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itre introducti

PRESENTATION DU MASTER ARCHITECTURE ET HABITAT:

Notre choix pour ce master est bas6 essentiellement sur les particularit6s et la complexitd

de I'habitat et aussi par rapport d ses probldmes majeurs dans [e monde entier et

particulidrement en Alg6rie dont on peut citer: la production mal pensde de l'habitat qui

r6pondentjuste aux demandes d'urgences et qui pr6sentent peu de considdration aux

standards de base de la qualit6 du cadre de vie , et i ce propos on peut citer le probldme du

manque des espaces d' accompagnement qui suivent en principes tout projet d'habitat d savoir

(les 6quipements de proximit6, les espaces verts et les lieux de divertissements.

1

Architecture et habitat est une option qui s' intdresse i la production architecturale et

urbanistique en matidre d' habitat avec toutes ces particularit6s, ses rdglementation et ses

propres caractdristiques qui s' implique dans toutes les situations existantes d'oi ressort le

rapport site projet comme critdre capital de la rdalisation des projets qui diffErent selon leurs

typologie de l'individuel, semi collectif, co[lectifet d'autres formes qui s'inclus dans notre

champ d'6tude.



Chapitre introductif

I.Introduction :

La ville est une entitd dynamique, elle 6volue, se structure et vit selon un rythme qui

lui est propre et qui lui permet de se distinguer des autres. Elle est perque i travers diverses

composantes qui influencent puissamment son image. La lisibilit6 de la structure spatiale de la

ville influe sur la qualit6 de vie des citoyens'

L'analyse des extensions urbaines rdalis6es pendant la dernidre d6cennie a Oran,

comme dans la plupart des villes algdriennes, montre i l'6vidence les limites des grands choix

prdconis6s dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme au milieu des ann6es 1970 : une

production en degi des besoins exprimds, des croissances spatiales non maitris6es et des

formes urbaines inadaptdes, tout ceci a conduit d l'dmergence d'une pdriph6rie urbaine

inachev6e et d'un espace social i la recherche d une identitd .

Le contenu spatial et architecturale des extensions urbaines r6sulte d'un ensemble de

ddcision et pratique : absence d'une politique foncidre claire et anarchie dans l'occupation du

sol ; faiblesse dans la mise en ex6cution des differentes procddures d'urbanisme opdrationnel ;

choix opdr6s, en matidre d'industrialisation du bdtiment, conduisant ir une g6n6ralisation de la

normalisation. Il a souffert par ailleurs des confusions de r6le entre les diffdrents acteurs. Une

grande partie des extensions urbaines a 6td r6alis6e d travers la procddure de la ZHUN'(I)

Ddpositaire d'un riche legs historique, la ville d'Oran ir toujours su faire face aux pdriodes de

ddclin qu'elle a connue, elle constitue un exemple 6loquent d'adaptation aux al6as de

l'histoire. Ce riche pass6 historico-culturel, confortd par une int6gration parfaite du bAti au site

naturel concourt pour conf6rer ir la citd oranaise une image mythique.

Aujourd'hui, le paysage de la ville montre toutefois des imperfections, notamment, des

terrains en friches, des bdtiments abandonn6s, des immeubles anciens, des espaces publics

ddgradds, un manque de cohdsion..., lesquelles nuisent d sa lisibilitd.

Alors que la d6gradation du cadre bdti est totalement ndglig6e par absence de moyens

matdriels et financiers certes mais surtout par incomprdhension de la notion de copropri6t6.

Aprds l'expiration de son PUD(2) d la fin des anndes 1980, l'urbanisation de la ville d'Oran

s'est effectude, durant la ddcennie suivante, en l'absence de document g6ndral d'urbanisme ;

elle a donc proc6d6 essentiellement de la juxtaposition de projets au 916 des disponibilitds

foncidres, en privil6giant les terrains qui pr6sentaient le moins de contraintes. L'affectation de

ces terrains 6tait d la charge de Commissions de choix de terrains('). Cett. situation, associde

aux probldmes sdcuritaires qu'a connus l'Alg6rie pendant cette ddcennie, a eu comme

(t)-A-6nug"u. 
et amdnag6s en Alg6rie. Hdritage des ann6es Boumediene et Chadli. Abdelkader Smair page 204.

(')-L" pUD, Plan d'Urbanisme Directew, est un instrument d'urbanisme institu6 au lendemain de l'Inddpendance

pour maitriser la croissance des villes de plus de l0 000 habitants. En 1978,le bilan des PUD 6tait le suivant : 88

6labores dont 28 ont fait l'objet d'approbation ; 55 en cours d'dtudes dont 14 en phase C et 8 pas encore entam6s

(informations reprises de N.A. Benmatti, 1982, p. 153). Le PUD d'Oran a 6td approuvl en 1977 pour une durde

de I 0 ans.
(3)-Ce, 

Co*missions de choix de tenains (communales, wilaya les ou minist6rielles) ont 6t6 mises en place par le

Ministdre de tutelle pour proc6der aux affectations de terrains destin6s i recevoir des investissements publics ou

priv6s

2



Chapitre introductif

cons6quence la consommation de vastes surfaces sous forme de lotissements planifi6s et non

Planifids, lesquels ont engendr6 un vaste bouleversement du paysage urbain(a).

Les choses ont chang6 depuis le ddbut des ann6es 1990. Les p6riph6ries urbaines en

Algdrie, et celles de la ville d'Oran en particulier, se d6veloppent d6sormais dans le cadre

D'une politique d'am6nagement et d'urbanisme, concr6tis6e par la loi 90-20(5) du ler

d6cembre1990. Cette dernidre traduit d'importantes inflexions par rapport d la pdriode

ant6rieure. Elle pr6cdde ou accompagne, par ailleurs, une politique du logement qui se

caract6rise par la Multiplication de ses formules ; les principales nouveaut6s sont la cr6ation

des Logements Sociaux Participatifs (LSP) (6) et celle du systdme de la Location-vente(?)' La

mise en euvre de ces nouvelles composantes de politiques publiques a permis de r6aliser des

programmes massifs de logements et a engendr6 un nouveau paysage urbain dans les

pdriph6ries des villes Alg6riennes.

(o)- L" probldme n'est pas sp6cifique ir Oran ; il caractdrise toutes les grandes villes alg6riennes.

(s)-1.ol du ler d{cembre 1990, relative d l'Am6nagement et l'Urbanisme, suivie des d6uets d'application 9l-177

et 91-178 du 28 mai 1991.

(t)-Le Logement Social Participatif (LSP) est une procddure mise en place et appliqu6e i compter de l'ann6e

2001, qui consiste i octroyer aux bdn6ficiaires une aide financidre non remboursable par l'Etat, a condition

qu'ils soient non logds ou mal-logds, n'ayant pas d6ji b6n6fici6 de la cession d'un logement du patuimoine

immobilier public, ne poss6dant aucune propri6td d usage d'habitation, justifiant d'un revenu inf6rieur i cinq fois

le SNMG (Sataire National Minimum Garanti). Selon l'arr6td interminist6riel du 9 awil2002,l'aide de l'Etat
varie de 400 000 DA e 500 000 DA (l DA = 0,01037 € en janvier 2009), suivant les revenus calculds par rapport

au SNMG. Les promoteurs bdn6ficient d'un abattement sur le cott du terrain pouvant atteindre jusqu'd 80 o/o

selon la Direction du Logement et des Equipements d'Oran (sources : Arrdtds interministeriels des l5 novembre

2000 et 9 avril 2002).
(7)-La Location-vente : cette formule a 6t6 lancde par le ddcret 0l/105 du 23 awil 2001 et la circulaire 03 du I
juillet 2001 du Chef du gouvemement. C'est une formule qui permet l'accBs i la propri6t6 aprds une dur6e

ialculde selon les revenus et 1'6ge du b6ndficiaire. Ce dernier procdde au versement d'une mensualit6 dont la

totalit{, au terme de la durde fixde, 6quivaut au prix du logement. Cette formule a 6t6 principalement g6r6e par

l'Agence d'Am{lioration et de D6veloppement du Logement (AADL). Au cours des anndes 2001 et 2002, 5 000

logJments ont 6t6 lanc6s i Oran sous cette rubrique. En 2003, 6 000 logements ont 6t6 retenus Poy--lu 
Wilaya

d'Oran, la montde en puissance ayant et6 rendue possible par l'introduction de la Caisse Nationale d'Epargne et

de Pr6voyance (CNEP) comme partenaire avec l'Etat dans la maifise d'ouwage (sowce : DLEP d'Oran).

3



Chapitre introductif

II. Pr6sentation cas d'6tudes :

Oran se trouve au bord de la rive sud du bassin Alldgro-Provengal, elle se situe au nord-ouest

de I'Alg6rie 432Km d I'ouest de la capitale Alger.

La ville se trouve au fond d'une baie ouverte au nord sur le Golf d'Oran ; elle est domin6e il

I'ouest par la montagne de I'Adour de Moulay Abdelkader al-Jilani au sud et bordde u sud-

ouest par une grande sebkha.

. La mdtropole d'Oran recdle plusieurs atouts par sa situation portuaire, a6roportuaire et les

relations qu'elle gdndre tant veis I'Europe que vers le Maghreb. Il est i une demi-heure de vol

du port espagnolt'Alicante qui lui fait face d'une heure de Barcelone et de Marseille'

. Elle reprdsente une position strat6gique, c'est un p6le d'attraction de Tunisie, Maroc, Europe

et I'Afrique (le carrefour d'6change)'

Oran demeure la m6tropole de toute la rdgion de I'ouest avec des villes moyennes qui vont des

plus proches aux plus ltintaines. Tlemcen i 140 km au sud-ouest, Sidi Bel-Abbes i 80 km au
'Sud, 

Mascara a 1-OO km au sud-est, Mostaganem i 90 km i I'est, Relizane i 130 km .Comme

elle rayonne sur d'autres s wilayas, des hautes plaines. (Saida, Tiaret, El Bayedh, Naama) 'Au
sud, son in fluence s'6tend jusqu'ir Bechar et Adrar.

a
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L -

J
Fig. 1-1 situation de la ville d'Oran

Source : http://www.memoireonline'com/08/1 0/3 808/Projet-urbain-et-

retour-du-suj et- Ja-stabilite-en-question45. png

IIL Analyse de milieu PhYsique :

-Topographie:

L'altitude moyenne de la ville d'Oran est environ 60 m .le front de mer est construit 40 m au-

dessus des flots, les falaises de Gambetta culminent ir plus de 50 m .La ville monte en pente

douce. Elle atteint 70 m sur le plateau de Kargentah, puis 90 dans le proche ban lieue

d'Assenai.
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IV. Probl6matique g6n6rale

1- Pr6occupations du SNAT - SRAT :

La question de l'dmergence d'Oran comme un POC (P6le de Compdtitivit6) dans la

polaiisation triangulaire_(Oran - Sidi Belabes - Tlemcen) pour gdndrer un ensemble de

comp6titivitd r6gionale .8

2- Pr6occupations du SDAAM :

La question de Recentrage de la croissance urbaine i travers les projets de

Renouvellement urbain / Restructuration du territoire urbain d'Oran avec ses (06)

communes (mobilitd urbaine, niveau d'dquipements et de services m6tropolitain,

requalification urbaine des quartiers, corridor vert, protection des terres agricoles).

maghribin et euro-miditenanien ? >>e

Fig.l-2 Pr6occupations du SDAAM

Source : Cente d'Etudes et de Rdalisation en

Urbanisme - URBABlida

Fig. 1-3 Pr6occupations du SNAT -
SRAT

Source : Centre d'Etudes et de Rdalisation
en Urbanisme - URBA Blida

3- Pr6occupations du P.A.W :

Objectif global : organiser le territoire ir travers une mdtropole attractive et comp6titive

capable d'impulser le d6veloppement 6conomique et social d'une rdgion' 10

(8)-(e)-(10) ORAN - LA METROPOLE ( Yers la concrdtisqtion d'une Emergence Polarisante Sddimentaire de

Continuitd (Jrbaine >> Centre d'6tudes et de Rdalisation en Urbanisme - URBA Blida

5
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Chapitre introductd

Objectifs sp6ci{iques : il s'agit de baser l'amdnagement sur des projets porteurs et

productifs, de maitriser l'dtalement urbain, pr6server les ressources naturelles, cr6er une

image forte du territoire et offrir des espaces viables.(")

4- Pr6occupations du P.D.A.U (en cours de r6vision) :

La dimension de devenir de la ville d'Oran comme mdtropole internationale

L'dtalement urbain et s6grdgation sociale.

Fragmentation spatiale : essaimage des fragments urbains comme simple addition et

juxtaposition des nouvelles entit6s urbaines avec faible polarisation.

Remise i niveau du territoire urbain i travers la nouvelle mobilit6, et apparition des

dmergences urbaines et architecturales qui ne favorisent pas la coh6rence et la

consolidation du territoire.

R6sorption des diff6rents plans-programmes mis en place'

R6appropriation des charges patrimoniales (urbaines, architecturales, paysagdres et

culturelles) dans la reconstruction du territoire d'Oran.

A. Tendances en cours du Processus de m6tropolisation de l'aire urbaine d'Oran

LE FRONT Dt lYtR / Littoral

L'ESPAIE TENTRAL

L'ESPACE PERITENTRAL /

PERIPHERIES URBAINES

EX-TROISSANIE URBAINT

ET AtT PERIU

L'ESPAtE RURAL

(11 ) - (12) oRAN - LA METRoPOLE ( Vers la conqitisation d'une Emergence P olarisante Sddimentaire de

Continuitd urbaine >r'centre d'Etudes et de Realisation en Urbanisme - URBA Blida

5

Identit6 de la zone : barridres g6omorphologiques et fermeture du

front de mer par les infrastructures portuaires et de communication i
littoral isation des activitds urbaines'

Ph6nomine urbain : Reconquete du front de mer d travers des projets

structurants (r6sidences et dquipements touristiques)'

Identit6 de la zone : Espace rdfdrentiel patrimonial / ddgradation

socio-urbanistique et architecturale.

