de I'urbanisme aux colonies et dans les pays
tropicaux », 1932.
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ViUes Modemes et Paysages.
En 1913. Lyautey fait appeJ a Nicolas Forestier. conservateur des Promenades de Paris, pour programmer les reserves
foncieres des vi lies nouvelles marocaines. Celui-ci met deja I'accent dans son rapport en 1914 sur Ie ·piltoresque" de la
ville et sur son trartement paysager. Les mesures preconrsees par N. rorest/er visenl"/a conservallon necessaire
d'une promenade autour de la ville, qUi existe en fail aujourd'hui et qUi est une des beautes de Fez." Rien ne precise ce qu'il
advient de I'interieur des rem parts. II propose des celie epoque I'implantation des industries a ('Est de Ia ville. En fait.
N.Forestier prevoil Ie developpement de villes satellites et fonctionnelles reliees par un systeme de pares. La medina etant
placee au centre et menageant "des points de vues".
"Peut-etre Ilexemp!e de Par!s, oil !es diftfcu!tes son! nees de cette servUude qui n1eta:t qu'une servITude de defense,. devra!!-
iI nous renseigner qU'il est important d'appeler desormais ces zones "zones de defence et d'hygiene". ce qui. d'ailleurs, sera
I'expression de la verite, car ces villes autrefois entourees d'air et de verdure deviendront assez desagreables a habiter si
elles sont immedtatement entourees par des agglomeratlOl1s denses des constructions nouvelles europeennes."
Le developpement reel de la ville sera beaucoup moins "britanique" que prevu.
Le plan d'H. Prost plongea Ja ville moderne vers Ie Sud
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Cette premiere idee fortement ancree dans tous les esprits a fait son chemin
malgre l'absence totale de moyen financier, de moyen de contr6le, et a travers des
antagonismes d'interets particuliers.

La medina de Fes est un aboutissement. En 1911 avec Ie nouveau Palais
Mokri? 1913 avec la Porte Boujloud? 1920 au moment de la construction de
I'usine electrique? Peu probable, it est ici question d'une cite close par des
remparts dans laquelle I'accomplissement d'un equilibre urbain et une relation avec
son territoire etaient realises. Cependant, la ville se tourne deja vers Ie sud-ouest.
Les terrains etaient deja a cette epoque plus recherches et les investissements
immobiliers encourages par un meilleur environnement (pour les riches families
fassi : Moqri, Tazi, Ben Slimane ... comme pour les ambassades). Quant it I'est de la
medina, it possede une grande marge de Jnanes etablis Ie long de I'Oued Hariki et
Hasmouda. Le tout, Fes Jdid et Qasbat Cherarda compris est enferme dans des
enceintes successives it peine achevees (environ 1880).

La politique urbaine a Fes conjugue deux methodes du debut du siecle : la
tradition du plan d'urbanisme franyais ou zoning fonctionnel (qu'il est facile
d'imposer lorsqu'on est Ie maitre) et les preoccupations beaux-arts de valeur
archeologique et esthetique. Ces deux faces du protectorat sont unies pour servir
les interets franyais au Maroc. Elles revctent plusieurs avantages. Le contr61e
militaire d'une population indigene dangereuse, Ie contr61e des reseaux
d'echanges, des infrastructures regionales aux services de I'empire et un rendement
rapide des reserves foncieres mises a disposition. Enfin, elles permettent d'assurer
a ces memes populations tout Ie benefice universel que leur apportait I'occident :
I'hygiime, I'erudition, dans Ie respect du cadre millenaire mais forcement restreint
et intemporel «des traditions ».

Ainsi Ie terme de protectorat employe pour designer la situation marocaine
est a ecarter a bien des egards sauf sans doute celui de la cite. II est it la fois
question de proteger la ville europeenne de I'insalubrite et des revoltes et de
proteger la medina contre ces premiers occupants «nobles et primitifs ».

Le general Hubert Lyautey, gouvernant Ie Maroc de 1911 it 1925,
s'exprime en ces termes des annees plus tard : « Dans ma longue carriere coloniale,
deux questions m'ont passionne entre toutes, la politique indigene et I'urbanisme.
( ... ) Sauvegarde de I'art indigene, conservation scrupuleuse des monuments du
passe, leur appropriation aux necessites de la vie mod erne avec un souci constant
du respect des traditions ... ».

Vne fois pacifiee, il faut bien comprendre que la protection de la Medina
de Fes repose sur sa mise a I'ecart du developpement industriel et commercial de la
colonie. Fes est deja un objet touristique.
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Les activites de la communaute indigene sont directement influencees. Les
Fassis s'efforceront de gagner les reseaux commerciaux instaures par Ie protectorat
en relation directe avec Rabat et Casablanca. Les terrains interieurs a la medina
sont reserves a I'habitat indigene d'aspect indigene et soumis au controle des
services du protectorat. La ville europeenne leur est interdite.

L'arrete viziriels du 23 avril 1923 reglemente la protection artistique de la
medina de Fes. II eclaire sur sa destine:

«(... ) Considerant, au surplus que des mesures tendant a la protection des
medinas doivent avoir pour consequence directe la protection des metiers de tous
ceux qui fabriquent des elements de constructions redevables de leur caractere a
des techniques locales, qu'ainsi elles concourent a assurer a un grand nombre
d'artisans et d'ouvriers, par leur moyens accoutumes, Ie travail et les profits de la
production. ( ... )Considerant qu'elles auront entin I'effet d'assurer de faeon durable
a la ville les avantages du tourisme, puisqu'elles tendent excJusivement a lui
conserver I'aspect pour lequel elle est universellement admiree. ( ... )

Article premier: I'agglomeration de la ville de Pes compris dans la grande
enceinte deja c1assee comme monument historique (1914), est grevee d'une
servitude d'aspect, savoir ( ... )en imposant aux habitants I'obligation de ne
restaurer leurs maisons ou d'en edifier de nouvelles que dans des conditions qui
concourent a cet effet ( ... ). »

La medina de Fes est placee sous la volonte de museification physique et
«anthropologique». Ainsi, Ie protectorat considere qu'elle peut encourager les
indigenes a conserver leurs traditions tout en modifiant Ie contexte de son
developpement (Ies expositions coloniales par exemple). Contrairement a Rabat et
a Casablanca, Fes est soumise a un paysage entier que domine Ie Plateau des
Europeens et les bordjs.

Cette vision englobe ville, architecture, artisanat (art indigene) et
hommes. On s'emeut deja de I'influence nefaste que notre civilisation a sur la
production artisanale et Ie decor, alors que la population est elle-meme consideree
comme vieiIIissante, archai"que et sans imagination (<<parIe contraste avec les
diversites successives de I'Europe, je croyais voir une civilisation d'insectes»
Chevrillon 1920).

Le service des Antiquites, des Beaux-Arts et des Monuments Historiques
mis en place par Lyautey en 1912 est Ie garant du style national, voir local, mis
sous cloche. C'est a ce service que sont soumis les autorisations de construire au
de renovation. Sont juges la physionomie et Ie caract ere de la construction, la
disposition des facades et des toitures, les ouvertures, la coloration des boutiques,
les enseignes, etc.
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« Inventorier, etudier ressusciter certaines choses du passe, tel est Ie
programme qu'on s'est trace des Ie debut. En tenant Ii faire respecter un legs
ancestral particulierement riche ( ... ), en dressant une barriere contre les initiatives
qui sous pretexte de progres eussent pu gravement nuire au developpement
rationnel de I'art du pays ( ... ) »4.

3.2 Urbanisme discontinu

La premiere preoccupation des urbanistes qui auront pour tache de
concevoir I'avenir du Maroc colonise n'est done pas d'assurer une continuite de la
trame urbaine mais de creer des villes nouvelles, rationnelles, au service d'uD
territoire fonctionnel. A La medina de Fes, sera preferee celie de Rabat pour
I'etablissement de la capitale administrative. La cite commer~ante des «bourgeois
de !'Islam », comme la nomme les freres Tharaud, sera remplacee par la petite
medina de Dar el-Bayda'. Ainsi, si la capitale Idrisside rayonne encore aux yeux
des occidentaux au debut du siecle c'est davantage grace a I'hermetisme de ses
murs et de sa societe que par la place qu'elle a tenue pendant un millenaire sur les
pistes de l'Islam, du savoir et du commerce. Les Fassis seront sans doute les
premiers a I'avoir compris. Ils investiront des qu'ils Ie pourront a Casablanca ou
Rabat et y habiteront plus tard pour gerer leurs affaires.

Ce sont pourtant avec ces elites que Lyautey doit composer. D'un cote, il
contie Ii Prost l'amenagement de la ville nouvelle it la tete d'un service
d' Architecture et d'Urbanisme, d'un autre il menage les marchands, les
fonctionnaires et les proprietaires fonciers marocains (souvent les memes).
L'investissement principal de Lyautey a I'interieur des remparts ne depassera pas
I'ouest de la cite. Entre Fes Jdid et Bab Boujloud, c'est a dire entre la ville
nouvelle et la medina proprement dite. II s'agit en somme d'acheter une paix
difficilement acquise. La medina est reliee par la voirie, I'electricite, equipee d'un
h6pital, et plus tard du college Moulay Idriss (1920).

Jacques Berques nous decrit un des premiers amenagement de la medina.

«Les Travaux Publics proposent une transversale entre la portion Bab
Jiyaf-Bab H'adid et la route imperiale. (...). C'est Ie projet des Travaux Publics qui
sera retenu. Mais certains arguments des militaires meritent d'etre cites, parce
qu'ils iIIustrent une methode.

«Allons-nous acquerir Ie terrain par voie d'expropriation? II s'agit de jardins
maraichersmerveilleusementinigues. lis ne pourront guere etre payes moins de 6 francs Ie
metre, ce qui est encore inferieur a la valeur que les indigenesy attachent.Cela fait environ
30 000 francspour I'emprise de 18 route. Mais si nous payons Ie passage de cette route, les

4 Direction Generale de !'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Antiquites
Historiques, 1931.
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indigenes qui ant precedemment cede gracieusement les terrains pour les routes
precedentes, rcgretteront leur generosite passee et se sentiront leses. Allons-nous demander
l'abandon gracieux de ce terrain de grande valeur? Jusqu'ici les indigenes (Ii part un
protege anglais) ont eonsenti a nous abandonner les emprises des routes dont nous leur
montrons l'interet general de la route projetee. L'objection que je prevois est que cette
route n'est eree que pour les besoins de I'Usine Electrique. Je me sens done en mauvaise
posture pour demander aux mara1chers interesses de nous donner une partie de leurs jardins
et j'estime qu'il serait preferable de ne pas faire cette demarche.5»

Si Rabat et Tanger ne constituent plus un avant-poste de Fes, la medina ne
reste pas moins Ie centre de la region rifaine. C'est vers elle qu'affluent les tribus
avoisinantes «pacifiees». Mais c'est la nouvelle Fes qui embauche, qui achete les
terres aux fassis pour les travaux de la Ville Nouvelle, toujours plus au sud. II
sumt de comparer les investissements de la Ville Nouvelle et de la medina en
1927 pour s'apercevoir des changements qui s'operent dans les quinze premieres
annees du protectoral. Au programme, la construction d'egouts dans Ie nouveau
secteur «habitat et commerce», la route d'acces a l'hopital Dar Mah'rez, les
bureaux des travaux publics, et pour la medina la construction de l'asile de
misereux et Ie centre d'epouillage de Bab Segma6

.

Le protectorat laissera done la production du sol intra-muros aux mains des
marocains tout en les soumettant a un regime administratif qui ignore leurs
sysh~mes. Les lotissements Derb El Miter sont une illustration de ce nouveau style
d'habitat neo-traditionnel cautionne par les Monuments Historiques. C'est
generalement sous cette forme que se developpera l'interieur de la medina.

Le demenagement des familIes fassi a I'exterieur des quartiers d'origine
vers les Jnanes intra-muros s'accompagne de l'arrivee des immigrants ruraux

5 Lettre 446, RV2, 30 juin 1918, « Bureau arabe ».
6 « A cote de ce regime municipal de droit commun, deux regimes municipaux speciaux
apparaissent : il s'agit de celui de Fes et de celui de Casablanca crees respectivement en
1912 et en 1917.
La ville de Pes se caracterisait par l'existence d'une assemblee locale elue et compo see
de personnalites influentes dans chaque quartier de la ville. Cette assemblee exertrait une
fonction politique pendant les interregnes qui consistaient a assurer l'ordre et la securite
jusqu'a la nomination du nouveau Sultan. A cOte de cette assemblee, il existait des
corporations de metiers presidees par Ie Mohtassib
et les Oumana qui intervenaient massivement dans la gestion de la cite. Par respect des

traditions du pays, Ie general Lyautey a pris la decision de ne pas supprimer les
institutions existantes et dot a Fes d'un regime municipal base sur les elections, appele "EI
Majliss El Baladi". Cet organisme possedait des attributions d'ordre administratif et
financier. II etait charge d'etablir Ie budget tout en decidant les travaux concernant la
voirie, la salubrite et I'hygiene publique. ». Mme Lsefer Kadiri Najia. Docteur d'etat en
droit public
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entrant dans la production artisanale. Paradoxalement, alors qu'on autorise et on
encourage les constructions d'un «modele» marocain qui tend a s'ecarter de la
medina, (notamment dans les quartiers Aln Azlitene, Batha, Sidi Boujida), on
meconnait Ie processus de taudification de I'interieur des maisons de la medina au
profit de I'aspect des fa~ades. La medina est per~ue comme un jardin mineral dans
lequel tous les elements concourent a en faire une vaste promenade publique.

3.3 Compromis Stylistique

En 1933, la medina de Fes se dessine dans une relation duale avec la ville
europeenne. La rive ouest concentre les administrations civiles, les jardins, Ie
developpement des activites «bazaristes» Ie long des Talaas. La rive est est
raccordee a la gare de marchandises de Bab Ftouh. Ce sont logiquement sur cette
rive que se developperont les activites en gros. Elles trouvent la une infrastructure
routiere possible et un espace libre sans contrainte physique majeure. Le site, place
entre Bab Ftouh et Bab Khokha consecutif a la percee Bab Khokha, sera declasse
des 1936. II marque Ie debut du flechissement des dispositifs de protection de la
medina et en meme temps les limites des plans de Prost et Lyautey. Bab Khokha
est une application pratique des preceptes de Tranchant de Dunel en 1917 :

« Les necessites du progrcs nous ameneront sans doute a creer, pour les bcsoins
nouveaux, des biitiments nouveaux; mais suivant I'exemple des anglais aux Indes nous
placerons les jeunes constructions ii une distance suffisante des anciennes pour qu 'elles ne
se confondent pas avec elles. II faut qu'i! y aitjuxtaposition, mais non melange. )}

L'asile de misereux est la premiere representation exogene de ce precepte
sur la rive est.

A I'oppose, un style nouveau est encourage a Fes Europeenne. II s'inspire
de I'arsenal du decor marocain: auvents en tuiles vertes de Fes, mosai"ques, travail
du bois, etc. Ce style est applique a I'habitat comme a I'administration dans Ie
cadre rigide de la reglementation de la ville nouvelle.

« Vne architecture nouvelle est nee au Maroc, collaboration de la science fran~aise
et de la tradition arabe. L'architecte dressait Ie plan de I'edifice, repartissait les masses,
dirigeait la construction, mais Ie plus sou vent, laissait une certaine liberte au «Malem )}
indigene en ce qui concernc la decoration.7 »

La decadence economique des annees 30 de la medina de Fes ne fera
qu'accentuer la perte de ces modeles traditionnels de production. La medina n'est
plus une ville qui exporte mais qui importe des produits manufactures des tous les
horizons: babouches japonaises, cuirs de Mazamet, soierie de Lyon, etc. Elle
re~oit en meme temps les ouvriers agricoles devenus inutiles.

7 L' Architecture modeme au Maroc Album n02.
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« La situation en 1936-37 a encore empire. Un contraste desolant oppose
I'activite de la ville nouvelle au marasme de la vieille ville. D'ou la tristesse des visages qui
se ferment quand passe l'ctranger; maigreur des corps, delabrement des habits. Et cette
ville mome, secrete, dccadente, sa beautc n'est plus que mensonge nostalgique, et son
grouillement promesse de mort ( ... ) les vieux quartiers bourgeois montent jusqu'a 1145
habitants a I'hectare( ... ) par contre clle s'abaisse sur la rive droite de I'oued (andalous), elle
tombe a 160 au Fekhkarin 8»

En 1939, les premiers projets de recasement des indigenes apparaissent,
situes entre Fes EI Jdid et Pes EI Bali dans les Jnanes El Ayoun, precedant les
intentions d'Ecochard dans les annees 50.

La porte Bab Ftouh est raccordee aux quartiers historiques en une dizaine
d'annees, formant un triangle qui sera entierement equipe pour la circulation; rue
larges, trottoirs, garages, et places larges. Elle devient un espace servant privitegie
pour la medina.

Vne des premieres constructions venant toucher les quartiers traditionnels
est un dispensaire. Son integration dans Ie site temoigne de l'interet plastique que
les Franyais porte encore a la medina: a la frontiere du cimetiere et de l'oued
Ztoun, Ie biitiment est axe sur Quarawiyin et dessine un jardin, premier «jardin
public» de la medina Andalous qui sera ordonnance et oil sera plante un palmier.
C'est encore aujourd'hui de ce petit «Hotel-Diem> que les guides vous ameneront
contempler Ie panorama de Fes.

Parallelement, les equipements modernes se melent aux equipements
traditionnels. Contrairement it la rive ouest, qui it part de rares exceptions, s'est
construit en suivant les contraintes foncieres d'origine, lajonction entre Bab Ftouh,
Bab Khokha et les quartiers traditionnels sera realisee en suivant la voirie. La
presence anterieure de Marabout inflechira les plans de lots. Ainsi Ie lotissement
Bab Khokha est projete d'un bloc apres la cite de la police.

3.4 Toucher sans rien toucher

Le role de M.Ecochard sera de repenser les plans de 1914 it 1923 et de
tenter de remedier a une situation qui, en 1947, paraissait tres compromise. Le
probleme etait d'une part, de loger de maniere Mcente une population rurale
recemment arrivee en ville et ne disposant ni de moyen ni d'emploi et d'autre part,
d'assurer Ie developpement des vilies en tentant de canaliser les efIets de la
speculation fonciere engendree par la reprise economique d'apres-guerre.

8 Jacques Berques «Le Maghreb entre deux guerres »,1962
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M. Ecochard est un heritier du C.I.A.M. et est convaincu par la Charte
d' Athenes. Son rapport avec Ie patrimoine est fortement conditionne par Ie droit a
l'air et au soleil, a la circulation automobile. II sera en conflit permanent avec les
services des Beaux Arts et Monuments Historiques.

Les administrations ne reussirent pourtant ni a proteger la medina de
I'inflation des constructions intra-muros ni a proposer un plan qui fut adopte par
les deux services. Ecochard dessina la nouvelle medina d' Ain Kadous a I'ouest
pour resorber les bidonvilles installes dans les carrieres et fit plusieurs propositions
de penetration a l'interieur de la Medina. Solution qui trouvera son echo quelques
annees plus tard.

Les projets d'Ecochard et les mesures prises par les monuments
historiques, bien que depasses par I'ampleur des problemes, trouvent cependant
aujourd'hui leurs applications a plusieurs niveaux:

• Les mesures de declassement des quartiers Sidi Boujida intra-
muros et extra-muros entierement lotis sur une grille parcellaire.

• «L'autoroute» reliant Meknes a Taza en passant par la Place
Gambetta, Ie carrefour Bab EI Jdid et donnant la priorite au carrefour Bab
Khokha sur Bab Ftouh.

• «Ie peripherique» sud

• La liaison Place Gambetta- Bab Boujloud, constituant la premiere
percee veritable dans Ie tissu medina!.

• Le nouveau quartier des potiers installe en aval de la gare de Bab
Ftouh.

II est clair que Ie travail des services d'urbanisme d'Ecochard it Fes n'eut
pas I'envergure de celui entrepris it Casablanca ou a Rabat. Fes ne beneficiait pas
non plus des investissements alloues a ces deux villes. Ensuite, il est certain que Ie
climat de la ville n'avait rien a voir avec celui qui regnait sur les bords de
I'Atlantique. Pes est dans les annees qui precedent l'independance plus soumise
aux soulevements politiques qu'a la protection de son environnement.

3.5 Quinze annees presque seuls.

L'independance marque la fin du controle de la ville europeenne par Ie
protectorat sur la medina. Officiellement, les Marocains peuvent done prendre
possession de l'ensemble de la ville. Les administrations heritent donc des
structures du protectoral. La question de la medina reste cependant en suspend. En
effet, Les nouveaux services sont conscients de la taudification de la medina mais
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n'ont pas les moyens de leur ambition. Tout d'abord, la medina de meme que pour
les occidentaux, leur parait loin. lis I'ont quitte et la regardent presque 11travers Ie
paysage que decouvrait Pierre Loti 11la fin du siecJe dernier : un merveilleux ecrin
mais sale et inconfortable.

Ce retour aux sources pose evidemment son lot de contradictions. Quel
rapport peut-on trouver entre une ville planifiee, dotee d'infrastructures, de
services, qui reste 11achever et un tissu medinal sature et mal servi, peu equipe et
abritant une population misereuse? La medina de Pes joue Ie role de vase
communicant: Ie plus fort taux d'immigration rurale du Maroc vient remplir les
quartiers que les couches moyennes quittent pour «densifier » la ville europeenne.

A I'independance, deux architectes marocains sont diplomes d'ecoles
Fran~aises. On fera donc appel 11des architectes fran~ais installe au Maroc:
Challet, Mas, Riou, Atbat-Afrique (Bodiansky, Piot, Candilis et Woods), Zevaco,
Azagury et Jean Paul Ichter 11Pes.

En fait la periode des heritiers du ClAM allant de 1957 1172 sera la seule
ou des solutions visant des restructurations massives seront envisagees. Les acquis
des Monuments Historiques seront les servitudes d'aspect du biiti (remparts,
decors, inventaire architectural et archeologique), tandis que I'urbanisme se
chargera de renover I' infrastructure de la cite (egouts, voiries, etc.).

L'accessibilite aux portes devient Ie credo des annees 60. Les «portes »
sont encore per~us comme des points de rupture de charges d'un paysage et d'une
vie urbaine. La realisation de la ceinture nord et la distribution des portes est
entamee dans cette hypothese.

Desireux d'integrer la medina dans un schema general de modernisation, Ie
schema d'amenagement engage les etudes de couverture de l'Oued Boukhareb.
Unir les deux villes, concilier la forme (Ie quartier, Ie logement, les biitiments
publics) et Ie fond (une structure sociale et economique bouleversee) seront les
enjeux de la couverture de 1'0ued.

La percee Bab Jdid-R'cif est realisee de 197011 1972 comme une relation
intra-urbaine. Entre ville moderne et ville ancienne, elle est sensee desenclaver les
secteurs economiques les plus recules, 11I'interieure de la cite, elle doit rendre
accessible les aspirations d'une population aux services de la vie moderne : espace
de loisirs, et commodites de deplacement. La trace du cours d'eau est conservee au
plus juste. Si la medina limitait au minimum indispensable les rapports avec Ie
fleuve, elle s'adresse 11la percee. Entre Ie tissu traditionnel, reste substantiellement
integre, et la percee il existe un contraste evident. Le vide laisse entre les deux
rives constitue une connexion entre espace public et espace prive dans I' espace
urbain de la medina.
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Vecu comme un eventrement de la ville comparable a ceux d' Alger ou de
Constantine, on a vite oubHe qu'il ne constituait avant qu'un collecteur d'egout a
ciel ouvert concretisant les ruptures historiques entre les habitants des deux rives.

En 1972, avec I' appel au PNUD et a I'Unesco par Ie Ministere de la
Culture, Fes se replace une nouvelle fois dans un contexte international. Le schema
Directeur d'Urbanisme elabore de 1975 a 1979 par une equipe marocaine des
secteurs public et prive, appuye par des experts de I'UNESCO et du PNUD, a
notamment pose les options de base pour la rehabilitation de la Ville Ancienne.
C'est aussi Ie debut d'une interminable serie de propositions soumis a des budgets
internationaux, parmi lesquels on retrouve peu d'echo aujourd'hui.

3.6 Conclusion

La medina de Fes a toujours connu des mouvements de destruction et
reconstruction.

Son histoire depuis Ie debut du 20cme siecle est Ie resultat d 'un systeme
patrimonial attache a une logique coloniale. Celle-ci ayant enfermee la medina
dans un circuit «touristique» sans faire cas des contradictions qui en decouleraient.
La naissance de la «cite-image» ayant pris ici quelques 80 annees d'avance.

Le contexte colonial a substitue les causes de production de la ville par ses
effets.

• La cite de Fes ne produisait pas un espace public pour un «public»,
c'est a dire un arriere-plan pour la vie publique mais un reseau servant se
limitant a des interactions economiques.

• Le reste faisant partie de la sphere pnvee, il etait courant de
modifier ou de quitter sa demeure pour en reconstruire une autre ailleurs.
Aucun effort decoratif ne vient marquer une quelconque reconnaissance de la
rue, d'une place, d'un edifice public, etc. Or i1 apparait que l'iIIusion que ce
mode de production ne puisse constituer qu'un decor a ete encouragee et
continue de I'etre.

• Ainsi, Ie patrimoine culturel et architectural de la ville, medersas
et palais essentiellement sont devenus les «figures» emblematiques de la
thCatralisation de la medina. La se joue Ie spectacle confortable (centre
artisanal, de formation, musees, restaurants, hOtels) du Maroc pre-colonial.

Esperer pouvoir ainsi sauver (peut etre un jour) I'ensemble du parc
immobilier de la ville para!t illusoire. Le patrimoine n'etant pas considere
seulement sous sa forme construite, mais regretter dans son aspect «social» (on
pourrait ainsi comparer les differentes approches de ce patrimoine selon qu'il est
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vecu par les habitants ou perc;:upar les responsables. Ie renvoie pour cela 11I'etude
de Franc;:oiseNavez-Bouchanine\

A travers l'institution de parcours touristique, de guides officiels, ce
controle s'effectue sous une autre forme: Ie tissu medinal continue d'etre l'espace
servant d'une partie de la population (tanneurs, «soukiers», «bazaristes»)
entretenus tant bien que mal par l'industrie touristique. Celle-ci ne franchie
d'ailleurs pas Ie cadre du reseau traditionnel de la medina: les Talaiis, les souks, et
quelques rues menant aux tanneries au risque de se perdre. Pendant ce temps la
population loue des chambres derriere les murs opaques dans des maisons
menac;:antde tomber en ruine. Celle-ci n'a ni Ie droit ni la capacite d'adapter son
logement.

