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CHAPITRE:01
Introduction



Introduction la th6ma ue du Master : << Architectu re et Habitat L'habitat

n'est pas qu'un toit abri, foyer ou logis, mais un ensemble socialement organise.

Il permet d I'homme de satisfaire ses besoins physiologiques, spirituels et affectifs ; il le
protdge des 6l6ments hostiles et dtrangers. Il lui assure son 6panouissement vital.
L'habitat (intdgre la vie individuelle et familiale dans la manifestation de la vie sociale et

collective.)
- En quoi I'architecture contribue-t-elle ou non ir le rcndre habitable ?

L'architecture est I'art de bdtir ; en s'inspirant du pass6, de ce qui nous entoure pour cr6er le

futur, c'est une synthdse sous un ordre intelligent (id6es, concepts' principes) de paramdtres

divers (clima! mat6rieux, famille, r6glementation...) en vue de la creation d'un espace,

Elle s'exprime en trois donn6es importantes qui contribuent i son 6mergence :

D -Forme (expression esth6tique)
F -Structure (systimeconstructif)
F -Fonction(destination)

L'objectif principal du master < habitat et architecture ) et de nous montrer l'impact direct qui
lie I'architecture et I'habitat.

l) Probt6matique G6n6rale de la production de I'habitat

Dans l'histoirc de I'humanit6 , I'homme a toujours 6prouv6 la necessit6 d'avoir un toit pour
prot6ger sa famille ; un lieu de d6tente et de repos , lui procurant un peu de confort d la fin de

sa longue joum6e de travail ,et un lieu de refuge , lui assurant 6galement un abri contre les

dangers et les intemp€ries ;Ce lieu a dvolud a travers l'histoire, et a pris diffdrentes formes, tout

en n'6tant pas forcemen! fixe et rmique.
La concr6tisation de ce besoin dans sa double dimension materielle et spirituelle a dvolud d

travers les temps, et ce qui 6tait un simple marqu€e, a connu des mutations diverses :

..,. La premiire: rdpondant i l'dvolution de la conscience, et la conception que se fait
l'homme du monde qui I'entoure et les representations qu'il en fait, dr travers sa projection d
petite echelle dans Ie monde qu'il se cr6e pour lui-m6me'

i. La deuxiime: repondant d l'dvolution des besoins de confort de I'homme et ses propres

efforts afin d'am6liorer la qualit6 de son environnement qu'est son habitat en fonction des

specificitds du contexte et de la soci6t6 dans lesquels il 6volue.

l- fvolution histo rioue de I'habitat i trave rs le monde : Nous examinons ci.
aprds certaines des caract6ristiques d'6volution, dans diffErentes r6gions du monde

avant et aprds la r6volution industrielle.

Avant la ftvolution industrielle : avec la disponibilit6 des m6mes mat6riaux et techniques,
l'dvolution de fhabitat 6tait trCs lente et progressive en fonction des besoins de la
communaut6. On prenait l'existant comme moddle et on le reproduisait en y int6grant les

petites et lentes avanc6es techniques

Avec la revol*ion industrizlle : le secteur de I'habitat et de I'urbanisme a subi de grandes

transformations dues aux diff6rents 6v6nements historiques qui se r6sument en :

1) La r6volution industrielle : impose de nouveaux critdres de construction avec :

r' -L'inuoduction des nouveaux matdriaux (acier, le verre).
r' -La mdcanisation de la production (civilisation machiniste).
/ Un ddveloppement dans le monde avec I'intensification du mouvement de colonisation.

E

CHAPITRE 01 : CHAPTIRE



/ t a validation (hygiriniste) de certaines dispositions constructive et d'am6nagement pour
les nouvelles extensions rdsidentielle introduites par le d6veloppement industriel.

Cette pdriode a €t6 trds importante dans le ddveloppement de nouvelles th6ories sur la
ville mais 6galement dans le d6veloppement de nouvelles (typologies) d'habitat.

2) Les colonisations : elles ont contribu6 arrx bouleversements des paysages urbains et des

typologies d'habitations car les colons avaient tendance d imposer leurs propres sch6mas

aux ddpens des traditions, des cultures des pays colonis6s, de son architecture
traditionnelles et des tlpologies locales.

3) Lcs gucEq! : elles ont une grande part dans la d6gmdation et parfois m6me la destruction
totale des parcs historiques

*Apris le I9e siicle: jusqu'au d6but des anndes 1900, beaucoup d'exp6riences ont 6td faites

dans le domaine de la construction en gEniral et de I'habitat en particulier. Avec les

destructions massives caus6es par la 2dme guerre mondiale en Europe, il fallait reconstruire
vite et en quantit6 dans les pays occup6s; c'est alors qu'une question se posa : fallait-il
reconstruire les villes de la m6mes manidre or! compte tenu de l' ampleur des d6gdts, penser i
des constructions en masse et i I'industrialisation du logement?

Cette phase peut 6tre rdsumde en quatre 6tapes de 1945 i,1970 :

10re 6tane : construction en masses des logements (on a oublid la ville et les 6quipements).
2ime 6taoe : constnrction des dquipements d'accompagnement dans le cadre d'une structure
urbaine coh€rente.
3ime 6tape : requalification des grands ensembles urbains pour cr6er des 6l6ments plus

identifi ables (l'esthdtique).
4ime 6tape : ddmolition et reprise des tissus (l'6tape prdcddente n'avait pas abouti)

Auiourd 'hui : La production de ltabitat d6veloppe une vision plus large ;
Celle du d6veloppement durable qui consiste dr la preservation de l'environnement naturel et les

ressources dnerg6tiques ; Des recherches scientifiques sont mendes dans le domaine des

dnergies du futur (moins polluantes, moins couteuses) et ont contribu6 d l'6mergance de

nouvelles typologies dhabitat (habitat 6cologique, bioclimatique, solaire, . . . ).
Les diftrents moddles de l'habitat ddveloppes dans I'aprds-guerre ont montrd leurs limites en

terme constructifs, d'int6gration urbaine et sociologique ;
Par ailleurs les d6veloppements scientifiques et techniques et les nombreuses atteintes i
l'environnement et aux shuctures sociales on conduit d rme n6cessit6 de mettre en avant de
nouveaux comportements avec notre environnement construit et la nicessite d'aller vers de

nouveaux dquilibres dcologiques plus respectuerx de l'homme et de l'environnement
naturel ;
B/- CAS DE L'ALGERIE

B-1) Evolution historique de I'habitat en Alg6rie : La production de I'habitat en Alg€rie est
passde par plusieurs 6tapes suivant les 6vdnements importants qui ont marqud le territoire d

havers l'histoire. Chaque r6gion se distingue par son :

r' Refef integration de I'hrbitst dans un milieu urbain dans son contexte
naturel

r' Climat
/ Hydrographie

CHAPITRE OI : CHAPTIRE
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/ Patrimoine historique et culturel

L'habitat en Alg6rie a 6volu6 Selon 3 grands pdriodes :

PERIODE PRE. PERIOI}E
COLOI\THLE COLOITIALE

B-l-1) La p6riode pr6coloniale :

) L'habitat traditionnel en Alg5rie :

L'Alg6rie, vaste pays de l'Afrique du nord, qui appartient au grand Maghreb, avec une

superficie de 238l74lkri2, dispose d'une diversit6 architecturale rdgionale exceptionnelle.

Cette diversit6 des territoires naturels couplde au multiples influences civilisation elles

@lusierns colonisations)i g6n6rer une exceptionnelles diversit6 de typologies d'habitaq aussi

exceptionnelle et r6ussies les unes que les autres.

Ces architectures traditionnelles r6gionales, urbaines et rurales, constituent de vdritables

r6servoirs d'enseignements et une source d'inspiration reelle pour les questionnements

d'aujourd'hui .C'est dans cet esprit que nous prdsentons, de manidre trds synth6tique, les

caractdristiques de certaines de ces typologies.
Le territoire Algdrien se ddcoupe grosso modo en trois zones

zone comporte des typologies d'habitat trds caracteristiques.
l-Le nord : Littoral mariru la plaine.
2-L'int6rieur : [,es montagnes et les hauts plateaux.
$Le sud : Irs pres Sahara et le Sahara

Chaque zone est caractdrisee par des typologies d'habitat
Diff6rentes en termes de comoosition :

- Urbeine et mrale.
- Architecturale.
4onstructive (mat6riaux et techniques)

Exemplc 01 : Ia cesbah d'Alger: (Nord)
< L'urbanisme est l'expression de la vitalitd d'

Soci6t6 ...ceux qui ont construit
la Casbah avait atteint un chefd'ceuvre

d'urbanisme >r, << elle est unique,
Elle n'a pas sa pareille >...(l

ta casbah d'Alger constitue le noyau Historique
de la capitale Alger, jouissant D'une situation
strat6gique (Ouest de Ia Baie d'Alger) avec une altitude
passantDe0il20m.

PERIODE POST

COLONIALE

distinctes

Source des Figures: document remis en atelier, Habitat et Architecture,20l5D016

Fig. 01 : carte de I'AlgSrie-

Fig02 : vue a6rienne de la
casbah d'Alger

CHAPITRE OI : CHAPTIRE

l-Dimension urbaine :

La casbah d'Alger prcsente Un parrimoine historique Culturel, Architectural et urbair:, Avec
son Int6gration parfaite Et son adaptation d la morphologie Du site,

AT

6.
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Fig. lB : Morphologie du site

Dont on Trouve deux parties : La haute et la brsse crsbah.
La ville basse : proche de la mer, desservie par trois portes : Bdb El-Oued, Bilb-Azoun, el at
milieu la porte des ilo1s Bdb El Djaziro, donnant accis au port. Elle a un caractdre

administratif, militaire, commercial et touristique (les fondouks).de proximit6 et les Zawiyas...
D6veloppe suivant une logique hi6rarchisee (arbores sante) de la rue la plus 6troite et sinueuse

i la place avec un tissu urbain trds compact.
- La ville haute : ou demeurerfi les citadins algerois (maures), elle comprend plusieurs

quartiers distincts et surveill6s, et en dehors de I'espace habit6 on retrouve les Hammams, les

A : skifa

b : West Fd-dar

E : kbou.

i : ehrmbre.

a

:I
-t

1i
llatl
-

J

Fig05 : Le tissu compact de la casbahFig04 : Les ruellcs-Cesbeh

Fig06 : Vue sur West Ed-drrFig07 : La meison traditionnelle de h casbah

FigOE : Plrn d'une mrison treditionnelle de b Cesbah. FiglD : k Kbou en 6l6vetion.

Source des Figures : document remis en atelier, Habitat et Architecture, 2015/2016 E

CHAPITRE 01 : CHAPTIRE

2-Dimension erchitecturele :

La maison de la casbah est I'unitd 6l6mentaire du tissu urbain, caracteris6e par 3a couleur

bhnche et son toit terresse donnant sur la mer; elle s'organise autour d'un patio; c'est

l'espace de communication et de rencontre pour la famille.

L'organisation fonctionnelle inteme est basde sur I'intimit6, la s6paration entre les espaces

publics et priv6s dont on trouve par exemple la Skifa juste i I'entrde comme espace

de transition entre l'ext6rieur et l'int6rieur

-iI If l IJ ia
t
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terrassent.

Figl0 : Structure des planchers Figll :Mur porteur Figl2 : Les rondins

La Casbah d'Alger a exerc6 une influence considdrable sw I'architecture et la planification

urbaine en Afrique du Nord, en Andalousie et en Afrique suLsaharienne durant les XVIe et

XVIIe sidcles. Ces dchanges se manifestent par le caractdre specifique de son habitat et par

la densite de sa stratification urbaine, un modile d'6tablissement humain of le mode de vie

ancestral et les habitudes musulmanes se sont harmonis6s avec d'autues types de traditions.

La Casbah d'Alger est un exemple dminent d'un habitat humain traditionnel repr6sentatif de

la culture musulmane profonddment mdditerran6enne, synthdse de nombreuses traditions.
Les vestiges de la citadelle, des mosqu6es anciennes, des palais ottomans, ainsi qu'une

structure urbaine faditionnelle associde d un grand sens de la communautd sont les t6moins

de cette culture et le rcsultat de son interaction avec les diverses couches de peuplement.

Exemple 02 : la maison Kabyle

- L'architecture traditionnelle en Kabylie pr6sente ses Propres caract6ristiques (son

originalite et son OEissance d I'environnement social, naturel...)
qui la diffoencie des autres regions.

Figl3 : Village kabyle

Synthise :

Source des Figures: document remis en atelier, Habitat et Architecture, 2015D016 E
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l-Dimension mrale << agglom6ration vilhgeoise > :

o C'est une architecture rurale, qui se trowe dans les montagnes de la Kabylie, sous

forme de villages qui occupent g6ndralement des cr€tes et des sommets de collines.
. Une implantation qui 6pouse la forme de la pente et limite I'extension de cet ensemble

rdsidentiel, et repond entre autre aux prdoccupations d6fensives. Cette organisation
g6ndre une hi6rarchie de parcours :

/ -Les voies pdriphdriques r6serv6es aux passagers
r' -La voie principale ou structurante qui traverse tout le village Pour le

desservir.
/ les ruelles et les impasses qui mdnent aux groupements d'habitations.

2-Dimension architecturale :

F Les maisons Kabyle sont identiques de I'extdrieur mais chacune d'elle est unique de par

son appropriation d l'int6rieur (personnalisation de I'am6nagement int6rieur.)
) c'est un ensemble de maisonnettes modulaires, de forme rcctangulaires d deux versants

group,is autour d'une meme cour ; les dimensions sont rdduites (7t5) a (9+5) m.

F Surface au sol : Un ou plusieurs modules de 30 m'en moyenne, constituant une cour
d'rme Surface totale de 150 d200 m2.

) Surface du logement : Environ 60-200 m2 (sans la cour) ; Chaque cour est constitue€

d'un espace central bord6 de bdtisses de diffdrents types .La t1'pologie des constructions

est bas6e sur :

l-Le nombre de niveeux des bitisses.

2-Le nombre de pitces par niveau.

Elle est essentiellement compos6e de trois espaces :

P La srande salle (Taqaat) : ou se ddroule la majorit6

Des activitds diumes et nocturnes.