Ph6nomine urbain : r6habilitation du patrimoine urbain et

architectural en cours. Renovation urbaine brutale - Demolition /

reconstruction .

Identit6 de la zone : Urbanisation fragmentaire et Discontinuitd

urbaine / Friche industrielle.

Ph6nomine urbain : Densification des espaces interstitiels I

D6veloppement de nouvelles centralitds,Extension urbaine densifi6e'

Identit6 de la zone : P6les urbains secondaires satellitaires /

accroissement de la mobilitd / densit6 de la population / d6s6quilibre

urbain.
Ph6nomine urbain : Remise d niveau -intdgration d I'aire mdtropolitaine.

Identit6 de la zone : Paysage agraire avec des limites variables'

Ph6nomine urbain : Extension urbaine.

SITUATION DU PRO]IT



Chapitre introducti

V. Probl6matiquesP6cifique

on a constat6 que le processus de d6veloppement du groupement d'oran engendr6 plusieurs

f-Ute-", d l'6chelle urbaine et architecturale. Oran devient une m6tropole par sa grande

infrastructure et sa localisation stratdgique aussi ir la diversit6 de son paysage'

Ces avantages ont fait d'elle un" rou."i d'attraction permanente et un terrain Fabuleux Pour

les 6changes commerciaux et les potentialitds touristiques.-Mais elle ne dispose pas d'une

structure assez spdciale pour exprimer cette envie touristique et dconomique donc :

Comment renforcer I'image de la ville d'Oran [a seule mdtropole figure dans I'ouest du

territoire atg6rien qui doit ctre comme ville attractive et comp6titive et r6pondre aux besoins

de la ville ? << Plaidoyer pour I'dmergence d'une nouvelle image et une idenliti d'une ville

mdtropolitoine maghr,lbine et miditerranienne. >>

Fig. 1-4 vu en 3d de futur€ proiet de nouveau pole d'Orau
Source : http://www.poleoran com,/img/Bl jpg

VL Choix du thime
La ville ne cesse de s'dtargir et l'6conomie est le facteur de cet dlargissement. Sachant que

l,Algdrie s'ouvrant sur l'6conomie du march6, une multitude d'activitds commerciales sont a

p.6lu duns le futur imm6diat ce qui donne son sens i la programmation d'un 6quipement qui

puisse r6pondre aux besoins et aux exigences de ce genre d'activitds et du point de lue

fonctionnalit6 que du confort et rdpondre en m€me temps aux besoins de la ville d'oran par le

tourisme d'affaires.

Oran dispose de toutes les infrastructures n6cessaires pour le d6veloppement le tourisme

d'affaires, des potentialitds 6conomiques, culturelle et touristique pouvant faire d'elle une

pionnidre dans ce domaine'

VII. Pr6sentation de la d6marche m6thodologique

Afin de mener ir bien cette initiation ir la recherche, une certaine ddmarche mdthodologique

est plus que ndcessaire en we d'une bonne gestion du temps et une meilleure maitrise du

suiit. fn g6n6ral, notre travail est divis6 en deux parties essentielles, une th60rique, et autre

diagnostique.
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Chapitre introductd

l-Phase 6tude th6matique

Une phase comportant plusieurs taches indispensables et trds importantes pour cemer et

d6velopper toutes r6flexions relative aux probldmatiques du cas d'6tude

- Acquisition des documents dcrits et graphique (PDAU.POS.. 'etc.) concemant la ville

d'oran, auprds des services d'urbanisme locaux ;

- recueille des ouwages, thdses, mdmoires, ...etc.

- dlaboration de l'6tat de l'art (recherche thdmatique) : acquisition et approfondissements des

connaissances relatives au thdmatique global (Habitat en zone sensible), et au th6matique

spdcifique ( restructuration urbaine >:
-6tudes et analyses des exemples similaires d notre cas d'dtude

- visites sur site (prise de photos, relev6s, enquOtes.. 'etc.)
- stage d'insertion professionnelle : stage pratique au sein d'dtablissement public ou priv6

- rapport du sdminaire : diffdrentes interventions de la part des enseignants sur le thdme

projet urbain.

2- Phase analytique

Cette phase consiste i acqudrir un maximum de donn6es et informations spatial et a-spatial

de la ville afin d'dtablir la probl6matique spdcifique.

L'analyse est faite e diff6rentes 6chelles :

- Echette territoriale : dtude du r6le, importance et relation entre la ville et son territoire

rdgional.
- Echelle de la vitle : comprendre ce produit complexe qui est la ville et le ddmontrer en

processus et formation et de transformation pour identifier les changement qu'a subi la

structure urbaine les 6l6ments qui ont influenc6 sur sa croissance et arriver i la fin i une

synthise de croissance,

- Probl6matique global de la ville : il s'agit de relever tous les probldmes ou potentialitd i
mettre en valeur.

- Echelle de l'aire d'6tude : connaissances approfondis des diff6rents structures (fonctions,

typologie, perrnanence, viaires et espace publico-collectif) afin d'aboutir a un sch6ma de

synthdse.

- Probldmatique sp6cifique A I'aire d'intervention.

3- Phase conceptuelle

R6flexion et ddveloppement d'une ou plusieurs rdponses aux diffdrentes probl6matiques

(globales et sp6cifiques), ces demidres constitueront les bases et les supports ndcessaires de

toutes actions urbanistiques. Cette phase est traitde en plusieurs 6tapes qui sont :

- Programmation de l'action d mener comme rdponse d la probldmatique

- Elaboration du plan de composition

- Traitement du plan d'am6nagement - D6tails du projet architectural.

6



Chapitre introductd

VIII. Organigramme m6thodologique

Echslls
du territoars

Echells
de la vills

Echelle
du proiel

Diachronique Synchronique

d'amdnagement progremme
/concepts proiectuelt

partie 6crit6 partio Graphique

Fig.l.5 : Diagramme de la d6marche m6thodologique

Source : Auteur 2016
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Chapitre introductif

Notre travail, ou notre d6marche mdthodologique peut se rdsumer comme suit :

Le premier geste c'est d'identifier notre sujet, notre th6matique i la recherche pour encadrer
le pdrimdtre de notre 6tude, bien s0r il faut aussi encadrer le pdrimdtre physique et l'assiette
recevant le projet qu'on vise d r6aliser i la fin de notre processus.

Aprds avoir fixd ces deux premiers points, il nous faut faire sortir le probldme qui se pose

dans cette partie de ville, autrement, dans notre p6rimdtre d'6tude, et qu'on espdre d le

r6soudre, en le posant sous forme d'une question. La rdponse sera rdaliser sous forme d'un
projet, urbain, ou ponctuelle, tout ddpond au cas d'dtude. Une plateforme de donnds et
d'information est ndcessaire pour comprendre ce qu'on est en train d'dtudier, il s'agit d'une
recherche bibliographique, quel que soit la source : livres, thdses, mdmoires, web...etc., en

renforgant nos donndes collectds par des exemples, et travaux qui traitent de la m€me
th6matique, c'est l'6tat de l'art ; i la fin de cette 6tape, toutes les donn6es obtenues, seront

exploit6es et traitdes.
En dernier, on passe aux analyses du site pour mieux comprendre les 6l6ments qui le
composent, car un site, ou une ville ne peut pas 6tre comprise sans avoir consulter son

ddveloppement dans l'histoire et la manidre dont elle est formde, il s'agit donc d'une analyse
synchronique et une autre diachronique, qui vont foumir une synthdse qui sera la base et le
guide de notre rdflexion, et nos hypothdses d'intervention en faisant sortir des aspects, des

concepts et des principes d'amdnagement.

!X. M6thodologie du processus projectuel

Fig .1-6 Diagramme de la m6thodologique du processus projectuel

Source : Auteur 2016

Projct

lJsquisse- du proju-t Stabiliri du projctL'idcc dtr projct

Repi'r*s
conle.rlucls

Rcpi'rcs
lrlir llrlucs

Lu lirnns
du projct

( our:cption
drs platu

Slruuturr-'
du pro.jct

Gestion
tlcs C.E.S

riulisation du proict
tlc l'id,.rt du

Repi're dc conccplirrn malJnalisation tls l'idde du
ct
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Chapitre tntrodactif

1- R6daction du m6moire

I.2. Pr6sentation succincte du contenu de chaque chapitre

1.2.1. Chapitre 01

Chapitre introductive : prdsentation de la thdmatique gdn6rale du master 'architecture et

habitat 6tablis par le porteur du master Dr. Hocine Ait Saadi et la pr6sentation, de du

thdme sp6cifrque appliqu6 au cas d'dtude.

1.2.2. Chapitre 02

Etat de l'Art ou de la Connaissance en relation avec la thdmatique ddvelopp6e.

Recherches et 6tudes du thdme i travers diff6rentes sources : (ouvrages, thdses,

mdmoires, articles, ...etc.)

1.2.3. Chapitre 03

Cas d'6tude repr6sentent tous les 6tapes de notre projet :

- L'analyse urbaine (lecture synchronique et diachronique de la ville)

- programmation de l'intervention en r6ponse i la probldmatique

- ddveloppement du plan de composition

- 6laboration du plan d'amdnagement du site d'intervention

- projet architecturale (6chelle d'ilot) comme vdrification au plan de composition

L7
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Chaoitre 02 : dtst de I'art

I. Introduction

Dans ce chapitre, nous essayerons de voir les concepts et les sp6cificit6s des villes nouvelles,

leurs originei, leurs tailles, nous essayerons d'6voquer l'expdrience Mondiale dans la cr6ation

des villes nouvelles, et de comprendre aussi d travers Quelques exemples quel contexte sont

prises les ddcisions de crdation des villes Nouvelles?

II. Domaine de d6linition

1- Concept architectural

- Vide urbain

Est une expression dont le sens reste trds 6vasif et

abstrait , il convient de prdciser que [e mot vide ne

s'emploie pas pour ddfinir un contenant sans contenu

puis que son association avec le mot urbain , c'est-it-

dire regroupant tout ce qui est en propre a [a ville , de

prds ou de loin , implique [a pr6sence d'un contenant
Fig2.l vide urbain

Sowce : google image

permanent .Le contenu est ici ce qui est d6consid6r6, par son caractdre inhabitd ,ddpounu ce

qui est propre et caractdristique a la ville. I

Fig2.2 restructuration urbaine
Source : google image

le d6veloppement s'est fait anarchiquement et sans relation avec le reste de la ville.
-la recomposition d'une entitd afin de la rendre apte d accueillir un am6nagement ou un

dquipement ponctuel de grande envergure (autoroute et ses servitudes, gare routidre ou

ferroviaire, a6roport, grand stade...)

I vide urbaines un (tiers) paysage d'dvdnements - mdmoire de dipl6me de l'ESA garde 2 / ddcembre 2011

page3
2 Maoui saidouni dldment d'introduction l'urbanisme ,casbah ddition 2001 .

rt-r'rii.t
L
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La restructuration urbaine

La restructuration implique un changement radical d'un

espace urbain assez vaste, aussi bien au niveau de son

tracd que de son cadre bdti. Elle s'applique d des entit6s

qui pr6sentent ddstructuration et un manque

d'homog6n6itd dvidents au niveau du trac6 ou du cadre

bati.2

Exemple

-la recomposition d'entit6s pdriphdriques dont

t



Ch 02 : itat de l'art

- Ilot ouvert

A l'oppos6 des ilots fermds, son organisation spatiale permet le passage de la lumidre.

L'alignement avec la rue est respect6. Il existe donc des: Espaces publics- Espaces de jeux-

Espaces verts-Places de parking .3

- L'Habitat

L'habitat englobe de part son importance les dimensions politiques, 6conomiques, sociales et

juridiques ce qui lui donne une complexitd qui a ouvert le champ d une multitude de

chercheurs et d'auteurs i avancer diffdrentes d6finitions et de l'aborder selon diverses

approches allant de la symbolique, g6ographique et anthropologique.

- Habitat collectif

Forme d'habitat comportant plusieurs logements (appartements) locatifs ou en accession i la

propridtd dans un m6me immeuble, par opposition d I'habitat individuel qui n'en comporte

qu'un (pavillon). La taille des immeubles d'habitat collectif est trds variable : il peut s'agir de

tours, de barres, mais aussi le plus souvent d'immeubles de petite taille. .a

- Immeuble barre

Forme de construction ouverte et 6tendue sous forme de regroupement de type d'immeubles

identiques ou varides ou de bdtiments de conception diff6rente. il n'existe pas ou peu de

diffdrences entre l'int6rieur et l'ext6rieur. s

- Habitat durable

Un habitat durable b6n6ficie d'une conception bioclimatique (apports solaires et de lumidre

naturelle, prdservation du confort d'6td) et d'un choix de matdriaux respectueux de la sant6

(qualitd de l'air intdrieur) et de la prdservation des ressources naturelles (matidres premidres,

eau, dnergie).6

- D6veloppement durable

Les trois piliers du ddveloppement durable, dont la ddfinition la plus courante est ( un

d6veloppement qui satisfait les besoins des populations d'aujourd'hui sans compromettre la

satisfaction des besoins des populations futures >>, sont l'environnement, l'6conomique et le

social.

3 http://dspace.univ-tlemcen .dz/bitstrearn/ll2l504913IPARTIE0l fini.pdf
ahttp://www.muleta.orgimul eta2lrechercheTerme.do?critere=&pays=fra&typeRecherche=l &pager.offset=100&f

i id=335
fM6-oi.e 

de Magister: I'habitat urbain de la ville de Tlemcen, Universitd de Tlemcen
6-http,//***.qualite-logement.orgl1a-qualite-de-a-a-zlquestionsreponses/detail//quest-ce-quun'habitat'

durable.hfinl
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Une ville est une unitd urbaine dtendue et fortement

peupl6e dans laquelle se concentrent la plupart des

activitds humaines: habitat, commerce, industrie,

dducation, politique, culture [es

principes qui gouvement la structure et I'organisation

de la ville sont 6tudi6s par la sociologie urbaine et

I'urbanisme.