D'un autre cote, les espaces traditionnels constituant les reserves foncieres
de la ville ont etes construits en correspondances avec ces nouveaux modes de
production. Le lotissement des jnanes intra-muros correspond 11une occupation
«adequate» sinon esthetique d'un espace urbain en mutation et heterogene. II
temoigne des compromis entre espaces publics et espaces prives en medina.

L'unique tentative de transformation de I'espace public intra-muros a ete
effectuee pendant la seule periode OU Fes tentait une conciliation entre ville
nouvelle et ville traditionnelle.

Depuis, la politique patrimoniale n'a cesse de se substituer a une politique
generale de gestion de son territoire. Cette projection dans un espace qui depasse Ie
cadre de son biiti (I'occupation de la parceIle, son usage, son utilite, l'insertion
dans une trame urbaine) pour I'inserer dans des preoccupations universelles
demande des justifications que la plupart des villes europeennes ou americaines
auraient peine a fournir.

9 Franc;:oiseNavez-Bouchanine, Institut National d' Amenagement et d'Urbanisme,
Rabat.
differents articles notamment :
« Y a-t-il un modele d'habiter specifique en medina? » in Maghreb architecture
Urbanisme.
« Patrimoine des elites nationales et patrimoine des habitants: paradoxes, non-dits et
blocages dans la sauvegarde des medinas » Actes du seminaire ville et Patrimoine
et
«Habiter la ville marocaine» Gaetan Morin editeur, L'Harmattan, 1997.
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1to ville el/ld lopide
La filiere de production du logement « clandestin » est it I'origine des

quartiers Jnane Chami, Jnane Mouley Ismael et Jnane Ben Cherif (ou Douar selon
que I'appellation viennent des habitants ou de I'administration) qui ne sont qu'une
composante de ce qu'on a nomme Jnanates. Cette filiere privee represente une part
importante de I'offre de logement pour la population de Fes. Les pouvoirs publics
etant incapables de repondre it la demande de logement economique.

4.1 Les outils de la production du logement non-reglementaire
iI Fes.

Mohamed Ameur differencie deux systemes de production de ce type de
logements; I'une entrant dans Ie systeme de «promotion immobiliere», I'autre dans
la «petite production marchande». Ces deux categories different principalement par
la presence ou I'absence d'un promoteur-investisseur vendant ou louant cles en
main les appartements ainsi construits dans Ie premier cas. L'agent de I'auto-
construction est Quant a lui proprietaire du terrain et cherche a ameliorer ses
conditions de vie en construisant sur la meme parcelle plusieurs habitations, en
plus de la sienne, destinees a la location. La production de ces types de logements a
largement joue son role dans la modification du paysage urbain d'aujourd'hui. En
entrant pour une grande part dans Ie systeme economique de la ville, les terrains de
la peripherie urbaine ont connu une evolution repoussant progressivement la
categorie de la petite production vers les aires les plus eloignees.

4.1.1 La promotion immobiliere clandestine

Le systeme de la promotion immobiliere clandestine est recent. La
production d'habitat auto-construit et evolutif est preponderante jusqu'aux annees
soixante dix. La promotion immobiliere est liee a la speculation fonciere due a
I'aggravation du phenomene d'une demande solvable mais non compensee par les
programmes de I'etat. Elle se developpe alors aux environs immediats de la
medina. «Les conditions de production du logement et I'organisation financiere
rendent ce systeme tres competitif et tres adapte aux situations socio-economiques
d'une grande partie de la population urbaine ». M. Ameur.

Les promoteurs immobiliers sont directement lies aux secteurs de la petite
entreprise artisanale. lis sont soit eux-memes entrepreneurs, soit artisans ou
commer~ants. Dans ces derniers cas, la promotion immobiliere reste une activite
parallele. Mohamed Ameur fournit pour les quartiers Jnanates des donnees assez
precises .75% des promoteurs sont representes par trois categories dont
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commer~ants 32,4 % ; artisans 21,6 %. La proximite de la Medina ou la plupart
conservent leur activite serait un des elements expliquant Ie role actif de ces
categories dans ce secteur. Suivant la speculation et Ie controle de I'etat, les prix
des terrains dans ces quartiers ont subi une nette augmentation passant du simple
au double entre 81 et 87. S'en suivent differents phenomenes:

• la disparition de la petite promotion individuelle qui n'est plus
competitive. Le regroupement des elements les plus structures dans de
veri tables operations immobilieres.

• la reconversion de professionnels dans les pratiques immobilieres
legales en vue de blanchir leurs fortunes.

• Ie glissement vers une clientele de plus en plus solvable.
Paradoxalement, ce systeme de production de logements tend donc
directement a la legalisation de sa pratique tant pour sa valeur sociale
(I'habitation pour les couches populaires) que pour son dynamisme
economique.

4.1.2 L'auto-construction

« La petite production marchande consiste a valoriser les biens
patrimoniaux en les faisant entrer dans la sphere de la circulation marchande ou a
investir des avoirs monetaires familiaux dans la construction de quelques
logements qui seront ensuite loues». M.Ameur. A la difference du secteur
promotionnel auto-produit, I'auto-construction exclut generalement Ie travail
salaria\. C'est a la famille ou avec I'aide de ma~ons ou tacherons que Ie logement
est construit. L'utilisation de materiaux modernes et la hauteur des constructions
envisagees provoquent des constructions au coup par coup, selon les disponibilites
financieres. La construction peut durer cinq dix ou vingt ans et donne a la
production un aspect generalement inacheve. L'inegalite des revenus des families
s'exprime dans I'heterogeneite du bati. Le logement est souvent constitue au depart
de deux niveaux et sur la totalite de la parcelle, Ie premier pour la fam ill e, Ie
second voue a la location.

Le poids de ce secteur de production est variable d'une ville a l'autre. En
1982, on recensait 130 000 personnes logees en clandestins sur 517 000 habitants a
Fes. A eel a il faut ajouter une forte part de logements c1andestins eonstruits en
peripherie de I'agglomeration et entrant dans les comptes de communes rurales
(environs 30 % des logements c1andestins sont construits en dehors des peri metres
urbains). On sa it que la construction de logement illegal est etablie de proprietaire
prive a proprietaire prive. La vente du terrain est un acte notarie etabli par I' Adou\.
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La production du logement reglementaire: une source d'inspiration du lotissement clandestin
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Le terrain est donc vendu comme non constructible et loti par la suite sans
permis de construire et la plupart du temps sans aucun equipement. Ce
developpement est conditionne a I'amont par I'existence de ces fameux lots, donc
d'une promotion fonciere capable de repondre a une production parcellisee.

L'acheteur anticipe donc une regularisation de I'operation apres coup. Ce
type de production est souvent la seule solution pour une frange importante de la
population ne beneficiant ni de pret bancaire, ni de logement de type populaire que
I'etat ou Ie marche formel ne saurait lui fournir. En I'absence d'autre solution, les
pouvoirs publics sont donc amenes a considerer celle-ci comme un moindre mal.

Le c1andestin est donc en passe de dominer I'espace urbain. II represente un
modele alternatif qui s'est developpe et vient concurrencer, completer la ville de droit
(traditionnelle et moderne). Ce type d'organisation de I'habitat de I'espace collectif
s'inspire des formes differentes du modele de la ville musulmane et du modele occidental
importe.

Cette situation ambigue vecue dans la necessite d'un logement, d'un travail,
d'equipements, force les pouvoirs publics a prendre en compte les revendications d'une
population qui n'hesite pas, a l'inverse des situations de bidonville, Ii investir des moyens
dans la realisation des equipements necessaire a son autonomie. Le cas des Jnanates est
representatif des enjeux des tentatives d'integration de ce systeme dans une logique de
promotion legale. En effet les quartiers c1andestins Ii Jnanates sont parmi les premiers a
avoir pris leur essor dans les annees 60 mais leur regularisation n'est valide que depuis
une quinzaine d'annees. Cette regularisation des logements c1andestins vient s'etablir
alors que la population depasse les 100000 habitants. Elle est marquee par plusieurs
operations notamment I'equipement en electricite et en eau qui concernent la population
residente, les facilites consenties aux proprietaires pour I'autorisation de lotir, et
I' autorisation de construire pour les promoteurs dans certains quartiers. Cependant Ie
lotissement c1andestin y compris en ville legale reste en plein essor car il concurrence les
constructions reglementaires. En effet, les nouveaux programmes de promotions
immobilieres proposent des prix excluant d'office la population initiale. Ainsi, la
legalisation par les autorites locales provoque une redefinition de fait du statut urbain de
ces quartiers dans I'aire geographique de Fes.

4.2 Situations

Jnanes Mouley Ismael, Jnane Chami, Ben Cherif font partie des plus
anciens lotissements c1andestins de Fes. L'implantation importante des habitants
particulierement a I'est et au nord de la medina prend sa source dans la proximite
d'emploi que represente la medina et les quartiers industriels Dokkarat et Sidi
Brahim. Ces quartiers ont vecu depuis la fin des annees 50 une histoire urbaine
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identifiable au meme titre que la ville nouvelle, (ou nos villes nouvelles) a la
difference qu'ils n'ont pas ete «planifies » mais construits au fur et it mesure, selon
les necessites des migrants et la speculation fonciere.

Cependant, iI nous faut rappeler deux aspects essentiels du role que joua Ie
protectorat franyais dans cette courte histoire.

• Premierement, Ie systeme de promotion immobiliere par lot au m2 a ete promu
a l'interieure de la medina des les annees 30 comme par exemple Ie lotissement
Bab Khokha.

• En second, Le changement de statut des portes de la ville. La percee
automobile de Bab Khokha donne directement acces au centre de la medina.
Elle provoque Ie changement de statut des voies de circulations du tour de la
ville. Alors que la route principale de Taza commence, jusque dans les annees
50 a la porte Bab Ftouh (Ie nom de la gare ne permet pas d'ambigulte),
l'amenagement actuel temoigne de la preponderance du trace colonial. La route
nationale correspond a l'embranchement Gare routiere - Bab Khokha qui est
rejoint ensuite par I'ancien trace.

Les arretes viziriels et les decrets de protection de la medina de Fes font,
deja en 1954, etat de declassements ou d'infractions dans les secteurs de Sidi
Boujida et Jnanates. Les plans explicatifs des decrets nous manquent mais nous
avons les textes qui nous indiquent grosso modo leur naissance.

« Decret du lor decembre 1958 :

( ... }Autorisation de constructions grevees de servitude Non Altius
Tollendi de 4,5 metres dans la zone de parts et d'autres de Sidi Boujida. (Depassant
Ie cadre de 1954 : autorisation de «maisons de jardiniers ou de plaisance»
inferieure a 150m2). Enfin, it ne faut pas oublier l'Arreter Viziriel du 23 avril 1923
qui reglemente la protection artistique de la medina de Fes comprise it l'interieur
de la ceinture de remparts. Toute la medina est grevee d'une servitude d'aspect
pour pouvoir conserver a la ville sa beaute et son homogeneite. De nombreuses
infractions a cette reglementation peuvent etre constatees notamment au quartier
Jnanates, Benslimane. Le service de l'Inspection des Monuments historiques se
propose de faire des enquetes sur ces infractions. ( ... )>>

A travers les noms de ces quartiers, nous reconstituons deja des ensembles
identifies en plan et par les habitants du quartier. Tel habitant, tel commeryant au
immigrant recent sait ou se situe la frontiere entre Jnane Chami et Jnane Mouley
Ismael. Ces terrains etaient des vergers, appartenaient a des proprietaires terriens.
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lis etaient irrigues en suivant les parcours des oueds secondaires, puis de reseaux
d'irrigation. On retrouve dans I'ordre, la division des quartiers, puis ceIle des
principales arteres des premiers lots, enfin la division parcellaire initiale de la
premiere phase datant des annees 60.

Les actes de vente n'ayant pas pu etre retrouves et les premiers plans
prenant acte de la croissance de ces quartiers datant du debut des annees 70, il est
difficile de reconstituer les divisions parcellaires exactes de la premiere phase de
lotissement. Cependant on peut deja lire un systeme d'habitat urbain qui differe a
la fois du mode occidental de promotion de la ville coloniale et de celui de la
medina «traditionnelle ».

4.3 forme urbaine

Contrairement aux lotissements legaux, les lotissements c1andestins ne sont
pas construits en relation avec Ie systeme viaire preexistant. lIs dependent
directement des traces d'irrigation, et en consequence s'e!oignent de la percee et du
«tour de ville» du protectorat. Ben Cherif, situe entre les remparts et la route ne se
construit pas en alignement sur la voie mais perpendiculairement dans la mesure du
possible au cours d'eau. De meme pour Jnane Mouley Ismael et Jnane Chami:
I'artere principale demarre en avale de la route pour former une «etoile», et suit les
pentes principales du relief. A I'Est se developpe Inane Mouley Ismael et au Nord
Jnane Chami. En consequence, la Medina constitue un pole est c1airement defini.

Le lotissement fait au debut directement penser au systeme d'impasse des
medinas, et it I'identite morphologique autonome des quartiers. Ainsi, Ie quartier
Ben Cherif est «ouvert» par une porte et dessert des «derbs» reserves a I'usage
pieton. Ce mode de repartition est aussi utilise pour resoudre des problemes de
rentabilite du parceIlaire, reduisant les circulations au minimum et les separations
de proprietes foncieres. Ainsi, meme si I'ensemble nous parait rejoindre la forme
medinale, Le lotissement suit generalement une forme identique (que nous
retrouvons dans toutes les villes du Maroc). EIIe tient en un ilot relativement
longiligne ne depassant pas en largeur deux parcelles collees dos it dos. Lorsque la
construction est restreinte par la configuration du terrain comme pour Ben Cherif
I'i1ot est remplace par une simple barrette. De plus alors que Ie systeme medinale
de Fes fait reference it une propriete unique inscrite dans une histoire familiale
elargie (Ie dar, Ie derb, Ie quartier, etc.), Ie quartier cIandestin est delimite par une
juxtaposition de proprietes <<finies» et livrees telles queUes aux futurs proprietaires
et it construire dans I'urgence. Un auto-constructeur ne dispose d'aucune surface
echappatoire.
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Au resultat, Ie lotissement se traduit par une densite extreme de la trame
urbaine. En eITet les parcelles se dressent en continuite du reseau des voies. Ben
Cherif dans sa premiere periode compte un reseau de rue ne depassant pas 3
metres. Tandis qu'a Jnane Mouley Ismael et Chami, l'artere principale mesure 5 a
6 metres et les impasses 2 metres en moyenne.

On observe plusieurs signes au debut des annees 70 qui marquent la fin de
la premiere periode de construction.

• Les Iimites assez claires ordonnees par la saturation des terrains
construits entre les oueds. Ceci correspond a la vente au fur et a
mesure des terrains a batir et a la forte attraction que procure la
medina (niveau de vie, emplois).

• Ensuite l'absence d'equipements publics, tant en terme d'espace
public, que d'etablissement. L'espace public se cantonne a la rue non-
viabilisee, et a un retnkissement de fait des largeurs de voies pour se
terminer en impasse.

• Enfin et en correlation avec I'absence d'intervention des pouvoirs
publics, l'auto-equipement en etablissements traditionnels se
developpe : four a pain, hammam, mosquee, commerces de proximire.
Le tout forme des unites relativement autonomes.

C'est entre 1975 et 1982 que Ie phenomene de I'habitat cIandestin prend
son ampleur. La forme generale des quartiers Douar Ben Cherif et des Jnanes
Mouley Ismael et Chami est a peu pres inscrite sur les plans de 1986. II faut
evidemment prendre en compte la phase de regularisation qui eut lieu entre 1982 et
1986. Cependant eUe n'intervient que de fa~on limitee dans la forme des ilots et la
distribution du bati.

Plusieurs remarques concernent ce mouvement de construction qui
correspond d'abord a une augmentation sensible de l'immigration a Fes. Entre
1957 et 1972 pres de 70% des jardins intra-muros de la medina ont ete lotis. Cela
se traduit par une expansion generale du phenomene clandestin dans les Jnanates.

La consequence premiere est la continuite batie entre la porte nord et Bab
Khokha Ie long du «tour de ville ». Ainsi la ceinture verte qui entourait Fes
acquiert Ie statut de boulevard peripherique sur un quart de son parcours. II faut
rappeler que Ie plan d'amenagement Ichter de 1962 avait deja anticipe sur Ie statut
du «boulevard» en prevoyant son rapprochement des remparts depuis Bab Guissa.
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En regardant Ie plan de lotissement, on s'apervoit que les voies
«manquantes » reliant les portes et passant sur ou contre les remparts ont ete crees.
Les ilots prennent a Douar Ben Cherif les chemins les plus directs et s'alignent a
la fois sur Ie boulevard peripherique et les remparts. Le systeme, bien que
reprenant l'oued comme axe principal, prend cette fois-ci des formes differentes.
Ben Cherif presente ainsi plusieurs types d'ilots mais est caracterise par une
division parcellaire quasiment identique Ii chaque fois, environ 100m2• L'un d'eux
prend la forme d'une «cite» ala maniere des lotissements prives legaux marocains
de ces annees.

Les ilots ne reproduisent plus Ie schema d'impasses mais l'alignement sur
Ie boulevard ou les voies exist antes et s'installent sur «une grille». C' est Ie cas
pour Jnane Chami OU I'impasse a presque totalement disparu des lotissements. On
cherche a prolonger Ie plus longtemps possible l'axe principal, pour lotir sur les
voies secondaires comme tout au nord ou on se rHere entierement a la grille et les
lots sont vendus au m2 selon les possibilites du preneur. C'est vraisemblablement Ie
cas pour l'ouest du quartier. La finalite de ce processus est la saturation de la trame
urbaine sur les terrains a vendre. Les derniers ilots se situent a moins d'un
kilometre de l'entree de la medina sur un denivele moyen de 10%.

A la difference de la situation urbaine precedente, les quartiers ne forment
plus des iles, mais un gigantesque faubourg. Ainsi, devenues I'une des
preoccupations de Fes, les propositions du premier Schema Directeur de 1981 et de
la municipalite de 1983 seront la regulation de ces quartiers. Celle-ci passe par
deux principes.

L'un concerne la totalite de l'agglomeration. Le projet consiste Ii recentrer
la medina par rapport a la ville nouvelle, en poussant la ville a l'Est. C'est a dire
que les quartiers Jnanates seront directement vises par une politique urbaine. En
fait, ce projet se concretisera par un desequilibre entre la rive sud-est, equipee
d'une double voie· et d'une gare routiere, et Ie nord ouest separe par des
equipements publics de grande emprise.

L'autre proposition est la regularisation des lotissements. Ce pas franchi
amorce la requalification du quartier sous sa forme batie et sous sa forme sociale.
Outre l'equipement en reseau (eau et electricite), il est evident que la
reconnaissance des constructions et des terrains a construire par l'administration
permet d'effectuer un ancrage reel des investissements dans I'immobilier et
I' amenagement.
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La derniiue periode : les annees 90

La regularisation des quartiers Jnanates n'a fait qu'enteriner une situation
de fait a un stade urbain deja fortement sature. La municipalite tente de promouvoir
une qualite urbaine et architecturale de I'ensemble en reglementant ces quartiers et
en faisant pression sur les tentatives de constructions ilJegales.

Le «remplissage» des vides interstitiels par des equipements publics
contraste fortement avec la densite du reseau des quartiers. Ces equipements, se
veulent aussi des «zones vertes » respectueuses du paysage : clos par un mur en
alignement relatif sur la voie. De I'autre cote du boulevard, des amenagements de
types jardiniere et muret sont venus interdire I'alignement des immeubles sur la
vOle.

En parallele, on constate une recherche de cet alignement de plus en plus
important de la part des investisseurs prives. Ceux-ci profitent evidemment des
efforts faits par I'administration dans I'amenagement des voiries. En efTet, la
possibilite de se garer, de profiter d'une terrasse, representent une plus-value pour
Ie promoteur. Ainsi des parcelles en alignements sur les axes de circulations sont
venues se caler dans des trous laisses libres a la construction.

La gare routiere est implantee au depart de la route de Taza. Cependant cet
equipement s'avere insuffisant pour un quartier dont Ie poids dans Ie secteur du
commerce en gros vient completer celui de Bab Ftouh. La zone longeant les
remparts va donc rester une gare routiere «clandestine ». La place Bab Khokha va
progressivement etre occupee par des petits entrepots sans amenagement
particulier.

En resume la structure principale de I'espace public consiste en une
occupation de terrains vagues par des activites commerciales «informelles ».Un
reseau de voies primaires gere les flux automobiles intra et extra-muros aux statuts
indifferencies: I'axe est-ouest ville nouvelle-extension evite les Jnanates, la
rencontre de la percee et du boulevard constitue un nreud local entre les Jnanates et
la medina, ou plus precisement elle vient prolonger Ie parking de la gare routiere.
Enfin un reseau de rues et de cheminement pietons en continuite du bati a
I'interieur des quartiers est oriente principalement sur la medina et relie les portes
entre elles.

Le marquage au sol, la diffusion de panneaux de signalisation a delegue
des statuts a ces rues. Certaines rues sont pavees, alors que d'autres beneficient
d'un trottoir, d'autres encore sont en sens unique. Le tout vient renforcer Ie
caractere prive du quartier.
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4.4 Typologies

Le caractere c1andestin de ces veritables morceaux de villes (souvent
ignores puisque «sauvage ») est revelateur du developpement des typologies du
logement economique qui se sont succedees au Maroc depuis la maison
traditionnelle urbaine ou de campagne jusqu'a I'immeuble collectif. En efIet, sur
de petites parcelles souvent etroites et presque systematiquement mitoyennes sur
trois cotes, se superposent ou s'alignent, immeubles en redan, immeubles tour,
immeubles de rapports. Les balcons, loggias, bandeaux rivalisent avec les favades
muettes des dars a un ou deux niveaux, d'ou s'echappent les branches d'un arbre.

Auto-constructeurs et promoteurs de I'immobilier c1andestin ont plus de
libertes, puisqu'ils sont degages des textes reglementaires d'urbanisme et sanitaire.
lis sont cependant contraints dans la taille de la parcelle par la necessite de
logement d'une famille souvent elargie, les moyens de construction, et/ou
eventuellement les moyens d'y trouver une plus-value. Nous retrouvons la les
differences entre les deux principaux types de batisseurs cites precedemment.

Le secteur Jnanates a pour principale caracteristique la superposition de
ces typologies. A la fois quartier c1andestin jusque dans les annees 80, sa
legalisation a sans doute provoque «un renouvellement » des investissements et un
changement tant au niveau de l' echelle, que de la forme du batL

Ainsi, la encore nous pouvons proceder par periode, et par comparaison
entre les modeles pour esquisser Ie devenir de ces quartiers.

De la premiere phase de construction nous pouvons retenir sa parente avec
Ie douar urbain. Le quartier douar Ben Cherif est Ie seul des trois a en porter
l'epithete. Le douar renvoie done a un habitat centre traditionnel. II est d'un seul
niveau et donne sur une cours ou un patio. Ainsi, comme dans la ville traditionnelle
les maisons se jouxtent quitte a s'elever par la suite un etage. On en trouve encore
des traces a Ben cherif. La seule ouverture en fayade est la porte d'entree et
l'habitat tente de « se proteger » de la rue au maximum. Le douar est Ie plus petit
niveau d'appropriation urbaine du lotissement. II est construit en materiaux
modernes, sans finition et abrite generalement une famille, voire deux en cas
d'etage. C'est en quelque sorte «Ie pavilion clandestin ». Au vu de la hauteur
actuelle du biiti, il est peu probable que ce modele subsiste encore longtemps.

Cependant meme si on constate la disparition presque totale de des douars
originaux rapidement on remarque que I'ouverture sur la rue reste problematique.
Les ouvertures en fa~ades restent limitees et ne font pas I'objet de recherche
d' ordonnancement.
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Les boutiques suivent la trame donnee par les logements. Ce sont des box
qui reprennent les modenatures de la medina. Le premier veritable exemple de
composition complete des lots concerne les activites consacrees au commerce.
L'operation qui fait face a la gare routiere s'aligne en effet parfaitement a la percee
de Bab Khokha. Elle fait d'ailleurs entierement reference aux lotissements du
protectorat, con~us sur un meme module repete dans une rangee et divise en deux
barrettes. Au rez-de-chaussee, les commerces sont prolonges par une galerie de
portiques que les terrasses des cafes se sont appropries. A l'etage, les fa~ades
identiques de deux petites ouvertures abritent un logement, un entrepot au un cafe.
Le fond de la parcelle fournit des balcons, et des activites s'alignent en rez-de-
chaussee sur la rue. Cet ensemble est d'ailleurs Ie seul exemple de «fa~ades
galeries »dans les Jnanates; II est interessant de noter que les dernieres operations
datant des annees 90 en contrebas et en continuite de la rue ont repris la typologie
de la galerie a titre individuel : les immeubles sont prolonges au rez-de-chaussee
par des terrasses qui forment des «portes » ouvertes sur la rue et fermees sur les
cotes.

Les annees 60 et 70 voient l'explosion de la demande de logement. La
recherche de rentabilite du systeme va done entrainer la saturation du parcellaire.
Celui-ci ne va plus cesser de prendre de la hauteur et donc modifier a la fois Ie
mode d'occupation du sol et ces dispositions par rapport a la rue. Comme en
medina, la boutique se double de logements, Ie patio disparait presque
systematique au profit d'un escalier qui debute apres Ie seuil.