) L'6table (Addavnin) : r6servd aux animaux

Domestiques, il contribue d garder une tempdrature

Ambiante d f intdrieur.
F La r6serve (Takrna) : on y stocke la recolte annuell

Porte dds..{ 3s l. .qe

Fig14 : Sch6ma d'une maison
Kabyle

(bl6 et huile ...).Cette organisation tripartite est n6e de l'intdgration au site accident6.

Taclrt

Addrvnla

'Phn IQC

Fisl5: Plans / Couoes.

1r.,,,.

Source des Figures : document remis en atelier, Habilat et Architectwe,20l512016 E
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3/-mat6riaux et techniques de construction : lrs materiaux

utilises sont des matdriarx locaux tels que I'argile, la pierre,

le bois et les roseaux, La structure est composee de

murs porteurs et des mats en bols.

r-

) La maison traditionnelle en Kabylie comme toute architecture vernaculaire est le

r6sultat d'une adaptation de l'homme aux conditions climatiques et sociales, i la

disponibilit6 des matdriaux de construction et e la connaissance de leurs techniques.

) La maison Kabyle est le r6sultat de la combinaison de trois systdmes d savoil

l'6conomique, le social, culturel et le naturel (site).

La maison kabyle represente un bon exemple d'integration au site, montre la relation de

respect de l'homme pour son environnement.

- Le paysage de la vall€e du M'ZAB, cr66 au Xe sidcle

par les Ibadites autour de leurs cinq ksour, ou villages

fortifids semble €tre rest6 intact, simple, fonctionnelle

et parfaitement adaptee i environnement ; l'architecture

du M'ZAB a 6G congue pour la vie en communauG,

tout en respectant les stnrctures familiales .C'est une

source d'inspiration pour I'urbanisme d'aujourd'hui.

l-Dimension urbaine :

Ces villes se caract6risent par :
D L'implantation suivant le lit de I'oued du Mzab.
) La structure sociale rationnelle et une fonctionnalitd impos6e par la nature.
D La densification du tissu urbain qui pr6sente une solution urbaine originale.
D La disposition en cascade (effet de pl, amide) ce qui permet au soleil de p6n6trer dans

Chaque maison.
F Les rues 6troites et brisees qui 6vitent I'engouffrement du vent et oftent des zones

ombrag6es.
F L'existence de 2 types d'habitat, qui est li6e au nomadisme Saisonnier : logements

d'hiver et logements d'6td (dans la palmeraie).

Fie16 : Mat6rieux ct technioucs de construction .

Figl7 : La ville de Mzab
fu,,ffi

I IEI

ilt .,1,|iE

Source des Figures :document remis en atelier, Habitat et Architecture,20l5/2o16
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Exemple 03 : La maison Mozabite (le sud)

Synthise :
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SCH €'\AA f>E L,A \/TLLE DE CHARC'AIA
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O t.a mosquGe
@ Le quartier des .<rtb.a

(savaots en rel-g,o.t)
@ r-es quarticrs d'hat itatiorr

(q) te rnarche
@ res re.-parts
(O l.a patrneraie

FiglE: Structune d'un village

Fig19 : I'etrccitrte Fig20 : Un passagc

Dimension architecturale :

Nous Eouvons deux types de maison :

F La msison Urbaine : int6gr6e au
tissu urbain des villes de la pentapole

La maison d'5t6 (palmeraies): situee dans la
pafuneraie des cites de la vallee du Mzab elle

est destinde e accompagner l'activitd agricole

des habitants mais aussi Ie sejour familial
durant la saison chaude-

La maison du M'Zab correspond au type
< maison d patio >, s'organisant autour d'un patio of s'ouvrent les

Fig2l: Ls rnosqu6e Fig22 : La madrasa

preces.

Une seule famille habite chaque maison et la taille de celle-ci est strictement adapt6e i la taille

de Ia famille. L'accds d la maison mozabite se fait par une chicane et l'espace int6rieur est

compos6 de cellules simples produisant un espace organisateur central (e patio), c'est l'espace

de convergence de toutes les autres fonctions.

Fig23 : Une impasse. Fig24 : Le merch6.

l, ftr&c'r siria

cd!h dar lryo{s

pur@rarhrh dr

m'fotdiuiq'q

nuisu d'dd masm d hler

lr7

Fig25 : La maison du M'Zab.

Source des Figures : document remis en atelier. Habitat et Architecture, 20152016
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I: chambre
K: espace
d6couvert

centrale.
E: salon.

A:
D:
J:
G:
B:

skiffa
oyerF

galerie.
wc.
cour

FigZ6:Plan du RD.C

<D,:

t

t

@

-::'-f=:=-1r==

FigZT: Plan ll'6tage

tr
ral

lr
i

I

Fig28: Coupe
FE29 : Vue exonom5trique d'une

maison mozabite

3- Mat6riaux et des techniques de construction :

Les matiriaux utilisds sont des mat6riaux locaux ; la brique cruer la chaux,Ia pierre...

Fig30l..es branches de Palmiers fig31 : La piere Fig32 :L'argile crre

L'habitat duM'Z,ab 6tant le lieu des activit6s familiales qui s'inscrivent dans le moddle
social qui lui est specifique, ses espaces ont 6t6 congus sur mesure, en fonction de tous les

aspects qui r6gissent le fonctionnement social local.
En plus des caract6ristiques m6diterran6ennes et magr6bines de lhabitat duMZab, avec la
pr6sence du patio qui structure les espaces interieurs et assure I'ensoleillement et I'a6ration
de la conshuction, il prdsente des particularit6s qui le distinguent en rapport avec les

conditions climatiques, topographiques et les pratiques sociales.

Synthtse

Source des Figures : document remis en atelier, Habitat et Architecture,20l512016 E
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SYNTHESE GENERALE:

Apres I'analyse de ces trois types d'habitat traditionnel algffot (urbain ou nral), nous
constatons que d'une fagon g6ndrale la maison traditionnelle algdrienne dans ses multiples
influences se caract6rise par :

1- Dimension d'organisation et am6nagement d'ensemble :

F Une hi6rarchisation des voies.
F Une hidrarchisation des espaces ext6rieurs publics.
) Une hi6rarchisation des espaces intdrieurs (Skifa Shin ( cour ), chambre)
F L'existence de supports spatiaux communautaires.

2- Dimension architecturale :
D Int6gration au site.
) lnt6gration au climat (mat6riaux ouverhres, toitures).
D lntdgration sociale.
) Org;anisation introvertie de l'unite d'habitation
D Caractdre 6volutif parfois modulaire des constructions.

3- Dimension constructive :
F Une Technologie appropri6e et accessible.
) Des Matdriarx locaux : pierre- tuf- bois gypse disponibles sur place.

Cette lecture des architectures traditionnelle montre I'existence de potentiel d'actualisation au
profit des probl6matiques soulev6es de nos jours par la production de I'habitat. Il en est ainsi
des concepts : d'intdgration (au site, au climat, d la soci6td), de la hidrarchisation et de la
transition.
Dans notre cas, l'int6r6t sera port6 sur les possibilitis de ressourcement des moddles
d'organisation spatiale et de transition (introvertie, relation intirieur, ext6rieur)

2-3 L'Alg6rie sous la domination frangaise : I'occupation du territoire alg6rien par la
colonisation fiangaise a eu des impacts consid&ables dans le domaine De la construction ;
comme tous les pays colonisds, l'Algirie a subi un grand mouvement de
destructior/reconstruction.
Nous donnons ci-aprds quelques re@res de nature d eclairer cette action :

> 1830 - 19fl) : P6riode de colonisation et d'occupation du territoire :
-La destruction d'une grande partie du rdpertoire historique et architecturale.
-L'importation de mode de construction europ6en au niveau territorial.
-Le passage d'une architecture introvertie vers une architecture extravertie, ndgligeant les

valeurs socioculturelles et sensibiliGs locales.
- Le nouveau maillage urbain (armature): (s6curisation occupation et exploitation du territoire)

> 1900 - 1945 : P6riode de stabilit6 sociale, le colon forge sa pr6sence :

-Mise en place du sysGme administratif frangais, organisant et g6rant le territoire.
F -Adoption de nouveaux sch6mas du mode d'habitation ou se m6le les typologies

locales a une architecture europienne, dormant naissance d une mchitecture hybride
appel6e N6o- Mauresque. (Exemple : la grande poste et les galeries i Alger).

> 1945 - 1962 : p6riode de renvers€ment et r6volte du peuple
- C'est la politique de regroupement dds 1955 : plus de 8000 villages sont rases ou vidds de

force.
- C'est la politique des zones interdites, mise en place dans les campagnes, avec corltme

cons6quence, un d6placement massif de population.

CHAPITRE OI : CHAPTIRE
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- les villes deviennent un lieu de refuge pour des milliers de nrraux deracin6s, qui tentent de se

greffer aux centres urbains (bidonvilles).
-Les probldmes de ch6mage, et la crise du logement dus au surpeuplement des centres urbains

sont visibles.
- L'initiation d'un programme de d6veloppement urbain touchant particulidrement le secteur

de l'habitat i la pdriph6rie des villes, afin de calmer le mdcontentement g6ndre par la politique

de regroupemen! donnera naissance au plan de Constantine en 1959.

2-4 L'Alg6rie ind6pendante :

Trois grandes p6riodes peuvent 6tre d6finies :

-1962-197O z

D k pays qui sort de la guerre recupire un parc de logements urbains @iens
vacant) important (logements laissd par les colons.)

F L'absence de nouveaux programmes urbains est justifide par le parc existant-

[,a reconslruction et I'extension des zones rurales (ciGs nrales), en cnmpagne et e h periph6rie

des villes constitue I'essentiel du programme public de logements.

1970..1980:
) Mise en place du ministdre de l'habitat en 1978 et lancement de programme des ZHUN:

zones d'habitat urbain nouvelles (collectifs) avec I'apparition des premiers signes de

d6ficit en logements
1980-1990:

F Un exode rural important avec I'industrialisation dans le Nord du pays.

) Un dds6quilibre croissant entre la demande et I'offre des logements.
Ia mauvaise exploitation du foncier urbain provoque l'6talement urbain.

F Le lancement de nouveaux lotissements en individuel caractirise cette p6riode ;

l9!)0- 2000 :

> I'ins6curitd li6e au terrorisme provoque un exode rural massif
) l,e lancement de nombreuses formule d'accis au logement pour les classes

moyenne avec, notalnment : -LSP (logement social participatif), LSL (logement

social locatifl, LP (logement promotionnel), lancement de (AADL) ouwe de

nouvelles perspectives d'accds aux logements.
20ffi- 2015 :

F L'dmergence du priv6 promotionnel collectif
D la rardfaction du foncier et sa chert6 exacerb6e par la speculation - notamment dans les

grandes villes - est le v6ritable nceud gordien du secteur immobilier en Alg6rie. Il n'y a
plus beaucoup de terrains pour la construction de logements, particulidrement dans la
zone nord.

Malgr6 tous les efforts, la question de I'habitat souldve un certain nombre de contraintes parmr

lesquelles nous pouvons citer :

Fig33 : r-ogcoc*s dc typc I^SP

o

Fig34 : l-ogemetrB de type AADL

locument remis en atelier^ Habitat et Arch itecture. 20 I -5l20 l6 E

CHAPITRE 01 : CHAPTIRE

I :!'t
lt

,-'
[-
|"r
l- -s

!

fr

t



L'urbanisme et habitat :

D I'urbanisation anarchique ; l'habitat ne produit pas la ville ;
F l'offre de logements et la croissance de la demande perpdtuent le ddficit ;

F la d6gradation du parc immobilier existant est g6n6rale, faute d'entretien ;

L'architecture : Apres cinquante-trois ans d'inddpendance, et malgre tous les efforts foumis a

travers les grandes opdrations d'amdnagement et d'urbanisme, l'Algdrie reste incapable de

produire une architecture propre d son identitd, une architecture qui rdponde au mieux d la
diversit6 de ses r6gions et leurs climats, leurs culfures et les moyens de ses citoyens.

La r6alisation : les retards de r6alisation et de livraison des nouveaux logements amplifient le
d6ficit;

La gestion administrative et la programmation : les lacunes lides d la gestiorl la
proliferation de I'habitat pdcaire, l'inadequation entre le rythme de production, I'offie et la
demande sont autant de facteurs qui alimentent la crise du logement.

C) Perspectives :

En Algdrie, la crise du logement prend de plus en plus l'allure d'un probldme inextricable. Le
nombre de demandeurs ne cesse de croitre, alors que l'offre est trds reduite.

L'am6lioration de la qualitd du cadre bdti passe par des am6liorations i diffdrents niveaux :

I-A I'echelle de la ville : A ce niveau ce qui nous semble interessant de faire est de :

-Lutter contre l'habitat pr6caire.
-Rationnaliser I'utilisation du foncier
-D6velopper l'urbanit6 d travers une vari6t6 q'pologique ;

-Favoriser la mixit6 fonctionnelle et sociale dans les programmes d'habitat ;

2-A l'6chelle dn quartier : d cette 6chelle il est utile de :

-Accompagner le logement par des 6quipements de proximitd.
-Programmer des supports spatiaux (construits ou simplement am6nages), n6cessaire ir

l'dmergence d'une dynamique sociale (communautaire).
3.A I'echelle de I'habitetion : La situation est diff6rente et l'echelle reduite implique :

- la recherche d'une meilleure integration urbaine et environnementale des programmes

d'habitat.
-L'am€lioration de la qualitd architecturale et environnementale du logement (conception,

diversit€ t)'pologique etc...).
- La relation 6quilibr6e retrouvee entre l'homme (habitanQ et I'environnernent qui I'entoure.
-L'6tude de I'actualisation des principes de disposition des architectures traditionnelles

r6gionales
-L'adaptation de la conception aux dorur6es socioculturelles i travers notamment une

diversification typologique. Cette diversite typologique passe notamment par un plus grande
attention i accorder aux environnements naturels sp6cifiques des diff6rentes r6gions du pays (le
nord, le sud, Les montagnes, le ddsert, les hauts-plateaux, la mer, la ville etc. ...).