Selon Rogers(Des villes pour une petite plandte):

Les villes sont d'abord, et de fagon 6vidente, des

Ch itre 02 : itat de l'art

Fig2.3 nouvelle ville de Singapore

Source : http://www. asean-

inveslor.com,ibbl-has-hi gh-hopes-for-

Organismes qui engloutissent les ressources et rejettent des d6chets. Plus elles s'dtendent elles

se complexifient, plus elles ddpendent de leur espace environnant et plus elles deviennent

vuln6rables aux changements.

2- D6linition du concept des villes nouvelles

Une ville nouvelle est une ville crdde de toutes pidces, par les pouvoirs Publics, dans le cadre

d'une politique d,am6nagement du territoire. on a pu cr6er des villes pour des raisons

politiques, ciest le cas de Brasilia, nouvelle capitale du Brdsil inaugurde en 1960. Des villes

ont 6t6 cr66es pour des raisons commerciales ou 6conomiques, ce fut le cas des bastides du

Sud-ouest frangais aux Xll" er XIII'sidctes ou de Eisenhtittenstadt, en ex-RDA au temps de la

guerre froide : ce devait 6tre un 96[e siddrurgique majeur. Les villes nouvelles s'opposent aux

villes historiques ou spontandes. '

L'expression de <ville nouvelle> recouvre deux intuitions distinctes. D'une part, la d6finition

mCmt de la ville, identifr1e par sa population, ses fonctions, sa morphologie, les activit6s

qu,elle concentre, procdde par exclusion de ce qui est rural. D'autre part, la nouveautd est une

qualit6 ambigue ei dont la ddfinition est tout aussi arbitraire car, s'il y a bien un point de

i6part, un aite de naissance localis6 dans le temps et dans l'espace, caractdrise-t-il la

promotion d'un point de peuplement, jusqu'alors non urbain, au rang de ville, ou bien la

naissance d'un 6tablissement prdvu avec tous les attributs urbains dans un espace initialement

vierge? Dans les deux cas, le probldme reste entier: la ville est nouvelle pour qui, pour quoi,

quand etjusqu'd quand?

2-1 Objectifs des villes nouvelles

La politique de cr6ation des villes nouvelles peut s'intdgrer dans toute la politique
D,am6nagiment du territoire, cette politique vient en rdponse aux maux et probldmes de

croissanci des mdtropoles (Croissance d6mographique, Asphyxie des centres, besoins en

espace industriel, culiurel, de d6tente ...etc. disparition des espaces verts mordus par les

exlensions informelles, sous 6quipement des banlieues, transport et gestion chaotique des

centres urbains . ..)

?Dictionnaire wikipedia

15

- La ville

Fr
Iil

,I a:.

I

l



Ch 02 : dtat de l'art

Les villes nouvelles deviennent une solution, elles doivent 6tres rdaliser de fagon compldte

non seulement sur le plan urbanistique mais aussi sur le plan fonctionnel et des activitds.

Les Objectifs poursuivis d'un pays ir I'autre different, ils sont politique par le transfert des

fonctions de la capitale, vers une autre localisation pour une ville nouvelle capitale, le cas de

Brasilia au Br6sil ou Abuja au Nigeria ou encore Cambera en Australie.

Pour un Objectif stratdgique par la rdalisation de citd Scientifique, le cas de Tsukuba au Japon

au Louvain-la neuve en Belgique.
Pour un objectif social, par le rddquilibrage de l'habitat et de l'emploi, le cas de la

m6tropole Londres en Angleterre 1949 (l'objectif de cr6ation de villes nouvelles autour de

Londres et de d6congestionner cette dernidre), celui des villes franciliennes autour de paris ou
encore le cas du Caire et ses 11 millions d'habitants, en engageant la Construction de villes
nouvelles sur les terres ddsertiques au pourtour de celle-ci en application du master plan de

1970.

2-2 Origines des villes nouvelles

A travers I'histoire, fonder et construire une ville fut souvent un ddsir de souverains et des

hommes, il y'a eu des villes nouvelles a toutes les dpoques et depuis I'antiquitd, a un moment
de forte croissance, a la suite d'une guerre pour une reconstruction, lors d'une colonisation
d'un pays.

Dans I'antiquitd, la cr6ation de villes est principalement li6e d I'extension territoriale des

civilisations. On construit des villes (des colonies) pour s'implanter sur de nouveau territoires.
Dans le bassin m6diterranden en particulier, de nombreuse villes sont ainsi cr6es par les Cr6es
(Asie mineure, Italie, Sicile...), les carthaginois (Afrique du nord, pdninsule ib6rique) ou les

Romains (Afrique du nord, Gaule...), on peut citer:
- Marseille (France), qui conserve le souvenir de son origine grecque dans L'expression citde

phoc6enne, qui fait rdfdrence i la ville de Phocde en Asie mineure, aujourd'hui disparue, dont
dtaient originaires ses fondateurs.
-Carthagdne (Espagne), dont le nom rappelle clairement I'origine carthaginoise.

3- Exp6riences internationales

3-1 l'exp6rience italienne (Biccoca)

3-1-1 Pr6sentation

Le quartier Bicocca est, en cours de
planification en Italie, l'exemple embl6matique
d'une zone de rdam6nagement prdcddemment
occup6 par les usines industriel. Comme ddjA
mentionnd, le phdnomdne de industries
d'6limination implique d la fois I'Italie, dans le
cas de Milan, il 6tait aussi I'Europe, de sorte
la plus dvidente d Londres, Lille, Hambourg,
Rotterdam, Bilbao et Barcelone.

Big2.4 situation et limite quartier de biccoca

Source : Baroniandrea,Bortolottifrderico,
Monesriertito,Bicocca page 02.
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vise ir <transformen> une ancienne zone industrielle, p6riph{rique du centre de Milan, dans un

nouveau centre urbain dans lequel ils sont les activit6s de production concentrdes en relation

services et de nouvelles maisons.
Le projet Bicocca, commandde Vittorio Gregotti Associates lnternational de Leopoldo Pirelli

vise d <transformer> une ancienne zone industrielle, p6riph6rique du centre de Milan, dans un

nouveau centre urbain dans lequel ils sont les activit6s de production concentrdes en relation

Fig2.5 Vue a6rienne du site

Souce : empirismoeretico.it

3-l-2 Lr restructuration urbaine

ll
t

L t';,-
Lt-

I I

/.,

I
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Fig2.7 Le plan de BICOCCA apris La
restructuration

Source : ordinearchitetti.mi.it

l-La premiire 6tape

Un axe central orient6 dans la direction Nord-Sud, organise hi6rarchiquement les chemins et

la relation entre les vdhicules et les pidtons et une s6quence de gros blocs franchissables aussi

d l'int6rieur, afin de construire une sdrie de places publiques.

La taille et la disposition des quadras est directement d6riv6e de la partition du sol ddtermin6e

d partir de l'usine, bas6e sur un systdme de blocs carr6s avec un c6t6 de 140 m.

77

services et de nouvelles maisons.

L'am6lioration des conditions de la vie de

citoyen devient, par consdquent, I'objectif
Urbaniste primaire, qui doit maintenant

transformer compldtement les parties de la
ville , La construction progressif de bdtiments

tres importants parmi lesquels: le sidge de

Milan de la Deutsche Bank, le Thditre
Arcimboldi et de la cdldbre usine Pirelli. avec

ses bureaux et centres de recherche du CNR,
I'Institut neurologique Besta Carlo et de

I'entreprise AEM, Siemens et le sidge de

Pirelli, la Bicocca Village (form6 par un
systdme de sel cindma chaine UCI Cin6mas et

de l'avenir "porte" en cours de construction),

Fig2.6 Le plan de BICOCCA avant La
restructuration

Source : ordinearchitetti.mi.it
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Chapitre 02 : dtat de l'art

3-1-3 L'analyse spatiale
Points de trace de la mobilit6 g6n6rale dans la zone Bicocca

Fig2.llLes lignes de trace dans la zone

de Bicocca selon les prolils sociologiques

Source : netcom.revues.org

Fig2.l2 Points de trace de la mobilit6
g6n6rale dans la zone Bicocca

Source : netcom.revues.org

I Les pistes daw te temps du main

--".1 t'hewe du dijamer; bteu le soirl
i3 encoulanrrcuge les itudianis.
(Q En Blue aufies penonnes.

1- Les espaces publics
L'espace public i I'int6rieur du quartier Bicocca Il est rdparti sur une superficie trds large, i
I'intdrieur duquel il est jouer activit6s les plus importantes et il passe La plupart du temps tout

au long de la journde. En particulier, I'espace public de Bicocca Il est constitud par un systdme

de carrds disposds nord-sud le long du milieu de la disrict, puis ddveloppd i la fois d I'Est, i
la fois vers I'ouest. Dans le contexte de I'espace public, compris, bien s0r, que la superficie des

espaces publics

Terres accessible i tous les citoyens de toutes les heures de jour, sont bien str inclus en plus

de la places, parcs et jardins, en plus de bdtiments appartenant i la ville de Milan.

I
I
I
I
I
I

ll@

hdwtrl|ri

BliidUoilhqrf,otatlml$$rldddholltr!
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!!rdrp{fiio
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Fig2.l3les espace public de quartier du Biccoca
Source : Baroniandrea,Bortolottifrderico, Monesriertito,Bicocca page I 0.
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2- Espace vert

Dans la composition de la r6gion Grande Bicocca, Vittorio Gregotti pas Il a foumi beaucoup

de planification espaces verts importante d l'int6rieur le contexte urbain. Bien qu'il Cette

ddclaration peut sembler un la g6ndralisation, en fait ce qui a incitd le concepteur de travailler
plus sur I'espace Architectural construit au d6triment de la verdure, Il peut 6tre w dans une

ligne de raisonnement raisonnable et justifi6e: la proximit6 de le quartier North Park de Milan,

avec qui Il interagit avec les liaisons routidres 6galement entourd de verdure (Viale Berbera, d

par exemple, ce qui constitue une liaison directe entre le quartier et le parc), il a conduit

Viftorio Gregotti d penser qu'il devrait se concentrer l'agencement des espaces verts, mais

plut6t I'architecture des b6timents qui a rencontrd [e besoin et la demande des citoyens.

Cependant, i[ est ndcessaire de souligner qu'il y Espace verts internes sont dans ce quartier,

mais dans un espace trds limitd et avec une configuration inteme grandement simplifltde.

:Egmdi

I
5r:tri'r'..:r t ( r r

I i:.:: ' : " :':

3- Logement et r6sidence

En ce qui conceme les rdsidences, le
Vittorio Gregotti a fourni rdalisation de

diff6rents types de bdtiments, qui sont

r6partis principalement dans Central

quartiere.Andando ordonn6e et en

pa(iculier i partir de l'extr6mit6 de l'Ouest

Bicocca sont les rdsidences de l'Esplanade,

le dont il est caract6risd par une installation

ir la cour allong6e axe nord-sud. Ces

rdsidences, axe de symdtrie est-ouest, ils sont
Fig2.l5 r6sidence esplanade a biccoca
Source : Baroniandrea.Bonolotti fiderico.

Monesriertito.Bicocca page 21

!

*{.rii

caract6risd par une sorte de tour du

20

Fig2.l4les espace vert de quartier du Biccoca
Source : Baroniandrea,Bortolottifrderico, Monesriertito,Bicocca page 07.
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bdtiment sur C6td nord de I'ensemble du

complexe, qui Il peut 6tre travers6 a

prendre le bdtiment de gauche i droite sans

probldme, par une structure de pont

suspendu. Ce bdtiment, pour sa taille et les

proportions, il semble presque une sorte de

barridre qui sdpare la zone Dall'isolato

R6sidentiel la nouvelle usine Pirelli se

trouve exactement le long de la Nord.

D6plagant le long du milieu de la district,

sont surplombant "Square Trivuliziana ",
les bdtiments rdsidentiels avec attenante

Fig2.16 vu en plan zone dall'isolato ressidentiel

Source : 02 Baroniandrea,Bortolottifrderico,

Monesriertito,Bicocca page 22.activitds commerciales et une tour pour

logement 6tudiant et des activit6s universitaires. Ces bdtiments disposds tout autour de la

place, caract6ristique planim6trique mise bien d6fini et, ensemble, ils forment un bloc trds

coh6rent du point de vue morphologique.

::1:'::r::: i:'i

ijii: '::rfrt: i ";:t

!ditr,'rsr&ra: Lti'

r
Fig2.l1 vu a6rien des diff6rent espace de biccoca

Source : 02 Baroniandrea,Bortolottifrderico, Monesriertito,Bicocca page 20

4- L' exp6rience Alg6rienne

4-t-l programmation des villes nouvelles en Alg6rie

Conformdment aux orientations du schdma national d'am6nagement du territoire, une esquisse

de I'armature urbaine nouvelle du territoire a dtd dlabor6, elle avait pour souci de :

- opdrer une bonne rdparation des populations d travers le territoire national
- Prdserver les terres agricoles
- Maitriser l'armature urbaine autour des grandes agglomdrations.
- D6velopper et organiser des villes moyennes
Une rdparation en forme de couronne faisait apparaitre la disposition des r6gions devant

recevoir des villes nouvelles, une disposition en quatre couronnes ou la prioritd de mise en

,]TLffiJ rl??Tlil

i
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Guvre 6tait accordde a celles situ6es autour de la capitale Alger (villes de la 1 dre couronne) et

i Boughzoul (premidre ville nouvelle en Alg6rie) au sein du hauts plateau centre.

- La premiire couronne
Elle iourr" I'aire mdtropolitaine Algdroise (wilaya d'Alger-Tipaza-Boumerdes- Blida),
I'objectif annoncd par la crdation de villes nouvelles autour d'Alger est de :

- Stopper la dilapidation des terres agricoles de haute valeur
- Mettre fin i la prolif6ration d'agglomdrations urbaines et rurales'

- Crder des p6les urbains capables de rdguler et d'organiser les flux migratoires D'Alger et de

Blida si la tendance de l'extension se perpdtuerait.
- renforcer des p6les urbains ou villes secondaires d'dquilibre (Tipaza a I'ouest et Boumerdes a

I'est).