De nombreuses etudes sur l'habitat clandestin montrent les arrangements
trouves par les habitants en vue de conserver Ie type initial de «mode d'habiter
traditionnel » et de sureJevation, la necessite de cohabitation avec des locataires,
etc. Le recours a la couverture du patio par des paves de verres est frequent. II
permet de conserver l'espace central comme wast ed dar (salon marocain).
Cependant ce modele ne reste pas extensible a l'infini. L'empilement des etages
provoque des ouvertures sur la rue necessaire quand l'immeuble ne presente plus
qu'une fa~ade.

De plus, il faut faire correspondre cette periode avec un autre phenomene :
la production des programmes d'un habitat legal economique et la diffusion de
plans types. Ces plans vont fournir certaines solutions de construction aussi bien
pour les typologies, les modes d'habiter, etc. On remarquera qu'aussi bien les
«auto-constructeurs reguliers» produiront des «contre-types» (voir Daniel
Pinson), autant les promoteurs irreguliers trouvent dans les plans types de 1970 a
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1980 une source d'inspiration sans etre embarrasse par Ie decret de 196410. La taille
des lots crees a cette epoque rappeIle d'aiIleurs etrangement celles prevlls par les
lotissements reglementaires.

Dne difference marquante est probablement la hauteur des immeubles
envisages. Alors que Ie logement reglementaire prevo it des R+2, il n'est pas rare de
trouver des immeubles construits en R+4. Les ouvertures s'alignent
horizontalement et verticalement dans la plupart des cas. Elles restent, cependant,
obstruees par des moucharabiehs ou des grilles en fer forge. On note aussi une
specialisation des pieces. La terrasse est quant a eIle toujours presente.

Les annees 80:

L'alignement des parcelles : Ie role de plus en plus important joue par la
promotion immobiliere font partie des parametres de «modernisation » de la fayade
dans la production du logement. La disparition de la fayade interieure trouve son
application a l'exterieure. L'emploi des attributs de la decoration orientale, la
rapidite des constructions qui «s' enchainent » sur les chantiers voisins attestent une
methode et un savoir-faire identique a celui des promoteurs legaux. La ville se
construit en «serie». Une rue ne presentera que des fayades a redan mono-orientes
alors qu'elle est constituee de plusieurs ilots, tandis que sur une autre, les fayades
se font face parfois a un metre de distance. Les niveaux sont soulignes par des
balcons ou par des loggias ou par I'encadrement des structures sur toute la hauteur
de l'immeuble. Lorsque cela est possible, on recherche la symetrie.

10 « La typologie implicite du Decret de 1964 :

Au niveau du plan d'amenagement, comme au niveau de la maison, Ie
decret de 1964 pretend faire entrer la production des quartiers clandestins, les
nouvelles medinas, dans un cadre reglementaire assurant la salubrite des
constructions. La consequence en est l'obligation du permis de construire et du
permis d'habiter. (oO.)

Les elements de confort elementaires, tels que normalises dans Ie decret de
1964, vont desormais entrer theoriquement dans la conception du plan, fixant
l'emplacement de la cuisine, des we et des douches, attribuant aux differentes
pieces les dimensions et l'apport de lumiere autorises. ».Daniel Pinson: Modeles
d'habitat et contre-types domestiques au Maroc 1992
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reproduction Modeles d'Habitat et Contre-types domes(jques au Maroc. Daniel Pinson. 1992
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On peut cependant determiner deux constantes par rapport au modele
traditionnel ou neo-traditionnel :

• la terrasse est maintenue dans la totalite des batiments, meme lorsque
celui-ci se pare d'un fronton.

• Ie surplomb sur la rue est presque permanent dans les nouveaux
batiments qu'i!s soient constitues d'une simple fa~ade percee ou dote
d'un baleon.

• Dne derniere remarque concerne les activites. Si la mixite entre
logement et activites commerciales ou artisanales est devenue un lieu
commun dans les quartiers recents, sa qualite ne varie pas. La fa~ade
du magasin ne constitue pas «une vitrine» en elle-meme. La
repetition sur la longueur des fa~ades du meme module (box ferme par
une double porte metallique) contribue a uniformiser la rue.

4.5 Conclusion

En cinquante annees d'existence, les Jnanates sont passes de l'etat de
vergers a celui de faubourgs de plus de 120 000 habitants. Cette realisation apparal't
comme une sorte de contre-projet de la ville moderne, erige sans elle, et avec leur
complicite tacite. Quels que soient les interets en jeu, iI est clair que Ie fait d'avoir
regularise la situation de ces faubourgs ne peut que sedentariser les populations et
renforcer I' aspect urbain de ces quartiers.

D'une occupation individuelle (familiale) de la parcelle (Ie douar), les
Jnanates sont passes a une forme d'habitat collectif dense: environ 800 a 1000
habitants a I'hectare. Malgre les questions sociales engendrees par ce genre de
situation (cohabitations, pertes des reperes culturels, modifications des modeles
familiaux ), Ces quartiers ont su s'adapter a une double contrainte : celle imposee
par les traces naturels et d'irrigation du site et celie provoquee par les
infrastructures implantees dans I'ignorance de son developpement. Le douar Ben
Cherif associe des rues directement en liaison avec ses principaux poles
d'attractions et des unites conservant un caractere local.

Plusieurs questions reste cependant en suspends:

S'il est clair que les Jnanates ont acquis une identite legale d'ensemble,
plus ou moins critiquee dans sa forme actuelle, il n'en reste pas moins que chaque
quartier reste physiquement en marge des portes de la ville. Alors que Ie quartier
Sidi Boujida s'est construit en premier Ie long des remparts, c'est ici Ie phenomene
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inverse qui tend a se produire. L'espace public vacant est utilise dans Ie meilleur
des cas comme un parking (c'est Ie cas des remparts et du boulevard) ou
l'investissement se limite a des baraques.

De plus Ie renouvellement des parcelles entame depuis la regularisation
affiche clairement une necessite de se toumer vers I'espace public. Parmi les
nombreuses explications invoquees, je me risquerais a en reprendre certaines.

• La disparition de I'espace exterieur domestique : La terrasse, Ie patio,
Ie derb, ne remplissent plus que partiellement les qualites qui leur
etaient attribuees. Le patio a disparu pour etre remplace par des
loggias et des balcons, eux-memes souvent proteges des vues
exterieures. La terrasse est quant a elle utilisee dorenavant a titre
collectif par un ensemble de families. Le derb ne subsiste plus que
dans certains modele (notamment Ben Cherif : Douar et cite).

• La dichotomie entre espace prive et espace public: Si Ie lotissement
reussi a produire un logement pour chacun, des commerces, des
ateliers au prix d'une densification intense, c'est a la cite de produire
les infrastructures capables d' en assurer la cohesion. Si les discours
urbains sur la cohesion sociale assuree par la medina avant Ie
protectorat gardent sens encore aujourd'hui a travers les solidarites, les
associations (aux Jnanates par exemple), comment retrouver cette
cohesion dans un contexte de mur clos et de terrains vague?
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SUn Proiet [tronger
En vainj'emigre

J'emigre en vain
Dans chaque ville je vois Ie meme cafe
et me resigne au visage ferme du serveur
Les rires de mes voisins de table
taraudent la musique du soir
Une femme passe pour la demiere fois
En vain j'emigre
et m'assure de mon eloignement
Dans chaque del je retrouve un croissant de lune
et Ie silence tetu des etoiles
Je parle en dormant
un melange de langues
et de cris d'animaux
La chambre ouje suis ne
J'emigre en vain
Le secret des oiseaux m'echappe
comme celui de cet aimant
qui affole il chaque itape
ma valise.
I'Etreinte du monde. AbdellatifLaabi
Paris: La Difference, 1993.

L'exemple de Fes posent ptusieurs questions d'ordre generate. Les techniques
actuelles de fabrication du territoire sont etIes encore conciliables avec des discours
architecturales? A quelle echelle ces techniques pourraient s'appliquer? Les criteres qui
d6finissent l'authenticite d'une cutture s'appliquent-ils encore aux villes? Pour etre plus
precis, un parcours historique ne peut it etre dissocie d'une image « typique » de la ville?
Chacun de nous fait I'experience de la ville. En s'appuyant sur ce qui est visible, lisible,
quelques notes personnelles tacheront de cibler les limites que Ie projet posera. Le site de
Pes laisse alors quelques hiatus sur lesquels s'instatler.

Ie projet se propose de repondre Ii des attentes: la conservation d'un espace
public pour la population qui vit « in situ }).
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5.1 Territorialite : Especes de gestion urbaine.
« Quand vous allez a Plan de Campagne, vous avez qu '0passer 0 Aix .»
Une guichetiere de la Poste 1998

La ville est I'objet de nos debats au parlement, objet de ministere, objet du
Maire. L'echelle de nos societes, des relais de responsabilites se sont mUltiplies pour
circonscrire des tenitoires toujours plus vastes auxquels nous efforcons de redonner sans
cesse une echelle reconnue : Celie de « la Ville ».

En fin de compte ce terme s'inscrit comme generique d'une identite qui n'a plus
rien a voir avec celie que son tenitoire occupe. Cette situation ne touche pas seulement
les megalopoles ou les metropoles des cinq continents. Elle est devenue un mode de
gestion a part entiere des phenomenes urbains. La question est donc de savoir a que! lieu
fait-on allusion lorqu'on evoque la ville?

Doucement s'est effectue un glissement de sens, de conscience. La ville n'est
pas devenue trop grande, mais trop petite. L'heure est venue pour e1le de savoir ce qui lui
appartient et ce qui ne lui appartient pas, ce et ceux dont e1le ne veut plus. La ville ne
veut pas du pauvre, ne veut plus du malade, ne veut pas de I'etranger. Elle se veut
passage, carte postale ou aeroport. Du coup, I'habitant sait seul d'ou il est, au il travaille,
ou il habite, ou est sa frontiere et au iI peut acceder. Generalement aucun de ces endroits
n'est Ie meme. II n'est plus residant, iI est voyageur ou otage. En quelque sorte, la ville ne
serait plus productrice de valeurs mais d'une seule consommee pour elle-meme.

Pourtant, il y a bien une ville, et un tenitoire pour cette ville. Ce qui derange
aujourd'hui est donc qu'elle n'est plus dessinee pour son propre pouvoir. Si la ville
comme agglomeration de constructions et diversites d'actions existe il apparait difficile
de localiser aujourd'hui sur quelles valeurs elle serait fondee. Dans ce melting-pot qui
aurait choisi la « ville », seuls les plus chanceux auront droit it s'en evader.

Ce qui creerait Ie malaise serait que ce qui est programme localement panuI de
plus en plus aleatoire. « Distant », Ie langage programmatique produit des objets en
suspends. Programmer la ville aujourd'hui conduit Ii l'astreindre Ii un reseau global, ala
disparition de son centre et Iiune succession de deplacements.

Apres un demi siecle d'optimisme urbain, la ville s'est delestee de son epaisseur.
Devenue invisible, elle se refait une virginitc, elle repart Iizero sur Ie vieux continent. Ce
qui ne veut pas dire qu'elle fait table rase a tout les coups. La ville contemporaine se
specifie.

Quand elle se penche sur elle-meme qu'est ce qu'elle voit ?
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Monoprix&Prisunic:
La ville clest ma nature.1999
Campagne de publicite sous Ie mode informatif.

• La ville c'est /a jungle'
En France, nous aimons la publicite, au
moins autant que la ville. Mieux que de
s'afficher, elle se donne, se poste, elle
est intelligente, elle nous informe. C'est
Ie meilleur moyen de savoir ou nous
allons, et plus ou ce vers quoi nous
tendons naturellement. Ainsi, I'art de
bien vivre une ville sa lit aujourd'hui dans
les prospectus: Une voiiure fait du bruit
et pollue; les jardins sont des lieux de
natures qui nous font du bien car il y a
plus d'air qu'ailleurs; I'eau n'arrive pas
toute seule aux robinets, etc. 1/ existe
done des canseils aux citoyens-citadins
pour gerer ou digerer ce qu'on lui offre.
D'un espace prive que represente la
porte du refrigerateur a I'espace public,
I'air de la rue, Ie sol ou "on marche, Ie
pare ou I'on respire, I'ensemble de nos
reflexes paysans oublies de nos a"ieuls
resurgissent, en plus blanc, piUStrans-
parent. Le mythe Corbuseen s'est
• plante' parce qu'il aimaitles indigenes
mais pas la jungle. Aujourd'hui, Ies
paysans n'aiment plus la jungle et
s'enferment dans leur bastide. La, a /'abri
des odeurs, des bruits, i1smangent frais.
lis iront a. la ville lorsqu'elle sera bio.
Que faire d'autre en attendant?
II faudrait rechercher si la ville-bio est
une hypothese urbaine ou une utopiste (
qui cherche encore son lieu). II faudrait
savoir si la cite est encore une affaire de
partage ( du sol, de I'air, de biens,
d'identite) ou si elle ressemble plutot a
un annuaire des pastes. Auquel cas il sa
pourrait bien qu'on reussisse a mettre
tous les bruits ensemble, et que la jungle
laisse place a une pelouse bien ton due.
A mairie, nous aurons Mairie, a
monument Monument, a magasin
Magasin, et a Marseille des Marseillais ...

Co. '::"1<: 'u l'~':"Y !,,:.,. 11• .., l"i'''
~C'l.!r ill:l:::, l:'f1'r~:t' C.t:!t
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5.2 « Restons Polis»

Si on considere la gestion du territoire de la ville actuelle, on peut situer une
ville par son rapport avec sa densite demographique, son decoupage administratif, sa
frontiere ...

• Densite demographique historique: Toute ville possede une densite
d'habitants lui ayant permis d'acceder a son statut de ville. On emet comme
hypothese qu'elle possede pour cela un attrait particulier qui a entraine son
peuplement : qualite naturelle, potentiel strategique, revolution technique ...

• Densite demographique spatialisee: la ville contemporaine n'a pas besoin
de densite demographique. Elle est soit assez puissante, soit desintegree,
soit englobee dans une agglomeration urbaine. C'est la ville strategique.
Dne ville perd et gagne des habitants. Perd et gagne ses emplois, elle garde
son nom, ou en lui en donne un.

• Densite demographique extra urbaine : La ville denommee. Elle n'est pas
forcement situee hors de la ville. Elle n'existe pas administrativement ,ce
n'est plus un quartier, elle est reperee au cadastre: Cite des 4000 la
Coumeuve, Paris .La Rouviere, Marseille., Dagoudane Pikine, Dakar,
Carrefour, Port au Prince. La densite de sa population, ou l'ensemble de ses
activites (potentiel) suffirait a l'identifier comme ensemble urbain a part
entiere. Pourtant, eUe appartient a un ensemble nomme. Elle n'ajamais ete
une ville, elle fait partie d'un « maillage ».

• La densite sans densite : la ville programmee. La ville en projet tient compte
d'une programmation qui evalue un mode, un nombre, une ou des activites.
Les habitants n' existent pas la ou its sont programmes. Ils sont imagines,
mis en situation d'etre en ville. De travailler, de dormir, de consommer une
certaine somme d'espace, d'y produire un certain ideal. Le projet consomme
done un espace a priori, reel ou imaginaire, dans une echelle de
densification.

• La densite en deplacement: vivre en ville n'a plus aucune importance.
D'ailleurs, on recherche plus ou moins a s'installer a la « campagne ».On
fait ses courses ailleurs que dans une ville: a Plan de Campagne en France.
Sous Terre a Toronto, chez soit a San Francisco. Ou a Los Angeles. La
densite est source de conflit sociale, de voisinage derangeant, d'inconnu,
d'etranger. La commodite reside dans Ie fait que Ie voisin ne fait
que «voisiner». La densite se deplace par flot en cas de necessite: vers
l'air, l'eau, la nourriture, l'exotisme.

Ces villes produisent aujourd'hui des logiques spatiales separees. On serait tente
de dire que la multiplication des «centres» a aussi entraine la mUltiplication des

--- -- -------------------
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« portes» sur un temtOlre sans limite objective. Leurs mises en relations n'est plus
justement une question de sol mais de droit de passage.

5.3Endo et exo

La multiplication des « dangers» qui assiegent la ville contemporaine ne passe
pas par I'element architectural. Les interrogations occupent desormais d'autres terrains:
I'habitat, Ie loisir, et l'emploi, I'integration et les reseaux qui les accompagnent. Ces
concepts qui avaient etes defriches au cours du siecle pour aboutir a un cahier des charges
de la vi1le ne renvoient plus a une matiere finie. Le passage par Ie mot, Ie langage, la
parole, meme symbolique est devenu une obligation. Parfois I'ultime refuge. Au debut du
siecle, devant l'etendu des catastrophes qui menayaient la ville classique, les theories
s'efforyaient d'attacher I'animal malade a une maladie. A la fin de notre siecle, it suffirait
d'appeler un parking, un Colibri pour que les maux disparaissent. Les usines sont des
musees de memoire ouvriere, Ie centre bourse sera dans dix ans la memoire du commerce
pieton. On pourrait se demander si cette « nostalgie programmee» des valeurs de la ville
est issue d'une n~elle volonte ou de la perte de confiance et de credibilite des acteurs
(urbanistes, architectes, artistes) de la construction de la cite. Apres que I'ingenieur
« sachant », « comptant », « ca1culant» ait ete appele ala rescousse ; venus suppleer Ie
constructeur, « Ie pari ant », « Ie rememorant », « Ie dia10guant », ont finit par Ie
remplacer definitivement. L'architecte et l'urbaniste n'ont plus rien a raconter qu'en
empruntant un peu Ii I'un pour seduire Ie technicien, et un peu a I'autre pour convaincre
Ie politi que.

La production du territoire depend du politique (Ie technicien qui depend de
l'autorite et Ie dispositif economique et social qui est consulte). Si elle est presente dans
Ie paysage urbain, I'architecture n'a cependant plus Ie meme role dans la cite. Son travail
cherche sa forme sur des affectations successives et volontairement dispersees : I'enclos
et l'acces aux structures prives ou a la puissance publique ou encore au champs, au pieton
ou a I'automobile, etc.

Le projet urbain a ete cantonne peu a peu a celui de l'image. On ne s'etonnera
pas alors que I'architecte fasse aussi appel aux symboles et aux « references locales»
pour faire aujourd'hui la ville.

La definition de la forme (de la rue, des batiments, du quartier, etc.) peut etre a
l'heure actuelle vecue comme Ie seul element endogene Ii l'architecture. Sa relation est
alors etablie ou non avec I' etat de propriete: dedans, dehors, affirmation ou retrait,
perenne ou instable. Les criteres d'affectation de cet etat de propnete s'effectue selon les
facteurs exogenes (Ie reseau, I'attractivite, Ie ghetto, la croissance), sur Ie mode des
programmes globalisants et paradoxalement fluctuants. Faute d'une definition unifiee de
la ville, force est de constatee que I'espace urbain multiplie avec succes les frontieres
physiques pour controler l'espace: portes, portails, peages, barrieres, bomes, cartes,
gardiens.
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Ainsi, I'architecte se retrouve confronte a deux echelles d'interventions. Dne
s'applique a une territorialite d'ordre regionale. L'autre se pratique sur un espace
fragmente par une multitudes d'objets «en suspension».

5.4 Formes et Formalites

« Ainsi, a travers les notions comme celles de mixite, de contexte, de limite, de
dynamique de paysage, etc., Ie projet tente d'exprimer son autonomie, car, alljourd'hlli, a
defaut de fonetions, c 'est a travers ces notions que se realise la rencontre avec Ie terrain.
Et c 'est ainsi que se met en place - paifois avec confusion, parfois avec rigueur- la
question de la ville afaire, en relation avec la ville te/le qu 'elle est. » Yannis Tsiomis

Ces trois petits textes tentent de poser de fayon « confuse» et « romancee », les jalons de
l'intervention sur Ie site.

5.4.1Chez soi, chez I'autre:
11y a de fa tendresse forsqu'on est proche, du pfaisir forsqu'on se retrouve, de fa sympathie
quand on se rencontre.

Si j'avais Ie temps, je commencerais par faire Ie tour de chez moi. C'est dans Ie
quotidien qu'on se reconnait Ie plus. Ce serait rapide, I'appartement a l'air tout entier fait
pour moL Chaque piece principale a deux partes, c'est un lieu traversant par excellence.
Je passe d'un endroit Iil'autre, je peux faire Ie tour de mon mur, je ne me derange pas. Le
bruit ne me derange pas, je ne fais que passer par Ie desordre d'a cote. Mon amie m'a tout
laisse, y compris moL C'est Ie gage que je ne suis pas seu!. J'ai done une accumulation
d'objets autour desquels je gravite, dont je me sers peu mais que j'use assez vite. Ie
n'hesite pas a deranger Ie mobi1ier, je n'y reflechi pas. Ce qui fait que tout cela
m'appartient, s'entasse, est I'experience du temps, rien de plus. Ie ne leur dois aucun
attachement, rien ne me plait plus que Ie fait qu'ils soient juste la. Present sur leurs pattes,
mobile, prets a degager s'ils me nuisent. Le plus dur est toujours d'en racheter. Je ne suis
d'ailleurs pas severe avec eux. Meme casses, ils restent Ia un a deux mois dans la plupart
des cas. On dirait parfois qu'ils attendent. Et bien qu'ils attendent.

C' est avec plaisir que je sors de chez moL Meme si j' aime recevoir, on trouve
rarement l'autre sur son palier, a part pour vous demander un tournevis. Dehors, personne
ne me demande. J'y vais parce que j' ai envie, Ie cas echeant je remplie quelques
formalites, je regIe mes differents. Ie n'ai ni voiture, ni velo. On ne peut pas dire que je
fline, j' aime prendre rendez-vous au cafe, au cinema. Je me donne generalement un but.
Si il faut, je l'invente. En reflechissant bien, on a toujours besoin de quelque chose,
meme si on y est pas force. Cela donne Ie sentiment que ce sera utile. II s'avere souvent
qu'on a perdu son temps. Dne fois ramenee, je ne sais pas quoi en faire, j'installe ma
chose, au je la consomme. Bref, je la regarde une derniere fois comme lorsque je la
convoitais, et c'est fini. Elle est la, belle mais moins qu'avant, elle regrette deja d'etre
venu. Je fini par regretter sa presence. C'est pour cela que je me deplace. C'est pour cela
qu'il est toujours bon de ne pas etre chez soi quand on rencontre des gens.
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C'est pour cela que les cafes existent. II y en a pour tous les gouts, et vous ne
revenez jamais avec une chaise, une tasse, un pull. Les tasses ne sont jamais aussi belles
qu'au cafe, les pastis aussi bien doses. On pourrait passer ses joumees a chercher quelque
chose ou quelqu'un qu'on ne serait pas plus heureux si on y rencontrait les gens et les
choses qu'on connan deja. Les amis et les lieux ant toujours de nouveaux amis. Des fois,
les deux se croisent. Les amis changent de lieux et les lieux ont de nouveaux voisins. II
est bizarrement plus difficile de trouver des voisins neufs dans les Iieux, alors qu'on
trouve facilement les nouveaux lieux des amis.

Passee une certaine distance, je ne me deplace plus. Ie tenterais bien de la
calculer, mais I'equation mettrait trop de parametres en jeu, et je devrais inclure les
exceptions. C'est d'ailleurs Ie cas de beaucoup de gens qui osent encore dire que quand
on aime on ne compte pas. Ce sont les premiers qui partent. Ie crois plutot qu'on ne
compte jamais autant que lorsqu'on aime. C'est idiot mais c'est generalement ce qui se
passe. II n'y rien de plus ennuyeux qu'une distance qui augmente, parce qu'elle vous
oblige a compter. On compte sur un tas de choses dans ces moments la, en esperant que
rien ne s'eloigne.

Les geographes mesurent tout en faisant des grands cercles. II parait qu'on peut
connaitre la distance maximale qui supposee nous separer d'une pharmacie, d'une
poubelle, d'un metro, de I'ecole etc .... Parallelement, d'autres cercles mesurent Ie rayon
d'influence cl'un commerce, d'un hOpital, d'une ban que. En ce moment tout Ie monde
cherche a se rapprocher. Ma banque, mon commerce, mon maire. lIs m'aiment. Le
probleme, c' est quand la distance persiste.

5.4.2 La vacuite.
«No vacancies », je me rappeIIe tres bien etant petit, mre aIle en Angleterre

avec mes parents. Ie ne comprenais pas pourquoi lorsque les hotels laissaient pendre cette
plaque dehors, nous ne nous arretions pas. Pourquoi certains hotels refusaient les
vacanciers, et certains etaient en «vacancy»et nous accueillait ? Apres tout, s'ils etaient
en vacances, rien ne les obligeait. Ma traduction approximative finit par tmuver une
interpretation. Les gens qui travaillent ont autre chose a faire que d'accueillir des
vacanciers, ceux qui sont en vacances sont ravis de recevoir les etrangers car its
s'ennuient.

Les vacances sont Ie temps de la vacuite, du vide physique et inteIlectueI. Du
temps qui s'ecoule et ou on ne fait rien. En vacances, on est 13.pour personne, sauf en
Angleterre. On laisse generalement sa place vide, et on va s'aIlonger sur la cote avec les
autres. Les vacances des uns provoquent la vacuite de Iii au il se passe generalement des
choses. Pendant les vacances, on remplit les Iieux vacants: hOtels, musees, villages,
Avignon, La Grande-Motte, Avoriaz. On sort, on part si on peut.
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Bizarrement les vacances se remplissent. Nous entrons parait-il, dans l'aire du
loisir, du temps vacant. Dans cette periode faste, nous n'avons plus qu'a remplir notre
temps de plus en plus vacant d'occupations de moins en moins laborieuse. Dans ces
moments, l'economie et Ie politique n'ont jamais cesse de nous remplir la ville de pleins
d'endroits tantot verts (stades, pares, squares), tantot electrique (theatres, bibliotheques,
musees, cinemas... ) et toujours vacant. Bref, il y a de quoi nous occuper, chez nous
compris. Cet admirable equilibre de la peine et du loisirs se traduit sur notre parcours par
Ie plein et Ie vide de nos villes. Ne rien faire dehors (sur un bane, contre un arbre) et etre
occuper dedans. Le travail veut du vide, du vert autour, pour etre supportable. Le loisible
confronte a sa vacuite veut un plein contre qui se coucher. Nous n'aimons Ie vide que
lorsqu'il nous rapproche de la nature. Lorsqu'iI nous remet dans notre condition, il n'y a
que devant eIIe que nous aimons nous sentir petit. Les silhouettes de Manhattan ou des
jolis cIochers des villages accrochees sur toutes les montagnes; de notre perspective
arboree, taillee de haies, donnant sur une belle fontaine, je vois ce merveilleux panorama
tourne qui vers Ie ciel, qui vers I'orient, qui vers la mer. Les grands projets sont toujours
tres bien situes. On aimerait y rester pour la fin de ses jours, dire qu'il nous faut rentrer;
dire qu'il faut les remplir. Je quitte mes vacances, je traverse Ie travail, fini l'air pur, fini
Ie son pur, je suis en ville. Je dois me debrouiller.