-Le d6veloppement des programmes spdcifiques d destination de certains cat6gorie sociales
(c6libataires, couples 6tudiants, jeune couples, personne Agdes) ...etc.

- l'int6gra.tion de l'habitat avec son envirormement et l'utilisation des 6l6ments de la nature
dans la conception des logements ;

------E
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3/-Prrsentetion de cgs d'6tude :

le site et le projet architectural ont une liaison forte i travers une mise en synergie; c'est it

partir du site que les grandes lignes du projet vont 6merger, mais aussi le projet pourrait

renforcer les caract6ristiques ou transformer le site sur lequel il intervient.

I-a selection du lieu d'implantation est la prernidre 6tape importante dans laquelle on peut

pren&e en compte I'environnement ; le site doit 6tre 6videment constructible mais aussi

compalible avec le projet envisagd.

Notre choix s'est portd sur la VILLE DE TIPAZA
Pour diverses raisons :

l)-,Se situetion e6ogrnhioue : I)
a proximitC d'Alger, 6galement sa situation

Dans la c6te Ouest d'Alger reservE beaucoup

d l'am6nagement touristique
Fig35 : La carte de situation

geographique de la willaya de Tipaza

2)-Ses ootentialit6s naturelles :

C'est une Ville c6tidre qui a cet avantage

d'6tre d proximitd de la montagne et de la mer

Fig37 : te parc arch6ologique

Fig38 : matarese

3)-Ses potentialit6s historiques :

Tipaza est un site de richesse hislorique et

Fig36 : Montape de Chenoua /mer

archeologique, qui sont l'hdritage de deux

grandes civilisations (punique et romaine)

ce qui a poussd

I'UNESCO d la classer parrimoine mondial.

Dotentialit6s touristioues:
presence des infiastructures tourisiques

qui sont destindes au tourisme intemational et

local
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I ) ()li\ icr'Iric- (bnceplion el proiel cn archilecturc, tidition\ le tlamlatlan, 1999
Fig (| ) Source r Mfmoire de I'in d Ltudes/ Archilecture et Habitat/ Habitat el exigences bioclimatiques
Conception d'un cnsemble d habitat intcrmediairt au niveau de la wilaya de Tipara
Fie 02 : hnp://tipaza.Upepad.frlmon weblog/2008/12llassekrem-sinvite-au-chenoua-html
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4/- Choix de thime
Toute rdflexion ou conception de projet d'architecture qui ne prend pas en consideration

l'importance de l'6difice en tant que composante urbaine et le r6le qu'il doit jouer dans la

formulation de la ville est consid6ree comme abskaite.

Notre site se trouve dans un milieu urbain, en relation forte avec un contexte naturel ;ceci nous

a conduit a privildgier une reflexion sur la double dimension de la mixit6 et de la diversitd

typologique d'rme part et de la contribution bioclimatique d'autre part; cette d6marche rend

possible :

-la diversitd de l'offre typologique.
-la mixit6 sociale

-la diversite et la polyvalence fonctionnelle

J'intdgration d'espaces verts afin de favoriser l'aeration des logements, I'occupation des

espaces de rencontres, des aires de jeux, des plans d'eaux.

Ja conception d'un projet fonctionnel et de qualitd architecturale avec une contribution

bioclimatique qui aura une forte communication avec son environnement et ses habitants

(eclairage naturel, ensoleillernent, ombre, a6ration naturelle .....etc.)

C'est dans c€tte optique que nous avons choisi de ddvelopper le tldme < habitat et mixit6

typologique >, en prenant en compte :

-plusieurs types de familles (familles monoculaire, 6largies et couple. )
- plusieurs typologies d'habitat : habitat collectif, habitat semi collectif et individuelle

-diverses capacitds de logements : F3, F4, F5

-d6ferent mode d'organisation de logement : simplex, duplex, triplex

CHAPITRE OI : CHAPTIRf,

5/-M6thodologie de la recherche :

1/- introduction.

2/- connaissance de thdme.

3/-cas d'6tude.

Prr6sentation du contenu de chaque chapitre :

Chapitre l: Chapitre Introductif
Ce chapitre a pour but de faire d6couvrir l'6volution historique de la production de l'habitat
dans I'Algdrie de maniere specifique ; ceci nous permettra de nous inspirer de l'ancien,
observer les constantes et les permanences de ces architecture ; afin de cr6er des constructions
qui s'intdgrent ir l'existant tout en s'adaptant aux technologies de la vie d'aujourd'hui.
Chanitre 2 : 6tat de I'art
tr chapitre portera sur des g6n6raliGs et les diftrentes d6finitions ainsi que notions altachdes

au thdme abord6. Nous abordons 6galement les nouvelles tendances de I'habitat, en particulier
ses relations privildgi6es avec I'environnement ;
Chapitre 3 : le cas d'6tude
L'objectifde ce chapitre est d'aboutir i la conception d'un projet d'architecture coh6rent en

6tudiant te site d'intewention, l'environnernent et la thdmatique sur le double plan de

1'am6nagement et de I'architecture.
Chapitre 04 : Conclusion : la conclusion comprend une synthdse de notre travail
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CHAPITRE 02 : connaissances de thlme

U- introduction :

L'analyse de la probl6matique sp6cifique a pour but d'identifier et de comprendre les

variables spdcifrques (th6matiques) ; il s'agit de clarifier et d€velopper notre thdme de

rdflexion et de d6gager des supports conceptuel et des principes de base qui vont nous guider

dans l'elaboration de notre projet de fin d'6tude, notre projet se trouve dans un site en milieu
urbain et en relation forte avec le contexte naturel.

2/-Pr6sentation de l'habitat :

2.1) D6finitions g6n6rales :

Habiter
< Habiter est le fait de res@r dans un lieu donnC el d'occuper une demcure- Le lerme, qui

apparatl dans la langue lrangaise dis le XI siicle, exprime d'emblde les deux dimensions,

lemporelle et spatfule : par difinition, I'habiter s'inscrit d la fok dans l'espace et la dwde

t....1< Le mode habiler est ditennind par les besoins fondamenlaux de l'homme, ses

ctoyances, ses coutumes soa genre de uie >...(2,), concept introduit par Amos Rapport pour

englober la n6cessit6 d'intimit6, la situation de la femme et les relations. L'habiter est une

action culturelle dilftrente de se loger. Il ne s'agit pas d'occuper seulernent physiquement des

lieux, des espaces, il s'agit aussi et surtout de les habiter effectivement, dmotionnellement et

socialement

Habitat:
< L'espace risidentiel et le lieu d'activilis privie de repos, de recriation, de travail et de vie

familiale avec leur prolongement d'activiti publique commerciale, d'ichanges sociaux et

d'utilisation d'iquipemeng el de consommation de bicns et de services r.(3,) L'habitat est le

support de l'existence et de l'organisation de la vie humaine ; c'est un 6l6ment constitutif de

la vie sociale, une exigence primaire pour tous les 6tres humains. Habitat urbain : << Toute

recherche de projet d'architecture qui ne prend pas en priorit6 I'importance de l'6difice
en trnt que composante urbaine et Ie r6te qu'il doit jouer dans la formulation de Ia ville'
est consid6r6e comme abstraite et d6nuec d'elIet d4)

L'habitation: C'est l'action d'habiter un lieu, endroit ot l'on demeure (domicile, maison),

c'est le fait de loger un endroit, I'habitation d6signe 6galement tous les types de logement en

gdn6ral.

L'habitation est un 6ldment important pour la qualitd de vie et l'6volution personnelle. C'est

un lieu de construction de soi-m6me mais aussi de protection par rapport d I'ext6rieur.

Groupe d'habitation : L'habitation se rapporte d un ensemble de logements, nous utilisons

I'expression (unitd dhabitation> lorsqu'il s'agit d'un seul bAtiment, tant6t de (groupes

dhabitations> lorsqu il s'agit d'me sdrie de bitiments formant un tout.

-Habitat urbain : Toute recherche de projet d'architectue qui ne prend pas en prioritd

I'importance de l'6difice en tant que composante urbaine et le r6le qu'il doit jouer dans la

formulation de la ville est consider6e comme abstraite et d6nude d'effet. La qualitd d'un
habitat urbain ne se limite pas i la qualitd du logement ni d I'amenagement de la parcelle ; elle

d6pend du concept architecturaVurbanistique et de I'int6gration du b6timent dans son contexte

urbain.

PoM (ne anlhropolog€ dc la ,r
Christian No.berS"Schulz ( H

LEVY. Albert: SPICAI. Vilti me ubaine Problemarrqses er cnie{r i,. Paris.l}U,juil I99



L' urbein c'est l'ensemble d'un seul tenant, de plusieurs aires urbaines, regroupant ua

certain nombre d'ddifices architecturau-r (fonctions et activit6s), cet espace urbain constitue le

cadre physique et social des diff6rents interactions et entre autre l'acte d'habiter.

2.2)-Tvpo losie Architecturale :
On ddsigre par l'habitat humain le mode d'occupation de I'espace par lhomme pour des

fonctions de I'h6bergement. On parle ainsi d'habitats individuels, collectifs, groupds, et

disperses. Et, par extensioru I'ensemble des conditions de logement. On s'interesse d trois
d'entre elles : L'HABITAT

2.2.11-L'habitat individuel:
Il s'agit de l'abri d'une famille disposant en g6ndral d'un espac€ commun et d'rm certain

nombre d'espaces priv6s, d'un jardin, d'une terrxse, d'un garage .il peut prdsenter deux, trois

ou quatre fagades. Quatre fagades pogr une maison isolee, trois faqades pour rme maison mito

yenne, deux fagades pour une maison de rue.

) , ' _L'habitat collectif :
L'habitat collectif est l'habitar le plus dense ; il regroupe dans rm m6me bAtiment plusieurs

logements.
Il se trouve en gdn6ral en zone urbaine, se ddveloppe en hauteur au-deli de R+4.Les espaces

collectifs (espace de stationnement, Espace vert entourant ; Les immeubles, cages d'escaliers,

ascenseurs) sont partagCs par tous les habitants ; l'individualisation des espaces commence ir

I'entr6e de l'rmit6 d'habitation .la partie individuelle d'habitation Porte le nom d'unit6
d'habitation ou de logement.

Individuel Collecfif

Semi collectif

I nconv6nients :

-[.a vie collective n'est pas favorisee.

-Elles sont reserv6es aux classes sociales

aisdes, Compte tenu des cotts de

r6alisation 6lev6s.

-Elle conduit ir rme consommalion
foncidre imDortante.

Avantage :
-Un domaine srictement priv6 important.
-Un rapport intens€ avec I'espace extdrieur
(ardin, terrasse...).
-Une surface arn6lior6e exposees aux

vues-
-IIne libertd individuelle dans I'usaee.

Fig0l : Hebitat indMduel Fig(D : Eabitet individuel moderne
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Avantases : Inconv6nients :

- Consommation relativement
dconomique du terrain d bdtir-
- Installations techniques simples.

- Assez d'air et de lumidre pour
I'ensemble des logements.
-Proximit6 lraisemblable des services et

des 6quipements.

2.2 i l -L' habitat semi-collectif :

Cet habitat est aussi appel6 habitat intermddiaire et tente de donner au groupement

d'habitations le plus grand nombre des qualit6s de I'habitat individuel : jardin, terrasse,

garage, entr6e personnelle. Il est en gdn6ral plus dense que I'habitat individuel mais assure au

mieux l'intimit€.il est caract6ris6 par une hauteur maximale de trois niveau

Inconvinients :
- Un domaine semi priv6 appropriable.

-Un rapport important avec I'espace ext6rieur, i
proximit6 de la nature (ardin).
-Une vie communautaire est facilit6e.

-tJne surface habitable est amelio€e

En Atg6rie la typologie du semi collectif est peu d6velop@ ; pour tout elle Ofte des reelles
possibilit6s d'am6lioration qualitative dans le produit de logements, en particulier dans les

baux lieus de grandes villes.
Cette q,pologie relativement 6conomique du point de rte foncier se p€te fort bien d des

conceptions bioclimatiques.

Jhomogdn6ite de toutes les cellules
D'habitation.
-le manque de commrmication
"habitation/extCrieur"
-la trBs forte densite
Je manque de supports communautaires

-Une consommation du foncier 6lev6e
par rapport au type collectif,

Fig03 : logement haut stsnding

sont les logements ddpassant les normes de superficie

d6finies pour le type am€liore utilisant des mal6riaux

de luxe dans la construction.

A.1/Loeement haut standinc fHaut de qamme) : Ce

Figtl4 : Cita d6 6t7 log.D.trts d. Dr.ri.

t

.--.'1
?, ttir!

n,
t

A.3loeement am6lior€ : Ce sont les loganents en

collectifdont la surface habitable moyenne unitaire est

supdrieure aux normes du type 6conomique et

comportant des matdriarx d'omement.

Fig05 : logemetrt rm6lior6
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A./-Tv oolopie de losement collectif :

I

EE

A2l-Logement 6conomique (social) : Il est consid6re

comme social tout logement totalement subventionnd

par les fonds du tr6sor destin6 arx couches de

populations vivants dans des conditions trds precaires

et dont les rcssource ne permettalt pzrs de payer un
loyer trop 6levd-

I

Avantages :
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C'est ce qui justifie notre inG€t particulier pour cette typologie et donc la r6flexion
th6matique ci-aprds.

2.23-ll-Histoire de I'habitat semi-collectif :

ce concept a vu le jour vers la fin du19 eme sidcle. Lorsque la critique des maux de la grande

ville conduit des hygi6nistes, des architectes et quelques industriels i affirmer leur volonG de

proposer un habitat plus humain en cherchant a lutter contre "l'entassement des logements"

afin d'am6liorer la sant6, morale et physique, des classes populaires.