- La deuxiime couronne
Elle peut Otre considdr6e comme un deuxidme bouclier autour de I'aire mdtropolitaine

Alg6roise car elle couvre les wilayas de Chlef, Ain Defla, M6dia- Bouira- Tizi ouzou et

Bejaia.
Une couronne qui couvre la r6gion nord -centre hors m6tropole Algdroise, mais dont les

interactions peuvent la situds dans I'aire m6tropolitaine puisque cette r6gion est trds

d6pendante de la capitale car elle se distingue par un faible niveau de d6veloppement socio-

6conomique, la rdgion dispose de conditions d'accueil pour les activitds industrielles qu'il faut

encourager et promouvoir par le renforcement des r6seaux afin de permettre la stabilisation

des populations reste trds faible se regroupant autour de quelques petites villes. Un territoire

renfermant la presque totalit6 des richesses naturelles du pays (sous- sol trds riches).

4-l-2 Exemples de villes nouvelles en Alg6rie

4-L-2-t la ville nouvelle Sidi Abdallah

- Historique
La ville nouvelle Sidi Abdellah fait
partie de cette s6rie de villes autour de

la capitale Alger, elle s'inscrit dans

une approche d'amdnagement de l'aire
m6tropolitaine alg6roise. La ville de

Sidi Abdellah se situe i 30 km a

l'ouest D'Alger, dans la wilaya de

Tipaza.
Le p6rimdtre de la ville se situe entre
deux communes que sont Rahmania et
Mehalma Le pdrimdtre d'urbanisation
de la ville de 2000 ha (amdnageable)
et 4000 ha de protection a 6td d6fini
dans le cadre du P.D.A.U Rahmania et
Mehalma approuvd par arr€td no653 et
651 du 2810811995 de la wilaya de

Tipaza, puis confirm6 par une

approbation par l'arr6te no305 du
2310311999 de la wilaya d'Alger.

Fig2.18 plan de situation de la ville nouvelle de Sidi

Abdellah / Alger

Source: http: // www.sidi abdallah. Net
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Urbanisation

Le pdrimdtre d'urbanisation de la ville
de 2000 ha (amdnageable) et 4000 ha de

protection a 6td d6fini dans le cadre du
P.D.A.U Rahmania et mehalma
approuvd par arr6td n"653 et 651 du
2810811995 de la wilaya de Tipaza. puis
confirm6 par une approbation par
l'arr6te no305 du 2310311999 de la
wilaya d'Alger.
Pour la mise en Guvre du projet ville
nouvelle Sidi Abdellah, il a dtd crdd en

septembre 1997 un organisme de

gestion appel6 EPIC EPA- ANSA
(Etablissement
public d'amdnagement de l'agglomdration
nouvelle Sidi Abdallah). Cet organisme
a pour tache, l'acquisition des

terrains, l'dlaboration des dtudes
d' amdnagement et d'urbanisme confi6es
d l'architecte Jean Deluz.

Objectif de la cr6ation de la
ville nouvelle Sidi Abdellah

La ville nouvelle de Sidi Abdellah a 6t6

ddsign6e pour 6tre une ville des sciences
et la technologie. Elle est prdvue pour
recevoir prds de 30 000 logements et des
dquipements de rayonnement national et
intemational, notamment la cit6 des

technologies de l'information et de la
communication (cybercaf6). Il est aussi
pr6vu des instituts universitaires et un
centre de recherche, des dquipements de

sant6 (cit6 de la mddecine) ainsi qu'un
parc urbain. s

Fig2.19 La carte des secteurs d'urbanisation de Sidi
Abdallah

Source: http: llwww.sidi abdallah. Net

Big2.20 Sch6ma Directeur de la ville nouvelle de SIDI
ABDELLAH

Source: http: /lwww.sidi abdallah. Net

Le projet de ville nouvelle d Boughzoul a connu une premidre tentative dans les anndes 80,

considdr6e comme la premidre expdrience du genre en Algdrie, elle devait €tre le premier

maillon de la future armature urbaine de la rdgion des hauts plateaux.

SRapport, 
commission d'am6nagement du territoire et environnement, avis sur les villes nouvelles, octobre 1975
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4-l-2-2 La ville nouvelle de Boughzoul

- Historique
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d'dquilibrer graduellement les atkactifs de la c itale.

- Urbanisation
La ville s'dtalera sur une
superficie de prds de 3600 ha
et devra recevoir d terme
quelque 350.000 habitants, en
plus des dquipements
universitaires prdvus, elle sera
dotde de technologies avancdes
afin de promouvoir et de
d6velopper [a recherche
scientifique. En plus de la
premidre tranche de

logements qui sera r6alisde, la
priorit6 sera donnde i [a
r6alisation de p6les 6conomiques
dont
l'objectif sera de faire de cette

ville, une ville modeme dot6e
d'un a6roport international et
devra 6tre relide i Alger par
une autoroute et une ligne d

grande vitesse (L.G.V).
La rdhabilitation et la
modemisation du lac, autour
duquel sera 6rigde la ville
nouvelle devra €tre le signe
fort pour l'option dcologie, la
prdservation de l'6cosystdme
et un choix de d6veloppement
durable.
Boughzoul affiche des

ambitions telles que certains Fig2.22 Le master plan de la ville de Boughzoul
Sowce : Cenfe d'Etudes et de Realisation en Urbanisme -

I,TRBA BIidAparlent du < r6ve > de la capitale
du future.

Fig2.21 La ville de Boughzoul en 3D
Source : Centre d'6tudes et de Rdalisation en Urbanisme -

I-IRBA Blida

Visiblement le moddle britannique de cr6ation et conception des villes nouvelles et qui a

inspird beaucoup de pays i travers le monde tire sa r6ussite telle qu'elle est perqu par
beaucoup dans le fait de la rigueur administrative et la gestion stratdgique du processus de

fabrication de ces villes.
En effet, et si l'on se repdre au cas dtudids Harlow et Hatfield et d'autres villes nouvelles, le
concept des cit6s jardins a dt6 le principal moteur dans les conceptions des villes nouvelles au

royaume uni, il s'est traduit sur terrain par la crdation d'entit6 urbaine sur des sites ddj?r

habitds (vieux villages- site industrielle.........) .

_r=:=O I
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- Localisation
Le site du projet est localis6 dans la partie centrale des hauts plateaux, une zone peu urbanisde

mais b6n6ficiant d'une situation stratdgique d l'intersection de deux grandes voies de

communication la RNlreliant Alger i Laghouat et la RN40 entre M'sila et Tiaret.

Par sa position au centre du pays, la ville nouvelle de Boughzoul devait 6tre en mesure

:i.+

I

.-- i{

'-*-

r .\ r -1. j. ;\



02 : dtat de l'art

L'6tude d'exemples des villes nouvelles Frangaises nous a permis de constater que les

politiques frangaises n'ont pas cherchd (contrairement aux anglais avant), la simplicit6 dans la

mise en oeuvre des projets par le quadrillage de lotissement ou zoning des unit6s de

voisinage.
Tout en sauvegardant un patrimoine remarquable de foret, rividres et plans d'eau et en les

reliant pour obtenir une v6ritable trame verte, le concept de cit6 jardin des anglais est devenu
< ville au naturel >> chez les frangais.
La premidre expdrience en Alg6rie, la ville nouvelle de Boughzoul qui devait 6tre le maillon
des futurs rdseaux urbain des hauts plateaux est en souffrance, cela montre q'une politique qui
ne s'appuie pas sur une strat6gie est difficilement r6alisable, en effet, tout est rest6 dans le
volontarisme de I'dtat, aucune dchdance, ni dchdancier de rdalisation de ces projets
structurants ne sont prdcis6s.
Ainsi, plusieurs wilayas, et devant les besoins urgents de logements se sont lancdes dans la
rdalisation d'agglomdrations nouvelles sans rdf6rences au schdmas d'amdnagement du

territoire, usant des instruments d'urbanisme instituds notamment la loi 90129, des villes sont
ainsi crder localement sur budget de wilaya (Ali Mendjeli et Massinissa) i Constantine,
Imadghassen d Batna, Mehalma d Alger, Metlili (Ghardaia) ...etc
Devant I'incapacitd des d6cideurs d se prononcer sur ces projets, des conditions de leurs mise
en cuvre, de I'dvaluation des actions d mener, les 6checs se succddent il dtait devenu
n6cessaires qu'une loi sur les villes nouvelles soit dtudi6e.

5-Exp6riences internationales
5-1 I'experience allmande (potzdamer platz)

prr6sentation

La PotsdamerPlalz (< Place

de Potsdam >) est une place

du centre de Berlin,

en Allemagne. Intersection
routidre majeure pendant la

premidre partie du

XXe sidcle, la place est

d6truite pendant la guerre et

devient un no man's land dans

le cadre de la Guerre froide,

coup6e en deux par le mur de Berlin. La majeure partie des immeubles qui la bordent

actuellement ont 6td construits depuis la rdunification de 1990. La place compte parmi les lieux
les plus marquants de Berlin et est fr6quent6e par nombre de touristes.g

- Historique

La potsdamerplatz n'6tait i l'origine qu'un carrefour aux portes de berlin dont les routes

menaient a charlottenburg ,schoneberg et potsdam .

Big2.23 PotsdamerPl atz en 20 15

Source :http ://www.fl ickriver.com/photosl 47 7 26375@N06/sets 17 21 57

623481813230/

e https://fr .wikipedia.org/wiki/Potsdamer-Platz

25
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Avec I'industrialisation du XIXe sidcle, le
carrefour se fit absorber par la ville, d I'dtroit dans

ses enceintes. On y construisit les gares de

Potsdam et d'Anhalt. Aussit6t les h6tels,

restaurants et cafes vinrent alors border la place.

Au ddbut du sidcle, la PotsdamerPlatz fut le
carrefour le plus encombrd d'Europe : 34 lignes

de mdtro y faisaient leur jonction. En 1926, Erich

Mendelsohn y fit construire la Columbushaus, un

immeuble de bureau considdrd comme I'un des

plus modemes d'Europe.

Le no man's land de la Guerre froide en 1945, la
place d6vast6e, situ6e i l'6poque i la jonction des

secteurs britanniques, amdricains et sovidtiques,
devint une plaque tournante du marchd noir. Les
6difices dventrds par les bombes furent par la

Fig2.24 La place de Potsdam dans les ann6es

1920

Source :https://fr.wikipedia.org/wi ki/Potsdamer

Platz#l

Big2.25: Potsdamerplatz vue du ciel

Source :https://fr.wikipedia.org/wiki/Potsdamer

_Platz#lmedia,/File:PotsdamerPlatz-Vogelpers
pektive_2004_l jpg

suite rasds et laissdrent derridre eux un immense no man's land entre les secteurs occidentaux
et sovidtique.

Le d6fi posd par la reconstruction d'un des
principaux centres de Berlin etait de

transformer un terrain vague sablonneux en

nouveau centre urbain de la capitale de

l'Allemagne r6unifide. L'enjeu consistait e

reconsiddrer les principes fondamentaux de

l'urbanisme de la fin du 20dme sidcle. De
nombreuses questions devaient 6tre r6solues.
Comment concilier les intdr€ts publics et les
intdr€ts priv6s, comment intdgrer deux
systdmes de transport (U-Bahn et S-Bahn),
comment planifier les accds routiers et les

infrastructures, comment limiter le trafic dans

ce quartier central et prendre en compte les
considdrations dcologiques, comment ddcider
du style de l'architecture - des gratte-ciels
comme i Manhattan ou des bitiments peu
61ev6s, du traditionnel ou du futuriste et de

l'avant-garde ? Les ddbats autour de la future
PotsdamerPlatz devaient s'attaquer au probldme de la recrdation d'une vie urbaine

authentique dans une zone restde morte pendant des ann6es par l'int6gration de bdti rdsidentiel
i des 6quipements commerciaux mais aussi i de l'immobilier d'affaires et de loisirs, pour
s'assurei qr. .. quartier puisse vivre vingt quatre heures sur vingt-quatre.10

10 https://www.berlin.de/fr/monuments/3560662-3104069-potsdamer-platz.fr.html
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- Un nouveau centre

La PotsdamerPlatz est le rdsultat convaincant de

tous ces compromis. Les principales curiositds sur

la PostdamerPlatz sont la Tour Debis de Renzo

Piano situe sur l'entrde du Daimler Quartier, le

Sony Center et sa cin6mathdque la Deutsche

Kinemathek la galerie commerciale "Arkadenam
PotsdamerPlatz", de Richard Rogers, le cindma

IMAX 3D, le thd6tre musical de la PotsdamerPlaz

et le casino, les caves HausHuth, abritdes dans le

dernier bitiment rescapd de l'ancienne place

durant toute la pdriode d'aprds- gueffe.

- Le programme du Daimler Quartier

Plus de 2 milliards d'euros furent investis par

Daimler pour la construction des 19 bitiments de

son complexe, d'une surface de prds de 70000 m'z.

La moiti6 du Daimler Quartier fut destin6e e

I'amdnagement de bureaux, 30% d des

infrastructures de divertissement, et 20Yo d des

logements. Chaque jour 10000 personnes y
vivent ou y travaillent.

L'emploi uniforme de la terre cuite pour les

fagades d'immeubles confdre au quartier son

unit6 urbanistique.ll

- Principe d'am6nagement

L'6tude du master plan de Richard Rogers et ses

partenaire avais proposer de faire un site flexible
qui rdtabli potsdamerplatz comme le centre

d'intdr6t du trace radiale des rues historique de

Berlin,

Ce concept adresse le future de la croissance du

trafic de Berlin, en offrant des nouvelles routes

pour le transport public et un majeur dchange de

transport accommodant plus de 250.000 personne

sur des bases quotidiennes

" http ://www.berlin-en-ligne.com/visite/balades/potsdamerjlatz.html
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Fig2.26 Potsdamerplatz vue du ciel
Source :https ://fr.wikipedia.orglwiki,/Potsdame

r_Platz#/media/File:PotsdamerPlatz_Vogelper

spekive_20O4_l ipe

Fig2.27 Maquette du Quartier Daimler
Source :https ://www.pinterest. com/j effstrongar

nlrenzo-pianol
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Fig 2.28 : principe de creation du
potzdamerplatz

Srce :http ://www.archello.com/en/proj ect/pots

damer-platz

I
F

-/

W..t,,

x



Chapitre 02 : itat de l'art

III. Analyse d'exemple
1- Projet ORESSENCE - M9D4
1-1 Fiche technique
Nom du projet : M9D4 / Oressence

Type: 55 logements avec des commerces

Architecte : Anne Ddmians

Adresse: Paris XIIIdme. ZAC Massena

Chevaleret

Amdnageur: SEMAPA
Equipe : Chlo6 de Quillacq, Bertrand
Delorme
BET Economiste : Parica International
BET Structure : Egis bdtiment
BET Fluide Electricitd : Parica International

BET Fagade : VP & Green

Surface :4 885 m'?