Apres avoir libere Ie sol, voila qu'on Ie fouiIIe, qu'on Ie deterre, qu'on nous
laisse de grands trous en esperant que plus personne ne Ie profane. On Ie nettoie bien, on
pose une pancarte. Et on regarde. Desormais on fera Ie tour. On m'y fera penser.

5.4.3 L'occupation.

IIest remarquable de constater que lorsque des ouvriers se mettent en greve dans
leur usine, on dit alors qu'i!s l'occupent. Lorsqu'ils y travaillent, on dit qu'ils s'occupent.
L'occupation attrait en general a I'ephemere. EIIe s'etend sur la duree en restant soumis a
l'obligation de partir. ou de disparaitre. Un lieu est libre ou il est occupe. Un objet ou un
ensemble occupe une surface, un volume determine. Les gens ou les choses sont
transportables, on en connan leur valeur quantitative: un bureau occupe quinze metres
carre, dix, cent cinquante, auquel on ajoute les circulations. Si je reprends maintenant la
premiere remarque, on peut dire que l'ouvrier s'occupe de ses affaires lorsqu'i) travaille
et qu'i) occupe celles du patron lorsqu'il est en greve. II y a done conflit entre
l'occupation et la possession. On parle d'occupation de territoires comme d'occupation
de W.C: lorsqu'on y est il faut mettre un verrou. L'occupation est soumise a
I'opportunite, au potentiel. On deploie alors plus ou moins de strategie pour occuper un
territoire plutot qu'un autre. Les Sans-Domicile-Fixes occupent certains lieux : metro,
trottoirs, banes, places, refuges ... Pour cela, on jugera qu'il est preferable de leur ouvrir
des stations en hiver et de poser des barres sur les banes pour l'ete. C'est Ie travail d'un
designer. A l'angle de la rue longue des Capucins et de la rue d' Aubagne, il n'y a aucun
bane. Tout Ie monde est debout a discuter et a boire du debut de la journee a la fermeture
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des commerces : pour occuper un lieu it faut beaucoup de patience. Au bout d'un certain
temps on finirait par croire qu'on y habite.

Un plan d'occupation du sol est un plan bien occupe.

5.5 L 'acces Bah Khokha

Le carrefour Bab Khokha est devenu au fil de ces vingt demieres annees un des
principaux acces par la route a la medina de Pes. Jouxtant les remparts de la ville, Ie
carrefour relie I'Avenue Bab Khokha a la route de Taza d'une part et au boulevard de
contournement d'une autre part. Cette position privilegiee dans l'aire de la medina a
conduit a la creation de veritables faubourgs dont Ie processus de fabrication a ete decrit
auparavant.

5.5.1 Le cadre administratif

Le Schema directeur d'urbanisme de la ville de Fes conceme l'agglomeration de
Fils. Directement inspire des documents fran~is, il donne les donnees d'ensemble de
I' agglomeration et joue un role prospectif sur son avenir. Ce premier document etabli en
1980 avec Ie concours du PNUD et de L'UNESCO distingue c1airement la position
particuliere de la medina de Fes. En meme temps, it evalue Bab Khokha comme une des
zones principales pour renforcer I'accessibilite de la medina.

Le second Plan d' Amenagement de Fes englobe lui la medina de Fes et ses
abords, les municipalites de Zouagha, Mechouar-Fes EI Jdid, Fes Medina et Agdal II
aboutit a un reglement complexe visant notarnment a l'amenagement de ces accesll. Le
site de la percee dispose de terrains encore non construits et soumis a la reglementation
de protection des remparts de Fes.

La politique d'amenagement de la ville a enterine cette situation depuis 1986,
et a accompli les travaux necessaires a la viabilite de ces quartiers : chaussee en bitume
sur les voies desservant directement les quartiers, couverture en paves auto-bloquants
pour I'important tissu pietonnier a l'interieur, eclairage public et reseaux divers. La

II « Document d'urbanisme publie en 1992, il permet Ie controle et la gestion des
interventions architecturales. S'appuyant sur les analyses de I'observatoire socio-
economique et les donnees du systeme d'information geographique, il definit les grandes
options d'amenagement: intervenir en tenant compte de la nature du tissu urbain,
amenager les acces et la voirie d'urgence, restaurer les reseaux souterrains, inserer des
equipements socio-educatifs sanitaires et culturels, restaurer les monuments inscrits ou
classes, reorganiser les activites economiques en cteplac;ant celie qui provoquent des
nuisances, amenager les cimetieres, les sites archeologiques et des espaces verts. Ce
document a servi de base pour Ie plan d'Amenagement qui sera depose pour
I'homologation. » Ader.fes 1999
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municipalite avait en outre acquis les terrains longeant les Jnanes pour y installer des
equipements. Ces investissements ont conduit a ameliorer la desserte et Ia qualite de vie
des habitants. D'un autre cote, Ie Plan d' Amenagement de 1998, dans Ie souci de proteger
la medina de Pes, tient a conserver des servitudes differentes intra et extra-muros. En ce
sens, les remparts sont soumis a une servitude de non aedificandi; seules les depots
superieurs a 200m2 et les activites industrielles ou nuisantes sont interdites sur les
secteurs exterieurs. L'implantation a I'alignement sur voie est obligatoire L'implantation
en limite de parcelle est encouragee. Les terrains non bittis ou occupes aux abords des
remparts sont acquis par Ia municipalite. L'objectif de ces dispositions vise a ameliorer
I'accessibilite a la medina et aux equipements publics.

La municipalite projette :

• La transformation de la place Bab Khokha en parc de stationnement.

• La transformation de la zone jouxtant les remparts en espace vert.

• L'amelioration des circulations, notamment au carrefour Bab Khokha suite
a sa transformation.

5.5.2 Le contexte local

Comme, il est precise au chapitre quatre, Ie paysage de Ia zone de Bab Khokha
est issu d'un decoupage parcellaire effectue sur les Jnanes Nord Est de Ia medina de Fes.
Le carrefour Bab Khokha est a la fois un pole economique pour la region Est, et Ie centre
d'une zone d'habitat en augmentation.

Profil economique :

Bab Khokha est une des trois zones a profils economiques etoffees. Son appareil
economique comporte quasiment tout I'eventail des activites. Cependant, elle se distingue
par I'importance des activites basiques (49, 9%) et induites (19,8%). De fait, son
rayonnement deborde de I'espace urbain et meme de la Region du Nord Est dont Fes est
la capitale.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Activites zone d'acces Bab Khokha %
Artisanat 14,5
Commerce/gros 5,9
Detail alimentaire 9,2
Detail non alimentaire 15,1
Depots 17,8
Cafe, piitisserie et cremerie 10,5
Restaurant 3,3
Hotels
Cultures, sports et loisirs 0,7
Services lies au transport 12,4
Services aux personnes 3,3
Services aux menages 3,3
Professions liberales 3,3
Banques et assurances 0,7
total 100

La predominance des activites Iiees aux transports est due it la capacite
d'accueil du site:

• La plupart des activites mentionnees sont directement accessibles it la
voirie.

• Trois lieux accueillent un stationnement de longue duree : la place Bab
Khokha, I'esplanade longeant les remparts, Ie terre-plein au croisement de la voie
rapide.

• La gare de marchandise, seconde gare de Fes.

Une nette difference separe la localisation des activites entre elJes :

• Les commerces de details et services aUK menages situes sur les axes
principaux de chaque quartier, done generalement accessibles a pied.

• Les activites dites «modernes»: cafes, services aux transports,
commerces gros, depOts, equipements modernes (professions liberales, banques,
sports, etc.) longent la voirie principale et les voies viabilises.

Ces activites sont installees sur des parcelles reduites. Les depots et ateliers sont
les plus gros consommateurs d'espace. La mixite entre habitat et activites empeche
surtout dans les constructions recentes d'investir les etages, ce qui explique leurs
debordements sur I'espace public, notamment sur la place Bab Khokha.

Entin on constate I'absence totaIe de structure hoteliere et Ie deficit des services
et des aires de loisirs.
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Le Domaine public

Equipements publics

Les batiments publics sont accessibles a partir de la vome principale. lis
comprennent essentiellement des equipements scolaires : une ecole situee a la frontiere
accolee a Inane Chami et un college en medina sur l' Avenue Bab Khokha. Entin deux
administrations viennent longer la route de contoumement. Ces equipements se sont
implantes sur les reserves foncieres acquises par la ville. Leurs

Voiries et terrains

Deux voies principales se rejoignent pour former Ie carrefour Bab Khokha.
Cependant, on peut inclure dans les circulations qui constituent la porte dans son
ensemble les rues secondaires qui rejoignent :

• Ie quartier Ben Cherif it Bab Khokha Ie long du rempart

• la rue passant au dos du demier ilot de Ben Cherif

• la rue longeant Inane Chami pour aboutir a Ia porte

• la rue desservant Inane Mouley IsmaeJ I'arriere.

De moindre importance par leur gabarit, ce sont au travers d'elle que s'est
constitue Ie tissu urbain et par elles que Ia population communique avec la medina.

L' Avenue Bab Khokha decidee des les annees trente traverse la medina par l'est
sur 300 metres pour venir percer Ie rempart puis Ie longer en contrebas sur 200 metres.
C'est a cet endroit qu'elle rejoint la route de contoumement de Fes et constitue Ie
carrefour principal. La circulation est Iidouble sens.

La route de contoumement rejoint Sidi Boujida a Bab Khokha. Elle se poursuit
ensuite en ligne droite la voie rapide de Pes menant a Taza. La voirie est a double sens
sur toute sa longueur. Sa largeur varie entre 8 et IO metres jusqu'a la route de Taza.

A l'heure actuelle, plusieurs aires de stationnements «longue duree» sont
officiellement reglementees : Ie parking en limite viabilise de la medina, Ie parking des
pick-up Ie long du rempart, la seconde gare routiere sur Ie terre-plein, et Ie stationnement
a l'entree du Inane Mouley Ismael. Les emplacements sont marques Ie long de l'avenue
Bab Khokha. En realite I'ensemble des aires viabilisees accueille des voitures des
qu'elles Ie peuvent. A ce handicap s'ajoute Ie role de plate-forme pour les transports
publics: stations de taxis «longue distance», de taxis «rouge», arrets de bus municipaux
et arrets minutes gare routiere «passageD).

Le carrefour et Ie terrain situe a l'entree de Inane Mouley Ismael constituent les
seuls terrains en attente. Par consequent, ils forment aussi les seuls lieux de marche, de
detente, de stationnement sauvage et d'installations ephemeres. Ces demieres sont a
l'heure actuelle en voie de sedimentation.
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La proposition consiste a reevaluer les caracteristiques publiques du carrefour a
une echelle correspondante avec les quartiers. L' objectif est de :

• materialiser une continuite entre les differents elements (remparts et
lotissements, extremites sud du quartier Ben Cherif, extremite ouest de Jnan
Mouley Ismael) qui forment Ie cadre urbain: role de la porte, continuite du
bati, des activites, des circulations pietonnes et des vehicules.

• procurer un cadre de detente qui soit viable et identifie par les quartiers.

5.6 Amenagement de Bab Khokha

Demarche

Elle consiste a evaluer uniquement a partir du domaine public un programme
pouvant correspondre aux usages actuelles. Le parcellaire legalise des jnanes ne sera pas
modifie.

Les frontieres qui delimitent ce parcellaire, forment Ie cadre visuel actuel de la
ville. Seule la situation de l'ecole et les entrepots places a I'intervalle de la place et du
quartier constituent des « trous )}dans ce tissu.

Alignement sur l'existant et sur les parcours

Les terrains disponibles actuellement sont des terrains residuels de la division
parcellaire des quartiers.

La place Bab Khokha est delimitee :

• au nord par Ie demier itot construit. Celui-ci s'appuie sur un
ancien chemin menant aux jnanes.

• a I'ouest sur la trace de I'ancien rempart.

• au sud par Ie talus forme par I' Avenue Khokha en contre bas
des remparts.

• a l'est par Ie trace de la ceinture en courbe. Celui-ci remonte
jusqu'au talus it I'angle du rempart.

Les anciens depots sont installes Ie long d'un talus degageant au centre un terrain en
pente douce. Le projet propose d'une part de viabiliser I'acces aux parcellaires
construites, et d'inscrire un batiment public (une postel sur une place. Pour cela, les
depots et ateliers sont deplaces dans des structures perennes. Le nouveau parcellaire
mixte s'appuiera sur Ie talus et sur la voirie.
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Le terrain de Inane Mouley Ismael s'arrete au droit du rempart au mains pour
plusieurs raisons:

I 'angle du rempart materialise l'ecoulement d'un reseau hydraulique alimentant
les jnanes en contre bas.

• Le trace de la ceinture s'appuie la plus faible pente pour
rattraper Ie talus

• Entin, on peut emettre I'hypothese que Ie reglement actuelle a
gele les construction au droit des amenagements prevus : amenagement de
la voirie reliant les jnanes et la ceinture.

Le projet propose d'annexer dans un premier temps la parcelle de I'ecole
atin de liberer un espace public et de provoquer une continuite du b&ti sur les voies. Les
terrains que possedent la municipalite sont suffisants pour reintegrer cet equipement. De
plus l'eparpillement des constructions derriere des murs d'enceintes empeche une
lisibilite facile du domaine public. L'objectif n'est pas d'etablir un reglement de
construction une « sur-densification ». la proposition consiste a reequilibrer, «mettre en
formes» les situations de proprietes.

Lisibilite et regulation des parcours

Le carrefour fait actuellement I'objet d'une exploitation intense: marcM,
depots, parking, etc. auxquelles se melent Ie plus important flux pieton de la medina
(60000 personnes par jour traversent la ceinture exterieure, 5000 a 6000 aux heures de
pointes). La voirie supporte facilement Ie trafic routier actuel. En effet, la configuration
de l'agglomeration de Fes privilegie la voie sud it la voie nord de la medina. De plus, les
echanges s' effectuent davantage dans Ie sens Medina-Zone Est en empruntant I' Avenue
Khokha. L'esquisse veut faciliter la lecture et Ie confort des flux (pietons et vehicules) :

• En alignant les parcours et les batiments.

• En prolongeant Ie quartier Inane Chami jusqu'a Douar Ben Cherif. Les
entrepots et ateliers s'alignent sur la seconde rue. Dne esplanade conduit du
quartier Inane Chami a Bab Khokha.

• Le trace de la voie de contoumement suit un nouveau parcellaire pose
perpendiculairement aux rempart. Les immeubles sont mitoyens sur un ou
deux cotes; ils donnent d'un cote sur une vaste place de l'autre sur
l'avenue. II rejoint l'avenue Bab Khokha pour former un carrefour regule
par des feux de signalisation.
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Le hdtimell( public

Une Poste a FES, Place BAB KHOKHA.
Surface brute au sol 720 m2.

• Le programme:

La poste est un etablissement public. EIIe re~oit une population de tout les ages et de
toutes les conditions.
Situee a I'intersection des quatres quartiers (Douar Ben Cherif, Jnane Mouley IsmaeI,
Jnane Chami, et Bab Khokha), Ie batiment sera Ie bureau distributeur de trois quartiers
extra-muros de la ville de Fes, soit 100000 habitants. Les normes fran~aises ne seront
pas respectees dans la mesure ou celles-ci prevoient un guichet pour 3 000 habitants de
plus de 16 ans. La politique des postes fran~aises amene a reduire de plus en plus la taille
de ses bureaux (quitte a les multiplier) et a privilegier les produits et services bancaires.
Dans Ie contexte particulier de Fes, Ie fonctionnement du service postal et de la securite a
e16conserve. Les ratios de surfaces commerciales de types banques ont etes modifies en
relation avec la population concemee.
Deux secteurs determinent Ie fonctionnement de ce type d' etablissement : La distribution
du courrier et la reception du public. Ces deux elements sont etanches. L'ensemble est
gere par une administration.

• La distribution du courrier :

1. La distribution du courrier est effectuee par des facteurs a partir de la zone « depart-
arrive ».

Le courrier arrive est livre sur un quai et reparti (trie) en zones de distribution sur Ie poste
de travail de chaque facteur. Les pHs speciaux, colis et objeis declares sont entreposes
dans un local specifique (cabine mixte) qui peut etre accessible depuis Ie public par une
alveole. Une partie du courrier est directement remis en boite postale, accessible au
public par la fa~ade opposee.
La zone de distribution courrier est administree par un chef d' equipe, un gestionnaire
courrier-colis, une douane, soit 3 bureaux.
2. Le preacheminement :
La zone des guichets dessert par I'arriere Ie courrier au depart, ainsi qu'un petit local dans
lequel sont stockes les imprimes.
Une boite aux lettres exterieure permet Ie depot du courrier jour et nuit.
Le courrier est ensuite trie dans la zone depart-arrive en preacheminement.

• La reception du public.

Le public a acces a differents services:
1. L'accueil du public: c'est un guichet, ou une banque permettant de guider ou d'aider

I'utilisateur dans sa demarche.
2. Le libre-service poste, sous forme de bomes ( monnaie, photocopies,

affianchissement, telephone). EIIes sont placees librement dans I'espace, ou adosser
a un mur.
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3. Les guichets pour Ie depart du courrier au la gestion du compte postal. Les guichets
sont individuels ( 3,5 m2) ou jumeIes (7m2). lIs com portent des caisses automatiques
securisees, des alveoles et trappes, et ne sont accessibles que par I'arriere. En outre,
un espace de 2,5m minimum est reserve devant les guichets. Les pastes de travail
sont saus la responsabilite d un chef d' equipe.

4. Le retrait de colis et plis speciaux, et/ou necessitant un passage en douane ( se
reporter Ii« distribution du courrier).

5. Les conseillers financiers et/ou professionnels (bureaux entre 10 et 15m2) du meme
type que les banques.

6. Le retrait d'argent :
• au distributeur accessible en fayade et securise en arriere.
• en caisse: en passant par un sas, securise par une alveole. La zone est controlee

par une cabine financiere.
• Aux guichets pour les valeurs courantes.

• L'administration:

L'administration est un acces reserve au personnel. L'ensemble du personnel doit avoir
acces Ii des sanitaires separes, Iides vestiaires separes pour Ie personnel en uniforme, Ii
une salle de repos.
Le bureau distributeur est saus la responsabilit6 d'un chefd'etablissement (bureau 15m2),

et d'un cadre (bureaux 15m2).

• Le pole financier comprend un chefd'equipe, un animateur commercial, un
comptable ( 3 bureaux).

• Le pole courrier comprend un chef d'equipe, un conseiller courrier, un comptable (3
bureaux).
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ADER-FES

Lorsque j'ai entrepris cette etude sur Fes, J'ai immediatement rencontre l'Ader-Fes. Cet
organisme, hors mis son soutient logistique et arnical pendant Ie mois que j'ai passe a
decouvrir Fes, n'a malheureusement pas pu etre autorise a me delivrer des documents
diffusables.
La mission d'Ader-Fes est "l'execution des programmes relatifs a la sauvegarde
de Fes dans Ie cadre des prerogatives gouvernementales". Cet objectifplace
I'agence au coeur d'un processus qui, au-dela de la simple restauration du bati,
vise a adapter Ie site historique a son evolution demographique et economique.

L'evolution demographique reflete non seulement une diminution globale de la
population mais un brassage a I'interieur de la ville. Seulement trois quartiers
peripheriques (Doub, Oued Zitoun et Bab EI Khokha) ont connu une legere augmentation
de leur population alors que celle des autres quartiers baissait a des taux souvent
importants, variant entre 6% et plus de 10%. Dans l'ensemble, c'est les quartiers au centre
ou au nord de la ville qui ont subi une chute importante de leur population. Par ailleurs,
les activites economiques n'ont cesse de prosperer, souvent au detriment des zones
residentielles. L'on peut constater l'infiltration a I'interieur des quartiers, non seulement
de l'artisanat, mais d'activites industrielles et de stockage. Ces demieres sont non
seulement polluantes mais contribuent a la degradation d'un carde biiti classe par
I'UNESCO comme partie integrante du patrimoine de l'humanite.

L'interet du gouvernement marocain dans la sauvegarde de la Medina de Fes et
sa valorisation comme ville vivante depasse son inscription par l'UNESCO sur la liste du
patrimoine mondial. Elle remonte au premier schema directeur prepare en 1975 et a ete
confirmee par la lettre Royale du 21 juillet 1980 concernant la sauvegarde de la ville.

Les etudes du schema directeur se sont concretisees par Ie lancement d'une
campagne intemationale pour la sauvegarde de Fes en 1980 et la mise en place d'un plan
visant a arneliorer les conditions de vie des habitants tout en preservant leur heritage
culturel et comportant des interventions economiques et sociales, la construction
d'equipements, et la rehabilitation de l'habitat. Cette politique, repondait a l'appel de
I'UNESCO .

. De 1980 a 19851a "Delegation a la sauvegarde de la ville de Fes" : (D.S.V.F)
utilisant un compte d'affectation special a realise les etudes necessaires qui ont perrnis
I'elaboration d'une strategie globale comportant quatre niveaux d'intervention :

- Niveau 1 : n represente Ie niveau minimum d'intervention qui se limite a
l'eviction des dangers que representent l'effondrement des structures degradecs et les
pollutions engendrees par les rejets des dechets solides en particulier.

- Niveau 2: II represente un niveau plus eleve d'intervention en Medina et vise a
impliquer les differents services techniques etatiques ainsi que les collectivites locales
dans I'operation de sauvegarde qui vise la mise en place d'un processus interne de
rehabilitation et implique developpement, protection de I'environnement et promotion
culturelle.

- Niveau 3 : II represente Ie niveau d'engagement Ie plus important des instances
officielles sur la base de programmes de realisations et de I'institutionnalisation de
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l'action de sauvegarde de la medina par Ie biais de la creation d'une institution speciaJisee
a cet effet: Ader-Fes.

- Niveau 4 : II represente Ie niveau ou la population elle meme et les usagers
devienent Ie facteur principal de la realisation des programmes de sauvegarde par leur
adhesion et leur participation a I'elaboration et a I'execution de ces programmes.

De 1985 au 1989 des operations experimentales ont ete menees par la
Delegation a la Sauvegarde de Fes (D.S.V.F) aux niveaux: de l'habitat, des equipements,
des activites artisanales, des infrastructures, ...etc. La reussite de ces operations
experimentales a permis de demontrer que Ia sauvegarde est possible dans sa conception
integree et avec les potentialites locales

En 1989 Ie gouvemement marocain cree I'Agence pour la Dedensification et Ia
Rehabilitation de la Medina de Pes (ADER-FES) " chargee de realiser Ies programmes de
sauvegarde de Fes dans Ie cadre des prerogatives gouvemementales". Des sa mise en
place ADER-FES qui n'est autre que Ia continuite de la D.S. Y.F lance un programme
d'actions prioritaires comportant :

- Le cadre juridique de la sauvegarde de Fes (plan d'amenagement )
-La restauration des monuments(Medersa Mesbahiya, Nejjarine, Musee de
l'astrollabe, ...etc financee par Sa Majeste Le Roi Hassan II et des donateurs
marocains et etrangers.)
-La rehabilitation de l'habitat (programme d'action d'urgence, rehabilitation de
I'habitat. )
- La restructuration de l'artisanat (creation du quartier artisanal AiD Nokbi.)
- La rehabilitation des reseaux d'infrastructure (reseaux des oueds,
assaioissements ...)
-L' equipement socio-educatifde la medina (eccles, Instituts, services
administratifs ).
Ce programme a necessite la realisation d'etudes specialisees, la mise en place

d'une base de donnees et la mobilisation de fonds en particulier de dons ou de dotations
budgetaires. Ce programme constitue la premiere concretisation de la sauvegarde de Fes.

Les etudes de la base de donnees (G.I.S) realisees par ADER-FES et d'autres
instances locales ou intemationales ont ete financees par Ie gouvemement marocain, Ie
gouvemement Suedois, l'UNESCO, Ie PNUD et Ie FADES en particulier.

Les realisations ont ete financees par Ie gouvemement et les communes
marocains, Sa Majeste Ie Roi Hassan III , sa Majeste la Reine du Danemark2, d'autres
donateurs marocains3 , Ie FADES4 , et I'UNESC05 en particulier.

Depuis 1993 entre 300 et 600 personnes (ouvriers artisans, techniciens et cadres)
travaillent en permanence directement dans Ie cadre des projets de sauvegarde de Ia
Medina de Fes. La formation de nombreuses entreprises6 et institutions7 en ont ete la
consequence.

Les investissements prives dans la renovation des aires commerciales et dans Ies
maisons constituent un aspect de I'impact des actions menees dans Ie cadre de la
sauvegarde de Fes.

Le present projet a ete lance en Octobre 1994 par un accord entre Ie
Gouvemement Marocain et Ia Banque Mondiale et ses composantes ont ete arretees en
Juin 1996. S'inscrivant dans Ie cadre de la strategie globale de rehabilitation de la Medina
engagee aux debuts des annees 80 et mise en oeuvre des la creation d'ADER-FES qui en
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constitue I'element moteur, la strategie du present projet a ete developpee conjointement
par ADER-FES et Harvard sur la base des enquetes approfondies menees conjointement
qui ont permis de cemer les caracteristiques socio-economiques de la population actuelle,
les efforts d'amelioration des logements et les taux d'activites foncieres. Elles ont revele
une dynamique existante, due en particuliers aux realisations anterieures ou en cours,
dont Ie renforcement permettra, malgre les contraintes imposees par un milieu
traditionnel difficile d'acces et des blocages conjoncturels (y compris la reglementation
des loyers) de mobiliser les ressources des menages solvables et de les inciter a ameliorer
leurs logements aftn d'enrayer la degradation du bati, et de Ie dedensifier. Par ailleurs,
une serie d'interventions publiques, consistant en la rehabilitation de la voirie
traditionnelle, I'amenagement des portes de la ville et des acres vehiculaires existants, la
creation de reseaux de voiries d'urgence et de liaison, la creation d'espaces publics, et
I'amelioration de I'environnement(assainissement, collecte et traitement des dechets
solides) contribuera non seulement ala qualite de la vie en Medina mais a la creation
d'activites economiques reposant sur Ie developpement de son potentiel touristique et
artisanal.

les volets d'interventions :
1. la rehabilitation du patrimoine bati, tant monumental que quotidien, y compris

la creation de circuits touristiques.
2. Le developpement de I'infrastrueture viaire existante afin de creer un reseau

de voirie d'urgence accessible aux vehicules principaux et l'ameIioration des zones
actuellement enclavees.