Il s'agit alors de donner aux ouvriers un logement qui leur permette d'6lever leur famille dans

des conditions saines et 6conomiques. C'est ainsi que, dds 1894 L. labor paie de onnkons

constiluant un type intermddiaire Entre les grandes maisons collcctives (...) et les petites

Moisons individuellest. UN type qui permet de combiner < L'inddpendance du chez soi et
omme dans les d'EuroI'agrimcnt da Voisinage >...(S).Dans les ann6es 60, tout c

nord, on explore en France la voie du <semi-collectif>,
notamment chez les jeunes architectes mobilis€s par
le concours d'id6es, La volont6 d'inventer un type
d'habitat hybride, situd d mi-chemin entre logement
Individuel et logement collectifparait suiwe deux voies
Compldmentaires : D'un c6t6, une rdflexion sur les formes
Individuels group6s (maisons jumel6es ou Quadrupl6es,
Maisons en rang6es, immeubles de ville, superposition
De maisons.,.) ;de l'autre, des r6fdrences i L'habitat
tndividuel pour la conception d'immeubles collectifs
(immeubles-gradins, individuels superpos6s,
immeubles-villas...).

Fig6 : Makors individuclles supcrpos6es i
VilleDidte -Andrrult et Parat architectes. 1970

Durant les ann6es 60/70, de nombreuses r6flexions d'architectes et d'urbanistes ont permis,

en m€me temps que I'avdnement des villes nouvelles, des recherches s':l de nouvelles voies :

l'habitat interm6diaire, ayant pour but principal de

appropriable le logement par ses occupants.

Durant les annees 80/90, I'habitat interm6diairc, n'est
pratiquement pas utilise. Cette mauvaise image vient
aussi du fait que ces op6rations ont trds souvent 6t6
realis6es i moindre frais et que leur int6gration
urbaine laissait d disirer. Son renouveau aujourd'hui Fig07 : Mrisons en rrngoc du projet

est essentiellement d0 au cott 6levd du foncier, Rive-Gruche

au probl&ne de l'dtalement urbain et i rme demande insatisfaite de la population-

En Alg6rie, ce tlpe d'habitat apparaissait dans le projet de Durand, d Alger (1933-1934) pour

des lequel le Corbusier et Pierre Jeanneret congoivent immeubles d gradin composes d'une

superposition de villas d6cal6es.

2.2.3.21-Types de I'habitat interm6diaire :

I i-I

1

Fig08 : Loti*sement dense Fig9 : Maison jumelS

"-\ r1n-.
-_,,Kgl.B

:

FigI0 : Moison jumd€
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. (5) Cit6 par C. 1995 MOLEY, L'lmmeuble en lbrmatioD. genCse de l'habitat collectifet avatars intermediaires, ED MARDACA
Fig06 i Reinvenler l habilar interm6diaire, PDF.

FigTrh(tp://www.quebecurbain.qc.cal2004/08/05/maison-en-rangot-du-proieFrive-gauche/

Fig9 : habitat interrmedaire PDF
Fis08/10 nefen
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Fig. ll : Maisons supcrpG6es et
arao166

Hahito,

Individael

A/-Ilabitat interm6diaire individuel :

Le groupement dense de maisons individuelles
peuril plus facilement 6tre considdrd comme de

I'habitat interm6diaire. Comme la maison
individuelle, la maison de ville a une vocation
unifarniliale. Elle s'en distingue a priori par une
plus grande hauteur, des parcelles plus 6troitesse

une plus grande urbanit6. On peut pourtant
esquisser une distinction en notant que la maison

Figl2 : Maison en bande

Figl3 : Residenc-e Anne Fratrk ; vert-saint -
d€nis (77) l9 logement (individuelle groupd)

individuelle ne depasse gdn6ralement pas R + l, alors que la maison de ville fait couramment

R+2, R + 2 + comble, voire R + 3.les maisons de ville respectent gdn6ralement un

alignernent continu qui ddfinit fortement les espaces urbains. ks esPaces privatifs situ6s en

arridre de la parcelle peuvent €tre des jardins, mais aussi des cours.

B/-Habitat interm6diaire :

ll s'agit d'un ensemble de logements avec mitoyennet6 verticale ou horizontale de R+2
gdn6ralement. La conception architecturale de l'habitat intemr6diaire se situe donc entre

I'interm6diaire collectif et l'interrnediaire individuel rdalise sur deux niveaux, avec des accis
aux logements individualis6s et un espace privatif ext6rieur sous forme de jardin ou de
terrasse. Ce c6t6 atypique permet d'offtir i la fois
des grands et des petits logements donnant ainsi
la possibilit€ d'accueillir des familles, des jeunes

couples ou des personnes seules. L'habitat
interm6diaire rdpond d un souci d'6conomie
d'espace, tout en conservant les 6l6ments qui
font lattrait du logement individuel.

Hrbitat
interm6diairs

Collectif

seml
collcctif

Fisl4 : Habitat intermddiaire. Cranves Sales

nticl,/losementlindividuel-srouDe/habitat-social-intermediairo.html
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C/-Habitat interm6diaire collectif :
Selon Christian MOLEY, l'architecture en gradins constitue
L'exemple le plus ancien d'habitat interm5diaire. ...(6)

L'idee de creer des immeubles de logements en forme
De gndins, pour octroyer ir chaque logement d'importants
Espaces ext6rieurs subsituts du jardin de la maison
individuelle. ks deux architectes Sauvages et Sarazin
prdcisent que les Retraits successifs permettront notamment
d''dtobl De vdritables jardins tnais aussi que le c6ne
d'air et de lumiire Tris ouvert
que confire cette typologie permettra de "crier Des
maisons d'hobitotion tris airies et por suite absolumenl
Hygiiniq ues"...(l)L' habital intermldfu ire collectif est
un hahilat collectif dans Lequel Le logement
s' individualise palicllement en ocquirant
Certtkes qualites de lo naison individuelle...(8)
Pour d6finir ces qualitds Christian Moleyen propose un inventaire :

. un espzrce orienti sur deux axes - I'un vertical (De la cave au grenier), l'autre urbain
(devant/derriire)
. un espace centrd sur une pidce principale, congue Comme le "foyer" ;
. lme organisation spatiale composee de mani&e i Permettre un passage progressif du public
au plus intime.
. un espace privatif extdrieur important et appropriable ;
. un accds individuel permettant un "marquage" personnel ;
. une hauteur et une dchelle modeste.

L'habitat est rme necessit6 dans la vie de l'homme ; il se diversifie selon ces diffErents

besoins et sa capacite financidre, entre l'individuel et le collectif, qui subdivise ainsi selon

sa localisation < habitat utain ), sa fonction < habitat touristique >, son caractdre (Habitat

dvolutif, haut standing, solidaire. ..).
Cette mixiG amdliorc le d6veloppement de tissus urbains ; Nous constatons qu'un cadrc

de vie agrdable ne veut p.rs forcdment dire maison individuelle, tout comme densitd ne

rime pas forcement avec habitat collectif.
Nous avons choisi de travailler sur l'habitat semi-collectif comme solution interm6diaile
avec rm ruximum de confort ext6rieur (ardin priv6, espace semi -publics, espace publics,
parking. ..), et int6rieur (la conception, les matdriaux utilisds....).

Figls : Terr.ses d'Habitit 57 t
Mortr6al

Figl5 : Rdinventer I'habitat interm6diaire. PDF a
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3/-Pr6sentation de I'architecture tioue :
< La conception architecturale bioclimalique s'inscrit dans la problinalique
conlemporaine liie d l'aminagernent harmonicux du lerritoirc et d la prCsemation des

milieax naturels ; celte dimarche partie prenan@ du ddveloppement darable, optimise le

conlort dcs hab ana, fiduit les risques pour lcur santd a minimise l'inpet du bdti sur
I'environnernent r... (A-lain li6 Bard et Andr6 de

L'architecturc bioclimatique est un principe de

Constnrction. Elle consiste d concevoir un bitiment
en tirant au maximum parti de I'environnement
extdrieur, du climat, du reliei de la vdgdtation
et de I'orientation. L'architecture bioclimatique
repose sur I'utilisation passive du rayonnement
solaire et de la circulation d'air (vents) pour
chauffer et climatiser I'habitation. Reposant sur des

principes simples et de bon sens, cette ddmarche
constructive a pour cons6quence immediate la red on
importante des besoins 6nergdtiques donc du cotrt de fonctionnement mais 6galement la
garantie d'une maison confortable en toute saisoo, et6 comme hiver.

3.1/-Les bases de I'architecture bioclimatique :

L'architecture bioclimatique repose sur 5 principes :

Capter le rayonnement solaire, Stocker l'6nergie ainsi Captec, Distribuer cette chaleur dans

lhabitat, reguler la chaleur, Eviter les d6perditions dues au vent
Les rdgles d'une maison bioclimatique sont celles du bon sens, toutes les conditions ne

peuvent pas toujours 6tre r6rrnies sur le m€me projet, mais en voici les principales cidessous :

Strar€gie de t ase

(D
.D

O

-:*: - ,-or?r"o
L'orlentaliotr -

la forrrc
archltecturale

a
I'lsolatlon

L'orgaolsaaiou
intet'ne

€! d! .o-to^ hom.l^

Fig16 : La reletion des 3 acteurs

(Alain li6 B.rd et Andr6 de Harder)
tin d'ftudc. Architecturc et tlabitat. llabitat et exigenccs bio.limatiques 2014-2015
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A-L'imolontulion :
Les obstacles naturels et artificiels, le choix des

Orientations des fatades, I'environnement
imm6diat du b6timent ont une influence
significative sur les conditions de confort
thermique ir l'interieur de Celui-ci. L'6tude
du terrain et du climat permet d'exploiter au

mieux le poteotiel de rafraichissement et de

protection solaire.
B- L 'oriaatttion :

Pour profiter des apports solaires de fagon passive,

la maison doit 6tre orientee au sud car le soleil y est

disponible toute I'annee. Cette fagade doit donc

s'ouvrir d l'ext6rieur par de larges surfaces vitr6es.

ks orientations est-ouest ne sont jamais favorables.
En effet, trop de surfaces vitr6es ir l'ouest engendrent
ddsurchauffes en 6te. Des vitres d I'est peuvent 6tre

envisag€es si les bnrmes matinales sont absentes.

Elles apportent de la lumidre et de la chaleur le matin.
Enfiq l'orientation au Nord n'est jamais favorable
et il faut minimiser ouvertures sur cette fagade.

C-La architecturale :

La forrne de l'enveloppe de la maison doit 6tre
relativement compacte et s'adapter aux conditions
exterieures comme le vent ou l'ensoleillement.
Des formes compactes limitent les d6perditions
6nergetiques et optimisent la repartition de

la chaleur. les 6l6ments de prises au vent
cornme les balcons ou les d6crochements
sont d 6viter : ils constituent d'importants
thermiques et engendrent des ddperditions
thermiques importantes

I)- L'orsanisation hterne
Grdce d un am6nagement ad6quat, nous
profitons de l'apport de lumiire naturelle
en hiver et nous nous prot6geons de

l'dblouissement I'ete.
E- L'isolqti!4j

I I
n

n

Figl7 : Choix du site d'implantation

F[lt : Principes de cotrstructioo
bioclimatique en fonction de

I'ensoleillemeut

E.i.lr..n rs lf56: P.twk .n@E 75 n:

Deaditals lirin'€s

Figl9 : Choix de ln forme architectur:ale

Fig20 : Organisation des espace selon l'expmition

L'isolation thermique est un compl6ment
primordial au bon fonctionnement de la maison
bioclimatique d l'intdrieur du b6timent, seul le
volume d'air est chauff6, la structure (murs et
planchers) reste froide mais elle permet de

conserver une Bonne inertie et supprime les
ponts thermiques.

Fig21 : Isoletion et pr',otection d'une maison

rrord

estoue

s rrd

*------
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4/-Analyse d'exemples
4.l/-Exempte 01 (nationol) : Cit6 E.N.A.V.A i Taher

4.1.1/-Situation du projet La commune de TAHER ou se localise le site objet de

cette analyse se situe dans la partie Nord-Centre de la wilaya de Jijel. k projet se situe dr

l'entr6e nord-ouest de la ville de TAHER.

rrg22 : Carte de Jijel trig2:t : Cite E.N..{V.A I TAHE& Jiiel

4,1.2|Pr5sentation du projet . 54Tta cit6 E.N.A.V.A situee d l'entr6e nord-ouest de la ville
TAHER, c'est un ensemble d'habitat semi-collectif constitue de 66 logements. La cit€ est

formee de 4 writds comportant I I blocs r6partis comme suit :

2 unit6s comportant chacune 4 blocs
I urit6 comportant 2 bloc
I unit6 comportant un seul bloc

;.: rr-nr
Fig24 :L'organisation des unites

4.13/-Analyse urbaine :

Le pourcentage du cadre beti est plus 6lev6 que celui du non bati dans la partie proche au

centre ville, donc cette partie du site est urbaine.

-t a fagade urbaine est constitu6e des habitations individuelles est semi collectives. On

remarque rme homog6n6ite, dont tous les bfltiments ont la m€me couleur claire et m@me types

de toiture inclinde qui suit la topographie. La fagade est longitudinale et horizontale ir cause

d'une homog6n6it6 des hauteurs. La l6gdret6 de masse grasse aux escaliers non couvert qui

relie les blocs.
-[,a pente renforce I'effet de verticalit6 en influengant sur l'dquivalence des hauteurs m6me si

9 les constructions ont toutes une hauteur de R+2.

Fis25 : Vue sur les facades Fis26 : Vue sur les facades
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4. |-4l-Analvse fonctionnelle :

Le bloc se #pare en deux parties; l'une commune et l'autre priv6e ; une entr6e individualisd

pour chaque unit6, I'int6rieur de I'unit6 se compose essentiellement des espaces jours et nuits

avec des extensions ext6rieures telles que les terrasses et les jardins.

4.1.51-An e formelle

La volumetrie et les toitures inclindes renvoient i un aspect residentiel avec la d6gradation

de niveau qui dorme un rythme au niveau de la fagade.

Fig27 : Corpc longitudirale Fig2t : vue sur I'cnsemble des habitatinns

r
Synthise :

Apres cette analyse on a pu relever quelques avantages et inconv6nients.

Les avantages :

- L'ensernble des blocs est bien ensoleilld grflce aux hauteurs identiques

- Bonne accessibilit6
- L'exemple respecte la hauteur limite (R+2)
- L'existence des terrasses jardins dans chaque logement.

Les inconv6nients :

- L'absence des 6quipements urbains. -Les espaces verts non arn6nag6s-

- Manque de parking. -L'absence des placettes de regroupement et de loisir.