Co0t : 8 700 000 eur HT

l-2 Biographique de l'Architecte
Anne Ddmians est une architecte frangaise n6e

en 1966 d Paris, elle anime un bureau d'6tude
qui prend son nom. Elle regoit le prix de

l'ouvre originale en 2012 et le prix de l'ceuwe
originale en 2013 pour le projet qu'on va
analyser .

1-3 Pr6sentation du projet
Concept du projet
Le concept de ce projet est de crder un espace

ouvert d l'ext6rieur et fermd en meme temps
pour assurer l'intimitd de l'intdrieur.
C'est des bdtiments d'habitat collectif de 55

Logements avec des locaux de commerce en

RDC, dans un milieu urbain dense, avec une
forme originale et une fagade atypique.

l-4 situation
L'immeuble d'habitations rdalis6 par I'agence

Anne Demians s'inscrit dans le quartier neuf
de Mass6na, dans un agencement simple. Sur
une topographie contrast6e, le terrain qui lui
est rdserv6 s'6tire entre les rues L6o Frankel

et Chevaleret. Ce site est privildgid et

sensible. Il se situe dans un quartier en

compldte renaissance.

Fig2.29 immeuble de oressence

Source :http ://fr .slideshare.net/rockeur/affi chag

e-exemples-habitat-collecti f

Fig 2.30 Anne D6mians
S ource : http ://www. constructi on2 I .or { ft ance I
datalsources/users/ I 2/images/anne-demians. i pg

Fig 2.31 immeuble de oressence (vu en face )
Source :http ://fr .slideshare.net/rockeur/affi chag

e-exemples-habitat-collectif
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Chapttre 02 : itat de l'art

L'ilot a une forme

Fig2.32 sh6ma de forme et situation de 1 immeuble de oressence
Source :auteur 2016

1-5 les axes
Le projet est prds d'un flux mdcanique de
haute circulation, et un carrefour
int6ressant.
Le chemin de fer est i l8 mdtres seulement
ce qui pose un probldme de nuisances
acoustiques
le chantier situd entre la rue Ldo Friinkel et
la rue Chevaleret (deux rues de grands flux)
alors l'architecte a laissd un passage au

milieu pour faciliter la circulation.

1-6 l'implantation
La forme du b6tis est irrdgulierre, Elle a une

longueur maximal de 47m sur 23 de la larger
(elle est sous forme du lettre L)

Fig 2.33 les diff6rent axes de projet
Source :http ://fr.slideshare.net/rockeur/affrchage-

exemples-habitat-collectif

Fig 2.34 sch6ma de forme et situation de 1 immeuble de oressence
Source : http://fr.slideshare.neVrockeur/affrchage-exemples-habitat-collectif
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l-7 l'accessibilit6
Il existe deux accds au bdtiment, le ler donne sur la rue il contient des commerces, le
deuxidme donne sur la cour.

t hf
t,

t

f ig 2.35I'accessibilit6 au bdtiment
Source :http ://fr.slideshare.netlrockedaf

fi chage-exemples-habitat-collectif

Fig 2.36 l'accessibilit6 au parking
Source :http ://fr .slideshare.netlrockeur/af

fi chage-exemples-habitat-collectif

L'accds I pr6sente une contrainte: on devait
s'adapter avec la pente ce qui a donnd un
itindraire pidton trds long .

La topographie du terrain a exigd ce accds

ffi
ffi.

1-8 le fonctionnement

La hi6rarchie des espaces est faite d'une fagon
qui assure la continuitd. L'espace centrale

contient les sanitaires, les dressings et

les buanderies. Les sdjours sont orientes vers le

sud/est pour qu 'ils puissent profiter le maximum so JOUr Les sont
orientdes vers le sens adverse

--

Espace jour
Sanitaires
Espace nuitI

,ffi '. 1

-Fig 2.38 les diff6rent espaces et leurs orientations
Source :http://fr.slideshare.net/rockeur/affrchage-exemples-habitat-collectif

I

Eig2.37 l'accis num6ro 01

Souroe ;http://fr.slideshare.net/rockeur/af

fi chage-exemples-habitat-collectif
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Je trouve cette orientation rdussite, elle permet d'avoir un ensoleillement trds favorable pour
tous les logements, et presque chaque logement a une double exposition.

2-Analyse des plans

Les logements des differentes 6tages ne sont pas identiques ni en surfaces ni aux nombres de
pidces, Ils sont distribuds selon l'orientation et la forme du bdtiment.

La circulation verticale est assur6e par deux escaliers et deux ascenseurs qui repartent les flux

F4

F6 F3 F3

F3
F2

Fig 2.39 les diff6rents types d'appartement
Sowce : http ://fr.slideshare.netlrockeur/affichage-exemples-habitat-collectif

2-l la circulation vel4icale

La circulation verticale est assurde par les escaliers et les ascenseurs

Fig 2.,l(} la circulation verticale
Source :http://fr.slideshare.neVrockeur/affichage-exemples-habitat-collectif
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2-2 la circulation horizontale

La circulation horizontale est assur6e par les couloires et les halls de distribution

F ig 2.41 la circulation horizontale
Source : http ://fr. slideshare.net/rockeur/affi chage-exemples-habitat-collectif

2-3la coupe

r

*

Fig 2.42 coupe horizontale
Source :http ://fr.slideshare.net/rockeur/affi chag

e-exemples-habitat-collectif

Big 2.43 coupe verticale
Sowce :http ://fr.slideshare.neVrockeur/affi chage-

exemples-habitat-collectif

2-4la fagade

Ce b0timent est presque compldtement recouvert d'un voile en m6tal tendu, il assure l'intimit6
et l'avantage de voir sans 6tre vu.

La fagade est d6corde par des motifs sous forme de cubes de diffdrentes dimensions .

Le traitement de fagade de RDC est different, il est plus clos des parois coulissantes int6rieure
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Chapitre 02 : dtat de l'art

assurent le confort visuel, thermique et acoustique .

Fig2.44Ie motif d6coratif de la fagade
Source :h@://fr.slideshare.net/rockeur/affi ch

age-exemples-habitat-collectif

Fig 2.45 les parois coulissantes
Source :http://fr.slideshare.neVrockeur/affi ch

age-exemples-habitat-collectif

2-5lz hauteur

L'architecte a laissd un vide au milieu du
bitiment qui comporte une terrasse, c'est pour
les percdes visuelles et pour harmoniser les

hauteurs des bdtiments voisins. Il s'agit aussi i
offrir un espace de respiration au niveau urbain

2-6 analyse des ouvertures

Le Sud est extr6mement

l'ext6rieur mais prot6gde

mdtallique

ouverte vers

d'une mantille
Fig2.46le gabarit du batiment

Source :http://fr .slideshare.net/rockeur/affrch

age-exemples-habitat-collectif

compos6e de grands lds d'acier perfords l'autre fagade Nord, Nord-Ouest est plus sombre et
discrdte of se situent les chambres dont l'intimit6 se trouve pr6serv6e.

F\92.47 ouvertures orient6 vers le nord
Source :http://fr.slideshare.net/rockeur/affr

chage-exemples-habitat-collectif

Fig 2.48 ouvertures orient6 vers le sud
Source :http://fr .slideshare.net/rockeur/af

fi chage-exemples-habitat-collectif
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Chapitre 02 : dtat de l'art

3-analyse des espaces

3-1 Ia cuisine

La cuisine est congue comme un espace annexe du

sdjour, bien dclair6e et conviviale. Elle donne d la
fois sur la pidce principale et sur la ville.

On a le choix de l'ouverture ou de la fermeture des

parois coulissantes de la loggia.

Fig 2.50 I emplacement de la cuisine
Sowce :http://fr.slideshare.net/rockeur/affich

age-exemples-habitat-collectif

3-2le s6jour

C'est l'endroit le plus important du logement, il

b6n6ficie du meilleure 6clairage, il est reli6

directement avec la cuisine sans s6paration.

3-1 Agencement

L'amdnagement int6rieur est reli6 i l'architecture

en thermes de couleurs et en mat6riaux .

Il y on a pas beaucoup d'immeubles dans les pidce,

c'est une ddcoration qui a une tendance

Contemporaine.

3-3 l'ext6rieur

Le traitement du sol se mat6rialise par une alternance

serr6e de min6raux et de v6g6taux.

34

Fig2.49les parois coulissantes de loggia
Source :http:/fr.slideshare.net/rockeur/affi

chage-exemples-habitat-collectif

Fig 2.51 le s6jour
Source :http://fr.slideshare.net/rockeur/affi

chage-exemples-habitat-collectif

Fig 2.52 I'espace ext6rieur
Sowce :http ://fr.slideshare.net/rockeur/afii

chage-exemples-habitat-collectif
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Chapttre 02 : itat de l'art

3-5 le socle

Le b6timent prdsente un socle en pierre de

Buxy, qui habille ddji les soubassements des

ilots voisins afin de garantir une forme
d'harmonie entre les diffdrentes
constructions.

Le socle, clairement dissocid des 6tages, se

dresse sur deux niveaux diff6rents de sol,
permettant de rentrer dans les deux niveaux
d'accds de la parcelle

3-6 Terrasse

La seule terrasse accessible est celle du 4d*"

6tage, desservant 4 appartements privildgids

Ces terrasses sont sdpardes par des cloisons en

bois pour leurs donner un sens d'appartenance

4- Systime constructif

Le batiment est positiond au dessus des voies
ferr6s, alors la solution que l'architecte a trouvd
c'est de lui poser sur des boites d ressorts

Le systdme structurel est en poteaux-poutres et

des murs porteurs en bdton armde, renforc6 par

des pivots centrales.

3s

Fig 2.53 le socle de batiment
Source :http://fr .slideshare.neVrockeur/affi chage

-exemples-habitat-collectif

Big2.54la terrasse jardin du bdtiment
Source :http ://fr.slideshare.net/rockeur/affi chag

e-exemples-habitat-col lectif

Fig 2.56 le systime structurelle de I immeuble
Source :http://fr .slideshare.net/rockeur/affichage

-exemples-habitat-collectif

'
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Fig 2.55 le positionnement de b6timent
Source :http://fr.slideshare.neVrockeuriaffrchag

e-exemples-habitat-collectif
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Chapitre 02 : itat de l'art

5- Volum6trie

Le bitiment se subdivise d partir du troisidme 6tage en deux entit6s reli6es par une terrasse

desservant quatre appartements

Fig 2.57Ie volume de bAtiment

Source :http://fr.slideshare.net/rockeur/affi

chage-exemples-habitat-collectif

Fig 2.58 la vu de face de I immeuble

Source :http://fr .slideshare.neVrockeur/afficha

ge-exemples-habitat-collectif

Conclusion

A travers les exemples que nous avons 6tudi6s, cela ddmontre que L'architecte i une certaine

libert6 mais il doit suivre des rdgulations pour ne pas perdre l'aspect gendral de l'urbanisme.

Aussi Dans l'habitat collectif on a pleine de choix pour les dispositions et les types des

logements, on n'est pas obligd d faire un plan typique qui donnera a l'architecte le pouvoir de

faire un projet original en thermes de forme et habillage. Et les Intdgrer dans son

environnement immddiat On respectera ainsi les couleurs Utilis6es, terrasses, balcons,

ouvertures et mat6riaux de construction.
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( IL EXISTE DE L'ARCHITECTT]RE AU PAYSAGE, DE

L'ARCHITECTUREAU LIEU, UN RAPPORT

RECIPROQUE ENTRE AVOIR ET DONNER. SI

L'ARCHITECTURE A BESON DE LIEU, C'EST SURTOUT

LE LIEU QUI A BESON D'ARCHITECTI]RE, POUR

TROWER SON IDENTIFICATION IL NE S'AGIT PAS DE

CONSTRURE CE LIEU ).

Cha

I

t
I

r
It

JIa

i

. I l_li
) ltI i-l

r'

I

IIIII'TI'I

Cas Dttude
I

I

lWorio Botta

I

i

I

I



CHAPITRE J - LE CAS D'ETADE

I. METIIODOTOGIE D'APPROCI{E

La ville nouvelle d'0ran est une extension de la

ville existante suite i son dclatement, donc la

ville dvolue i traven une mdtropole pour inciter la

formation et le d6veloppement de la rdgion en

rdcupdrant les potentialitds inexprimdes i
l'intdrieur du pdrimdtre urbain de la ville

exi$ante.La ville nouvelle d'0ran est lide aux

contraintes du site et aux conditions d'inscription

dans la ville donc elle n'est pas sortie du

n6ant mais elle est ddji planifiee suivant ces

tsPl rt

"t:tt ' TUlirStt

Iltlan0c

LtgYt
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irluRrlrNlt
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Iig.03.01. carte de l'Alg6rie

Source : www.googlemaps.com 2016

Fig. 03,02, Situation 0ran

Source : http//www.algeriel,con/actualite/

Mr N&iternnee

1.2. Climat

0ran bdndficie d'un climat mdditenanden classique marqud par une sdcheresse estivale, des

hivers doux, un ciel lumineux et ddgagd6. Pendant les mois d'dtd, les prdcipitations

deviennent rares voire inexi$antes, L'anticyclone subtropical recouvre la rdgion oranaise

pendant prds de quaffe mois. En revanche la r6gion e$ bien anosde pendant l'hiver' Les

faibles precipitations (420 mm de pluie) et leur frdquence (72,9 jours par an)sont aussi

caractdri$iques de ce climat. 
I

I 
http://ww.deyzed.con/djazairi/geogaphie/
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conffaintes.