3. L'amelioration de I'environnement urbain: regroupement des aetivites
faiblement polluantes en complement au transfert des activites polluantes hors Medina en
cours de reaIisation, amelioration de la collecte des dechets solides et amenagements
d'espaces publics.

4. La mise en place d'une politique de developpement communautaire
comprenant des interventions d'urgence sur Ie biiti en mauvais etat et I'evacuation des
ruines; la rehabilitation d'equipements collectifs existants; la creation d'equipements
communautaires; I'amelioration du paysage urbain.

5. Le renforcement institutionnel des organismes municipaux et d'ADER-FES.
L'analyse des tendances socio-economiques et physiques en Medina a confirme

la necessite d'une intervention de I'Etat aftn d'arreter la degradation du biiti et contrer les
tendances actuelles de pauperisation de la population. L'intervention proposee consiste en
une serie d'operations destinees a sauvegarder la valeur patrimoniale de la Medina et a
enrayer la degradation du bati, tout en ameliorant Ie cadre de vie des habitants.

L'importance du niveau de pauvrete en Medina rend la problematique de sa
sauvegarde plus complexe, mais justifie aussi I'urgence et l'ampleur des interventions,
ainsi qu'une mobilisation adequate des ressources, tant privees que publiques, pour lutter
contre cette pauvrete.

Globalement, la strategie de rehabilitation demandera un investissement estime a
540 millions Dh echelonne sur une dizaine d'annees. Le cout des projets de premiere
priorite pour lesquels un financement de la Banque Mondiale est sollicite est estime a 18
M$EU (y compris les part des emprunteurs).
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En novembre 1997 se sont tenues IiFes les negociations entre les representants
de I'Etat marocain et ceux de la Banque MondiaJe. A J'issue de ces negociations quatre
accords ont ete discutes, finalises et paraphes :
Un accord de pret entre Ie Royaume du Maroc et Ia Banque Mondiale par lequel Ja
Banque Mondiale accorde au Royaume du Maroc un pret de 7M$EU pour Ie financement
des composantes prises en charge par I'Etat.

Un accord de garantie entre Ie Royaume du Maroc et Ja Banque Mondiale par
lequelle Royaume du Maroc garantit I'execution des obligations incombant Ii la
Commune Urbaine Fes-Medina en vertu du pr& qui lui a ete accorde comme mentionne
ci-apres.
Un Mondiale les obligations d'execution des composantes prises en charge par I'Etat, la
Commune Urbaine Fes-Medina ainsi que celles de la Commune Urbaine Mechouar Fes-
Jdid financees par des dons et ce conformement Ii la convention stipuIee ci-apres.
Pour I'execution de ces accords une convention est convenue entre I'etat la Commune
Urbaine Fes-Medina et la Commune Urbaine Mechouar Fes-Jdid d'une part et Ader-Fes
d'autre part par laquelle les trois parties confient IiAder-Fes l'execution et Ie pilotage des
projets Ii reaIiser. accord de pret entre la Banque Mondiale et la Commune Urbaine Fes-
Medina par lequella Banque Mondiale accorde Ii la Commune Urbaine Fes-Medina un
pret de 7M$EU pour Ie financement des composantes qu'elle prend en charge.
Un accord de projet entre la Banque Mondiale et l' Agence pour la Dedensification et la
Rehabilitation de la Medina de Pes par lequel celle-ci assume a I' egard de la Banque.

Le Plan d'amenagement de la Medina de Fes
A I'exception des textes de classement et des reglements de protection, les centres
historiques n'ont pas ete dotes, Ii Ia maniere des villes nouvelles, de documents
d'urbanisme visant leur developpement.
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L'esprit qui anime fa sauvegarde de Fes a fait emerger une application novatrice du
concept de plan d'amenagement. Elabore dans une logique de developpement de la
Medina, if a necessite une etude d6taillee d'une agglomeration de 10572 batisses
historiques. Document d'urbanisme publie en 1992, iI permet Ie controle et la gestion des
interventions architecturales. S'appuyant sur les analyses de l'observatoire socio-
economique et les donnees du systerne d'inforrnation geographique, il definit les grandes
options d'amenagernent: intervenir en tenant compte de la nature du tissu urbain,
amenager les acces et la voirie d'urgence, restaurer les reseaux sou terrains, inserer des
equipements socio-educatifs sanitaires et culturels, restaurer les monuments inscrits ou
classes, reorganiser les aetivites economiques en deplayant celie qui provoquent des
nuisances, amenager les cimetieres, les sites archeologiques et des espaces verts. Ce
document a sem de base pour Ie plan d'Amenagement qui sera depose pour
I'homologation.
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Medina de Fes et Ses Abords.

Plan D'amenagement

Reglement : territoires des municipalites de Zouagha, Mechouar-Fes EI
Jedid, Fes-MecJinaet Agdal

extraits
Preambule.
Reglement etablit conformement au Dahir 1-92-31 ( 17 juin 92).

Dahir 1-92-7 promulgation de la loi 29-90
Dahir 1-80-341 conservation M.H. clecret 2-81-25 (22-10-81)

Arrete vizirieI6.10.54 Classement des sites.
9.03.53 hauteur sous plafond.
26.12.64 Zone d'habitat economique.

Arrete Municipal Permanent definissant les regles de construction, de securite et
d'hygiene.
Dispositions generales

Art 4. Voies et pares de stationnements
Indication sur Ie P.A. :suppression de la totalite des parcelles touchees par l'acquisition
en vue de liberation de l'emprise doublee par une servitude de « plan de masse».
Les voies existantes figurant : emprise maintenu et sans modification saufle long des
voies indiquees comme «voies d'urgences».
Parc de stationnement et specificite du parc mentionne : la hauteur d'etage ne peut
exceder la hauteur de construction, pas de terrasse « accessible».
Art 5. Equipement public
Fixes et assujetti au reglement de secteur : hauteur, implantation.
Art 6. Espaces vert
Indiques, toute construction interdite sauf indispensable.
Les communes de Fes-Medina et Fes Jedid-Mechouar sont autorisees a exercer un droit
de preemption sur cession de parcelle non batie ou en ruine, dans Ie but de recontruire
l'edifice abandonne, de creer un espace vert accessible au public ou apres enquete
favorable, un equipement collect if de quartier.
Art 7. Type d'occupation et d'utilisation interdit
Etablissement industriel de lire et ziemecategorie, classe ou non, depots representant un
danger, que ceux-ci soit lies au non aux activites artisanales, ou commerciales autorisees,
a fortiori toute extension d'activite classee et de l'espece existante.
Toute activite industrieIle, artisanale, au extension en dehors des secteurs affectes Ii
l'activite par Ie P.A. : causant vibration, pollution incompatible avec l'occupatian du
secteur.
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Ouverture, carriere, affouillement, exhaussement du sol.
Construction precaire
Tous travaux confortatifs tant interieur qu'exterieur sur des construction prevu pour
demolition par Ie P.A. exception faite pour les risques d'effondrement sur la voie
publique.
Terrains de stationnement de caravanes et camping.
Ateliers ou garages d'entretien auto, stationd ecarburant, saufa proximite des portes et
apres etude d'impact.
Art 9. Occupation temporaire du do maine Public
Soumise a autorisation assortie de l'obligation de liberer immediatement l'emprise
publique a I'annonce d'une intervention.
Art II. Servitude speciale Ie long du mur d'enceinte de la medina
Quelque soit la zone: construction adossees et longeant celui-ci et depassant l'altitude :
Ouverture de leur fayade cote mur en conformite avec l'instance charge de la sauvegarde
Surelevation interdite
Servitude de non aedificandi sur 6 metre
Toute modification demandee a I'Etat est soumise a I'abaissement de leur hauteur au
niveau du mur ou Ii la fermeture d'ouverture au dessus de celui-ci.

Dispositions applicables aux zones urbaines.

Les zones urbaines de la medina de Fes sont strictement limites aux zones deja
construites, sauf cas d' extensions peripheriques marginales justifiees par la necessite de
restrueturer et reamenager les constructions recentes portant atteinte Ii I'aspect general de
la medina et de ses abords.
L' objectif etant la reduction de la population de la medina, Ie developpement des
equipements publics et collectifs vise a ameliorer les conditions de vie de ses residents et
I'interet de celle-ci pour Ie reste de la population de fes ainsi que pour les visiteurs
nationaux et etrangers, dans Ie strict respect du patrimoine historique et des fonctions
culturelles et cultuelles des la medina.

Zone 1M (reste de la medina construite apres 1914, applicables aux abords)
Destination:

Habitat, activite commerciale, ou de production artisanale ou semi-industrielle autorisee
en etages que si manuelles ou legere.

acces habitat et activite differencies pour un meme immeuble.
La demolition partielle ou totale des non-c1assees est autorisee. Autorisation
prealable Ii I'instance chargee de la sauvegarde qui pourra demander la conservation
de parties.
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Type d'occupation:

Interdit :idem general

+ activites polluantes par leurs dechets solide ou liquide non traitables avant rejet, et celie
induisant un traffic motorise superieur a 3 tonnes par jour par portion de 100m2 de
plancher hors reuvre.

+ atelier, depots, entrep6ts superieur a 500m2 d'un seul tenant sur un ou plusieurs
niveaux.

Possihilite maximal:

Pas de CDS, pas d'emprise maximale, ni minimum parcellaire.

Le morcellement de parcelle conduisant a une superficie inferieur a 200m2 ou a une
largeur inferieur a 10m sur voie d'acces est interdit (saufrealisation prevues par Ie PA)

Hauteur Maximale de construction:

Toit terrasse accessible.

H inferieur a 1I.5 m et R+2

Reconstruction ou sure/evation inferieur a la hauteur moyenne par rapport au niveau de la
chaussee, au droit de chaque parcelle sur alignement dans les 50 metres a droite et a
gauche. Si une parcelle est dessevie par 2 voies : la regIe de H. s'applique de chaque cote
et pour la moitie de parcelle entre les 2 voies( sauf edifice religieux et culture!).

Implantation:

Alignement sur les % de fayade minimum, 2 niveaux, 7 m. Le V4restant devra etre
deli mite par un mur de 3m.

En cas de demolition ou reconstruction, la hauteur sur voie egale I' ancien sur une
profondeur de 5m .

Implantation par rapport aux limites separatives :

La reconstruction a I' identique autorise Ie maintien des mitoyenete. Sinon en neuf ou en
adaptation :

Mitoyenete en limite separatie laterale sur 15m a partir de l'lignement sur rue.

Au-dela, recul de 4 a 6 m quelque soit la hauteur. En fond de parcelle sur la totaIite.
Implantation sur une meme pro prieM :

Patio de 12m2

Ouvertures et percement sur voies puhliques :

Sans prejudice au voisinage d'un batiment c1asse.

Ouverture de portes et baies de devanture possible sans restriction.
Ouverture de baies aux etages inferieur a 2m2 pour 10m2

Proportion 1/1.5
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Volet bois exterieur obligatoire.
Traitement des farades :

Aucune prescription
Acces statiOlmement :

Acces a I'interieur des parcelles prive interdit en dehors des voies ouvertes norrnalement
a la circulation et superieur a 8m.
Les voies ouvertes norrnalement a la circulation
Les sections superieures a 8metre dans ces voies.
Le long de ces sections: autorisation d'amenager un garage soumis au caractere generale
de la voie est subordonnee a l'existence ou la realisation d'un volume abritant et cachant
Ie vehicule a la vue exterieure et d'une porte en bois.
Parc collectifprive autorise : application des regles de hauteur et de securite
La construction et reconstruction d'edifice d'interet general (saufreligieux) accessible
par voie carrossable et superieur a 500m2: 1 niveau de stationement souterrain saus la
totalite de la superficie.
Acces vehicule superieur a 500Kg autorise par voie superieure a 10m.

Zone SlOB (zone exterieure aux remparts)
Habitat, bureaux, commerces, artisanat, equipements administratif et hOtelier.
Type d'occupation :

idem 1M et toutes utilisations a usage industriel et depots de plus de 200m2

Possibilite maximal:

caS=3
Surfaces constructible au sol = 100% au dessus du ROC= 70%.

Surface minimale = 150m2, largeur minimale 8m.

Pour les construction implantee a l' angle de 2 voies : pas de cas, emprise max=70%

Hauteur Maximale de construction:

Toit terrasse accessible.

H inferieur a 14,5 m et R+3
Sortie de cage d'escalier et machinerie : 2.2 max

Implantation:

Alignement si largeur des voies superieure a 8m

Retrait de 4m par rapport a l'axe de la voie si la voie est inferieur a 8m
Hauteur sur alignement inferieur a 2,5m de l'axe de la voie. Au delaun etage peut etre
construit si 1.5 en retrait.
A l'angle de 2 voies, un « droit de retour» est accorde.
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Implantation par rapport aux limites separatives :

Mitoyenete obligatoire sauf en fond de parcelle de 4 m.

Au-dela, une bande de 15 metre a partir de l'alignement sur les voies, les constructions
peuvent s'adresser a un seul mitoyen a condition de respecter Ie recul de 4 m par rapport
au mitoyen opposee et 4 mjusqu'au fond de parcelle.

Implantation sur une meme proprieM :

La moitie de la hauteur du plus grand batiment.
Acces stationnemellt :

Si I'emprise de la voie depasse 5 m.
Emplacement de stationnement exige pour les stationnement de vehicules a l'interieur de
la parcelle en sous-sol ou dans les cours ou dans les marges de recul mitoyenne.
1 place pour 120m2 SHON

Servitude architecturale
La realisation d 'une arcade au rde sur toute la longueur des alignements eonstruit face a
la medina.
Antenne television: antenne collective
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Declaration de sa Majeste Ie Roi Hassan II

Le role historique que la ville de Pes a assume pour consolider la
civilisation marocaine et repandre les lumieres de la foi et de la science, la valeur
inestimable de son patrimoine artistique riche de tant de chefs-d'oeuvre que Ie genie
marocain a su produire, qu'il s'agisse de la conception architecturale et urbanistique,
de la decoration des mosquees et des medersas; des creations d'un merveilleux
artisanat et de la parfaite organisation des souks, objet de la fierte de la culture arabo-
islamique, nous fait une obligation de considerer que la restauration et la sauvegarde
de la ville de Fes font partie des missions que nous devons accomplir avec I'aide et
I'assistance d'A1lah.

Nos ancetre se sont preoccupes de I'edification et de la promotion de Fes.
Dans Ie passe, Fes avait atteint I'apogee de la civilisation et etait devenue un haut lieu
de rencontre de rayonnement culture! et une source feconde de la creation artistique.

Si les annees ont terni quelque peu sa splendeur et si des signes de
vieillissement se manifestent dans Ie corps de ses edifices et de revivre et de la
renover afin qu'eHe retrouve ses antiques traditions. Nous devons oeuvrer pour que
ses fissures soient reparees et que sa vie reprenne son cours normal. Ainsi se
dresseront de nouveau dans Fes les piliers de la civilisation sur lesquels une aube
nouvelle de science et de sagesse repandra sa lumiere.

Notre tache devient agreable quand nous constatons que Ie monde entier
s'associe a notre effort en reconnaissant la cite de Fes comme un patrimoine
universe1. C'est ainsi que la conference generale de IUNESCO, dans sa session de
1976 a Nairobi, a adopte une resolution faisant de la sauvegarde de la ville de Pes un
devoir qui incombe a toute l'humanite.

II s'ensuivit I'appel que Ie Directeur general de L'UNESCO,Monsieur
Amadou- Mahtar M'Bow a adresse a la communaute intemationale pour la
restauration et Ie renouveau de Fes.

A ce propos, nous rappe10ns a notre peuple et a nos amis qu'en aidant a
rendre a Pes sa place dans Ie concert des civilisations, ils participeront a la
renaissance de la gloire etemelle de notre partie et au deve10ppement de la culture
islamique sur cette terre d'honneur et de dignite.

Aussi devons-nous donner a notre gouvemement des instructions pour qu'il
considere Ie projet de Pes comme une preoccupation prioritaire et pour qu'il accorde
une attention particuliere dans Ie cadre de ses responsabilites relatives:

• aux programmes d'equipement et de I'habitat,

. a la preservation du patrimoine culturel,
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• au developpement de I'art, de la culture et de la pensee,

• et it la diffusion des enseignements de I'islam.

Le Maroc doit demeurer Ie pays de l'authenticite veritable;
Le vrai chemin qui mene it la realisation des ambitions de notre siecle de progres et
de prosperite.

Fait au Palais Royal de Rabat.
Le 8 Ramadan 1400 ( 21 Juillet 1980).
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Habiter la ville marocaine

Modeles d'habiter dans les quartiers clandestins

Francoise Navez-Bouchanine

Le quartier

L'heterogeneite sociale decrite par l'observateur dans nombre de quartiers
clandestins est vecue et perrrue par leurs propres habitants. Cette impression conna!t
toutefois des intensites variables selon les sites: un peu attenuee a Tetouan, sans doute en
raison d'une origine rurale et regionale plus homogene, tres perceptible a Sale ou elle est
reellement multiforme (niveau socio-economique, origine, education, type de travail ou
statut d'occupation) elle appara!t it Douar Soussi de maniere un peu originaJe parce que
dominee par la differenciation
entre «citadin» et «rural». Paradoxalement, cette differenciation est agitee tant par des
citadins que par des ruraux anciennement installes ou qui se revendiquent comme tels !
Elle evoque bien autre chose qu'une origine, puisqu'on y raccroche toute une conception
du monde et du mode de vie.

Dans ce quartier, ce demier trait donne a ['expression des sentiments de
proximiteJdistance, une coloration un peu particuliere. Certains habitants expriment,
l'impression d'etre immerges dans un milieu heteroclite ou, fatalement, ily a des gens
sembI abIes a eux, et encore plus de gens Ires differents. Par ailleurs, et sans que jamais
je ne pose de questions directes sur /'integration, c'est bien cette demiere qui est placee
immediatement au creur du debat par les habitants. Maintes expressions mettent en doute
/'integration urbaine des autres habitants du quartier et affirment, au conlraire, celle du
locuteur. Paradoxalement, dans cet. univers tout en tension vers ['urbanite, une forme
originale de solidarite interindividuelle s'est mise en place. II s'agit, d'une forme proche
de ce qui bait identifie ail/eurs au niveau du seul voisinage : entraide en cas de malad ie,
de mort, d'evenement particulier qui, au lieu d'etre geree a l'echelle du voisinage, est. ici
geree au niveau du quartier par un comite informel, prolongement evident de fa Jemda
locale. Cette reconversion d'une forme rurale enforme reconnue et. appropriee par des
urbains est assez bonnante. Son champ de competence depasse d'ailleurs quelque peu
celui de simples regroupements de voisinage pUisqu'elle a egalement ete a fa base de la
construction d'une mosquee. Tootefois, cette forme n'est pas l'objet d'autres
investissements sociaux et ne semble pas porte use, par exemple, d'une force de
ralliement. 00 d'identijication sociale.

Au-dela de l'heterogeneite et de la distance sociale, ce qui specifie Ie plus Ie
clandestin par rapport it l'habitat economique, c'est l'existence de tentatives plus ou moins
structurees et organises de prise en charge des problemes lies a I'habitat et a l'espace
public qui semblent jouer un role incontestable dans la perception et dans la
recomposition du social. On les a evoquees plus haut sous l'angle materiel; il s'agit ici
d'en comprendre les effets sur I'organisation sociale. Dans les trois sites, on retrouve un
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peu la meme histoire, les memes processus.
D'abord, des mouvements spontanes d'habitants, plus souvent interindividuels

que reellement collectifs, se sont constitues autour de problemes ponctuels au a petite
echelle comme Ie cimentage de derb. Des mouvements de plus grande envergure se sont
aussi crees sur Ie mode revendicatif, par exemple des demarches aupres des regies d'eau
et d'electricite. Ensuite, sont apparues des aspirations plus larges, plus radicales, qui
impliquaient des echelles d'action ditTerentes ; c'est dans ce contexte que sont nees des
associations d'habitants, tantot emanations reelles des populations tantot emergences
encadrees par I'autorite.

Dans Iepremier cas, ['horizon est souvent reste limite et les habitants sont
rarement sortis du strict domaine de ce qui, dans les services publics, concement les
aspects les plus individuels. On note malgre tout quelques experiences dans ce sens. Par
exemple, it Tetouan, des cas de strocturation plus large que les riverains du derb pour
l'amhwgement du quartier se sont soldes par des problemes de gestion et des
accusations de malversations et d'inejficacite, ce qui a jete pour longtemps Ie discredit
dans les esprits sur les mouvements similaires. On evoquait ['adaptation de la Jemda
locale it Douar Soussi pour la mobilisation de solidarites interpersonnelles et. pour la
construction de la mosquee. Mais, de memoire d'habitant, celie Jemda n'est jamais sortie
de ces champs precis et n'a engage les habitants ni n'a he poussee par eux vers la prise
en charge des problemes d'injrastrocture ou de services.

Avec la regularisation, ou au moins avec la promesse de cette demiere, apparait
une forme nouvelle d'organisation sociale : les associations ou amicales. Elles presentent
des modalites de constitution, des poids et resultats d'action assez variables, mais ont
toutes une articulation quelconque avec les autorites administratives qui, selon les cas,
les ont suscitees, encouragees ou encadrees. Dans les trois sites tiludies, elles permettent
de distinguer nettement Sale des deux autres. Des resultats organisationnels et materiels
ont en eifet rapidement resulte de leur creation. Ces succes haient, largement dus au
poids des proprtetaires initiaux, notables jouissant de positions confortables par rapport
au politique et a ['administratif et manipulant les petits acquereurs, utilises comme
instruments de pression sur l'Administration. Dissimulant la defense de leurs interets
derriere ceux de la population, ils apparaissaient meme, dans nombre de cas, comme
des «bienfaiteurs».

La situation est assez dif.ferente a Douar Soussi oil, comme on l'a dit, un
processus d'occupation plus ancien et moins oriente vers Ie lotissement systematique a
conduit a un eparpillement et une dilution des grandes proprietes foncieres, rendant du
meme coup plus «anonymes» et moins concer1ll!s les grands beneficiaires de cette
speculation fonCiere. Des associations animees par des habitants appartenant it !'«elite»
(jonctionnaires, 1ME.jqih, etc.) se sont rapidement essoufflees. Les seules zones ou un
mouvement de creation pousse paries lotisseurs eux-memes s'est developpe sont celles
d'implantation recente, plus proches du lotissement systematique. Mais Iepoids politique
de ces demiers semble tout relatif face aux difflcultes de regularisation et d'equipement
que pose Ie quartier, difflcultes bien plus lourdes que celles rencontrees it Safe.

Ces diverses experiences mettent en lumiere un seuil important d'organisation
que franchissent ces associations formelles ou informelles par opposition au caractere
interpersonnel et peu structure des relations etablies entre voisins. NOUl!espour des
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objectifs ou les enjeux ne manquent pas et a une echelle impliquant d'autres engagements
que ceux codifies par de simples obligations sociales, ces relations et leurs aleas
reve/ent toutefois les limites d'un processus de stn/cturation dans Ie contexte historique,
politique et social des amlees 80. On y lit tout a la fois la dif.ficile mise en place de la
democratie locale, Ie role incolltour1Ulble des notaires au de nouveaux leaders dans
toute tentative d'organisation socio-politique des quartiers, leur manque de volonte etlou
leur incapacite a communiquer et sensibiliser la population de ba."e, fa mifiance et fa
reticence des populations a investir dans l'organisation collective avec des habitants qUi
sont de paifaits elrangers, mais aussi leur sentiment Ires lourd d'impuissance et de
dependance totale aux «puissants», individus ou administration.

Quand elles existent, ces associations jouent done un role indiscutable dans
l'emergence de formes de recomposition socio-politique de l'espace, c'est-a-dire bien au-
dela de leur champ direct, la regularisation et l'equipement du quartier. Certes, on rei eve
des differences importantes entre associations elles-memes. De plus, meme celles qui
apparaissent comme les plus enracinees, ne touchent pas reellement l'ensemble des
habitants concemes et les modalites de leur gestion reste tres proche du modele
bureaucratique. II n'empeche qu'en raison de l'absence de marquage social du territoire,
leur presence introduit une difference sensible en ceci qu'elles detinissent a leur maniere
un espace d'appartenance.

Ceci dit, leur succes ou leurs echecs, la maniere dont elles sont socialement
gerees, la plus ou moins grande visibilite du profit qu'en tirent leurs leaders et
entin la maniere dont se jouent les interferences avec la representation electorale
ant un poids determinant et expliquent les variations importantes d'un site a l'autre,
voi,e a I'interieur d'un meme site. Interferences negatives et echecs, apparemment
assez frequents, renforcent, dans l'esprit des habitants ordinaires, la mefiance et les
sentiments d'impuissance qui se traduisent par l'indifference, Ie repli et la
recherche d'ameliorations individuelles. L'atomisation peut, dans ce cas et malgre
la presence des amicales, s'exprimer de la meme maniere que dans d'autres
quartiers. Dne autre conclusion s'impose : pour produire des effets sociaux, la
regularisation et l'integration urbaine doivent constituer un veritable enjeu et etre
done a la fois d'actualite et possible a atteindre. Enfin, en dehors des cas
d'interference rt~elIe entre associations socialement enracinees et representation
politique, les habitants des quartiers clandestins ne se distinguent pas enormement
des quartiers d'habitat economique quant ala connaissance et aux contacts qu'ils
ont avec leurs elus.