4.21-Analyse des exemples 02

Le jardin
4.2.1 I - fiche technique :

de mouad / fontaine sur saone 69

l/- situation de projet : chernain de montagaya

chemaine de revai
2/-date de rdalisatioa : 2006/2007

3/-Maitre d'ouvrage : fontanel promotion
4/-Maitre d'auvre : atelier d'architecnre et
d'urbanisme Thierry roche

5/-nombre de logement et programme : 2ldont 9 interm6diaire

6/- conterte : extension urbain
7/-Surflrce de terrain nette (parcelle) : 5 l00m'
8/-surface biti : 2040m'? -CES : 0.40

Fig29 : Situation de proiet

Source Fig 27l28: http://fr.calameo.com/read/0008998691693ce1a26.14
fig29 Hatritat intermediaire au Centre EST.: Iiche de cas / urbit, mars 2008/tiSH PUCA
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422l- pr€sentetion et situstion du Droiet : le projet situ6 d fontaine -sur - saone ;

commune r6sidentielle de 6721 dmes int6gr6 au grand Lyon (communaut6 urbaine

de Lyon) fait partie des cote de l'ouest lyonnais .chemain de montagayL chemain de revain.

Dans le site et int6gr6 deux typologie d'habitat collectifet habitat interm6diaire .l'habitat

interm6diaire ne consomme que 300m2 de surface de terrain par logements.

a23l cg$w€ u&ghe : t-a structure urbaine

est simple. B6timent de logements collectifs :

donne sur la rue le chemaine de montagaya,

tandis que les logements interm6diaires
s'implantent retrait en fond de parcelle l'int6gration
de bities repond d'autant au critdre d' ensoleillement

des logernents qui a desir d'urbaniG par l'alignernent
des collectifs sur la rue et la creation d'espace tant
privatif que collectif.
4.2.4lAnalvse erchitecturale :

Fig.30 : hebitat collectifet interm6diaire

FigSO : Habitat interm6diaire au centre est : fiche de cas / urbita mers 2008/USH P|JCA g

CHAPITRE 02 : connaissances de thome

D Trois plots de I'habitat interm6diaire et deux bitiments de logements collectif sont

structur6s autour d'un espace central c'est l'esplanade ; cet espace aux cours de

parcelle permet la desserte pi6tonne des logements .les logement interm6diaires

viennent s'implanter en fond de la parcelle ; alors que les collectifs s'alignent sur la

rue .ces differentes dispositions permettent de pr6server I'intimit6 aux cours d'ilot
et par extension des logements intermddiaires.

F Ceux de RDC ouvrent directement sur l'espace central (l'esplanade) on peut imaginer

qu'i terme une vdg6tation luxuriante joue le r6le de filfie entre les diff6rents espaces

et reduire les CO-visibilite actuellement pr€sentes : l/J'esplatade 2l' les jardins des

logements en RDC 3/- les chambres d'appartements.

) Les plans des appartements e une : s6paration jour /nuit - une cuisine

/em6ricaine-les rppartements disposent de large hall d'entree - un v6rit ble

espace de r6ception
) les duplex se posent sur les simplex de RDC on a la particularitd d'6tre inversds :

ont pen6tr6 d'arbore par: partie bas compose des chambres avant d'acc6der i la

partie haute qui compose le s6jour et la cuisine .cette composition a I'avantage de

permettre a la partie jour de s'6tendre sur une gmnde terrasse ; on accdde d son

logement soit de plein pied de puis l'esplanade si on habite au RDC soit par une vol6e

d'escalier si on vit d l'6tage.

D l'espace extdrieur appartient aux logements de RDC qt'and ils sont en pied

d'immeuble ; le reste des espaces extdrieurs sont r6serv6s aux habitants de la

rdsidence ; en effet le tout est soigneusement ferm6 donc r6sidentialis6 par portail

avec contr6le d'accds, situ6 sur le chemain de Revin car de regroupement des habitant

c'est I'esplanade centrale.

F Les voitures sont exctues des espaces proches de logement ; on trouve dans m
parking souterrain en dessus de I'immeuble de l'habitat collectifet accessible

Depuis le chemain de montagaya i I'ouest de la parcelle. Il abrite 23 places de

stationnements et les loc-eux techniques de gestion des d6chets m6nagers

I
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Fig. 33: F Crde principdc

t1t
Fig34 : La volum6trie +coupe

j
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Fir2 : f-6 ttft plo& dc I'h.bt t inacr.{di.irt
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Fig35 : Fagade sccondrire

6/-Analvse constructive :

la d6marche de la qualitd environnementale de bdti a 6t6 prise en compte dans la phase

d'6tude et vise entre autre d reduire les charges et am6liorer la qualit6 de vie, cette rdflexion

passe aussi bien par la gestion de l'dnergie et de I'eau que des procedes et des produits

constructifs :

-l'utilisation de l'6nergie solaire.

- le chauffage est assur6 par une chaudidre collective haute perfomrance.

-la consommation dlectrique est mise sous contr6le avec tme r6duction des villes.

- la r6duction du r6servoir des chasses d'eau.

- le bassin de r6tention au niveau de I'esplanade permettant d'infiltrer l'eau de pluie

directement sur site sans la rejeter dans les rdseaux d'assainissement.

-t'emploi de beton cellulaire thermo pierre de 30,cm d'epaisseur permet d'assulEr la p&ennit6

et la solidaritd de la construction.

J'isolation phonique est assur6e par une structure massive en murs thermo pierre et fait

I'objet d'un effet particulier de traitement.

Telusl(

;'

Es(rlirr

TtIrasia

Iqrrssr
Taddlrk.ff xdl.it:s13fipl.t lr.t

ftc; itrdi!

Fig. JI: Lcs plots d'hrlitrl itrtermddirire 3ont coopos. drs troi8 log.mctrts

i.brirl{ ct trFrpoc6 vofuntEic.

Aprds cette analyse on a pu relever quelques caract6ristiques de l'habitat intermediaire

. Richesse de la volumdtrie

. utilisation de concepts bioclimatique (murs thermo pierre, I'isolation phonique,
l'6nergie solaire...etc.) pour s'adapter d l' environnement

e Assurer l'intimite et la vie communautaire dans ce quartier par rm espace central qui

Est l'espace de regroupement des habitants (l'esplanade au centre d'ilot)
o Assurer le bon climat dans ce quartier par I'exclusion de stationnement automobile

au niveau de l'ilot et r6server seulement pour la circulation pi6tonne.
o Cr6ation des espaces privatifs (ardin et les terrasses).

Fig3U32l33B4R5 , Habit{t interm6dieire au centre cst : fichc de cas / urbit mars 20O8ruSH PUCA E
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CHAPITRE:03 PHASE 01 : 6tude contextuelle

a-Etude contextuelle :

Introduction
<< Seule Ia conscience du contexte et la connaissance du milieu dans le quelle

il construit, peuvent permeltte d l'architecte de ttouver le sens du r6el >>' Jan
Nouvel.... [11
La r6alisation d'un projet d'architecture passe avant tout par son implantation dans un site

donn6 ; cette 6tude nous permet de collecter les differentes donndes du site et les analyser.

C'est i partir de ces variables contextuelles que seront d6gag6s les suPports conceptuels qui

vont nous servir d 6laborer le plan d'am6nagement et d'affectation de notre projet.

l/-Choix du site :
k site d'intervention et le projet architectwal ont des impacts a double sens I'un sur l'autre ;
c'est grace au site que nous d6gagerons avec les grandes directives du projet, et le projet peut

renforcer, nuire, ou bien transform6 le site naturel.
Dans le cadre de notre th6matique ;notre choix s'est port6 sur un terrain que nous avons jug6

int6ressant compte tenu de :

o Son implantation dans la region de Tipaza ville c6tidrr connu essentiellement pour sa

nature touristique et agricole.
. Sa position dans le nouveau p6le urbain, i la p6riph6rie ouest de la ville sur l'axe de la

route national n" I I , et sa proximit6 par rapport i la mer ce qui nous offre une double

orientation d la fois naturelle et urbaine.

. Ses Potentialit6s naturelles importantes de la rdgion avec un trds bon ensoleillement,

des vents dominants favorable, et une diversit6 de la faune et de la flore ; il contient

aussi de nombreuses sources de matidres premidres naturelles.

. Les vues panoramiques donnant sur la mer et la montagne de Chenoua.

La localisation du terrain nous offre de nombreux atouts en relation avec notre thdme, et

souldve aussi une certaine complexit6 avec sa double coloration urbaine/touristique ; Ces

donn6es nous ont permis de choisir cet emplacement qui rdpond le mieux A notre souhait de

travailler sur l'habitat et la mixit6 typologique

2l-Choix de oroiet :
L'habitat r6vd correspond i une maison individuelle avec toutes ses exterieures privatives,

6laboree de la meilleure fagon possible, c'est-d-dire en realisant des programmes minimisant
les charges communes et les d6penses pour le logement Mais la r6alite est toute autre,

aujourd'hui, I'habitat collectif constitue la typologie pr6dominante en Alg6rie ; cette dernidre

CbI

J I
T----(

Descriotion de la carte

Terrain d'intervention. . ....( 1)

-Route nationale n"l I ......(2)
La mer
m6diterran6enne.. .,.,(3)
Centre historique de la ville
deTipaza......(4)
Parc archeologique
romain......(5)

Fig0l : Position du terrain par rapport I la vllle
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est consid€r6e par beaucoup de familles comme une solution provisoire et non comme un

habitat i occupation d6finitive.
Le r6vi parait dilficile d atteindre, sinon impossible devant la chert6 du foncier et le

manque des moyens. Alors, la grande question qui se pose est :

Entre la maison individuelle et le logement collectit quelles sont Ies alternatives ?

De notre part entre la maison individuelle et I'immeuble collectif, existe l'habitat

interm6diaire. deci nous a conduits dr r6flechir d cette solution, ses principales caract6ristiques

6tant proches de I'habitat individuel, en particulier :

r I'accds individualis6 aux logements,
. la programmation d'espaces ext6rieurs privatifs pour chaque logement.

o des pieces i vivre plus grandes.

CHAPITRE:03

3l-Etude de la ville de r6f6rence
3.lSituation ( ville de T D ZA >' I

3.1.I/-Contexte national :

La ville de Tipaza est situ6e sur la rive de la mer
Mddit€rranee, dans les confins Ouest du Sahel d

70km d'Alger, et i l'Est i 28 km de la ville de

Cherchell, Elle couvre une superficie d'environ
700.000 ha.
Tipaza est constitu6e par les collines du sahel qui
S'allongent paralldlernent i la cote depuis la h

3.l.2l4on r&ional :

la ville Tipaza est limit6e par :

-Au Nord : Par la mer m6diterran6e.
-Au Sud : Par la wilaya de Blida.
-Au Sud-Ouest : Par la wilaya de Ain Defla
-A lEst : Par la wilaya d'Alger.
-A I'Ouest : Par la wilaya de Chlef.
La ville de Tipaza est travers6e par un axe routier
important, la route nationale No I I , cet axe
relie Alger i Mostaganem sur la ligne littorale.
3.1.3/-Contexte communal : EIle est limitee :

Au Nord la mer m6diterran6e.

A L'Est la commune d'aine Taguerait.

A L'Ouest la commune de Nador et Cherchell

Au Sud la commune de Hadjout .

- SUD-EST : la commune de Sidi Rached.

PHASE 01 : 6tude contextuelle

Fig05 :L'accessibilit6

Fig02 : Situation de la ville de Tipaza

A!d!

U9&!

Fig03 : limitetion de la ville

E

de Djbel Bouzereah i l'Est, jusqu'i la ddpression
du Nador dr I'Ouest,

3. 1.4/-L' accessibilit6
La ville de Tipaza est traversde par un seul

axe routier important. Est la R,N.l I (c'est
un axe qui relie entre antique Alger et Cherchell).

Fip04 : Limite communal

lrlrtt&rD.rh



3.2/-Hist

^l-L'6
ue oh6nicienne

<< I-a cr€ation de fipasa lemonte vers Ie 5ime et 6ime
nom de Tipoza signiliait pour eut " lieu de passage",

PHASE 0r : 6tude contextuelle

si&te A.J.C par les Ph6niciens. I*
donc Tira"r fut un com@ir

Fig06 : carte de la ville pendant la
p6riode Ph6nicienne

b /-Epoque romaine :
La ville romaine primitive s'est installde en

46 Av .J.C, Sur le comptoir phdnicien, son trac6

a dpous6 celui de la ville pr6existante caract6ris6
par deux axes principaux : le caldo , et le
Decumanus.
L'enceinte 6tait construite sur celle la phdnicienne,

et aprds 150APJ
+Elle 6tait d6molie et remplacee par une autre de
2200m, (i cause de la croissance d6mographique
qui a engendr6 croissance du cadre bdtis) percde de

3 portes :

Casarea du c6t6 Ouest, Icosium du c6t6 Est, et

Porte de sud).

+r:
-t--r-,

Fig08 : carte de la ville pendant la periode

coloniale 1854

Fig09 : carte de [a ville pendant la
pdriode coloniale 1925.

oire de la ville

commercial >. [21

ks phdniciens ont choisi le lieu de ceue ville
pour :

-sa situation stratdgique (lieu d6fensif)
-ses conditions naturelles convenables.

Plus tard, ils ont construit un port primitif,
Installer un comptoir puis occuper la ville

aprds Plusieurs tentatives, de colonisation par

l,es carthaginois.

!

Fig07 : carte de la ville pendant la
p6riode Romaine

C/ -P6riode coloniale :

1854-1861 : Les colons ont d6cid6 de rdtablir
la cit6 de TIPAZA comme ville (avec un th6atr€,

Caseme, boulevard . ..), elle a subi une croissance
urbaine vers le Nord{uest par la construction
d'un'ilot. industriel.

En 1925 ; le noyau ancien de TIPAZA a
connu Un D6veloppement de reseaux

routiers permettant De Le relier aux
diff6rentes directions (l'extension vers le
Sud-Ouest a crd6 I'ilot <Bourgade>
Comprenant une quirzaine des bAtiments ir
vocation Administrative.