1.1. Situation

Oran se retrouve au bord de la rive

sud du bassin mdditenanden , i
412 krn i I'ouest de la capitale

Alger. La ville s'dldve au fond

d'une baie ouverte au nord sur

le golfe d'0ran ; elle e$

dominde i l'ouest par la

montagne de I'Aidour (429 n

d'altitud$

Au sud, elle e$ bordde par les

communes d'Es Senia
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CHAPITRE 3 - LE CAS D'ETUDE

Oonnaca climntiqucs i Oran.

I.l!1.: IiJ-: mars avril mai juin iu-i. aoot -iip-: g"_c! n_ov... {-i-c. ann6oMois

Tamparatur. minlmal. moy.nnc ("C)

Tlmpiraturc moy.nna ('C)

Tlmparaturo maximal. moyann. (oC)

Pracipitations (mm)

i78
10 12 13

15 15 18

10 13

ri 18

17 19 13 S

18 15

712
12 17

16 22

60 50 50 30 20 0 0 0 10 30 60 70 420

Fig. 03.03. Donn6es climatiques i Oran / Source : www.deyzed.com 2016

1.3. Pr6sentation du groupement d'Oran
Le groupement d'Oran occupe une position centrale dans sa wilaya ; et unit quatre

communes (Oran, Es-Seina, Bire El Djir et Sidi Chami). Il s'6tend sur 25057 ha,La surface

urbanisde occupe plus de 8800 ha soient 35 Yo de la superficie totale du groupement. Les zones

naturelles qui se composent des terres agricoles 90271ha, des forets 41260 ha, Repr6sentent

650/o de la surface de la commune d'Oran.

La commune d'Oran

La commune d'Oran s'dtend sur une superficie totale de 6400ha. Elle est limit6e i I'Ouest par

la commune d Misserghin, au Nord-Ouest par celle de Mers El K6bir, au Nord par la mer

M6diterran6e, au Nord-est par Bire El Djir, i l'Est par Sidi Chahmi et au sud par la

commune d'Es Sdnia.

La topographie de la commune est constitude essentiellement d'un plateau.

- L'occupation du sol est i dominante urbain.

- L'espace bdti de la commune se confond presque avec les limites communales, il occupe

prds de 4000 ha soient 60 Yo de la superficie totale.2

La commune d'Es-senia

La commune d'Esse nia s'6tend sur une superficie totale de 5200 ha. A I'Ouest elle est

limit6e par la commune de Miserghin, au Nord par celle d'Oran, d I'Est par celle de Bire El

Djir; Sidi Chahmi et El Kerma et au Sud sa limite se confond avec la Sebkha. La

topographie est assez simple dans l'ensemble, avec petits reliefs dans la partie Nord-Ouest

et une plaine plus ou moins unie d I'Est et au Sud.

L'occupation du sol du territoire d la commune est i dominante agricole, en majoritd

cdr6alidre. L'espace bAti occupe plus de 20% de la surface totale.

2 http://fr.slideshare.neVzikoui/thme-le-tourisme-daffaire-projet-centre-daffaire-oran
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CHAPITRE 3 - LE CAS D'ETUDE

Pour les communs prds de notre aire d'dtude on a la commune d'el Hassi et la commune de

Misserghine.

La commune de Misserghin

La commune de Missergin s'6tend sur une superficie totale de 428 km2. Elle est limit6e i
l'Ouest par la commune de Boutlelis , au Nord par Ain El Turk, au Nord-est par Oran, d

I'Est par Es-senia , i l'ouest par Boutlelis et au sud par la wilaya de Ain T6mouchent.

Le territoire de la commune est trds dtendu et comprend la grande d6pression salde, la Sebkha

d'Oran.

La commune d'el Hassi

Elle est limit6e au nord par la commune D'Oran, A l'est par la commune d'El Hassi Et au sud

par la commune de Rocher.

1.4. Conclusion

Oran ne cesse de s'dtendre et de se d6velopper dans la d6mesure en raison d'une urbanisation

massive, le plus souvent, sans coh6rence urbaine au niveau de ces communes, ceci a cr66 des

dysfonctionnements n6cessitant aujourd'hui d'importantes corrections, Ce dds6quilibre est

encore plus flagrant d l'ouest d'Oran,

D'oir l'importance de la crdation du futur p6le urbain d'Oran qui constitue une r6elle

opportunit6 foncidre de l'aire urbaine d'Oran. Un projet marqu6 par le souci d'un

ddveloppement durable, assis sur un ensemble de normes et de bonnes pratiques pour pouvoir

d6sengorger Oran et lutter contre ses probldmes urbains

2. L'EVOLUTION URBAINE D'ORAN

2.1. D6veloppement de la ville
Au cours des sidcles, la ville d'Oran s'est transform6e d'un noyau urbain isol6 et

ind6pendant ou son architecture commengait i prendre sa valeur depuis la mer. Puis

devenu une m6tropole complexe ou son r6le s'6largit de plus en plus vers des r6gions plus

vastes.

Tout d'abord, Oran a 6td soumise d des conflits d'occupation par les :

Ph6niciens, romains : occupation de Mers El Kdbir.

Arabes : crdation de la petite cit6 comme noyau initial de I'agglom6ration urbaine .Ddbut de

XVI prise par les espagnoles : transformation de la ville selon la topographie.

Turcs : construction d'une nouvelle ville et politique de repeuplement.

1830 : P6n6tration franqaise : structuration la ville basse, la vielle ville selon un plan
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CHAPITRE 3 . LE CAS D'ETADE

radioconcentrique,

Fig.03,04 : Diff6renh boulevards i 0ran

Source :https://www.caim.info/

2,2, L'extension vers Iest

Comme toutes les villes du monde, la

ville d'Oran ait subi un dtalement vers

I'est, (en contresens de la montagne de

Murdjadju qui con$itue une banidre

physique ou sont Ajoutds des quartiers

tantdt organisds et planifids, spontande

et non rdglementds, En plus sa

morphologie a contribud d partager la

ville entre :Ville ancienne base et ville

nouvelle Haute donnant dos i la mer, et

Iig.03.05, Difl6renh boulevards i Oran

Source :https//www.cairn.info/
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CHAPITRE 3 - LE CAS D'ETUDE

marginalisant le littoral Est.3

2.3. Le trac6 urbain de la ville d'Oran

2.3.1.Le premier boulevard (La forme radioconcentrique)

Soulignde par les trois boulevards

concentriques sur I'ensemble des

tissus urbains.

Le trac6 concentrique constitue

quant i lui, un trac6 de rupture

dans les tissus d'habitat, concentrd

et continu sur le ler boulevard,

discontinu au niveau du 2dme et i
caractdre de limite au niveau du

3dme.

Le premier boulevard Accueille

ainsi, une zone d'emprises diverses

de petites activitds et de grands

6quipements continus

l\l cr

nriditcllnnir

\lnrrif tlu
\lurdjndjo

a

t"'

2"

.t"

Fig 03.06. Diff6rents boulevards a Oran
Source :https://www.caim.info/

Cette aire connaissant une richesse dans les caract6ristiques du site et les monuments

architecturaux. Les trames des tissus caractdrisds par des ilots orthogonaux ne ddpassent pas

les60x60m

2.3.2,Le deuxiime boulevard

Est venu dans les anndes 50 dessiner, la forme autour du centre-ville. Cette couronne

essentiellement i caractdre d'habitat individuel est jalonn6e sur le 2dme boulevard

d'6quipements de Diff6rents niveaux.

2.3.3.Le troisiime boulevard

L'apparition des ZHUN fait intervenir des compositions volumdtriques non identifiables

par leurs trames. Ainsi donc, cette couronne est la plus hdt6rogdne, la plus segmentde.

L'emprise importante de la zone industrielle accentue sa ddsolidarisation g6n6rale.

En conclusion, le trac6 semi-radio-concentrique de I'agglom6ration est un trac6 technique de

fluiditd de circulation mdcanique, il constitue un trac6 de rupture des tissus d'habitat et non

' http://dspace.univ-tlemcen.dzlbitsteam/ l12/1226/91 Approche-urbaine.pdf
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CHAPITRE 3 - LE CAS D'ETUDE

de structuration des formes urbaines.

3. UN FUTURE POLE URBAIN : L'AIRE D,ETUDE

Le futur pdle urbain

d'Oran est situ6 dans le triangle

Aih Berda -Senia- Misserghine.

Avec ses 1.300 hectares, il

constitue une rdelle opportunitd

foncidre de l'aire urbaine

d'Oran. Il s'agit d'une ville

devant accueillir une population

de 200.000 0mes, avec ir la clef,

un programme mixte de 60

logements, d'dquipements

culturels, de sant6, d'6ducation,

des espaces public

3.1. D6limitation du

nouveau pole

Il est d6limit6 au nord par la ville

d'Oran, d I'ouest par le secteur urbain

de Bouamaa,d I'est par

I'agglomdration de Ain Beida et au

sud-ouest par la commune de

Messerghine..

3.2. Nature juridique

du sol

Majoritairement, le site reldve

du domaine privd de I'Etat, e

I'exception de quelques parcelles

priv6es

Fig.03.07.D6limitation de l'aire d'6tude
Source : www.poleoran.com

43

C)ran

llll.r"r

329 HA

Ain lleida

844 HA

I
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CHAPITRE 3 - LE CAS D'ETUDE

4. Composantes,

Contraintes et Servitudes

Composantes

infrastructurelles

o LaRN2

o Le 4dme boulevard

p6riph6rique

o Chemin de Wilaya N : 33

Le site est quadrilld par un

rdseau de distribution urbain

et territorial

Servitudes

o Deux conduites de Gaz

moyenne pression

o Un poste ddtente gaz

o Trois lignes dlectriques haute et moyenne tension

o Plusieurs conduites d'eaux potables et rdservoirs

o Trois rdservoirs d'eau

potable

Contraintes

. Deux carridres d'agr6gats

o Des cours d'eau

Tous ces al6as naturels et

technologiques, gdndrent des

servitudes qui pourront limiter

les diff6rentes opportunit6s

d'am6nagement du pole.

La concertation avec les

services de GRTE, GRTG et la

direction de distribution de

Sonalgaz d aboutis i des solutions

de ddplacement et

F'ig.03.8. Composantes contraintes et servitude
Source : www.poleoran,dz

Fig.03.10. Composantes g6omorphologiques
Source : www.poleoran.com
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CHAPITRE 3 - LE CAS D'ETUDE

d'enfouissement qui seront envisag6 et valorisd afin d'optimisdl'am6nagement du site

3.4. Composantes morphologiques

Le site g6n6ral est vallonn6 par des terrains i faibles pentes. Il est differenci6 par des

unit6s topographiques des petites, moyennes et peu de fortes pente. Le site est

marqu6 par des lignes de crOtes d faible altim6trie, quelques bassins versants et

cours d'eau naturels. Ces 6l6ments naturels du site serviront 6videmment de matrice

aux futures propositions d'am6nagement.

3.5. L'am6nagement du pole

Cr6ation de I'axe ordonnateur

La premidre 6tape de la structuration du nouveau p6le est le rabattement de l'axe

ordonnateur m6tropolitain Oran/ Essenia par rapport d une position m6diane du site.

L'axe structurant majeur implantd se d6double par rapport au module urbain 2x5km de la

ville existante.

+

,l'"

- THAUE RLEULATLUH uL LA \uuvLLLE uuNrUHMAttuN tJHEA|HL.

Fig.03.1l.La Sebkha situ6e au sud du site

Source : Centre d'Etudes et de R6alisation en Urbanisme -
URBA Blida

4. ANALYSE SYNCHRONIQUE
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CHAPITRE 03 - LE CAS D'ETUDE

I.Processus Proj ectuel

Etape 0L

La rdalisation d'un ddifice doit se conformer d plusieurs contraintes relatives d de nombreux
paramdtres li6s au site , au rdglements , i sa propre fonction , au programme , au co0t , et
aussi i la sensibilitd personnelle de l'architecte'.
De ce fait, notre future intervention sera 6tablie sur la base de trois concepts :

A- Ancrage (en rapport i l'urbain)
Afin d'avoir une int6gration harmonise, et un projet ancr6 dans son site, le projet doit
respecter les alignements imposds par le voies existantes.

B- Unification (en rapport ir I'architecture)
Pour une densification et une bonne rentabilisation du foncier il est pr6f6rable de regrouper

les differentes activit6s au sein d'une m6me entitd.

C- Diversit6 (en rapport au programme)
La hi6rarchisation et la diversification des diff6rentes fonctions (commerciales - sportives -

r6sidentielles) est indispensable dans notre future intervention.

Fig. 03.12 maquette d implantation
Source : auteur 2016

Fig. 03.13 sch6ma d implantation
Source : auteur2016

, 
ATACEM D : DJEMACI A. ( RESTRUCTURATION DE LA PLACE DE LIBERTE - CoNSTRUCTIoN D,UN PoLE SPoRTIF A

BLIDA ). Memoire de fin d'etude. Universit6 Saad Dahleb. Blida.2Ol3. pp 84-85.
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CHAPITRE 03 - LE CAS D'ETUDE

Etape 02

L'esquisse de projet s'est ddveloppd ir travers :

o La r6ouverture de lilot vers le parc urbaine : cela i travers la cr6ation des espaces de

transition visant d renforcer les relations visuelles: balcons, belvdddres et passage

urbaine

o Amdnagement d'une placette : Reliant les autres ilots Est avec le parc urbaine qui
exige de crde un passage urbaine

Fig. 03.14 esquisse de projet
(Passage urbaine)

Source : auteur 2016

Fig. 03.15 esquisse de projet
Plan des cellules

Source : auteur 2016

Fig. 03.16 esquisse de projet
3d

Source : auteur 2016

Etape 03

Pour cet dtape on a essaie de rdaliser notre intervention en double dchelle :

o Une 6mergence: ir l'6chelle de la mdtropole d'Oran .

a Le socle: dans une ddmarche d'insertion urbaine; le soubassement est d I'6chelle de

l'homme de la ville.