L 'espace urbain
Les pages qui precedent ont bien montre la force du desir d'articulation,

d'affiliation a la ville. L'expression n'est pas necessairement la meme dans tous les
quartiers clandestins, mais e1le offie part out une meme intensite, devoile partout la meme
tension. Au ereur de cette demiere, des symboles, peut-etre tenus pour detail negligeable
par des observateurs exterieurs, mais lourds de signification pour les habitants,
contribuent a confirmer ou infirmer la reconnaissance de cette integration.
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4.3.1 Appartenance, usage et appropriation
La question de l'appartenance physique a l'urbain ne se pose jamais en termes

explicites pour les lotissements d'habitat economique. C'est seulement la place qui leur
est faite dans la ville, et done Ie degre d'urbanite, qui font l'objet de perceptions ou de
discussions, notamment, comme nous l'avons montre, sur la qualite de certains
equipements. Dans les quartiers c1andestins, cette question d'appartenance est a l'ordre du
jour des lors que distance physique, mauvaise articulation et retard dans l'amenagement
sont presents en meme temps. Les trois cas de reference meritent, en raison de leurs
differences, d'etre examines separement.

Ainsi, pour Douar Soussi, a Meknes, Ie discours des habitants etablit
spontanement une opposition entre leur espace et la ville: on parle de Douar Soussi et de
Meknes comme des entites antinomiques a tous egards. Tous les arguments tendant 11
nuancer cette opposition sont ecartes : meme les quartiers les moins equipes de Meknes
sont juges meilleurs.

Certes, la plupart (les menages sont equipes d'un moyen de transport juge
vital; velo, velomoteur, pick-up). Mais ce demier sert presque essentiellement au chef
de menage et gem!ralement pour son activite. Or Ie desir d'usage de la ville est
d'autant plus grand que Ie quartier reste SmlS-eqUipe comme je l'ai montre plus haut.
Par exemple, lesfemmesfont leurs achats d'epices, de quincaillerie, d'ameublement,
d'habillement, de preference en medina. Les equipements collectifs et certains services
prives attirent en ville nouvelle. Mais, les femmes comme les adolescents scolarises en
ville n'ont a leur disposition qu'une /igne de bus dont les cadences restent insuffisantes.
Ceci induit done des relations tres differeneiees avec la ville selon Ie membre du menage
considere: des diplacements quotidiens incontournables mais malaises pour les jeunes
seolarises, une mobilite moindre desfemmes qui se diplacent plus occasionnellement.
On retrouve cette meme faiblesse chez des hommes ages et pauvres ainsi que chez les
actifs occupes sur place.

Meknes est done perfUe comme une entite globale dont les habitants ne sont pas
assures de faire partie. Cette perception globale de la ville est renforcee par une relative
meconnaissance des differents espaces qui la constituent. En ejfet, on n'en connait
generalement que les centres, et surtout la medina, ou encore les lieux d'activite precis
avec lesquels on a etabli des liens fonctionnels. On peut. y ajouter, pour certains, la
connaissance induite par la residence de menages apparentes.

La seule exception est, bien silr, constituee des habitants qUi viennent de fa ville.
Citez ces demiers cependant, la decision de partir n'a pas ete nu libre choix mais bien
une determination economique, et its Ie ressentent d'autant plus comme une exclusion.
Dans ce sentiment d'exclusion, if convient neanmoins de dijferencier celui des locataires,
qui est absolu, et celui des proprietaires, qui est «adouci» en quelque sorte, par la
satisfaction relative d'avoir realise un logement.

C'est dans ces nuances qu'on peut d'ailleurs saisir la dissociation qui peut
exister entre appropriation de l'espace prive et appropriation de l'espace urbain.
L'explicitation de ces perceptions s'accompagne dans certains cas de declarations
d'intentions de mobilitf!. Ces dernieres sont quelque peu heterogenes parce qu'elles
viennent en prolongement de trajectoires dont on a montre la grande diversite. Elles
presentent. egalement des niveaux de cOllcretisation tres hypothetiques, comme en
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temoignent l'expression du sentiment de ne pas avoir d'altematives superieures a celle-ci
ou encore Ie n!cit de strategies n!sidentielles amorcees de longue dale mais hrisees dans
leur envol par un accident de parcours.

Mais, de l'ordre du reve ou d'une realite future, elles sont interessantes par les
indications fournies a propos des endroits auxquels on aspire. Ces demiers sont definis
presque exclusivement par leurs qualites d'equipement et leur caractere urhanise. Le
niveau social et l'environnement humain, dont on avait mis en avant /'importance a Beni
M'Hamed Sbat/a, viennent au second plan, sauf quand if est sous-entendu et perru
connue corollaire d'un bon niveau d'urbanisation.

Sans vouloir idealiser la situation, les habitants de Hay lnbiat parlent moins
d'eux-memes ou de leur quartier comme exterieurs it l'entite de Sale. La description des
lieux pris comme reference s'appuie sur des noms de quartier (Hay Salam, Medina,
Bettana, etc.) temoignant d'une bonne connaissance et d'un usage regulier de
I'ensemble urbain.

Par contre, un critere de distinction revient constamment dans Ie discours, qui
distingue les quartiers «non reglementaires» des autres, comme une grande ligne
departage de l'urbain. Cette perception semble assez commu1li!ment partagee. Sur la
perception de Rabat, des differences apparaissent entre habitants. En effet, ceux qui
maitrisent davantage l'espace urbain evoquent des quartiers precis (Medina, Centre
Ville, Souissi). Les autres, par contre, parlent de Rabat comme, entite, qu'ils opposent iJ
Sale toute entiere, et non iJ leur propre espace de residence. Un peu comme si une
exclusion chassait l'autre, /'appartenance a Sale,jugee satellisee et marginalisee par
rapport iJ Rabat, deplm;ant en quelque sorte la perception. Mais ceci n'exc!ut nullement
unfait objectif: line bien meilleure articulation au tissu urbain que celie constatee iJ
Memes. Par ailleurs, les espaces centraux de Rabat et de Sale sont connus et cites iJ la
fois comme lieux representatifs mais aussi comme lieux de frequentation et d'usage. Ce
sont les endroits commerciaux et les lieux de promenade qui retiennent Ieplus
I 'attention. Les deplacements pour achats et loisirs sont d'ailleurs jrequents, meme si les
conditions de transport ne sont pas toujours ideales : Medina, avenue Mohamed V. grand
magasin Marjane iJ Rabat, d'une part, et Medina de Sate avec ses abords immediats, dont
les marabouts et lieux de culte d'autre part, apparaissent comme des lieux importants
dans fa vie des residents de ces quartiers. Lajrequentation du centre-ville de Rabat pour
la promenade, les loisirs, les fites et occasions particulieres est assez repandue,
davantage chez les hommes adultes et chez les jeunes de deux sexes que dans toute la
population, mais sans exclusive. Le niveau socio-economique influe plus directement
dans Ie sens ou les populations les plus pauvres ne sortent du quartier que pour des
raisons imperatives (travailou recours a un equipement). Lajrequentation des
marahouts et du cimetiere de Sate attire presqu' exclusivement des femmes mariees qui
sy rendent, accompag1lf!es des en/ants. Les trajectoires anterieures variees determinent
iei aussi des desirs de mobilite tres differents. On trouve chez les menages les plus
demunis une attitude de repli, voire meme de refus d'envisager une future mobilite. Pour
d'autres, de niveau pallvre ou moyen, l'investissement n!alise et Ie niveau de con/ort
acquis representent Ie sommet de leurs aspirations ainsi que de leur capacite et its
n'envisagent de houger qu'au cas Oil une opportunite exceptionnelle se presenterait. Une
troisil}me categorie se distingue nettement des autres ..deja mentionne iJ Douar Soussi,
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elle apparait quelque peu specifique a ce type d'habitat. II sagit de populations qUi ant
accede a 1£1propriete en Ie concevant d'avance comme un passage. plus exactement
comme un tremplin vers un produit superieur. Une fOis Ie logement termine. 1£1vente en
est envisagee pour acquerir 1Interrainnu au un logement embryonnaire dans un quartier
de meilleur standing, de preference reglementaire. L'altraction du quartier Hay Salant,
notamment. se revele irresistible.

A Tetouan enfin, OU ces aspects ont ete moins etudies, I'appartenance it la ville
de quartiers comme Dersa ou Serosa n'est pas reellement mise en cause meme si Ie
caract ere peu satisfaisant de cette appartenance est declinee sur un mode revendicatif.

Les habitants sont grands usagers et consommateurs des espaces centraux, pour
certains meme au quotidien : 1£1medina et les deux marches principaux de contrebande
avant tout, et dans une moindre mesure les espaces et equipements centraux localises
en l'i/le nouvelle. On retrouve toutefois, dans 1£1grande diversite de situation des
clandestins de cette ville, de memes i:lements d'appui a /'idee d'impact psychologique du
manque d'articulation spatial. qui induit unfort desir d'integration decline sur divers
modes, du plus cooperatij au plus disabuse. Ainsi, par rapport a ceux de Dersa et
Sernsa, plus ancres a tous egards a fa ville, les habitants de douars plus peripheriques
comme Twuela au Koraaf Sehaa expriment Ie sentiment de cette coupure et de cette
distance. vecues comme des abandons. voire comme des refits de leur integration par les
pouvoirs publics.

Ces differentes observations mettent en garde contre fa confusion entre usage et
perception. En termes d'appropriation et usage de la ville, les habitants des clandestins ne
constituent pas une categorie it part. La ligne de partage entre usages diversifies et
maitrises de la ville et comportements auto-centres sur l'espace de residence ne se
superpose pas ilIa separation legallclandestin.

Ainsi, des usages relativement importants du ou des centres-villes peuvent
coexister avec un sentiment d'exclusion et une perception vivace de defaut d'urbanite.
Encore faut-il garder en memoire que ces derniers n'ont pas la meme intensite partout et
que ciandestin et urbanise ne sont done pas des concepts systematiquement antinomiques.
Par contre, cette ligne de partage rencontre, en plusieurs points, fa coupure spatiale
comme determinante dans l'emergence d'un sentiment d'integration ou d'exclusion, les
variables individuelles (niveau socio-economique, age, sexe) agissent davantage comme
des determinants l'usage. Par exemple, quand Ie niveau s'eleve, la tendance est it
I'accroissement et la diversification intrinseque des besoins et it la recherche de situations
ou Ie choix et la qualite sont accessibles. Ces nuances renvoient aux risques de mauvais
usage de fa
notion de quartier: ni Ia fragmentation spatiale, ni fa perception d'une articulation
insatisfaisante ne determinent des comportements homogenes de repli et de centrage, un
peu comme si Ie fragment n'etait qu'un village urbain; Ie fragment est un morceau de ville
et il est revendique comme tel.
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Illustration 8
Douar Soussi, Meknes
MENAGE NUCLf.:.A.lRE, 7 personnes
(ho +/e + en/ants)
Chef de menage (59 ans) d'origine soussi, arrive en/ant a Melmes. Epicier sur la
parcelle-meme.
Epoose (42 ans) de meme origine,jemme au/oyer.
Les modifications ont ele dberminees par l'elargissement de la voie d'acces de la
parcelle : amputant
cette derniere, en pr%ndeur, elle a determine la/ormation d'un plan en L initialement
adopte.
La cooverture du woost-ed-dar a accompagne ce moovement. Le chef de menage
envisage de construire un Iftage dans Iefuturo
Le Woust-ed-dar sert de sejour occasionnel et diurne, mais n'est pas meubJe en
permanence: nat1es et tables basses sont, a chaque /ois que. c'est necessaire, sorties puis
rentrees.
Le sejour nocturne ou hivernal se situe soil en I, qui est aussi Ie lieu de sommei/ (/es
en/ants, soit en 3, chambre a coucher de menage, et sejour secondaire

PI.It "'iti.1 (f "" = 0.8 Ill)

DepOe
oouti<}\,(

!'iec( Cui-illle

COllr dCCOUverl(

J, S;jI~"Hodumc ct $<'/1Ill1ti/t,.jJras
1. Pie« inv;/rs
J. QUllnbrt .; (oud,e, eM.
4.1IA)/~cnll'n/$
5. Cuisi"c
6.lloIlSt~J.Jl1T ilj"", Jittmt
7. T.',l(1/fS,d,'utl,e f/I p,,!j(r
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llIustration 9
Douar Soussi, Meknes
MENAGE POLYNUCLEAlRE, 10 personnes
(ho+ fe+ fils dont 2 maries al'ec leurs enfants + 1 femme vaguement apparentie
servant de bonne)
Chef de menage et femme originaires de Douar Soussi meme, et «rattrapes» par la ville.
Le chef de menage, environ 70 ans, est rentier, ancien agriculteur et sans doute petit
lotisseur clan-
destin (mais ne Ie reconnait pas). Un fils marie est agriculteur, un second tramil/e a
l'etranger. Sa

femme et ses erifants vivent dans lafamil/e et occupent, la piece nIt 3. Un troisieme fils,
celibataire,
est electricien en ville.
La maison est de construction recente, sur un terrain qui etait nu, et SUul! a 600 m
environ de leur
ancien logement.
On note Ie developpement, apres installation, d'une «waie.» cuisine donnalll sur une
cour decouverte largemelll utilisee pour les travaux domestiques.
Ou notera aussi laforme Ires al/ongee de la piece des invites.
Le woust-ed-dar est Ie sejour principal, en altemance toutefois des que Ie temps Ie
pennet, avec la
terrasse couverte.

f' ~m - '01,1 m)

Terr.use \o'~gue·

Cour

M'I~n nuto)'enne
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Illustration 10
Douar Soussi, Meknes
Mi;NAGE NUCLEAlRE, 4personnes
(ho+ fe + enfants en bas age)
Chef de menage (32 ans), olivrier qlialifie dans line lisine de chalissures el femme au
foyer
(30 ans), tous deux originaires de Meknes. Ont vecu chez les parents de la femme Ie
temps de
trouver un logement. Le pere de la femme, tacheron, leur a conseilIe de faire «comme
tout Ie
monde» et d'acheter un petit lot en clandestin, lot qu'illes a aide a construire.
IIs envisagent de monter l'etage des qu'i!s auront rem bourse les dettes relatives a la
premiere construction et amenage ce qui est deja realise.
Le sol est simplement couvert de ciment, la cuisine est un reduit tres peu commode.
La cour couverte, a laquelle, on accede directement par une porte constamment ouverte
sur la rue
pendant Iejour (saufjours de pluie), est Ie veritable sejour et Ie lieu de travail
domestique et couture
de lafemme. L'exterieur est largement utilise comme, prolongement du logement: jeux
des enfants,
mais aussi lessive: un canal artisanal d'ecoulement est pratique dans Ie sol et est
commun a plusieurs maisons.
La jeune femme, qui a grandi dans un quartier d'habitat economique dense (Sbalta),
s'amuse de ce
changement de comportement par rapport a la rue. Elle est, par contre, beaucoup plus
critique sur les
autres aspects de ce qu'elle presente comme, un «recub) urbain en matiere d'espace
public. Enfin,
elle considere sa maison comme lypiquement urbaine, et sera salisfaite sur Ie plan
logement lorsqu'ils
auront put construire IWage.

(1011""1/11)

~g. ,. Cour efltiJ«ftf~nt IJJUl'ttrt, tluverture
;> Sut la /lit 1""grandt frnitrr .
~ z. Piem Jet itwitis
~ J. CIJambrt a (outlier p<Jff11tsmJantslsijour rltXlurllfg 4. Riduit ",uine

"
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D1ustration n
Douar Soussi, Meknes
MENAGE NUCLEAlRE ELARGI, 9personnes
(ho +fe+ enfants + neveu)
Chef de menage (environ 65 ans) et femme (un peu plus jeune) originaires de fa region
de Safi.
Arrives a Meknes, directement a Douar Soussi, il y a plus de trente ans. Le chef de
menage faisait
a repoque des nattes en doum et en jonc. II est devenu par la suite epicier. Sa boutique
est a 50 ni
de la, sur «/'avenue».
Le menage «vit» sur deux lieux a lafois: Ie siege prinCipal est la parcelle avec jardin.
C'est laque
sont pris les repas de tous les membres de la famille et Ja qu'on sejourne habituellement.
Les garfons (fils et neveux), scolarises au secondaire, occupent retage construit au-
dessusde la
boutique et dont les jinitions ne sont d'ailleurs pas tout a fait achevees.
lis y sont pour etudier, pour dormir et parfois passer du temps libre entre eux.
L'occupation de la boutique et la construction d'un etage a conduit a fa location d'une
partie en prolongement du premier fogement.
Les fi/les occupent la piece des invites. Selonle pere, elles ont ete invitees a occuper les
autres pieces( retage sur la boutique) mais ont prejere rester pres de leur mere.

Voie,...-----------.,
I Ancien prolongement I
I du logement I

: acmeDement loue :
I I
I I

: Mur de separation t

(1 (T/l'''''O,7m)

1. CII<'TIlbre Ii (D"d,e, C.M. + s9DII'
rlodume

i Pit(eda ;IIvith
J. Cllisi,", (mais tn ete, die se jait sous

I'am'!!"t, p«s JII puils)
4. Terlle dressee 10111 N/e - /la/res

dauvenl
5, Allde/lIle ern,ie - poulailler
6. w.·C. etl'al/l/llam
7. PQfce/k serwnt uniquemt:rlt «J/tlme

polllaill!t
7

Voie
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Sciences Sociales et Phenomenes Urbains dans Ie Monde
Arabe.

Actes du collogue

(traduction Didier Aubert)

KENNEDY
Dans cet article, je veux etablir une distinction claire entre la ville classique, a son apogee
entre I apres J-C (<< Christian Era »,d'apres Pascale) environ et 250 apres J-C. environ, et
la ville antique tardive, entre 250 CE et I'arrivee de !'Islam. Je vois un processus
d'evolution en 3 etapes : de classique a antiquite tardive, puis a islamique, chacune des
etapes trouvant ses origines dans la precedente.
En general, ces temples n'etaient pas cernes et limites par des maisons et des commerces,
mais au contraire se dressaient sur leur propre tememoni, des grands espaces ouverts ou
les fideles venaient se rassembler, souvent pour assister a des sacrifices ou a d'autres
rituels sur des autels en plein air. Les temples, en fait, occupaient des espaces importants
au creur des cites, comme en temoigne encore aujourd'hui Ie temple d' Aphrodite a
Gerasa ou les ancients temenos contenant la mosquee Umayyad a Damas. (23)

Le fonctionnement et la survie de la ville c1assique dependait de I'existence des finances
du temple et de la cite. Des revenus locaux, depenses localement, permettaient aux
temples, aux theatres et aux approvisionnements d'eaux d'etre maintenus en bon etat, et
foumissaient du combustible et de I'huile pour les bains. Les villes developperent leur
propre monnaie, sur laquelle la cite faisait sa propre publicite et representaient parfois
leurs batiments les plus caracteristiques.
En Syrie, la ville classique etait en fait une evolution tres artificielle, produit d'une
situation economique et politi que particuliere. Les villes pouvaient avoir un march6 actif,
ou se trouvait sur des routes commerciales, mais I'architecture monumentale qui etait
caraeteristique du developpement urbain etait Ie cadre des loisirs. de la culture et de
I'ostentation, et non du commerce ou de I'artisanat.

L'un de ces changements etait la centralisation grandissante de l'impot. Meme si les
villes garderent une certaine autonomie fiscale jusqu' au debut du 6" siecle,
l'independance fiscale etait remise en cause par Ie regne ulterieur de Diocletian, et les
curiaux ? et conciles (?) devinrent de plus en plus. malgre eux, les collecteurs d'impot du
gouvemement imperial, plutot que des eliteslcommanditaires ( ?) localeslaux. De maniere
revelatrice, les villes ne battent plus monnaie de maniere individuelle apres Ie milieu du
3" siecle. Ces modification signifient que les fondements fiscaux de la ville etaient remis
en cause. (24)

La destruction des temples laissa de grands espaces a l'abandon dans Ie centre des villes,
car les cas sont rares ou, comme a Damas, l'ancien site du temple fut reutilise pour Ie
culte chretien. A Gerasa, par ex, Ie grand temenos devant Ie temple d' Artemis fut rebati
de foumeaux a poterie de facture tres primaire. Ce qui avait ete Ie centre de la vie civique
est ainsi devenu un taudis manufacturier.
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L'abandon des temples n'influa pas seulement sur Ie temenos ; souvent, c'est tout Ie plan
des rues qui perdit son point d'equilibre. La encore, Geresa est Ie meilleur exemple : Ie
chemin processionnel qui partait vers l' est du temple d' Artemis, en descendant la colline
et en traversant la riviere, devint sans objet. On construisit d'ailleurs une eglise en plein
milieu. L'abandon de l'ancienne religion eut en general un effet de desorientation sur Ie
plan des rues.

Des bains plus petits les remplacerent, lies a l'ensemble de la cathedrale : pieces reduites,
basses, aucun espace pour faire de J'exercice ou pour les relations sociales, ces « bains de
Placcus» anticipent les petits bains publics urbains de l'islam medieval, plutot que les
structures grandioses de la periode imperiale. Les theatres, par contre, continuerent d'etre
utilises, particulierement dans les capitales provinciales, ou leur role politique completait
leur fonction de salle de spectacle.

Souvent, en realite, les eglises etaient loin du vieux centre monumental: la cathedrale de
Bosra, par ex, est largement au nord-est du vieux centre civique, et 1a plus importante
eglise d' Apamea est pratiquement contre les remparts de l'est de la ville. A Gerasa, au
contraire, l'ensemble eglise-cathedrale de St Theodore fut biti en plein milieu du vieux
centre, avec un acces direct, par un escalier formel, a partir de la rue principale.

Le 6" siecle vit 2 tendances contradictoires dans la planification urbaine. Dans de
nombreuses capitales provinciales, on vit des efforts visant a maintenir - voire a etendre -
Ie plan de rues classique. On en veut pour preuve la description par Procope de la
reconstruction d' Antioche par Justinien apres 540, et les preuves archeologiques
restreintes montrent que Ie plan classique fut en effet restaure, meme si ce fut a une
echelle plus modeste. A Scythopolis on ales preuves evidentes de la reconstruction et de
l'extension du plan de rue classique, sous la direction de gouverneur local, dans les leres
decennies du 6" siecle. A Jerusalem Ie Cardo fut massivement reconstruit par Justinien,
en partie pour ouvrir un acces a la nouvelle eglise, la Nea. (25) On a des preuves de rues
planifiees ds Caesarea au 6" siecle.
A cote de cette tentative de ressusciter les formes anciennes sous un patronage officiel,
on vit emerger irresistiblement de nouvelles attitudes de developpement urbain qui
ignoraient tout de la planification Hippodamienne. On Ie discerne dans I'intrusion
progressive de structures secondaires sur Ie pave de la ville classique, comme a gerasa et
Madaba, meme si ce processus s'accelera surtout apres la conquete musulmane. (26)

Le plus evident de ces changements fut la construction de mosquees. Dans Ie monde
islamique du debut, la mosquee n'l.~taitpas seulement un lieu de cuIte mais avait d'autres
fonctions importantes, comme centre d'enseignement, court du Qadi, et plus
generalement centre communautaire pour les Musulmans : il rempla~ait donc Ie forum.
Quand un calife ou un gouverneur desirait s'adresser au peuple, Hie faisait a la Mosquee,
comme son predecesseur de l'epoque romaine tardive Ie faisait au theatre.
Quelques mosquee furent construites au debut sur des sites prestigieux, au centre des
villes, I'exemple Ie plus classique etant Damas, capital Umayyad, ou la mosquee vint
occuper Ie site et de la cathedrale et du temple palen. A Jerusalem les nouvelles mosquees
du Dome du Rocher et d' Aqsa occuperent des positions spectaculaires sur Ie site du
temple, qui semble avoir ete abandonne pendant les 6 siecles precedents. (26)
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Le debut de la periode islamique vit la transformation continuelle du plan de rues
classique. On n'en trouve de traces dans la ville islamique et moderne que dans de rares
cas. Les meilleurs exemples sont a Damas, Aleppo et Jerusalem, ou, a chaque fois, les
espaces de marche occupent la meme position et Ie meme alignement que Ie cardo
classique, ce qui suggere une forte continuite dans la vie de la ville. On trouve des
elements de I'ancien plan de rues a Antioche et Lattakia.
Ailleurs, on ne trouve aucune trace de I'ancienne planification des rues, meme dans des
villes dont on croit, d'apres les sources litteraires, qu'elles ont connu une certaine
continuite d'installation. Ni Horns, ni Hama ne revelent la moindre indication de leur
passe classique, pas plus que des villes cotieres comme Beyrouth, Sidon, Tyre et Acre,
qui sont toutes des communautes tres anciennes, toujours habitee aujourd'hui, mais sans
la moindre continuite geographique visible. Quand fut perdu Ie vieux plan des rues?
Peut-etre a la suite des tremblements de terre et de la peste de la fin du 6e siecle, ou peut-
etre pendant les annees sombres de l'urbanisme syrien, entre la chute des Umayyad et Ie
11e siecle. (26-27)
Quand survit Ie plan antique, il est modifie. Comme l'a montre Sauvaget il y a tres
longtemps, les anciennes routes furent graduellement baties et submergees, de telle sorte
que Ie schema ordonne de chaussees et de trottoirs fut progressivement transforme en
multiples passages et allees etroits. Aleppo, Damas, Jerusalem en temoignent. A Geresa
et Scythopolis on voit c1airement comment les structures secondaires ont envahi les
espaces ouverts et les rues de la ville classique. Des preuves encore plus frappantes en ont
ete apportees avec I' excavation du souk Umayyad de Palmyra, OU Ie modele de Sauvaget
s'est revele extraordinairement prophetique.
Les musulmans ont certes construit des nouvelles villes. Certaines etaient des petites
communautes baties selon des plans reguliers. Entoures de remparts rectangulaires ou
sub-rectangulaires ( ? ?) ils semblent avoir eu des voies droites et un plan de construction
ordonne. Les exemples les plus evidents de cela sont a Anjar, au Liban, et Qsar, dans Ie
desert syrien, deux cas OU Ie plan orthogonal est c1airement identifiable. Une autre
installation planifiee importante a recemment ete decouverte a Aqaba, ou Ie plan
d'ensemble est regulier, meme si la disposition interne reste ditncile a comprendre. Le
plan de la vil1e-nouvelle islamique de Ramla, en revanche, est totalement perdu. (27)
Beaucoup de facteurs de changement : declin de I' elite traditionnelle, changement de
religion dominante, roue remplacee par animaux de transport, peste, invasion. « La
transformation du pay sage ne peut etre comprise que quand tous ces facteurs sont pris en
consideration ». (27)

MIURA

Lorsqu'on examine l'elaboration du modele de la « Ville islamique », y compris celie des
Orientalistes, on remarque que I'hypothese selon laquelle une ville consiste en un espace,
une societe, une economie et une culture specifiques s'est revelee un obstacle. Comme I'a
montre Ira M. Lapidus, les definitions de la ville fondees sur des dualites, comme par
exemple les oppositions ville - village, citadins - fermiers ou citadins - nomades, sont par
exemple totalement inadequates pour decnre la realite des cites du Moyen-Orient et de
I'Asie Centrale, caractensees par une continuite entre ces phenomenes. A10rs que la
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majorite des specialistes se rangeraient a cette objection, un tel modele a continue a etre
utilise, sans doute en raison de l'attachement des universitaires occidentaux pour les
analyses comparatistes, entre l'Islam et la Grece ou Rome, ou entre l'Islam et l'Europe.