1936-1948 : il y a eu un amdnagement des locaux

Scolaires, et I'am6nagernent d'un nouvel ilot du
Noyau qui marque deuxidme extension Vers L'Est,
et une continuit6 de I'axe Nord-Sud.
De 1953 i 1959 : Ia morphologie de la ville Permet

CHAPITRE :03

\

1

Fig06/07./08,109 : Mimoirc }labitat ct cnvironnement, Habitat urbain et exigences bioclimatiques.2Ol4120l5



CHAPITRE : 03 PHASE 0l : 6tude contextuelle
Agricoles au Sud.
Del959 d 1962 : pour les raisons politiques, Tipaza est Passde

du mode de croissance Continu Au mode Discontinu la construction d'une cit6 de

regroupement (Mer Zoug) au Sud ; Cette cit6 sera caract6ris6e par une rupture totale Par

rapport au noyau historique de la ville
d- L'6oooue postcoloniele,
le d6veloppement de la ville S'est

fait et continu i se faire en deux formes :

/ Une densification des ilots qui se

situent d I'int6rieur du village colon
r' Une implantation d'6quipements et

logements Qui s'6talent sur une

superficie dans l'espace tampon.
Figl0 : Structure de I'ertensiotr post coloniale

s. Actuellement elle se caractdrise par
l'extension de la ville des c6t6 Est et

Ouest par le d6veloppement de deux
p6les important (pos AU I -Pos AU2)
compos6s pour I'essentiel
d'6quipements et de nombrzux et

importants programmes d'habitats
urbains de type collectif.

\
I

I I
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Svnthise :

L'dtude historique de la ville de
Tipaza nous a permis de
comprendre la gendse de sa

cr6ation et de suiwe son
6volution : c'est une ville
historique de premier degrd qui a

connu le passage d'un nombre
important de civilisations,
chacune imposant une
arrhitecfure et une urbanisation
sp6cifiques ;

La position strategique, les
potentialitds naturelles, et les

donn6es climatiques, ont
fortement inlluencd sur la

succession des civilisations sur la
ville, ce qui nous permet de nous
appuyer sur ces facteurs quant i

notre intervention dans cette ville.

32

Figl0/ll :Mdmoire Habitat et environnement, Habitat

!u2

Figll : la carte de Tipaza l'6poque actuelle.

L

Figl2 : sch6mas de synthise de l'6volution
historique de Tipaza



CHAPITRE:03
Le climat :
Le climat de Tipaza est un climat de

type M6diterran6en ; c'est un climat
froid et Pluvieux en hiver et chaud et

humide en 6t6
-La pluviomdtrie annuelle : 602mm.
-La tempdrature moyenne :

-Mois Aout : 33o

-Mois f6vrier : l0'
-Les vents frequents :

-Vent Nord, Vent Est
[-€s vents Ouest parviennent faiblement ;
Les vents Sud sont les plus doux-

La sismicit6 :

[-a ville se situe dans une zone sismique
active, elle est classde dans la zone III.

f,e relief :
k reliefde cette ville est matdrialise par des
courbes de niveaux paralldles. Le massif de

CHENOUA s'6ldve i plus De 900m audessus
de la mer s6parant ainsi la ville de celle de
Cherchell.

Hydrographie:
La wilaya de Tipasa dispose d'un r6seau
Hydraulique relativement important d'est en ouest.

o Les oueds

l_Oued Mazafi*an passe par douaouda kolea
2*Oued el hachem passe par Cherchell
3_Oued djer passe par messe lmoune
4 Oued damous
5_Oued Nador
6_Oued Marzouk d I'int6rieur de la ville
La wilaya de Tipasa dispose d'un rdseau

hydraulique relativemort important d'est en ouest
7 Oued Marzouk d I'int6rieur de la ville

PHASE 01 : 6tude

-.
Figl4 ; Crrtc de clsssificrtiol sismiqla drs

wilryrs d'AIg6r

I r..r. d. r 16

& ,.nt. d. 2s ri

-rcnaocrrI F,lt. e rs\

Fig15 : Carte des diff6rentes pentes

+

Fig 16 : Carte Hydrographie

Topographie : Le territoire de la ville de
Tipaza couvre :

Une superficie de l725Km'repartie en :

- Montagnes : 340km'?
- Collines et pidmonts : 583km2
- Pleines : 6l7krn2
- Forets : 14314 ha

+ Vents Nord
--* Vents Est

+

I
I

trigl3 : Crrte dca vetrts

33



CHAPITR"E:03 PHASE 01 : 6tude contextuelle

4.1/-Situation de p6rimitre d'6tude :

Notre pdrirnAtre d'6tude est inclus dans
le pos < AU2 ) situ6 dans I'extension
Ouest de la ville de Tipaza et reli6 directement
au noyau historique par la << RN I I >>.

Fig17 : Situation de p6rimdtre d'6tude.

4.2/-Accessibilit6 au p6rimitre d'6tude :
Le p6rimdtre d'intervention est desservi principalement par :

-La route nationale Nl I qui relie la commune de Tipaza i Alger et aux diff6rentes communes
avoisinantes situ6es sur I'axe est- ouest. Par ailleurs, le p6rimdtre dispose d'un r6seau inteme
tGs important, compos6 de chemins communaux, d'une multitude de pistes rurales et de pistes
agricolesjouant un r,6le de dessefte aux difTerents groupes d'habitations.

FiglE : Carte Accessibilit6

5/- ETUDE DE SITE D'INTERVENTION

5.1 /-analyse de I'environnement naturel :

5.1.1/-Pr6sentation du site :
Notre sit€ se trouve d L'extension ouest de la ville de Tipaza dans le POS AU2. Il est situ6

dans le nouveau p6le urbain multifonctionnel. Trois typologies d'habitat ont 6t6 recommand6s
par le POS, le terrain est alignd en paralldle avec la RN I I

Figl9 : Situation de site psr repport au P1OS AU2

,.- '

ir

Fig 20 : Site d'intervention

E

4/- 6tude de p6rimdtre d'6tude :

I.'
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CHAPITRE:03
5.1.2/-Situ ation du terrain Dar raDDort
au wstime routier (voirie) :

D'aprds I'analyse de la structure viaire du site,
qui concerne les r6seaux m6caniques et pi6ton,
nous rcmarquons que notr€ site est entour6 par
des voies de degr6s d'importance diffdren*,
les intersections de ces voies crdent des ncuds
class6s selon leurs degr6s d'importance et celui
de I'environnement immddiat. L'axe m6canique
le plus important est la route nationale n"l I
qui se trouve au Nord de notre terrain

PHASE 01 : 6tude contextuelle

Q.-"-.-.--
! t!.r."*rr::-

t
8

Fig2l : Situation du terrain

5.1.3/-D6limitation du terrain
Notr€ site d'intervention se situe i I'ouest de
la ville de Tipaz4 et s'inscrit dans le POS AU2,
il et dilimitd :

.Au nord: par la RN : I let station-service.

.Au sud : pfi un centre culture et un citronnier.

.A I'Est : par une esplanade et habitation existantes
.A l'ouest : par un h6tel.

5.1.4/- envirenement urbain immediat
Il s'ouvre sur la mer par deux vues potentielles : une sur le complexe touristique < Mataress >>

et I'autre sur la m et la < Chenoua >-

,C

St.tiro sarvia

titootaina dc (hcooua (vua l,

Vtr ru ler titrormiarVuc rur h (d{rc (uhuitl

N

I ,{

ompLra too,iitisr. ilat.rclr. r lwc2l
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Frg22 z Carte de ddlimitation
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voic tcrtbir.

Fig23 : Carte d'environnement urbaln imm6diat du site d'interventlon.

Fig2l122123 : Auteur



CHAPITRE:03

5.1.5/-Morp holopie du terrain :
A/*la forme : La forme de terrain est irregulidre
(trapGzoidale) avec une longueur de 267m, la plus
grande largeur situee i l'Est est de 137m, la plus
Petite situ6e i I'ouest est de 116m.
B,/*La surface : [-a superficie du terrain est
de 3380.00m' ; Le terrain est orient6 Nord-Sud.

b7a

Fig26 : Coupe sch6metique AA

PHASE 01 : 6tude contextuelle

Fig24 : La forme et la surface de terrzin

6/-Toooqraohie du terrain :

Notre terrain pr€sente une pente de 6.57o
Allant du Nord au Sud constituant une dinivelde

De 8 m sur une largeur d'environ 100

6]tr

Fig27 : Coupe sch6matique B-B

"t

\

S

tN

Fig25 : Topographie du terrain

Nous avons rernarqu6 que notre assiette est guid6e par une pente de 6-5Yo, donc pour
int6grer le projet d son environnement naturel, et pour profiter des potentialites

morphologiques et topographiques du terrain, nous allons diviser le terrain en trois plates-
formes suivant ainsi les courbes de niveau.

-l Ca

.i :.:

Recommandations :

Nt

3

3 2
ItI !-

Nt
2 \.

:f,;

I

Fig28 : Topographie du terrain Fig29 : Ies 3 plates-formes
' t\r^> 

- '5F-

Fig30 : Sch6mas du d6coupage du terrain en 3plate forme 1-2-3.
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F E21/25/26127/28/29/30 : Mdnroirc Habitat e! environnemenl, Habilat urbain et exigences bioclimatiques.20l412015



Les vents ont des

fr'equorces diff&antes
durant I'ann6e ; les plus
dominantes : sont de
direction Sud et Ouest

;quant au sirocco, il est
rarement enregistr6 au
cours de l'hiver. Par
contre les vents froids
sont fortement
infl uencds par I'altitude.

Notre terrain est
compldtement orsoleil16
durant toute l'annde
hormis la partie Nord-Est
et Est qui regoit des
rayons solaires basses en
hiver qui peuvent 6tre
stopp6s par le bdtie si le
gabarit est important.

CHAPITRE:03 PHASE 0l : 6tude contextuelle

5.1.8/-La temp6rature :

Le climat est de type
m6dierrdn6en i tendance
sub- humide i deux
saisons divisdes durant
chacune six mois, I'une
dhiver s'6tendant
d'Octobre i Mam
et l'autre d'6te allant
d'Avril i Septernbre. Les
temp6ratures sont 6lev6es
en 6t6, basses en hiver ,

Fig3l : Carte des vents et d'ensoleillement du terrain.

R6duire les effee des vents par les plantations @rotection v6g6tale) tout en favorisant le
passage De la brise marine en 616.

-Cr6er des perc6es du c6t6 Sud pour permettre un Bon ensoleillement naturel au ccur du

-T

(D

Recommandations :

projet.

E*i

I
I
I
I
I

aqrip.nrnr .dnn,!td,

aq,iFrtrr loirnrar

hatttat aollacl,

h.bi!.t indivtdr.l
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Fig32 : Carte de I'environnement biti

E

5.1.6/-Le vent : 5.1.7/-L'ensoleillement :

\

@:
5.2.1/- biti : L'environnement auquel appartient noke site d'intervention est un
environnement urbanis6 caractdrise par << une architecture nouvelle > et la dominance
d'6quipements. Mais malgr6 sa situation et sa yaleur potentielle Le pdrimdtre ne possdde que

quelques 6quipements sociaux-6ducatifs.

I

Fi93l/32 auteur



CHAPITRE:03 PIIASE 01 : 6tude contextuelle
Ohservations : D'aprds notre lecture du trAti on a remarqu6 qu'il ya :

r' Un grand manque d'activit6s commerciales

/ Un zonage monofonctionnel, (Le ddcoupage de I'espace en zone d'activit6, zones

industrielles. residentielles).

y' L'absence de coherence entre les diff6rents projets ; chaque projet est refldchi A part,

et ne pr€nd pas en consid6ration I'entourage dans lequel il a 6tait projet6.

5.2.2 l-caare,-Eon -fAti :-L'espace non beti qui accumule un r6le urbain comme les places et
les placettes est presque inexistant.

tenain

R0c

R+1

f,+2

n+3

R{4

R+5

I veft

II
I
I
I

Espace

Fig33 :les qabarit du pos AU2.

Il faut faire une :
- -Int6gration au tissu urbain existant avec une connexion et des interrelations du
projet avec son environnement urbain (double orientation du projet) ;

-Prendre en consid6ration le manque d'activites commerciales par la cr6ation de
surfaces commerciales.

-Pr6voir une organisation introvertie, et ddgager un espace central i l'6chelle de tout
I'ilot comme support d'activites communautaires.

-Redonner aux espaces publics ext6rieurs leur vdritable dimension urbaine avec une
nette hidrarchisation allant de : les espac.e public espace semi public espace semi prive
espace prive,

-Assurer une mixit6 de typologies de logement.
-Doter le quartier des dquipements de proximit6 necessaires i la vie sociale ;(

sociaux-6ducatifs).
-Favoriser les espaces verts et la v6g6tation,
-Realiser un projet qui respecte le gabarit.

Obserwations :
Le manque d'espaces publics tels que les placettes, les parcs, espaces verts. .. i l'6chelle du
pos AU2.
5.23 /-GABARIT : On rernarque que les hauteurs varie entre R+2 et R+6.

Recommandations :

3tiFigJ3 : auteur



CHAPITRE:03 PHASE 0l : 6tude contextuelle
I .Les voies nrincipales (les axes urbains) : Sont constitu6s par RNol I (Route Nationale).
2. Les voies secondaires (les axes de connexion Ce sont les voies qui relient les axes):
urbains d travers le territoire du POS
3. Les voies tertiaires (de desserte locale) : Ce sont des axes desservant les ilots et les

diff6rentes unitds d'habitations

- 

\'oie p'incipal. (R-\]r )

I voi. s.condri!

-- 
\'oi. t.ii.ir6

N

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

RNlI

Fig34 : Structure viaire

Observations :

D'aprds notre lecture on a remarqu6 :

. Un passage direct d'une voie principale d une voie tertiaire.

. L'absence de voies pietonnes.

. L'absence d'espaces de stationnements-

I(
l
t-
I

\l

IT- -'t
_,_-,

I

-J_ J_

Cr6er une voie secondaire paralldle d la voie principale, cr6ant une coutinuiti de la voie
du c6t6 de I'h6tel et permettant un recul par rapport aux bruits 6mis par le flux important

de la voie nationale ;
-[a cr6ation de cette voie permettra un passage hi6rarchise de la voie principale au

tertiaire passant par une voie secondaire,
-[,a circulation i I'int6rieur est compldlement pi6tonne et le stationnement des v6hicules

sera affect6 au sous-sol.