Fig. 03.17 principe d am6nagement
de projet

Source : auteur 2016

Fig. 03.f E principe d am6nagement
de projet (maquette)

Source : auteur 2016
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CHAPITRE 03 - LE CAS D'ETUDE

II. Concept formel

Cette procddure i pour but d'interprdter l'ensemble des iddes de projet ; autrement dit il est

imp6ratif que le projet n'a de signification que dans son contexte, c'est pour cette raison que

nous avons compos6 avec plusieurs 6l6ments appartenant d notre environnement.

l- La g6om6trie
< Le contraste est une d'opposition entre deux chose dont l'une fait ressortir I'autre >2.

2- La trame
Dans la conception de notre projet, nous avons utilisd des formes gdom6triques simples qui

Faciliteront l'implantation du projet dans le terrain et cela s'est fait par plusieurs dtapes.

L'dtude de la trame, nous a permis d'identifid un module de base rectangulaire de l06x90m .

Nous avons utilisd deux trames : la premidre avec un module de base de 53/90m qui a subit
des transformations de subdivision, la deuxidme r6sulte de la rotation du module de base de la
premidre. Et enfin la superposition des deux trames pour pouvoir sortir la forme finale du
projet. .

Fig. 03.19 Ia trame de nouveau pole d'oran
Source : URBAB 2016

le scle
la place

F'ig. 03.20 module de base
Source : d'auteur2016

2 corbusier
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CHAPITRE 03 - LE CAS D'ETUDE

3- Genise de forme

Le choix du style architectural permet

au projet de s'inscrire dans un cadre
r6f6rentiel i travers diffdrents courants

architecturaux pour r6pondre aux

exigences des probldmatiques pos6es

dans un cadre de modernit6 et de la

mdtropolisation de la ville

4- Principes du trac6

4-1 module de base

d'6pres I analyse on a constatd que

nouveau pole urbain d'oran est trac6

selon un module de base de 106*90 m

donc notre aire d'intervention est divisde

deux modules de 53*90 m

4-2le passage urbaine
pour assurer la continuitd dans la
structure de la ville ainsi I accessibilitd
on a percde I ilot selon un axe

perpendiculaire , qui nous a cr6e un

passage urbain relide le parc urbain avec

les autres ilots , et I autre grand parc .

Fig. 03.21 les 6tapes de la forme
Source : d'autew 2016

4-3 soustraction
Pour faire une relation entre le parc urbain et les

autres ilots on acrde une placette dans le ccur d' ilot
rdservd pour les habitants de bdtiment avec des

espaces de stationnement .

4-4 Emergence
Pour redonner la valeur de l'ilot et le projet lui-m€me
on a devisd la parcellaire en deux entitd selon un axe

de sym6trie avec une crdation d'une terrasse jardin et

un dl6ment montant d un gabarit de R+8.

Fig. 03.22 le gabarit de projet
Source : d'auteur2016

53

-I

-J t'-I
I

-

-

I

-I
-
l

n+5

n+7
Parking +
placette

Terassejardin

R+8

L



CHAPITRE 03 - LE CAS D'ETUDE

Le but de notre intervention consi$e i dlaborer un projet qui s'intdge dans notre

amdnagement tout en offrant i cette partie de la baie une certaine image de marque i travers

notre projet, qui sera considdrd comme un monument tant par sa taille que par son architecture

particulidre,3

4-5les 6tapes

Le cheminement pour la rdalisation de notre projet ce fait sur plusieurs dtapes qui se rdsument

comme suit:

Description

Etape 01 :

Pour la con$itution du projet nous avons

occupd la totalitd du tenain avec un gabarit de

R+8

Etape 02 :

0n a crii un passage urbaine pour assurer la

liaison entre le parc urbaine avec les autres

ilots et le grand parc .

Etape 03 :

0n a crde une placette rdservde aux habitant

d ilot avec un pmking pour les vdhicules.

Etape 04 :

0n a crde des tenasses et terasses jardin au

tour de I immeuble qui nous a donnd un

bAtiment ddgradde. bien l'ensoleillde

Tableau 3,1 les diffdrcntes 6tapes de la conception de

projet

Source : d'auteur 2016

3 
HAMZAOUI S et All IALTERNATIF DE PR0JET DE Z.E.Tr Mdmoire du fin d'dtude. Universitd Saad Dahleb. Blida

20ll.P 23.

L]
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CHAPITRE 03 - LE CAS D'ETUDE

5- Programme
5-l programmes qualitatifs

Tableau 3.2 programme g6n6rale
Source : d'auteur 2016

Les fonctions mires Activit6 Espaces

Habitation H6bergement -Appartement simplexe F4

-Appartement simplexe F3

-Appartement F2

Salle de soin Santd -pharmacie
-cabinet m6dicale

Aire de jeux Loisir -billard
-salle dejeux

Caf6t6ria Consommation -comptoir
-accueil
-salle de thd
-cuisine

Boutique Vente des produits non
alimentaire

-Vestimentaires, Textiles
-Electromdnager. Opticien
-Matdriel les informatiques,
-Cosmdtiques, Bijouteries,
Bricolages
-Outils de p€che
-Vent des bateaux

Superette Vente des produits
alimentaires

-Caisse
-D6p6t
-Alimentation, Les fruits et
les ldgumes
-Les boissons, Les viandes
-Les glasses, Produit
surge16s

Agence Vente -Immobilier
-Touristique
-lnformatique

Restaurant Consommation -Accueil
-Cuisine
-Ddp6t
-Salle i manger
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CHAPITRE 03 . LE AS D'ETUDE

5-2 Programme quantitatifs

Tableau 3,3 surfacu des logenenh

Source : d'auteur 2016

5-3 typologie de logement en Alg6rie

Tableau 3,4 surfaces des logements en Algdrie

Source : d'auteur 2016

4

6

Logement Promotionnel Privd,

Logement Promotionnel Aid6.

Agence Nationale de l'Amdlioration et du D6veloppement du Logement

56

Espace Nomhre

Habitation

Qualit6 de logement Type de logement Surface

Logement Promotionnel

Publique (LPP)a . F02

r F03

. F04

. F05

a

a

a

0

6

8

1

I

0m2

0m2

00m2

20n2

Logement Promotionnel

Aid6 (rPA)5 r F03

Surface habitable du

logement est fixde i 70m'1

avec une toldrance de plus

ou moins trois pour cent

(3%)

AADL6

r F03

r F04

70m2

80m2

Logement haut

$anding 0

0

0

a

a

F

F

F

F

F

02

03

04

04

05

Duplex

r 60i70m'z

r 80i 110m'1

r 100 i 135m'z

r 140m2

I I 140m2

Surface

-appartement f2 simplexe (28)

-appartement F3 Tipe A (44)

-appartement F3 type B (28)

-appartement F3 Tlpe C (28)

-appartement F4 simplexe (56)

62n2

67m2

77.80m'?

80,65m'

83m2

I

a

a



CHAPITRE 03 - LE CAS D'ETUDE

D'aprds la comparaison entre les surfaces des ddferentes typologies de logements et les

surface du projet on peut classer le projet dans la typologie ( LOGEMENT HAUT
STANDING >

6- Description de projet
Construction de 184 logement

collectif de diff6rent gabarit .

Le projet s'inscrit dans une

volum6trie en L r6p6titif selon un

axe de symdtrie avec une placette

et un parking r6serv6e aux

habitants des logements .

Trois accds sont ndcessaires pour

desservir les 184 logements du

projet, deux sont accessible depuis

le grand boulevard, et I autre

depuis le parc urbaine.

Le RDC est r6serv6e au commerce

et le plans d'6tage pour les

activitds services et bureaux Fig3.23 esquisse en 3d du projet
Source : d'auteur 2016

7. PRINCIPES D'ORGANISATION FONCTIONNELLES
7-1 Architecture

o Une conception qui r6pond aux plusieurs contraintes (la culture, le contexte, I'histoire,

la nature, le climat, la durabilitd).
o La finition de l'architecture int6rieure des logements.

o Un systdme modulaire r6gule toute la dimension architecturale.

o La combinaison des systdmes simple pour cr6er la complexitd des fagades.

7-2 Systime distributif

Le systdme de distribution est le parcours qui permet l'orientation et la perception du projet.

Mario Botta a dit que : < la grande richesse des architectures du pass6 rdside dans cette

capacitd i donner une orientation des que l'on pdndtre i l'int6rieur > 
7.

(Dans un 6quipement public: plus que perm6able plus que rdussir)

Le systdme distributif a quatre (04) r6les :

. Orientation.

. Perception de l'espace.

. Sdcuritd.

. Contr6le

7 
Mario Botta
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CHAPITRE 03 - LE CAS D'ETUDE

7-3 L'accessibilit6
Le projet est dotd de trois accds principaux :

- Le premier et le deuxidme situ6 au c6td sud sur le grand boulevard
- le troisidme sont faits des cdt6s Est et Ouest de l'ilot .

7-4 Le flux
La circulation horizontale occupe une surface importante et prdsente des s6quences

diffdrentes, cela assure le rapport entre les differents espaces du projet d'une manidre fluide.
La circulation verticale entre les niveaux est assurde par des escaliers et des ascenseurs.8

7-5 Circulation Horizontale
Elle. Est assur6e par des passages sous formes de circuit simple et repdrable, assurant la
liaison entre les diffdrents espaces, ceffe circulation a dt6 faite dans le but d'offrir une

visibilitd facile de perception d'espace.

7-8 Circulation Verticale
Permettre la liaison verticale pour assurer le ddplacement d'un niveau a un autre, En utilise

les escaliers, les ascenseurs

ffi

tt I,
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Ir Circulation Horizontale

Circulation verticale

Fig3.24 coupe sur le projet
Source : d'auteur 2016

8 
Euro NCAP : New Car Assesment Programme, organisme ind6pendant qui 6value et note la s€curit€ des v6hicules

automobiles.
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8- Concepts architecturaux

8-1 Style architecturale

Le choix du style architectural permet au

projet de s'inscrire dans un cadre

rdferentiel i travers diff6rent courant
architecturaux pour rdpondre aux

exigences des probl6matiques posdes dans

un cadre dc modemitd, C'est pourquoi

notre choix du style architectural est

orientd vers une architecture durable

(6cologique) avec le souci de donner une

forte image de nouveau pole urbaine

d'Oran : notre projet reprdsente un

excellent indicateur de la situation
culturelle et dconomique de la ville
(symbole de l'urbanisation, de la densitd et

de la modernit6).

Fig3.25 vu en 3D sur le projet
Source : d'auteur2016

8-2 Le symbolisme
Comme on l'avait expliqu6
prdcddemment, notre projet se voulait 6tre

un symbole de la ville
mat6rialisd par les matdriaux 6cologiques

et les mat6riaux durable , ainsi la terasse

jardin qui donne le rapport entre I intdrieur

et l'extdrieur de I ilot

8-3 Notion de repire
Avec une implantation sur un site

important, notre projet doit s'affirmer
comme 6ldment dmergent a l'6chelle de

quartier signal6tique a l'6chelle de la ville

Fig3.26 vu en 3D sur la terasse jardin
Source : d'auteur2016

et symbolique a l'dchelle de la mdtropole d'oran

8-4 Traitement de faqade
Le traitement des fagades participe en grande partie d la ddtermination de la qualitd

architecturale du projet. La composition des fagades sera effectude suivant les principes et les

points suivants :

8-4-1 Le style architectural
Notre projet s'inscrira dans le modernisme i travers le traitement de sa fagade.
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CHAPITRE 03 . LE CAS D'ETUDE

r Prendre en considdration la flexibilitd des espaces intdrieun et les diff6rentes

possibilitds d'amdnagement.

r Assurer une bonne lecture des fagades par [e traitement de chaque entitd en assurant le

lien entre [e tout.

8-4-2Lasym6trie

C'est un concept fort qui est ddji

prdsent au niveau de la

composition volumdhique avec

un dquilibre fonctionnel entre les

entitds du projet, ce concept se

rappelle au niveau du traitement

des fagades afin de renforcer son

dquilibre.

8-4-3 La transparence

Au niveau des espaces qui le

ndcessite afin de profiter des

Fig3,27 la fagade principale et principe de symdtrie

Source : d'auteur 2016

tig3,28 vu sur la faqade et le principe de

la transparence

Source : d'auteur 2016

Fig3.29 Ia fagade principale de projet

Source :d'auteur20l6

60

I
I
I
$

I
I

L]

diffdrentes wes et assurer une relation visuelle entre l'intdrieur et l'extdrieur et afin d'attirer

le public.

.A

TITI

i

I

,UH

I
I t':l

i
I

I

I

rI
li

.er

n

n
tI

.+,-L &---a

E

il

\,
I
t

I
llnl

I',rl
t

t

lr

!

I

..EE .-- E *

+-

,8"

r

I
-._,

L
1Eill

r|
'I

Erfl*-,ft*
, Ir i i".ll

.,,Et tEI Hr lrEl

I

I

i



CHAPITRE 03 - LE r,AS D'ETUDE

III. La partie technique

De nos jours, L'architecture se voit inve$ie par la technologie qui lui a permis de faire un pas

en avant dans sa crdation. Saisir la manidre de con$ruire une forme architecturale, c'est

comprendre comment et avec quels matdriaux la rdaliser, Ainsi la technologie est la seconde

manidre de maitriser son projet, Cette approche reprdsente dans son sein, le choix du systdme

structurel de l'ossature, des diffdrents modes de construction, des diffdrents matdriaux adoptds

pour la formalisation de notre projet,

1- Choix du systime structurel

Le choix du sy$dme $ructurel i dtd adoptd en tenant compte de la nature et des exigences de

notre dquipement. Nous avons adoptd des trames structurelles en fonction des besoins

spdcifiques aux diffdrentes parties de notre projet.

r Le ler sy$dme e$ le sy$dme poteaux poutres contreventd par voiles, le tout en bdton

arme,

2- Les fondations

Une con$ruction doit 0tre en position d'dquilibre par rapport au sol, Les fondations sont

constitudes par l'ensemble des ouvrages rdalisent les dldments porteurs d'une construction et

son so[, Elles sont en gdndrale ddfinies par un tableau d'dtudes spdcialisd, aprds rdalisation

d'une dtude gdotechnique. Le matdriau le plus couramment utilisd pour rdaliser les fondations

e$ actuellement le bdton armd,

Le rdle des fondations consiste i rdpartir les charges apportdes par l'ouvrage (trds variables

suivant [a hauteur de la con$ruction et son type d'utilisation) sur un sol dont la capacitd

portante peut varier suivant la nature et la profondeur des diverses couches sous-jacentes du

tenain. Pour cela, une compagne de sondage devra prdalablement 6tre effectude sur le tenain

envisagd.