Plutot qu'une dichotomie entre la ville et Ie village rural, il existe au contraire des
indications de liens r6eiproques entre les deux. Ces demieres annees, d'excellents
resultats ont ete obtenus en appliquant la methodologie economique et geographique
nommee (ZENT) a l'etude des villes d'Europe Occidentale et de Chine. Cette
methodologie examine I'objet de I'etude sous l'angle de la hierarchie des lieux centraux,
dans un continuum allant du marche saisonnier [temporaire ?] au grand centre urbain.
Le ph6nomene urbain existe dans Ie monde entier. Depuis I' Antiquite, les villes existaient
au meme titre que les communauMs rurales ; comparees aces demieres, toutefois, qui
sont largement influencees par leur environnement, les cites partagent entre elles un
certain nombre de traits communs, que ce soit sur Ie plan physique, social, ou culturel.
Les caracteristiques urbaines des villes les reunissent malgre, et au-dela, des differences
regionales. Peut-etre est-ce pour cela que nous sommes attires par la ville elle-meme, et
par Ie theme urbain, et que nous tentons de nous en servir comme grille comparative. (46)

Pourtant, I'un des traits seduisants de la ville prise comme cadre de reference est Ie fait
que par sa substance individuelle (caracteristiques physiques, equipements ou
population), elle possede des particularites concretes, mais qu'en meme temps elle reste
constamment ouverte a I'universalite. L'appel de I'universalite attire des populations
diverses vers la ville, ce qui aboutit a une collision entre les valeurs de la particularite et
de l'universalite. Un ordre superieur est des lors necessaire pour resoudre ce conflit
potentiel. Dans ces conditions, Ie concept d'une ville commune construite selon une
norme unique de citoyennete est a I' evidence limite. II faut donc construire une grille
permettant d'etudier la ville definie comme un lieu qui condense les themes de l'histoire
humaine, notamment la particularite et I'universalite.
[...]
E. Wirth, dans des travaux tels que« Die orientalsche Stadt» (1975) et XXX (XXXX), a
utilise un large eventail de references occidentales, afin de proposer une methode
permettant de determiner si les caracteristiques morphologiques tenues pour specifiques a
la « Ville Islamique » sont reellement propres aux regions islamiques, ou fondees sur des
facteurs dus a l'Islam, en comparant des cites de la Grece Ancienne, du monde romain,
des regions islamiques, et de l'Europe occidentale medievale et moderne. Comme on l'a
deja signale, la generalisation du concept de « commune» est aujourd'hui critiquee
jusque dans Ie cadre des etudes urbaines europeennes, et les universitaires distinguent
plusieurs modeles regionaux, tels que Ie modele d'Europe du Nord-Ouest, celui d'Europe
du Sud, au celui du bassin mediterraneen. II nous faut elargir notre horizon, aussi bien du
point de vue spatial que temporel, et nous interesser a des associations complexes. En
etablissant une grille plus complexe, nous nous affranchirons des dichotomies du passe,
qui opposaient l'Europe a !'Islam; en comparant des villes dans differentes regions, nous
pourrons peut-etre degager une nouvelle perspective sur Ie role culturel et religieux de
l'Islam dans les formes et les fonctions de la ville. II va sans dire que lorsque nous
evoquons dans ce volume la {(destruction du concept de la 'Ville islamique' », nous
critiquons des notions de la ville et de la societe islamiques fonMes sur la dichotomie et
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I'essentialisme, et que nier qu'il y ait un lien direct entre l'Islam et la ville ne signifie en
rien contester la validite d'un« monde islamique », ou d'un« contexte islamique».
(47)

II y a un grand danger que cette methodologie ne glisse vers une definition a priori, et
exclusive, de la ville. En partant du probleme de la ville, plutot que sur I'hypothese que la
ville existe, it devient possible de prendre en consideration un modele capable d'inclure
les villages ruraux et les societes nomades, et d'autoriser des comparaisons avec des
vi lies et des societes d'autres regions.
[...]
La Ville comme Espace
Les etudes urbaines se sont jusqu'it present demandees quelle caracteristique physique
distinguait la ville du village. Le modele Ie + typique est celui de la definition de la 'Ville
islamique' par G von G : la ville avec un J, un S et un H. Ces dernieres annees, les etudes
physiques se sont eloignees de I'etude des equipement publics tels que la mosquee et la
citadelle pour s'interesser aux espaces prives tels que les marches, les maisons, et les
quartiers residentiels. Se developpent ainsi, un peu partout, les outils visant it une
clarification concrete de la structure interne de la ville, sous I'angle de ses structures
physiques et de ses elements internes, plutot qu'en se fondant sur une theorie urbaine qui
ne s'interesse qu'aux elements extemes, et sur une throrie abstraite de ce qu'est une
civilisation.
[...]
D'apres Ie temoignage de N. V. K., « 'tout hameau entoure de murs et d'un [XXXX], et
contenant une citadelle et une mosquee du Vendredi, est appele 'ville'. » V.V.B., se
basant sur son analyse de la terminologie utili see par les geographes arabes, suggere une
structure tertiaire comprenant 1°- Q (Ia citadelle), 2° - S (Ia ville interieure, ou vieille
ville), 3° - R (la banlieue), auxquels il ajoute 4° - B (la ville dans son ensemble,
comprenant ces trois elements). K.S. demontre, en utilisant comme exemple Nishapur au
10· et du 11· siecle, , que Ie territoire connu sous ce nom it I' epoque consistait en 3
espaces differents : Nishapur en tant que ville, comprenant la triple structure mentionnee
it I'instant ; Nishapur en tant que municipalite, constituee de villes et de villages situe
dans un rayon d'une journee de voyage; et Nishapur en tant que district, une region
s'etendantjusqu'it 100 ou 200 Ian de la ville elle-meme, d'ou rayonnent de grandes
routes. K.S. en conclut la continuite de I'espace, de la ville au district en passant par les
villages ruraux, et I'existence de liens sociaux et economiques, it la fois forts et mutuels,
au sein de cet ensemble; cette description devrait etre tenue pour caracteristique des
villes d' Asie Centrale et de la sphere iranienne. K.S. affirme en outre que les citadins se
definissaient eux-memes de trois manieres, correspondant aux trois definitions indiquees
ci-dessus. Tandis que Lapidus [« tandis» marque-t-i1 une opposition, ou simplement la
coIncidence ds Ie temps des 2 recherches, je ne sais pas] prenait en consideration les
vi lies-oasis d' Asie Centrale et de la sphere iranienne, il en tirait I'idee de I'importance
des continuites entre la ville et Ie village rural, et leur regroupement au sein d'une region
incluant it la fois des elements urbains et ruraux, du point de vue des caracteristiques .
morphologiques de la societe islamique. La recherche sur I'histoire economique et sociale
ottomane, fondee sur I'etude des registres de propriete des terres et des registres des
tribunaux-sharias revele les liens economiques entre les vi lies regionales et leurs villages
voisins en Anatolie ; mais ceux-ci etaient-ils des reseaux s'etendant dans toutes les
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directions, ou des petits ensembles independants, tels des « petites lies dans la mer du
desert» qui caracterisent les villes du monde iranien ? De tels recherches sont rares sur
les terres arabes, que ce soit Ie Maghreb ou Ie Mashreq, ou la tendance centripede et Ie
cosmopolitanisme de villes comme Le Caire, Damas, Bagdad, Fez et Tunis sont
generalement mis en evidence. Est-ce simplement une difference d'approche, ou cela
reflete-t-il des differences de conditions geographiques entre la Turquie et Ie monde
iranien d'un cote, et les pays arabes de I'autre?
(48-49)

Tout d'abord, il faudrait etablir des comparaisons sur de longues periodes, en se
demandant en particulier si une comparaison avec les formes physiques de la ville pre-
islamique revele une influence islamique sur la morphologie urbaine. Wirth et Elisseeff
ont tous les 2 ecrit que la maison avec cour, I'impasse et Ie « quartier » a des precedents
en Mesoppotamie antique, et en Syrie romaine, et H.S. affirme que Ie bazar a lui aussi
une tradition remontant a la periode antique. En consequence, on peut conclure qu'a part
pour la mosquee J, il n' existe aucun autre trait representatif propre a la ville de la periode
islamique. »
Un autre sujet important est I'etude comparative avec la ville moderne, telle que cette
conference tente de Ie faire. Par ex, I'absence de maisons a cour ou de culs-de-sac dans
l'Istambul moderne et les principales villes d' Anatolie est-elle liee aux plans de
modernisation turcs, au 1ge s. et plus tard ? Pourtant, dans les villes d'Urfa et de D, en
Turquie meridionale, on en trouve facilement. Des comparaisons regionales sont tout
aussi necessaires, pour etudier l'influence d'elements geographiques tels que la
temperature, I'aridite, les precipitations, Ie vent et la neige sur la morphologie urbaine.
Par exemple, un examen de villes ayant des conditions geographiques differentes
montrerait peut-etre que Ie developpement des cours et des culs-de-sac dans la ville etait
une consequence du souci de la loi islamique de proteger I'intimite des femmes, ou bien
une reponse a I'aridite du c1imat. Plutot que de soudain toumer notre attention vers les
villes d' Asie du Sud-Est ou de I'Afrique tropicale pour de telles comparaisons, nous
devrions regarder d'abord a des pays des regions arabes, turques et iraniennes qui
maintiennent une tradition islamique commune. Nous avons hate de voir se creer un
projet international visant a se lancer dans une telle etude. Dans cette perspective, iI faut
reiever I'importance des etudes morphologiques des formes urbaines en Anatolie, ou on
trouve un melange de traditions Byzantine, islamique, Asia-irano centrale et turque. Des
comparaisons avec des villes comme Istambul et Aleppo, qui contiennent des populations
non musulmane importantes, pourrait aussi se reveler une maniere utile d'etudier les
elements islamiques. Nous devons aussi nous demander si les caracteristiques
morphologiques assignees a la « ville islamique » sont propres a la ville elle-meme, ou
pas. Lapidus a deja affirme que la ville et Ie village sont homogenes puisque apres Ie IOe
siecle des mosquees J se sont multipliees dans la campagne. Le courrier echange a ce
sujet avec Oleg Grabar montre que tous deux sont en desaccord sur ce point. Le meme
argument pourrait etre avance a propos du souk. Pourtant, il n'avance a rien de se
demander si des equipements tels que les mosquees J ou les souks existaient dans les
villages. Le debat devrait porter sur la definition des termes, en y incluant les notions
d'echelle et de fonction. De plus, on peut considerer la madrasa comme I'un des signes
du degre d'urbanisme, car il servait de centre religieux et social, etjouait un role
economique important, puisqu'i1 contenait les proprietes Waqf a I'epoque pre-modeme.
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IIreste aussi a.preciser la philosophie sur laquelle la planification urbaine etait basee,
ainsi que les initiateurs et les organisateurs de ce plan. Certains designent la loi islamique
et Ie tribunal du Qadi, son organe executif, mais il s'agit d'un argument tres conceptueJ,
limite aux textes legaux. L'efficacite reelle de ces textes n'a pas encore ete examinee a.
l' aide des registres de la Sharia. H. I., travaillant sur Istanbul, a montre que les sultans
mettaient reellement en reuvre la planification par l'intermediaire du Waqf. Mais il ne
parait pas possible de generaliser cette maniere de lier Ie Waqf a.la planification urbaine,
car Istanbul possede des particularites dues a. son statut de tenitoire conquis, et etait
consideree terre du sultan. II serait peut-etre plus efficace d'etudier la planification
urbaine a.partir d'une analyse de la planification des difTerents equipements individuels, a.
partir de sources historiques et de documents W. M. H. effectue ce type de travail sur
l'exemple tout a.fait unique de la planification urbaine des chefs nomades d'Isfahan, et
notamment les situations relatives de la mosquee J et du Maydan. Au fur et a.mesure de
la multiplication des etudes revelant la philosophie qui guide la planification des
equipements individueJs, nous pourrions progressivement comprendre la planification de
la ville dans son ensemble, et la conscience de I'espace du citadin. Dans cet ordre d'idee,
les tentatives de D.B.A et de N. H. pour etudier la planification urbaine en utilisant des
documents historiques tels que les documents Waqf devraient permettre de combler Ie
trou ayant existe tres longtemps entre l'histoire de l'architecture et la recherche
historique. (50)

La machine du pouvoir des villes se confondait en partie avec celie des etats et des
provinces, et il n'en existait quasiment aucune qui soit propre a.la ville elle-meme. Des
postes de pouvoir comme celui de M, S (chef de la police), Q, et A.K. (chef de guilde?)
etaient crees pour s'occuper des affaires administratives courantes, telles que la collecte
des impots, la maintien de I' ordre, et les atfaires judiciaires, mais la nature et Ie
fonctionnement precis de la machine administrative dans son ensemble ne sont pas
encore suffisamment c1airs. n est rare de rencontrer des exemples de problemes survenant
entre Ie pouvoir exterieur et les habitants de la ville, nes de demandes d'enquete ou de
reforme portant sur une question d' organisation politique. Ce qui est surprenant quand on
pense a l'histoire urbaine europeenne, chinoise oujaponaise. Peut-etre Ie pouvoir
exterieur et les citadins s' opposaient-ils plutot sur la maniere dont Ie systeme
fonctionnait, plutot que sur Ie systeme lui-meme.
En ce qui concerne l'autonomie urbaine, E.A., C.c. et d 'autres attirent l'attention sur la
maniere dont les viIIes de Syrie, representees par les R et les Q, et appuyees par les
milices et les gangs AH, etablissaient leur autonomie du pouvoir exterieur, en particulier
au moment des croisades. L' autonomie, ici, signifie - du point de vue externe -
l'independance vis-a.-vis d'une puissance etrangere et - du point de vue interne - la
participation de representants des habitants eux~memes a. l'administration et a. la defense
de la ville. Cette forme d'autonomie politique etait aussi en vigueur a.Tripoli au lle_14e

siecle, sous la direction commune de marchants et d'U, puis des R. EN Asie Centrale
aussi, on a rapporte des exemples de R et de « Villes libres » ou Ie pouvoir etranger avait
ete exclu par la classes K des marchands et des proprietaires influents, possedant
l'autorite religieuse, et appuyes par les guildes d'artisans.
(51-52)
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Dans les regions arabe et iranienne, et plus particulierement a Mashriq, Ie role social et
politique des bandes et des hors-Ia-Ioi urbains, connus sous les divers noms de A, L, S, A,
et Z, do it etre note. Les etudes qui ne prennent pas en compte la nature de I'autorite
ext erne, de meme que celles qui negligent de discuter Ie systeme interne a la ville, restent
des analyses desequilibrees de I'ordre urbain.
[...]
A.R. a insiste sur Ie role des reseaux sociaux donnant une coherence a la societe urbaine,
en l'opposant a l'iMe orientaliste d'une societe non-organique. G.B. remet lui aussi en
question la these de Lapidus, en soulignant la separation des villes et des villages dans
l'Egypte pre-moderne, par rapport a leur unite economique et politique dans l'etat
mod erne. K.B. et N.C. mettent aussi en doute l'iMe d'un reseau non structure, en
montrant par l'analyse des habitations, des relations familiales et des reseaux religieux a
Sale et Fez que les liens et la conscience du citoyen, fondes sur une culture et une religion
communes, sont au fondement de l'autonomie. (52)

E, au terme de ses propres recherches sur Ie terrain, montre que la solidite du quartier se
fonde sur une identite ideologique et culturelle basee sur l'iMe de Qraba
(<< proximite»); ce faisant, il affine tres nettement l'image du quartier defini comme
« communaute de voisinage». Les guildes ont ete etudiees, sur la foi de sources
documentaires en Anatolie, Syrie, Egypte et Asie Centrale, apres Ie 16" s, ce qui a permis
d'eclairer leur role dans la collecte des impots et la regulation du commerce, ainsi que
certains aspects de leur structure interne, comme les ceremonies d'initiation et leur
systeme d'apprentissage. La encore, l'image d'un reseau horizontal et informel est en
train d'etre reevaluee.
[...]
Jusqu'ici, la recherche n'a pas souleve beaucoup de problemes relevant des systemes
politiques et sociaux communs aux villes du Moyen-Orient et de I' Asie Centrale. Peut-
etre parce que les historiens, qui ont reagi contre Ie concept abstrait et ideologique de la
« Ville islamique», se sont principalement interesses a la nature specifique des reseaux,
en tendant, a chaque fois qu'ils se concentraient sur une region particuliere, a ne pas aller
au-dela de cette periode ou de cet espace particuliers. (53)

II est temps que les etudes urbaines dans Ie monde islamique se voient munies
d'une nouvelle structure et d'une nouvelle direction methodologique, afin qu'elles se
debarrassent des dichotomies et des divisions regionales usees. Des comparaisons
detaillees devraient etre menees entre des villes situees non seulement dans des pays
arabes, mais aussi en Iran, en Turquie, and dans d'autres regions comme Ie sous-
continent indien, I'Asie du Sud-Est, et I'Afrique de l'Ouest, et enfin dans d'autres spheres
culturelles comme la Chine ou Ie Japon. Les vi lIes japonaises ont ete etudiees a travers Ie
modele europeenjusqu'a une periode recente, alors qu'elles sont tout aussi ambigues, ala
fois du point de vue de l'espace que de ce1ui des associations, que celles du Moyen-
Orient et de I'Asie Centrale.
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Souffles
numero 6, deuxieme trimestre 1967

b. jakobiak : situation z
pp.36-39

« S'impose au Maroc, comme dans d'autres pays anciennement colonises, une image
de l'Europe completement fausse. Qu'on I'applaudisse ou la condamne, on y voit une
reussite, une coherence monolithique, un accord profond entre I'evolution continue d'un
humanisme et la progression des techniques.

Or Ie "Franyais de France" est venu. II est agent technique, professeur ou grand
diffuseur d'une culture "moderne".

Mais, qui au Maroc a compris cette affirmation de Rimbaud : "Ie mieux est de quitter
ce continent ou la folie rode" ? qui a compris qu'on puisse eprouver ]a neeessite de fuir
"Ies marais occidentaux" ?

Ie sais, il y a eu Sartre, Camus, leurs epigones, depuis. Mais les considerer comme un
aboutissement victorieux, comme une victoire de la pen see est un leurre. IIs ont cru, lors
de la seconde guerre mondiale, par leur lutte dans la resistance, que I'humaniste retrouvait
son pouvoir d'action politique et sociale.

lis ne peuvent plus convaincre aujourd'hui et, apres une parenthese qui a dure de
1936 a 1956 environ, ]a litterature, la poesie, I'art dans son ensemble se retrouvent dans
cette opposition absolue, plus ou moins vigoureuse, plus au moins fatiguee, plus au mains
resignee, mais opposition tout de meme au monde tel qu'il devient en Europe.

"Quelque chose comme un paradis" disent les sourires de jeunes Marocains pensant a
une fille, a la vie facile, au retour de leurs vacances. Laissez-moi rire.

La relegation et I'exil des grands exigeants qu'on vous a fait admirer, qu'ils s'appellent
Vigny, Hugo, Musset, Flaubert, Balzac, Zola ou un peu plus pres de nous Rimbaud, ne
sont pas les tares d'un passe revolu. Rien de ce qu'ils appelaient n'est venu et une
opposition parente de la leur s'impose encore a qui veut vivre, en Europe. Elle s'est
seulement precisee, a pris diverses formes.

Et j'appelle "situation zIt celle de ceux qui, aujourd'hui, continuent, qui, mis dehors,
ne se resignent pas d'une fayon ou d'une autre a cette impuissance qui etait deja Ie lot des
"preromantiques" mais qui essaient au contraire, et encore, d'en sortir.
aujourd'hui

VOTEZ ......... VOUS AUREZ DES GARAGES! affiche-t-on dans les HLM.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



175

Le developpement des techniques branche sur celui des sciences debouche sur Ie
commerce.

Or Ie plus modeste negociant, au jour Ie jour dans ses comptes, a toujours depuis la
nuit des temps, vecu par procuration: PAS DE PRESENT !... sinon un devoir monocorde,
une abstinence compensee par des plaisirs aux moindres frais. II faut dire, peut-etre a
notre decharge, que sciences et techniques, ces soeurs siamoises, reussissent de plus en
plus a reduire cette abstinence et a nous procurer un plus grand nombre de plaisirs en
promettant davantage :

DEMAIN I...

utiliser, tuer Ie temps en attendant.

Les moyens de Ie faire deviennent si nombreux que ce lendemain n'a meme plus Ie
temps d'exister. L'ennui, ce futur hypothetique retnki en traites a payer pour I'objet qui
fait Ie trottoir sur les affiches et transforme les levres des speakrines en larves "tu viens
cheri", s'etend des grandes viIIes aux plus reculees campagnes. Pour la bonne marche des
usines, donc de la recherche, donc du progres, il faut que Ie plaisir avorte en une myope
insatisfaction : devoir social !

Condamne a perpetuite dont on ameliore I'ordinaire, Ie consommateur-consomme
deviendrait neurasthenique sans la promenade quotidienne dans la cour du penitencier :
I'information hygiene du peuple, bouche d'oxygene.

II y a plus. Pour compenser et faire passer ce present constamment gomme, on remet
a jour religieusement, les greniers des plus erudits. Par UNESCO, professeurs, colloques,
festivals, disques, livres, spectacles sons et lumieres, tourisme, ah ! vraiment on n'a jamais
tant honore les "richesses du passe" !Elles font jolies sous vitrines chics ou monoprix, a
cote des petites poupees regionalistes, des voitures miniatures, des porte-cles. Tout
Chopin, tout Bach, tout Mozart, tout Beethoven, tout Moliere, tout Racine, tout Victor
Hugo, tout Zola, tout Shakespeare, tout Goethe... On veut tout voir, tout lire, tout
entendre. On n'a pas Ie temps mais on achete. On ne fait que ya : on achete, en 26 disques,
en 30 volumes, en 75 reproductions en couleurs, sans compter les eaux-fortes en noir ...

L'emballage d'un passe qu'on laisse : Ie demier eri !

C'est dans cette sauce mayonnaise battue en neige par publicistes, qu'il faut situer les
sursauts ou les retraits de la litterature et de la poesie d'aujourd'hui en France. »
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MEGA LOPOLES

Numero 13
Alain CHARRE
«En 1935, Frank Lloyd Wright donnait, dans "Broadacre City" une description mi-

utopique mi-premonitoire des futures infrastructures commerciales de la "cite
vivante"."Vastes aires d'agrement. ecrivait-il.les espaces de marche, situes a proximite
d'une route, constitues de grands et superbes pavilions, seront convus comme des lieux
d'echange non seulement de produits commerciaux mais aussi de productions culturelles.
De telles conditions supposent d'une part I'integration de I'offre commerciale et d'autre
part la distribution de tous les produits possibles pour les necessites naturelles de la Cite
Vivante. Ces marches ressembleront peut-etre d'une certaine fa\Xln a nos foires de
campagne, et se repartiront strategiquement sur les grands axes de trafic. Ces belles
caracteristiques du futur sont deja en train de faire leur apparition de fayon embryonnaire.
Bien que negligees et sous-estimees, elles indiquent du doigt la fin de la concentration.
Apparues deja dans les stations de ravitaillement sur les bords des grandes routes, dIes
sont probablement Ie point de depart de futurs centres de culture para1h~les directement
implantees et appropries par les populations. ( ...)Ces grands magasins ouverts toute la
journee au milieu de parcs seront peut-etre I'etement moderne Ie plus attrayant. Ie plus
educatif et Ie plus divertissant que I'on puisse trouver parmi les nouvelles donnees de la
cite. Grandes facilites de parking, stationnements commodes, libres ou sous surveillance.
qui aujourd'hui a une idee correcte de I'espace qu'il faudra pour tout cela ? Des Iieux
facilement accessibles se trouveront partout dans la cite pour Ie divertissement et les
loisirs. Concerts a ciel ouvert, cabarets, cafes, theatres. De (bons) restaurants agreables
pourront se trouver a la fois pres de la route et pres des grands magasins comme Ie sont
aujourd'hui les stations service.( ...) Bientot, en quittant les couloirs de circulation, on
pourra se rendre dans ces centres originaux qui n'imiteront pas ceux des autres pays, et y
trouver parmi Ie chaos normal du trafic quotidien, tout ce dont on a besoin ou que I'on
desire chez soi (...) »
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Especes d'espaces

extra its
Georges PEREC

LARUE

Les immeubles sont a cOte les uns des autres. lIs sont alignes. II est prevu qu'ils soient
alignes, c'est une faute grave pour eux quand ils ne sont pas alignes : ant dit alors qu'ils
son frappes d'alignement : cela veut dire que I'on est en droit de les demolir, afin de les
reconstruire dans I'alignement
des autres.