E

a

o

Recommandation:

Fig3.1 : auteur



CIIAPITRE : 03 PHASE 01 : 6tude contextuelle
5.2.S/-critique de plan d'am6nagement :

Le pos a fait l'objet d'une proposition d'am6nagement d'un quartier d'habitat au niveau de

notre site d'intervcntion , l'essenticl dc la proposition sc pr6sente comme suit :

Aucune int6gration
au tissu urbain

Habitat individuel de type
rdsidentiel projet6 directement
au long d'une voie nationale

Vide non identifi6 ni r6fl6chiPositionnement quelconque des

bitiments produit une barridre visuelle

Fig35 : Proposition du pos au niveau du site

5J.l) Activites:
Tipaza est une ville d vocations multiples
(administrative,touristique et portuaire) : I'activit6
commerciale principale de la ville est en forte relation
avec le tourisme ; elle est caract6risee par un commerce
saisonnier, surtout pendant la p6riode estivale.
5.3.2) La soci6t6 :

La societd alg6rienne est en pleine mutation ;
I'am6lioration du niveau de vie et l'6volution
socioculturelle se traduisent sous forme de nouvelles
exigences en matidre de satisfaction des besoins en habitat.

53/-Analvse etonomtoue:

Fig36 : Enqu0te des m6nages

Aujourd'hui nous assistons i une 6volution qui est marqu6e par :

-une restructuration des composantes familiales traditionnelles (famille 6largie)
Avec une tendance marqu6e vers des structures mononucldaires
-une volont6 affich6e par les individus d'exister paralldlement au groupe social (famille-
Communaut6)
La famille alg6rienne :
La famille alg6rienne, en tant que structure 6l6mentaire constitutive du systdme social, a subi
ks contrecoups des profondes mutations 6conomiques, politiques et sociales qui ont affect6
notre pays, tant dans sa composition que dans son organisation.

E



CHAPITRE:03
Typologie de la famille :

PHASE 0l : 6tude contextuelle

6/-Sch6mas d' n et d'am6nasement :
Introduction :
Notre projet est le r6sultat ou la conclusion de la stratification de plusieurs 6tapes qui
repr6sente ainsi son processus d'6laboration.

Cette proc6dure se r€sume en 6tapes classees comme suit :

Notre id6e de base est bas6e sur l'ouverture Vers la nature (vers la mer et vers Le monte de
chenoua) ; sous forme d'un 6ventail Pour profiter ou maximum de la potentialitd du Site (la
vue panoramique) .et fermer vers l'urbain Par une occupation pdrim6trale pour Int6grer le
projet au tissu urbain existant, et garder la relation et la Connexion de projet avec son
environnement urbain.

'tYr

l'!

Fig37 : id6e de base Sch6mas d'affectation et d'am6nagement

Famille dlaryie 7i8 pnonnes

@q ,,I6 o@

FamiIIe mononucldairc 4i 6

a 2,

A -A?

Notre projet sera implant6 dans une nouvelle zone d'urbanisation, dense et consid6r6e
oomme une zone d'equipernents.

k POS sur lequel s'inscrit notre terrain est r6glement6 ir travers des dispositions i prendre

en charge lors de la conception de notre projet.

Nous devons prendre en mesure les exigences sociales de la famille Alg6rienne et
pnoposer une multitude de choix pour garder sa composition et son organisation.

I

.a

Ur' idef de base :

Svnthdse :

"llFig37 : auteur



CHAPITRE:03
Etape 0l :
On a cr66 un recul paralldle i la RN : ll Cot6

nord-ouest qui est la continuit6 de La voie
Existant de cot6 De l'h6tel pour :

-amortir et diminuer le bruit et Ia pollution
D6rangeant par des voitures et on a s6pard Par
une Bande verte, qui facilitee I'accds au terrain

-un passage hi6rarchise de la voie principale
au Tertiaire passant par une voie secondaire
Cot6RN:ll.

Etaoe 02 :
Pour profiter maximum des potentialites
Morphologiques du terrain On a divis6
Notre site on trois plateformes : Partie phte ;
partie moyenne et partie accident6.

-Pour assurer le meilleur ensoleillement ainsi
que la s6curit6 optimale i I'intdrieur de projet,
on a liber6 la circulation m6canique du caur
d'ilot par une realisation de parkings souterrains.
Pour la circulation pi6tonne ir l'int6rieur de

parcelle a suivi des axes d6ji existants et
par sym6trie on a cr66 le troisidmes accds pi6ton.

PHASE 01 : 6tude contextuelle

N

:{

Fig38 : cr6ation d'un recul cdt6 de Ia
RN: 1l

N

l

a
^.P

Fig39 : cr6ation les 3 plates-formes.

L

t:
,J*r-

Fig{0 : cr6ation des Perc6es visuelles

Bande verte
Yoir

secondaire

D'articulation qui relie Le quartier avec L'environnement urbarn.

12

Etaoe 03 :
Pour garder la continuit6 entre les deux directions
Nord et Sud on a prolong6 la voie existante de
(Centre culturelle) qui divise le terrain en 2 parties

Qui devient un Axe visuel.
-Pour profiter au maximum des Potentialit6s
du site (vue panoramique) et pour assurer le
confort visuel des habitants nous avons cr66s
des Perc6cs visuelles :

l/- vers la mer c6te Est
2/- vers le mont de chenoua c6te Ouest.

Ces deux demiers deviennent des axes

Structurants, d partir d'un point de R6f6rence
ForL Ce point est un dl6ment De jonction et

Fig38i 39i 40 : auteur



CHAPITRE:03
EtaDe 04:
La structuration de la Parcelle :

On a cr66 deux voies paralldles aux percdes

visuelles A partir des axes pi6tons Pour marquer

la relation le c6t6 Sud-est et le c6t6 sud-ouest'

entre L'ensemble de ce viaire d6limit6
le trace parcel laire.

Etape : 05 Non bf,ti :
Notre proposition est bas6e Sur double
orientation de projet (Vue vers la mer et vue de
vers le mont chenoua).

Pour assurer la vie communautaire, le principe
est de garder le caur d'ilot pour I'expression de

la vie communautaire sous forme d'equipement
et d'espaces verts ; d6termin6s i partir de
2 percds visuelles.et par la cr6ation d'un axe
de distribution qui relie les deux perc6s.

Etape 06 :
Hi6rarch isation de espaces
On a dtabli une hidrarchisation simple

et ordonn6e entre les diff6rtntes espaces

Ext6rieurs .en respectant la suite logique
Entre les diff6rentes espaces allant de l'espace
Public, espace semi public ce demier
Converge vers le semi prive suivant la forme
des parcelles ;

Etape 07 : Biti :

L'occupation de notre assiette est perim6trale
Suivant la hi6rarchisation des espaces non bAti.
qui s'impose par 2 dAections
1/- direction urbaine : pour garder la connexion
Urbaine du projet avec son environnement
(Continuit6 fonctionnelle par des activites

Commerciales).et pour bien assurer I'intdgration
de projet dans le tissu urbain on a cr66 des
espaces de rencontre (esplanades urbains).
2/- direction Daysagire : liee i la vue
Panoramique et suivant les deux perc6es

visuelles.

Fig4l : La structuration de la parcelle

Nl.

'i-LP- t Otrl3

Fig43 : Hi6rarchisation des espaces non
bed

L

.t

Fig44 :L'occupation de la parcelle

Nt

"r

Fig42 : L'epace communautaire principale

{3Fig4l /42i43/44 : aLlleu(



CHAPITRE:03

Sch6ma final de s nthise
Pour une affumation de la vari6td foncti
semi collectif, collectif et l'individuelle

PHASE 01 : 6tude contextuelle

onnelle on a intdgr6 les trois typologies d'habitat :

qui sont implant6 suivant le d6gradd de typologie et le

gabarit.

D'aprds notre analyse du site on a constat6 qu'il existe une gfande circulation pi6tonne du

c6tes Sud ou se trouve la zone d'equipemen! ce qui nous a men6 vers I'orientation de

I'habitat collectifqui comprend i la p6riph6rie des commerces au RDC et des services au

prernier 6tage.la relation et la connexion avec le contexte urbain est ainsi renfoncde ;

L'habitat individuel group6 est positionne au Nord compte tenu de son gabarit et par rapport d

la topographie (partie plate) ce qui d6gage des vues vers la mer et le mont de chenoua.

L'habitat serni collectifest positionnd du c6t6 Est et du c6t6 Ouest ou se trouve le calme.

Pour les 6quipements : on a implant6 une crdche et une m6diathdque au centre avec des

espaces verts pour articulation.
La placette est implant6e aux cotes de la RN : I l, cette derridre et liee par une esplanade vers

un axe de distribution.

La salle communautaire se trouve aussi aux centre c6tes Sud, elle dlevee sur pilotis pour

garder [a continuitd visuelle en relation avec le quartier.

Pour renforcer la relation avec le contexte urbain on a cre6 des esplanades c6t6 Nord -Est ;

c6t6 Sud et Sud- Ouest.

Bri$e marin
BrEda r,e

+2

+l

R*r

C+{ C+.1 ('+{
Accis P

N

+3R

\\

RN: ll

. R+2R+2

1'oie
rir€

Accis P

R+l

1'cnl domitr.l
chrEd

C+.1

Il.t ia.a collcclllC+-a
,It.lrlt.t scEl coli.cttf R+3
-fI.bla.l iDdlrlducll. trouPCs R+2
EquttED.!rs d. prcrlDtat

Crache +m nrthaque R+2

s.u. coEEnnrrllrlr. R+l

-crp.c.s s.Dl p$lrllc E3Pr.E.dc
-Gsp.c. scrnl prlt.
,ctpI.n.d.s urlr.io!

ll
I
I
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LEGEJDE :
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Fig45 : Sch6ma d'occupation et d'affectation de site
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CHAPITRE:03 PHASE 01 : 6tude contextuelle

H . s.rni coll.ctlt R+3

]t .indlvidu.ll. a+2

Fig46 : Coupe schEmatique -A-A-

Fig47 : YIIES 3D DU VOLIIMf, DE BASE

{5

H.coll.ctit c{

t: r

Fis46.i47 : auteur



ETUDE FONCTIOI\I\IELLE ET SPATAILE

If) Etude fonctionnelle et soatiale

1/-L'organisation fonctionnelle :

Introduction

L'habitat est le lieu specifique appropri6 par chaque 6tre humain ; c'est le milieu

dans lequel il dvolue avec ses habitudes, ou il instaure ses regles, et proGge son intimit6.

Notre pr6occupation majeure est de rendre ce lieu le plus fonctionnel possible, et

lui donner confort, pour en profiter au maximum et le rendre plus vivable.

1.1/*L'olicetifi

L'objectifde cette partie c'est :

I . assurer tout d'abord une hidrarchisation spatiale et fonctionnelle logique entre

l'ext6rieur et l'interieur de I'unite d'habitation.
2. 6tablir des schdmas d'organisation de I'unit6 d'habitation en dvaluant les diftrents

rapports avec son environnement.
3. d6finir les multiples besoins et exigences, et en ddduire les fonctions qui seront

traduites ultdrieurement en donndes spatiales.

Par rapport d notre approche, I'objectifde ce travail est d'en sortir avec un support

conceptuel pour exploiter au mieux des donnees et potentialitds climatiques et ainsi oftir le

maximum de confort sur tous les plans.

1.2/*Anproche philosoohique:

Cette approche philosophique prend en considdration trois dimensions ;il s'agit des rapports

privil6gi6s de notre projet avec :

F L'envirormement naturel : tr climat, la nature.

F La soci6t6 : la famille alg6rienne dans sa composition et son organisation.
F L'urbain : I'environnement construit.

Dimensions sociale
L'UNITE

D'IIABITATION
I)imensions

v
Dimension environnementale

Sch6ma des dimensions ir 6tudier

I . I .2/-Dimension environnementale :

/ L'environnement a une influence directe sur l'unit6 d'habitation car ce demier est la

combinaison de son int6rieur avec I'ext6rieur.

Partie publique

Ext6rieur Fblic
L'unit6

d'habitation
Prolorgeocnt

Priv6

Partie r6serv6e ir la de nriv6e

Transition T

PHASE II

16



PHASE II ETUDE FONCTIONNELLE ET SPATAILE

Les donnees physiques, climatiquo' et morphologiques du site jouent un grand r6le

dans l'organisation des unit6s d'habitations.
/ La prise en compte de la dimension environnementale dans l'organisation de l'unit6

d'habitation a pour objectif principal :

- d'obtenir des conditions de vie,
- de confort d'embiance, ad6quat et agr6eble de maniire la plus naturelle

possible, en utilisant avent tout des moyens architecturaux.
/ C'est d'ailleurs ce qu'on avait retenu de l'analyse des maisons traditionnelles

alg6rienne int6gre d leur envkonnement natuel (topographie' v6g6tation'
orientation, climat, ...) pour g6n6rer une harmonie parfaite en hiver comme en 6t6

assurEe ente l'habitant et son environnement exttrieur par le valeur d'espace privd
(patio, terrasses..) support de beaucoup d'activit6s quotidiennes familiales
transfer6es vers le plein air.

Aussi la necessitd de prolongement de ceriaines activitds familiales doit 6tre prise

en consid6ration dans I'organisation et la conception de notre uniti d'habitation.

Notre rtflerion prendra en consld6ration les 3 vrrientes nrturelles suivantes 3

-le soleil
-le vent

-la veg6tation.

1.2.2/-Dimensions sociales
Notre 6tude va porter sur l'adaptation du logement aux exigences et ndcessit€ d'un individu
ou d'une famille donn6e.

Cbaque individu et chaque famille suivent des traditions diff6rentes, et les prennent

comme r€port pour l'organisation du cadre de vie gen6ral de l'habitat tout en gardant une

certaine intimitd de la vie familiale.
Le besoin d'isolement d'un individu, et celui du regroupement, constituent une dualit€
permanente entre la vie en groupe et l'autonomie de I'individu;
[.a prise en compte de ces aspects se r6percutera sur la production du logement, en particulier

sur les reponses gpologiques de I'habitat.