Pour notre projet, on aura le choix entre diverses solutions, mais ce choix s'effectue souvent i
partir des critdres suivants :

r Assurer la sdcuritd des utilisateurs et la stabilitd de l'immeuble.

o Les rdsultats des dtudes gdotechniques du sol,

r Adopterune solution dconomique.

3- Les planchers

Nous avons optd pour des planchen nervurds, Ce choix e$ d0 i la grande rdsi$ance aux

charges ainsi qu'au rdle de contreventement horizontaldans l'ossature du bdtiment,

4- Les joinh

L'utilisation des joints permet d'dviter les tassements diffdrentiets entre les blocs 
e

(Diffdrence de niveau), de rdgler les probldmes $ructurels Pour avoir une forme rigide en

plan et dldvation. Nous devons prdvoir deux tlpes dejoints :

- desjoints de rupture pour dviter le tassement diffdrentielentre les blocs de diffdrentes

hauteurs.

des joints de dilatation pour remddier aux effets de tempdrature et i la dilatation des

matdriaux.

' LlGtttottt c, tr,tltsot',tttAUT R et al (2010). Guide des techniques de construction durable, Edition du moniteur. Paris,
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IV. Partie durabilit6
La d6marche HQE vise d amdliorer la

qualitd environnementale des b0timents

neufs et existants, c'est-d-dire i oftir
des ouvrages sains et confortables dont

les impacts sur l'environnement, dvalu6s

sur l'ensemble du cycle de vie, sont les

plus maitris6s possibles. C'est une

ddmarche d'optimisation multicritdre
qui s'appuie sur une donn6e

fondamentale : un b6timent doit avant

tout rdpondre d un usage et assurer un

cadre de vie addquat d ses utilisat".rr. '0
La dernidre 6tape d laquelle nous

arrivons, est la dimension durable du

projet architectural

Dans cette construction, nous allons

proposer la mise en Guvre de plusieurs

Fig3.30 sch6ma de d6veloppement durable
Source : d'auteur 2016

solutions techniques adapt6es d notre projet.

L'ECO.GESTION
Cible 4 : Gestion de l'6nergie.

(Niveau trds performant)

. Panneauxphotovoltaiques
Les installations PV peuvent

s'employer comme source unique

d'6lectricit6 d'un bdtiment ou 6tre

jumeldes d d'autres sources comme

une gdndratrice ou un raccordement au 6
secteurll. Pour notre cas Cette dnergie

couvre une partie des besoins, elle sera

dddide d rdduire la consommation

d'6nergie dlectrique dpuisde du r6seau

urbain due d l'6clairage. Fig3.31 I'implantation des panneaux photovolta'fques
Sur mon projet
Source : d'auteur2016

'o LIGNoN c. MAIsoNHAUT R et al (2010). Guide des techniques de construction durable. Edition du moniteur. Paris.

" HoYET N. (2013). Mat6riaux et architecture durable. Edition DUNoD. Paris. Pp 102.
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Bdrrnor ont poussdes d'intdgrer la

rir & rccupration des eaux pluviales,

A & duire les consommations d'eau

pnbla a aussi avoir une bonne ge$ion des

cu ptrniales au niveau de notre parcelle.

L,r rdu''k s fait dans des bdches d eau qui

I

I

a

I

Eicha

d eau

Fig3,32 coupe sur la gestion de l'eau

Source :d'auteur20l6

sor,ls-sol''. Ce dernier sera

Ciblc 5 : Gestion des ddchets (Niveau trds

sime repse sur un certain nombre de

s & collecte relids les uns aux autres

ls conduites acheminant les ddchets

'i 
une sution de collecte centrale, Les

fi $nl ddposds dans une bome sur [a

prblique ou dans un vide-ordures i
riar des bitiments et momentandment

* dans une soulotte ddbouchant sur

I

arge

t-]

Cible 5: Gestion de l'eau (Niveau trds

performant)

La ge$ion de l'eau de pluie fait partie des

pr6occupations nationales dans la lutte

active pour la pr6servation du milieu et de

ses ressources naturelles, Utiliser de l'eau de

pluie, c'est adopter une attitude r dco

citoyenne r, vis-i-vis des problEmes

dcologiques C'est d'abord ne pas dvacuer,

en la salissant au passage, une eau qui

con$ituait autrefois une ressource fort

T.,tT. et qui a tout lieu de l'0tre i
Ert1..

for i des degds divers et successifs, et adapter selon les usages. L'utilisation est dddid i:

- L'rrosage desjardins et des arbres de [a place,

Iig3,33 gestion des ddchets

Source ;google inrage

- AffrOIt CHARtOL r, Barcelone de la qualitd de vie au ddveloppement durable r. Revue Note 21.edit Comltd 21. 200

o19
I totT l il0tl) Matdriaux et architecture durable, Edition DllN0D, Paris.

3 
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Systdme coupl6 au r6seau: Paramdtres de simulation

Projet:

Site g6o9raphique

Situation

Temps dr6finicomme

Donn6es m6t6o:

lnclinaison

Transposition

Pas d'horizon

Sans ombrages

35,4'N

Fus. ho

0.20

Synth6tique

32'.

Perez

Pays

Longitude

Altitude

Aaimut 0"

Diffus Perez,Meteonorm

0ran

0nn

Latitude

Temps l6gal

Albedo

Oran

raire Tu

Algeria

0.4"Vv

490 m

Caract6ristiques du champ de capteurs

Module PV Si-poly Moddle

Original PVsyst database Fabricant

Nombre de modules PV En s6rie

Nombre total de modules PV Nbre modules

Puissance globale du champ Nominale (STC)

Caract6ristiques de fonct, du champ (50"C) U mpp

Surface totale Surface modules

0nduleur

0riginal PVsyst database

Caract6ristiques

Batterie d'onduleurs

Moddle

Fabricant

Tension de fonctionnement

4,2 kWac inverter

Generic

125-500 V

Nbre d'onduleurs 2 unit6s

Puissance unitaire

Puissance totale

4.20 kWac

8.4kWac

Facteurs de perte du champ PV

Fact. de pertes thermiques Uc (const)

Perte ohmique de cAblage R6s. globale champ

Perle de qualit6 module

Perte de "mismatch" modules

Effetd'incidence,param6trisationASHRAE IAM=

20,0Wm'K

225 m0hm

1 - bo (1/cos i-1)

Uv (vent)

Frac. pertes

Frac. pertes

Frac. pertes

Param. bo

0.0 Wm'?K/ m/s

1.5 % aux STC

1.5%

1.0 % au MPP

0.05

Besoins de I'utilisateur: Charge illimit6e (r6seau)

04/09/16PVSYST V6.47

Variante de simulation : Nouvelle variante de simulation

Date de la simulation 04/09/16 d 09h12

Paramdtres de simulation

0rientation plan capteurs

Modiles utilis6s

Horizon

0mbrages proches

Poly l'10 Wp 72 cells

Generic

11 modules En paralldle

88 Puissance unitaire

9.68 kWc Aux cond. de fonct,

339V lmpp

79.1 m'z Surface cellule

8 chaines

1'l0Wc

8.61kWc(50'C)

25A

69.7 m'?

PVsysl Eval!alion rnode
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Systdme coupl6 au r6seau: R6sultats principaux

Projet: oran

Variante de simulation : Nouvelle variante de simulation

Productions normalis6ea (par kwp install6): Puissance nominale 9,68 kWc lndlce de performance (PR)

3.0

Avr Mai Juh Jui Ao0 sop od Nov D6c

e

&
€

?
E

,
c{

,9

6

Jan F6v Mar Avr Mai Jun Jui Ao0 Sep od Nd D6c Jan

L6gendes: GlobHor

T Amb

Globlnc

GlobEff

lrradiation globale horizontale

Temp6rature ambiante

Global incident plan capteurs

Global "effectif', con. pour IAM et ombrages

Nouvelle varlante de simulation

Bilans et r6sultats principaux

EAnay

E_Grid

EffAnR

EffSysR

Energie effective sortie champ

Energie injectee dans le r6seau

Effic. Eout champ / surf. brute

Efiic. Eout systdme / surf. brute

Pvsyst Evaluation modo

04t09t16PVSYST V6.47

Principaux paramBtres systdme Type de systdme
Orientation plan capteurs inclinaison
Modules PV Moddle
Champ PV Nombre de modules
Onduleur Mod,ile
Batterie d'onduleurs Nombre d'unit6s
Besoins de l'utilisateur Charge illimit6e (r6seau)

Coupl6 au rSseau
32'
Poly 110 Wp 72 cells
88
4.2kWac inverter
2.0

azimut
Pnom

Pnom total
Pnom

Pnom total

00

110 Wc
9.68 kWc
4200W ac
8.40 kW ac

Principaux r6sultats de la simulation
Production du systdme Energie produite

lndice de performance (PR)
Productible 536 kWh/kWc/an5190 kWh/an

80.28 0/o

I Lc : PBde d6 colle.tion (charF P\4 0,28 kWhAWilr

I * ; :;H,y*lri,"tfrl'ixl;j "*,,"", l.l? IffilffiHi;

GlobHor

kWh/m'z

TAmb

"c
Globlnc

kWh/m2

GlobEff

kWh/m2

EArray

kwh

E_Grid

kwh

EffArrR

Yo

EffSysR
o/o

Janvier

F6vrier

Mats

Avril
Mai

Juin
Juillet
Ao0t
Septembre

Octobre

Novembre

D6cembre

28.30

36.90

50.70

59.00

69.00

77.80

77.70

70.50

55.10

44.10

30.1 0

52.10

13.30

13.70

13.10

17.40

18.20

23.40

26.1 0

26.10

26.00

18.00

17.00

16.30

32.46

41.21

50.40

57.33

63.59

70.49

71.00

66.86

55.15

46.85

34.00

78.58

31.25

39.75

48.44

55.1 8

61.09

67.65

68.24

64.33

53.11

45.08

32.69

76.48

269.0

347.3

424.',|

478.7

519.2

573.2

565.2

531.5

435.2

386.8

281.9

651.2

252.3

329.4

402.3

454.8

492.9

545.8

537.6

505.7

412.6

366.5

265.1

625.5

10.48

10.66

10.64

10.56

10.33

10.29

10.07

10.05

9.98

10.44

't0.49

10.48

9.83

10.11

10.10

10.03

9.80

9.79

9.58

9.57

9.46

9.89

9.86

10.07

Ann6e 651.30 19.07 667.91 643.29 5463.2 5190.5 10.35 9.83
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Systdme coupl6 au r6seau: Diagramme des pertes

Projet: oran

Variante de simulation : Nouvelle variante de simulation

Diagramme des pertes sur l'ann6e entidre

651 kWhim'?

eficacite aux STC = 12,24%

lnadiation globale hodzontale

+2,6% Global incident plan caphus

-3,7% Facteurd'lAM surglobal

lnadiance effective sur caPteurc

Conversion PV

Energie champ nominale (selon eflic' STC)

-3,3% Perte due au niveau d'iradiance

-6.3% Perte due i la tempdrature champ

-1.5% Perte pourqualitd modules

-1,0% Perle du chamP Pour "mismatd"

-0.6% Pertes ohm(ues de cdblage

Energie chamP, viiluelle au MPP

-5,0% Perle onduleur en opdration (efiicacit6)

Perte onduleur, sur-puissance

Perte onduleur, seuil de puissance

Perte onduleur, sur-tension

Perte onduleur, seuilde tension

Energie i la sortie onduleut

Energie inject6e dans le r6seau

0,0%

0.0%

0.0%

0,0%

04/09/16PVSYST V6,47

Principaux paramdtres systdme Type de systdme

Orientation plan capteurs inclinaison

Modules PV Moddle

Champ PV Nombre de modules

onduleur Moddle

Batterie d'onduleurs Nombre d'unit6s

Besoins de I'utilisateur Charge illimit6e (reseau)

Coupl6 au r6seau

32"

Poly'l'l0Wp T2cells

88

4,2 kWac inverter

2,0

azimut

Pnom

Pnom total

Pnom

Pnom total

0o

110Wc

9.68kWc

4200 W ac

8.{0 kW ac

643 kWhim'* 79 m'?capt.

6225 kwh

5463 kwh

5190kwh

5190kvvh

Pvsyst Evallalion mode



Conclusion

Conclusion g6n6rale

Nous avons tent6, d travers ce modeste travail d'initier d la th6orie de la conception
architecturale, et spdcifier et d6velopper les variao-les pour chaque niveau de conception, pour
arriver i la fin de la recherche a des solutions architecturales en rapport avec les repdres de

conception thdmatiques et contextuels.

Dans notre recherche on s'est rendu compte de la complexit6 de la conception de I'habitat,
qui ndcessite la r6union de plusieurs paramdtres et la difficultd d'organiser la vie des habitants.

On a essay6 de concevoir un ddifice i usage principal d'habitat intdgr6 au contexte urbain en

d6veloppant une dimension plus qualitative que quantitative.

Ce projet reste une proposition, et chaque architecte confront6 i cette situation peut avoir sa

propre interpr6tation et vision.

La conception d'un projet architectural ne peut jamais 6tre conclu car il reste

toujours sujet de la v6rification, de l'enrichissement et des amdliorations.
A travers toutes les approche, nous avons eu d d6couwir plusieurs aspects du
travail d'un architecte, et quelle que soit l'importance du probldme tout doit se

faire avec le m6me soin et la m6me attention.

Car la r6ussite de tout projet ne peut pas se limiter uniquement i la phase

< conception architecturale >> mais elle doit aussi 6tre pr6c6d6e par des 6tudes

pr6alables, et son intdgration au cadre social et naturel.
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