L'alignement parallele de deux series d'immeubles determine ce que I'on appelle une rue :
la rue est un espace borde, generalement sur ses deux plus longs cotes, de maisons; la rue
est ce qui separe les maisons les unes des autres, et aussi ce qui permet d'aller d'une
maison a I'autre, soit en
longeant , soit en traversant la rue.

LA VILLE

Villes etrangeres

On sait aller de la gare, au de I'air terminal a son hotel. On souhaite qu'il n'en soit pas trop
eloigne. On voudrait Ctre dans Ie centre. On etudie soigneusement Ie plan de la ville. On
repere les musees, les pares, les
endroits que 1'0nvous a fortement recommande d'a1ler voir.

LA CAMPAGNE

Je n'ai pas grand-chose a dire a propos de la campagne: la campagne n'existe pas, c'est
une illusion.

Pour la majorite de mes semblables, la campagne est un espace d'agrement qui entoure
leur residence secondaire, qui borde une portion des autoroutes qu'ils empruntent Ie
vendredi soir quand ils s'y rendent, et dont, Ie dimanche apres-midi, s'ils ont queJque
courage, ils parcoureront quelques metres avant de regagner la ville au, pendant Je reste
de la semaine, ils se feront les chantres du retour a la nature.

La campagne est un pays etranger. Cela ne devrait pas etre, mais pourtant il en est ainsi;
cela aurait pu ne pas etre, mais il en a ete ainsi et il en sera ainsi desormais : it est bien
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trop tard pour y changer quai que ce
soit.
Je suis un homme des villes ; je suis ne, j'ai grandi, et j'ai vecu dans des villes. Mes
habitudes, mes rythmes et man vocabulaire sont des habitudes, des rythmes et un
vocabulaire d'homme des villes. La ville m'appartient. J'y suis chez moi : I'asphalte, Ie
beton, les grilles, Ie reseau des rues, la grisaille des fayades a perte de vue, ce sont des
choses qui peuvent m'etonner au me scandaliser, mais de la meme fayon que pourrait
m'etonner ou me scandaliser, par exemple, I'extreme difficulte qu'il y a a vouloir regarder
sa propre nuque au I'injustifiable existence des sinus (frontaux au maxillaires). Ala
campagne, rien ne me scandalise ; par convention, je pourrais dire que tout m'etonne ; en
fait, tout me laisse a peu pres
indifferent.

L'utopie villageoise

Pour commencer, on aurait ete a l'ecole avec Ie facteur. On saurait que Ie miel de
I'instituteur est meilleur que celui du chef de gare (non, il n'y aurait plus de chef de gare,
seulement un garde-barriere : depuis plusieurs annees les trains ne s'arreteraient plus, une
Iigne de cars les remplacerait, mais il y aurait encore un passage a niveau qui n'aurait pas
encore ete automatise).On saurait s'il allait y avoir de la pluie en regard ant la forme des
nuages au-dessus de la colline, on conna'itrait les endroits au iIy aurait encore
des ecrevisses, on se souviendrait de I'epoque au Ie garagiste ferrait les chevaux (en
rajouter un peu, jusqu'a presque avoir envie d'y croire, mais pas trap quand meme ...)

DU MOUVEMENT

II y a longtemps qu'on aurait dii prendre I'habitude de se deplacer, de se deplacer
librement, sans que cela nous coote. Mais on ne I'a pas fait: on est reste la au on elait; les
chases sont restees comme elles etaient. On ne s'est pas demande pourquoi c'etait la et par
ailleurs, pourquoi c'etait comme cela et pas autrement. Ensuite, evidemment, iI a ete trop
tard, les plis etaient pris. On s'est mis a se croire bien la ou I'on etait. Apres tout, on y
etait aussi bien qu'en face (...)
On s'acclimate difficilement. Ceux qui sont arrives quelques jours avant vous, vous
regardent de haut. Vous restez dans votre coin, avec ceux de votre coin; vous evoquez
avec nostalgie votre petit village, votre petite
riviere, Ie grand champ de moutarde que I'on decouvrait en quittant la route nationale.
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New- York Delire

extra its

Rem KOOLHAAS

EFFICACITE 2

Parfois un touriste revient totalement meconnaissable apres un sejour a I'etranger. C'est ce
qui est arrive au modele de Manhattan pendant son excursion transatlantique
paranolaque-critique. Le graUe-ciel; parti comme instrument hedoniste de la culture de la
congestion, revient d'Europe transforme en instrument d'un puritanisme implacable,
comme apres un lavage de cerveau.
Par un bizarre croisement de rhetoriques mal comprises, Ie pragmatisme americain et
I'idealisme europeen ont interverti leurs ethos: les philistins materialistes de New-York
avaient invente et construit un theatre
onirique consacre a la poursuite des fantasmes, des emotions et des plaisirs synthetiques,
dont la configuration ultime restait ala fois imprevisible et incontrolable.
Aux yeux de I'humanistelartiste europeen, cette reaction capitale n'est qu'un chaos, elle
devient un "probleme" a resoudre. Le Corbusier repond par une majestueuse envolee de
non sequitur humanistes qui ne parvient pas a dissimuler Ie sentimentalisme au creur de
sa vision de la modemite.
Le programme europeen pour la veritable ere de la Machine est I'efficacite de la banalite

ORTEIL

Les faits s'usent, la realite est consommee. L'Acropole s'effrite, Ie Parthenon s'effondre
sous Ie poids des cargaisons de touristes de plus en plus nombreux. Tout comme Ie gros
orteil d'une statue de saint disparait progressivement sous l'assaut repete des baisers de
ses adorateurs, ainsi Ie gros orteil de la realite se desagrege-t-illentement mais surement
par suite d'une exposition perpetuelle au baiser continuel de l'humanite. Plus la densite
d'une civilisation est elevee - c' est a dire plus elle est metropolitaine, plus la frequence du
baiser est elevee, plus Ie processus de consommation de la realite de la nature et des
artefacts est accelere. Leur usure est si rapide qu'il y a penurie d'approvisionnement.
Voila la cause de la penurie de realite.

PATIENCE

Ce processus s'intensifie au )0(0 siecle et s'accompagne d'un malaise paral1ele, provoque
par la conviction que desormais tous les faits, toutes les composantes, tous les
phenomenes du monde ont ete repertories et
catalogues, que l'inventaire definitif du monde a ete dresse. Tout a ete connu, y compris
ce qui reste encore Ii connaitre.
La MPC est ala fois Ie produit de cette angoisse et Ie moyen d'y remedier : elle promet
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que, grace a un recyclage conceptuel, Ie contenu consomme et use du monde pourra etre
recharge ou enrichi a la maniere de I'uranium, et qu'un simple processus d'interpretation
permettra de creer un reservoir inepuisable de faux faits et de preuves inventees.
La MPC se propose de d6truire ou, du moins, de bouleverser Ie catalogue definitif du
monde, de court-circuiter toutes les classifications existantes, de repartir de zero, de
redistribuer Ie monde comme s'il s'agissait d'un jeu de cartes dont l'ordre initial a perdu
tout son charme. L'activite PC, c'est tricher aux demiers tours d'une patience pour qu'elle
reussisse, ou s'acharner sur un morceau de puzzle qui ne correspond pas pour qu'il tienne
quand meme.
L'activite PC reprend la OU c'etait arrete Ie rationalisme des lumieres.

Hotel Sphinx (1975 -1976)

L'Hotel Sphinx, a cheval sur deux blocs a I'intersection de Broadway et de la Septieme
Avenue, occupe un I'lot typique de la morphologie de Manhattan, mais qui, a de rares
exceptions pres, n'a pas su engendrer de solutions formelles originales.
L'Hotel se dresse face a Times Square, ses pattes reposant sur Ie bloc sud, sa double
queue orientee au nord, et ses ailes deployees au-dessus de la Quarante-huitieme Rue,
qu'il enjambe. Le Sphinx est un hOtel de luxe,
envisage comme un modele d'habitat de masse. Le rez-de-chaussee et la mezzanine
regroupent des fonctions qui prolongent et completent les equipements caracteristiques _
et contestables _ de la zone de Times Square.
La conception de ces deux niveaux repond a la multiplication des activites pietonnes Ie
long de Broadway et de la Septieme Avenue. Le hall d'entree principal, situe sur la
Quarante-septieme Rue, en face de Times Square et du Times Building, abrite un centre
d'information international. II est egalement relie aux equipements d'infrastructure
existants. Une nouvelle station de metro, aussi complexe qu'une toile d'araignee, assurera
la correspondance avec toutes les stations desservant actuellement la zone de
Times Square. Des Escalators installes dans les pattes du Sphinx menent a un vaste foyer
ouvrant sur des auditoriums, des salles de theatre, de bal et de banquet. Au-dessus de cet
ensemble, un restaurant relie les deux ailes du Sphinx, avec vue, d'un cote, sur une rue
typique du centre ville, de I'autre, sur la nature, ou tout au moins Ie New Jersey. Le toit de
ce restaurant est transforme en aire recreative et enjardin pour les equipements
residentiels installes dans les £lanes de la structure.
La partie residentielle se presente comme un assemblage d'unites de logement en nombre
determine: chambres d'hOtel et suites avec dependances, pour la clientele de passage,
altement avec des appartements, l'ensemble etant surmonte par des villas pourvues de
jardins individuels. Ces villas occupent Ie sommet des ailes taillees en gradins et
disposees tete-beche, pour eviter un exces d'ombre dil a l'exigui1e du site tout en
permettant une meilleure exposition est-ouest.
Les tours jumelles qui forment la queue du Sphinx sont occupees par des studios-ateliers
exposes au nord, et la partie intermediaire est transformee en ensemble de bureaux pour
les residents.
Le cou du Sphinx, toume vers Times Square, abrite les clubs de residents et les
equipements sociaux : cette section, situee au-dessus du hall d'entree et de I'auditorium
principal, et juste en-dessous de la tete circulaire du Sphinx, est divisee selon Ie nombre
de clubs qui I'occupent.
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"Ouvrir les yeux sur un coin de ciel, vivre pres d'un arbre, au bord d'une peIouse"; "aller
simplement d'un gratte-ciel it I'autre". La vie quotidienne retrouvera son caractere
etemellement immuable au
contact des 'Joies essentielles" que sont Ie soleil, I'espace et la verdure. Naitre, mourir et
pouvoir respirer longtemps entre les deux: contrariant I'optimisme de I'ere de la Machine,
la vision du Vieux Monde reste tragique. Le Corbusier est rempli de patience. Com me
tout paranolaque, il sait que Ie
temps travaille pour lui. "La realite, c'est la le~on d'Amerique qui donne it nos
speculations les plus
hardies une certitude d'imminente naissance."

CLOCHARDS

En 1929, Le Corbusier construit un Asile flottant pour I'Armee du salut parisienne,
realisation qui donne it toutes ces metaphores une application litterale. Sa peniche peut
heberger jusqu'it cent soixante c1ochards.
(Le c10chard est Ie client ideal de I'architecture modeme : il est perp6tuellement en quete
d'abri et d'hygiene, amateur convaincu du soleil et du plein air, indifferent aux doctrines
architecturales et aux agencements
formels.)
Les c10chards sont repartis par groupes de deux lits superposes sur toute la longueur de la
peniche, qui est en beton arme. (Vestige des experimentations militaires de la Premiere
Guerre mondiale. De meme que
I'architecture, tous les objets composant I'arsenal de la guerre sont des objets PC : les
instruments les plus rationneIs possible mis au service de l'objectif Ie plus irrationnel qui
soit.)

OUTRE-MONDE

Pour justifier cette "piece dans la piece" it caractere subversif, elle a elabore une
argumentation rhetorique copiee sur Ie modele de I'episode paranolaque-critique de Noe
dans la Bible. L'architecture modeme se presente invariablement comme une chance de
salut de demiere minute, comme une invitation pressante it partager la these paranoi"aque
selon laquelle une calamite doit venir balayer cette partie malavisee de I'humanite qui
reste attachee aux vieiIles formes d'habitation et de coexistence urbaine.
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S.M.L.XL

extrait

GENERALITES

La Ville generique; c'est ce qui reste une fois que de vastes pans de la vie urbaine sont
passes dans Ie cyberespace. Un lieu ou les sensations sont emoussees et diffuses, les
emotions rarefiees, un lieu discret et mystt~rieux comme un vaste espace eclaire par une
lampe de chevet. Si on la compare a la ville traditionnelle, la Ville generique est fixee,
pen;ue telle qu'elle est generalement d'un point de vue fixe. Au lieu de concentration (de
presence simultanee), les "moments" individuels sont extremement espaces
dans la Ville generique. Us ne procurent de transe qu'a partir d'experiences esthetiques
quasi imperceptibles: variations infinitesimales de couleur dans l'eclairage au neon d'un
immeuble de bureaux juste avant Ie
coucher du solei!, jeu subtil des nuances de blanc sur une enseigne lumineuse la nuit.
Comme il en va de la nourriture japonaise : les sensations peuvent etre reconstituees et
intensifiees mentalement mais on peut aussi bien les ignorer (au choix). Cette absence
generalisee d'urgence et d'insistance agit comme une drogue puissante ; elle engendre une
hallucination du normal.

URBANISME

La grande originalite de la Ville generique, c'est tout simplement l'abandon de ce qui ne
marche pas, de ce qui n'a plus d'utilite (defoncer l'asphalte de l'idealisme avec Ie marteau-
piqueur du realisme) et l'acceptation de ce qui pousse a la place. En ce sens, La Ville
generique integre a la fois Ie primordial et Ie futuriste - en fait, ces deux aspects
seulement. La Ville generique est tout ce qui reste de ce qui faisait la ville. Elle est la
post-ville en cours d'elaboration sur Ie site de l'ex-ville.

Ce qui maintient la Ville generique, c'est Ie domaine public avec ses exigences excessives
(dont Ie modele s'est deteriore au cours d'une sequence etonnamment longue dans
laquelle Ie forum romain est a l'agora grecque ce que Ie centre commercial est a la
grand'rue), mais Ie residue\. Dans Ie modele original des modernes, Ie residuel etait
simplement vert. D'un vert dont l'impeccable nettete proclamait assez les bonnes
intentions, dans une affirmation moralisatrice destinee a decourager toute association et
tout
usage. Tandis que la Ville generique, avec sa croiite de civilisation d'une minceur
extreme et sa tropicalite immanente, transforme Ie vegetal en residu edenique et en fait Ie
principal vecteur de son identite : un hybride du politique et du paysage. Refuge des
illegaux et des elements incontrolables en meme temps qu'objet de perp6tuelles
manipulations, il represente Ie triomphe simultane du soigne et du primitif. Son
exuberance immorale compense les autres indigences de la Ville generique.
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Supremement inorganique,
I'organique est Ie mythe Ie plus fort de la Ville generique.

La rue est morte. Cette decouverte a coIncide avec des tentatives frenetiques pour la
ressusciter. L'art urbain est partout, comme si deux morts pouvaient faire une vie. La
pietonnisation - en principe pour preserver - ne fait que canaliser des flots de pietons
condamnes a detruire avec leurs pieds ce qu'ils sont censes reverer.

La Ville generique abandonne I'horizontal pour Ie vertical. Le gratte ciel. semble appele a
y devenir la typologie ultime et definitive. II a absorbe tout Ie reste. II peu se dresser
partout; dans une riziere ou en
centre ville, peu importe. Les tours ne sont plus cote a cOte, mais ainsi separees qu'elles
n'ont plus d'interaction. La densite dans I'isolement : voila l'ideal.

Le logement n'est pas un probleme. La question a ete soit completement resolue, soit
totalement laissee au hasard. Dans Ie premier cas Ie logement est legal ; dans Ie second
cas, "illegal" ; dans Ie premier cas; des tours ou plus souvent des barres (maximum 15
metre de largeur), dans Ie second (reponse parfaitement complementaire) une couche de
masures improvisees. La premiere solution devore Ie ciel; la seconde ronge Ie sol. II est
etrange que les plus desargentes habitent Ie bien plus couteux -la terre- et que ceux qui
paient habitent ce qui est gratuit -I'air. Dans un cas comme dans I'autre, l'habitat est
etonnamment flexible. Non seulement la population double toutes les quelques annees;
mais encore (parallelement a la perte d'influence des religions) Ie nombre moyen
d'occupants par unite d'habitation est divise par deux - a cause des divorces et d'autres
phenomenes qui atornisent la famille. Autrement dit : tandis que sa population augmente,
la densite de la Ville generique ne cesse de diminuer.

Toutes les Villes generiques sont issues de la table rase. La ou il n'y avait rien, e1les se
dressent. S'il existait quelque chose, e1les I'ont remplace. II ne saurait en etre autrement,
sinon elles auraient ete historiques.

La Ville generique est l'apotheose du questionnaire a choix multiple: toutes les cases
sont cochees. A e1le seule, e1le est une antologie de toutes les options. En regIe generale,
la Ville generique a ete "planifiee".
Pas au sens au une quelconque organisation bureaucratique aurait preside a ses destinees
; plutot comme dans la nature au des echos, des spores, des tropes, des semences se
dispersent sur Ie soL au hasard, y trouvent un terrain fertile et prennent racine pour
former un ensemble: pool arbitraire de genes produisant parfois de stupefiants resultats.

II se peut que I'ecriture de la ville soit indechitfrable, faussee, ce qui ne veut pas dire qu'il
n'y a pas d'ecriture ; peut-etre est-ce nous qui soutfrons simplement d'une nouvelle forme
d'analphaMtisme ou de cecite. Un patient travail de detection met au jour les themes, les
particules et les fils qui peuvent etre isoles dans I'apparente obscurite de ce qui rappelle
I'Ur - magma wagnerien : notes gribouillees au tableau par un genie de passage voici
cinquante ans, rapports de l'Onu sur stencils se desagregeant lentement dans leur silo de
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verre de Manhattan, decouvertes faites par d'anciens penseurs coloniaux qui ne
manquaient pas d'idees sur Ie c1imat.
Autant de ricochets imprevisibles, issus de la formation architecturale, qui operent en
force comme un processus de blanchiment de la planete.

La notion qui exprime Ie mieux I'esthetique de la Ville generique est celie de "style libre".
Comment Ie detinir? Imaginons un espace ouvert, une c1airiere dans la foret, une ville
arasee. Trois elements entrent en jeu : les routes, les biitiments, la nature. lis entretiennent
des rapports soupIes ne repondant it aucun imperatif categorique et coexistent dans une
spectaculaire diversite d'organisation. lis peuvent predominer tour it tour: tantot, la route
se perd pour reapparaitre plus loin, serpentant au fiI d'un incomprehensible detour; tantot
on ne voit aucun batiment, mais la nature seule ; puis, de maniere egalement inattendue,
on se retrouve encercle de biiti. En certains lieux proprement effiayants, ces trois
elements sont simultanement absents. Sur ces "sites" (quel est au fait Ie contraire d'un
site? II faudrait (plein) de trous perces dans Ie concept de ville), I'art urbain emerge,
monstre du Lochness mi-figuratif, mi-abstrait, et generalement auto-nettoyant.

QUARTIERS

Toute la Ville generique a sont Quartier-Alibi, ou sont preservees quelques reliques du
passe: en general, un vieux train, un tramway ou un autobus a imperiale «effectuant?» Ie
parcourt en agitant d'inquietantes cloches - version locale du vaisseau fantome ou se
traine Ie Hollandais volant. Les cabines telephoniques sont peintes en rouge et importees
de Londres, ou ornees de petits toits en pagode. Le Quartier-Alibi (qui s'appellera aussi
Remords, Rive quelque chose, Trop tard, 42eme Rue, Ie Village, ou meme Ie
Sous-sol) est un mythe savamment elabore : il celebre Ie passe comme seul peut Ie faire
ce qui a ete conyU de fraiche date. C'est une machine.

La Ville generique a eu un passe, dans Ie temps. Occupee it affirmer sa propre
suprematie, elle en a laisse disparaitre des pans entiers; sans etats d'iime - Ie passe n'est-il
pas d'une etonnante insalubrite, dangeureux meme? A I'improviste, Ie soulagement est
devenu regret. Depuis longtemps deja, des prophetes it la longue chevelure blanche,
porrtant socquettes grises et sand ales, proclamaient que Ie passe etait indispensable, qu'il
constituait une ressource. Lentement, la machine it detruire s'immobilise : quelques
bicoques, prises au hasard sur Ie plan euclidien bien decape, echappent it I'aneantissement
et retrouvent une splendeur qu'elles n'avaient jamais eue ...

Bien qu'absente, I'histoire est la grande affaire; sinon la principale industrie de la Ville
generique. Sur les terrains lib6res; autour des bicoques restaurees, d'autres hOtels
poussent afin d'accueillir les vagues de touristes, d'autant plus serrees que s'efface Ie
passe. Sa disparition n'a pas d'incidence sur leur nombre - it mois qu'il ne s'agisse
seulement d'un afflux de derniere minute. Desormais, Ie tourisme est independant d'une
destination ...

Au lieu d'eveiller des souvenirs precis, Ia Ville generique suscite des associations qui sont
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des souvenirs globaux, des reminiscences de souvenirs. Sinon tous les souvenirs a la fois,
elle engendre un souvenir abstrait, symbolique, un deja-vu qui n'en finit pas, une
memoire generique.

Malgre la modestie de son apparence (il n'a jamais plus de trois niveaux: hommage ou
defi a Jane Jacobs?), Ie Quartier-Alibi concentre Ie passe tout entier dans un seul
ensemble. Ici; l'histoire revient non pas comme une farce; mais comme une prestation :
des marchands deguises (chapeaux comiques, nombrils denudes; voiles) miment avec
camr une representation des maux (esclavage, tyrannie, epidemies, pauvrete,
colonisation) que leur nation a jadis aboli au prix de la guerre. Le colonial, apparemment
seul a offrir de par Ie monde une inepuisable source d'authenticite, est un virus qui se
duplique.

42eme Rue: ces lieux qui conservent ostensiblement Ie passe sont en realite ceux OU Ie
passe a Ie plus change et ou il est Ie plus lointain (comme vu par Ie mauvais bout de la
lorgnette), quand il n'en a pas ete completement elimine.

Seulle souvenir des exccs d'antan est suffisamment fort pour donner une charge affective
a la fadeur. Tentant de se rechauffer au feu d'un volcan eteint, les sites les plus populaires
(auprcs des touristes, soit, dans la Ville gem\rique, tout un chacun) sont ceux qui furent
autrefois les plus associes au sexe et a la debauche. Des innocents envahissent les anciens
repaires des souteneurs, des prostitues hommes et femmes, des travestis et, dans une
moindre mesure, des artistes. Paradoxalement, au moment meme ou les autoroutes de
l'information s'appretent a deverser la pomographie a pleins ecrans dans leur living-room,
on dirait que pietiner les braises rallumees de la transgression et du peche leur procure
une sensation inedite, leur donne l'impression d'etre vivantes. Dans une epoque qui n'est
plus capable de generer la moindre aura, la cote de l'aura grimpe en fleche. Marcher sur
ces cendres, ne serait-ce pas Ie moyen de ressentir a bon compte Ie frisson de la
culpabilite? de ramener l'existentialisme aux bulles du Perrier?

Toute Ville generique est pourvue de quais donnant ou non sur l'eau et parfois sur Ie
desert - en tout cas d'une "lisiere" vers autre chose, offiant ainsi une sorte d'echappatoire
et par la un site priviJegie. La, les
cohortes de touristes s'agglutinent autour de stands ou des hordes de bonimenteurs
s'evertuent a leur vendre les aspects "uniques" de la ville. Ces segments uniques de toutes
les Villes generiques ont engendre un
souvenir universel, au croisement scientifique de la Tour Eiffel, du Sacre-Coeur et de la
Statue de la liberte : un edifice eleve (generalement entre 200 et 300 metres de haut),
noye dans une petite boule remplie d'eau
ou toumoient des flocons de neige - ou, pres de l'equateur, des paillettes dorees. On
trouve aussi des carnets sous couverture de cuir grenu pour tenir son joumal, ou des
sandales de hippies - meme si dans la realite les
hippies sont promptement rapatries. Apres avoir tripote ces objets (on n'a jamais vu
personne acheter quoi que ce soit), les touristes s'asseyent dans les cafeterias exotiques
qui bordent les quais et proposent un eventail complet de la nourriture contemporaine :
l'epice - premiere indication, et peut-etre la plus tangible, que l'on ait ailleurs ; Ie hache -
a base de boeuf ou de produits de synthese ; Ie cru - gout atavique qui sera tres populaire

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



186

au troisieme millenaire.

La crevette est I'amuse-gueule par excellence. Grace a la simplification de la chaine
alimentaire (et aux vicissitudes de la preparation), elle a gout de muffin, c'est-a-dire de
rien.

PROGRAMME

Les bureaux sont toujours la, toujours plus nombreux en fait. n parait qu'its ne sont plus
necessaires puisque, d'ici cinq ou dix ans, tout Ie monde travaillera a la maison. Mais
alors, on aura besoin de maisons plus grandes, suffisamment vastes pour les reunions. II
faudra donc transformer les bureaux en maisons.

La seule aetivite c'est faire les boutiques. Pourquoi ne pas considerer cela comme un
reaetivite temporaire, provisoire, dans I'attente de temps meilleurs? C'est notre faute :
nous n'avons rien trouve de mieux a faire.
Les memes espaces, investis par d'autres programmes (bibliotheques, bains, universite)
seraient fantastiques, d'un grandiose qui nous stupefierait.

L'hOtel est appele Iidevenir Ie batiment generique de la Ville generique, son modele de
base. Avant, Ie bureaujouait ce rOle - ce qui impliquait au moins un va-et-vient avec la
presence supposee d'autres facilites
importantes ailleurs. Contenant-conteneur pourvu de tous les equipements necessaires et
imaginables, I'hatel rend pratiquement tous les autres edifices redondants. Faisant meme
office de centre commercial, il offre la
meilleur approximation du vecu urbain, version vingt-et-unieme siecle.

Hotel est maintenant synonyme d'emprisonnement, d'assignation volontaire Ii domicile. II
n'y a plus d'autre endroit ou a1ler ; on s'y pose et on y reste. L'hOtel, c'est I'image de dix
millions de personnes toutes enfermees dans leurs chambres ; une sorte d'animation a
I'envers ; une densite imposee.

ARCHITECTURE

Fermez les
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