13.2/- Dimension urbaine :Notre 6tude porte sur l'identification et la hidrarchisation des

rapports fonctionnels et spatiarx entre les diftrents espaces, et le traitement specifique du

passage de I'individuel .

Sch6ma d'hi6rerchisation des espaces

Sch6ma explicatif de la transition

tiDIa6
d'habllat

Iot6rieur
Prlv6

Ertdrieu.
priv6

Semi
public

Public

Ert6rieur

E

Espace
priv6Espace semi

Driv6

Espace
public

Espace
semi

public

Public
I
I

I

\ ^/L.

\

--a

i
I

Tr.rsitior I



PHASE II ETUDE FONCTIONNELLE ET SPATAILE

Espace semi
public

Esplarade Relatloo
.ve. l€ coDlerie ErbtlE

Fig48 : Sch6ma de hi6rarchisation des
I.3Les usagers :

Notre 6tude porte sur les caract€ristiques et la composition de la famille qul
permettra de comprendre et d'analyser ces donndes pour dvaluer les besoins et types de

logements d pr6voir pour notre projet. La connaissance des diffdrentes cat6gories

d'usagers est rme 6tape importante dans la conception de ce projet.

Notre conception est basde sur I'organisation mononucl{aire ; notre programme doit offrir une

dvolutivitd typologique pour l'h6bergement de la famille dlargie ou 6ventuelle I'extension de

la famille mononucl6aire.

Famille 6largie 7/8 personnes :

-Les grands parents

-les parents,
-3ir4 enfants.

Composition de la femille Alg6rienne

Le contexte urbain de nos unit6s d'habitations est d'rme urbanit6 de type rdsidentielle,

permettant de ddvelopper cet aspect dans plusieurs typologies (collectif, individuel et semi

collectif) ainsi que le caracGre touristique de la ville permet 6galement d'integrer la notion

du tourisme dans une partie de nos unit6s d'habitations pour une 6ventuelle activit6 locative

en 616, sans pour autant ddranger les occupants de ces habitations et les autres parties du
quartier.

Dans notre Projet les habitats a caractCre locatifs sont situ6s au Nord et Mn6ficient d'un acces

inddpendant pour ne pas gdner les habitants, et au niveau le plus bas du projet pour creer une

rupturc et 6viter le aux du uartier-

lIabrr.r t 6.cri4 le.nf
(-1,u R D.C)

aata a a tatatataa ta
R\:ll

Fig49 : Situation des habitats locatifs dans le site

E

)
\

Sen!i

Espace
public

Femille monoculaire 4/6 persontr$ :
-Les parents -2t4
enfants

,a- |



PHASE II ETUDE FONCTIONNELLE ET SPATAILE

2/-Etude des

2,1D6marche m6thodologique :La ddfinition des differentes fonctionnalit6s composant

l,unitd d'habitation va necisiiter la mise en euwe d'une approche analltique qui comportera

les 6tapes suivantes :

1/-f )efi nition des besoins.
2/-D6fi nition activitds 6l6mentaires.

3/-D6finition des fonctionnalit6s.
4/-Etude des combinaisons potentielles et ddfinition des relatifs.

S/4rganigmmme fonctionnel.

Besoins Activit6s
El6mentaires

22l-D6narche d'identificetion des besoins :

Les diff6rents besoins peuvent 6tre traduits comme suit :

. tr besoin d'inddpendance d'une personne, ou d'un sous-groupe de personnes-

. Le besoin du regroupement familial quand on le d6sire.

. [r besoin d'6tre libre dans notre espace personnel, et la concretisation de la notion du <

chez soi >.
. Le besoin de satisfaction dans son logement.
. Ir besoin d'6tre en confort et en harmonie avec la nature.

+ E$ronctionnatitts ry.r"ffiili""

ExT€RrErrR
PTJBLIC

t;\
-1....-

I .rtii.i.,r*
I

Identification des besoins selon h hi6rarchie des esprces

23ldentilication des fonctions :
Cette phase consiste en une presentation et une analyse critique des fonctionnalites ir travers le

prisme des specificit6s culturelles et de l'environnement naturel du pays (Algdrie), autrement

dit r6pondre d une s6rie de questions < Ot ? Quand ? Comment ? Pour qui ? >r.

Les fonctionnalit6s seront hi6rarchisdes et pr6sent6es en deux cal6gories :

23.1/-Les fonctions identitaires (primaires) :
Cette catdgorie Englobe les activit6s mdres de caractdre permanant dans l'habitation comme

I'accueil, la pr6paration et la prise des repas, le sommeil, I'hygidne, le regroupement familial.
23.21-Les fonctions support (secondaires) :

Ce sont les fonctions secondaires compl6mentaires comme ranger, travailld, I€ter un

6venement. Ce sont des fonctions qui facilitent et organisent la realisation et l'interaction
entre les fonctions identi taires.

FotrctiDns identitaircs
ldcrtilicltion dca

besoios

ldc[tific.tior d.g
fonctionralitts

Fonctions supports

E

!
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
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Les fonctions identitaires sont compldtdes par les fonctions supports

Des sroupements fonctionnels :

HIgi!.

FoncaioD
ruPporls

PHASE II

Nous avons proposd dans la conception de notre projet deux groupements

fonctionnels, on se basant sur les critdres de fonctionnement et d'organisation et les

classements des diftrentes activites, selon le bruit €mis lors de son execution, Selon son

besoin d,ensoleillement, selon le degt6 d'intimit6 souhait€ ; ces deux gloupements sont

reprdsent€s en deux bulles :

de iour : caracterise par des activitds dynamiques qui se ddroulent
principalernent pendant la joumee.

F Groupement de nuit : caract6ri# par des activitds liees au sommeil.

,,
Jour

. Pr6paration lprise des rePas

I
Evgiine

" Sommcil Drrcots
Soomcit cofuts

Iuit

Fonctions identitaires

C'est demiers doivent 6tre separds, avec un espace de transition entre les deux ou un dldment

de distribtrtion ; les s6parations seront de deux types :

F Une s6oara n verticale : Qui se fait par une difference de niveau entre les deux

groupements, l'6l6ment de distribution et de liaison est constitu6 par un escalier.

P Une s6oaration horizontale : Qui se fait par l'assemblage des fonctions de la m6me

nature, et la crcation de groupements s6pales par des 6l&nents de transition telle qu'un
hall de distribution.

S6paration dcs gnoupements fonctionnels
d'une famille 6larsie

Le vie de iour :

Accueil : c'est Ia fonction qui assure le premier

fll
n*

Une s6paration verticale et horimntale

E

ETUDE T'ONCTIONNELLE ET SPATAILE

.lccueil /riception

.---....

Hall

point de contact entre I'extdrieur et I'intdrieur.
Cette fonction exige un minimum d'hygiine,et
doit 6tre en relation direct avec la receptionvu

que I'echelle de I'accueil se place aprds celui de
la rcception.

6lLU
MTH



PHASE II

Pour qui ?

Etrengers

ACCUEIL / RDCEPTION

I

ETUDE FONCTIONNELLE ET SPATAILE

Voisins

Enfants / adolesccnts Par€nts/rdult€s Enfants/rdolescents

Amis Famille

Ptrcnt! hdultcs

Quotidien
(coursnt)

Occssionnel
(erccpti(rtrtrcl

Nivol

at02

NivO3

NivO 4..4

A I'intdrieurc ou
, I'extdrieur Driv6

+ Zone de transition

ext6rieure.

Zone de transition
interieure

.)

.) A I'int6rieue ou d
I'extdf,ieur priv6.

Grounement fonctionnel < Accueil >
R6ception : c'est la fonction qui repdsente le niveau 02 de l'accueil, sachant qu'ils sont une

relation directe ; c'est une fonction plus intime qui vient compl6menter cette demiCre.

Praparation
Pfirc reoa'

Exteri.u

Public

A<(ueil loistribution

REception

schdma de I a(cueil

R6

Comment ? Quand ? Ot ?

Nivl

t{iv2

Niv4

ffii_
ii

}E :E
f,aEer

ffi

Accueillir des dtrangers ; des voisins ; ou

des amis pour une courte dur€e

Accueillir des amis ; des voisim ; de ta

famille pour un moment.

Accueillir des amis ; des voisins ;de la
famille rmur une lonsue dur6e.

Pr6voir rme extension vers

I'ext6rieur

R6ception invit6s
Pr6voir un am6nagement pour

I'accueil des invites

Int6rieur

Ext6rieur
priv6

Rdception vie de jour R6union des membres de Ia

famille.

Pr6server l'intimit6 de chaqueReception adultes

Preserver l'intimit6 de chaque

individu parents /adultes)Reception enfans

NivA

(
,,.-_-\-->_--<-

) Relation
directe

Comment ? Quand ? Ou ?

EIle peut avoir deux possibilites :

1) Reception parents

2) Reception enfants

I

t{iv3

Accueillir des invitds (amis, familles)
rrrur une lonsue dur6e

Accueil

R6
ce

pti
on

Extension privi

5l



PHASE II ETUDE FONCTIOI\NELLE ET SPATAILE

Groupement fonctionnel reception

\
t

,
E xt{irieur Inrari.nrTransition

Partie nuit :
Sommeil : elle constitue la partie la plus intime de l'unit6 d'habitation ; c'est tme

representation de la vie priv& mais aussi rcpresentation de soi ; le groupernent

sommeil sympdivise toute la dimension personnelle dans l'unit6 d'habitation.

l'activit6 principale qui s'y d6roule ; c'est dormir ; mais elle sert aussi d'endroit pour

a

s'isoler seul pour :

- Se d6tendrc.
- Faire sa pridre
- Rdfl6chir.
- Regarder la t6l6vision
- Jouer (pour enfants),

Pour qui

Comment ?ou ?

1
Parents en couples i

' avec nourrissons

enfants ensembles,

s6par6s

hvit6s adultes
s6par6s, enfants

ensembles.

r
>

Espaces

r€serv6 aux

'invit6s

Groupement fonctionnel << sommeil > parents

La partie sommeil des parents exige une forte intimiG, et une accessibilite filtree, toute en

6tant dans une position strat6gique pour I'assistance et le contr6le des autres membres de la

famille ; Il est important de pr6voir des dispositions d'hygidne r6serv6es uniquement d eux,

ainsi qu'un prolongement des fonctions de ddtente et de travail.

Proche

Lointaine

Files

Garcons

Parents

Enfants

lnvit6s

Famille
principale

Quotidien

Occasionnel

E

Zoi. .rG ttfritio.r
.rtari.u.r

RicePtionZ€nG Cc tr.6rilion
lh:a.ice.c

€xtension

Voisins

Parents

'-'-l
I Dans un espace

' calme et priv6 |
I

.-.J

)

I

Famille

Amis
Sommeil

Enfants

Sommeil



PHASE II ETUDE FONCTIONNELLE ET SPATAILN

Organisaion de la fonction sommeil
Des Darenls avec nourissons

Organisation de la fonction sommeil Des parents

OrganlsatF,l 3oaft€d
'pareots cd coupLt

r
I
I

Posn,olr si'ataE que afm d-ob3en er lc!
aulrcs Ecrabrat i lout c'r Ptcaaat ?a

coEpt. ,.r bcsoroi d_rotrrmna. tqros.I
I

I o.or "o 
pr.-.r rud..i p.r 3oucr

I d_artot.o..pctaaE'it ; d.n priiu
I ua.plac.pout lc nournsnoo a
I l lntarl.ur ba@c d€ l ort rls.tba
t

orgaots.rba soarn.rl
.par€ttt! oournssoat'

G rouoement fonctionnel << mmeil > adultes. enfants :

Orsanlsation sommeil enfants : Pr6voir des regroup€ments entre filles et gargons ou se

propose plusieurs activit6s, il est proche de l'organisation (vie des parents).

Organisation sommeil adulte : L, activitd principale est ( 6tudier > en plus d'autres activit6s

annexes li6es ri I'accueil des arris, la detente ...
A cet 6ge il est souhaitable de prevoir une s6paration entre filles et gargons.

louer

Orgaoilrtion dc l. fonctiotr sommcil
Des enfrtrts

2.4organigramme fonctionnel :

I
I
I
T

@

Orgrnis{iotr de h fonction sommeil des tdtrhes

DORMIR
FILIESGAR90NS

I

Prap.r.Don /er,* d..

l-- -------

Organigramme fonctionnel d'une famille 6largie

E

IttII
I
I
I
I
I
a

So6lIcik parresls

I
I
I
I

I
I
I

I
I

Etudier

Dormir erfaot
Iille/garfon

T..Eir <o 6it - datd.



3-Etude de l'organ isation spatiale :

!1-Accessib ilit6 (distribution) :
L'accessibilit6 aux unit6s d'habitations est d6finie comme suit :

Semi public

Cetfe 6Ape a pour objet de d6terrniner un organigramme spatial qui est la traduction spatiale de

l'organigramme fonctionnel ; prenant en consid6ration les diff6rents critdres de distribution,

d'ori€ntation, de dimensionnement et de topologie.

ETUDE TONCTIONNELLE ET SPATAILE

Priv6Public

+
B3p.ce public
i I'echelle du
quartier

Cage d'escalier
Palier de
distribution

_,/

T

, Semi priv6-rff-,
+

-Porche

_Terrasse

-hrdin

Ldrcrdr :

I hdl:ducl

I coucaif

trturcollcctif
EqulFE. (.rkhc

brb[othtlur)

@rp""." aot -"ot"t"
{-{ccis uicrarquc Sous-sol
-.+ .{cck Eacariqu. (g.ta-!.s)

.lcc* pialolt

Toutes les habitations du projet se feront d partir des cceurs

d'ilots totalement pi6tonniers et entiCrement securisds.

lrs acces mecaniques au sous-sol sont prevus sur
la periphdrie du projet au niveau de la troisidme plateforrne

P.ao...to^ 1or'a dct

l6Eil .Ol,c<trt . .rat rir.

kI
t

t------- --

PHASE II

IOU R

I

Organigramme fonctionnel d'une famille mononucldaire

Caur de I'ilot

Fig5{l : Plan de masse

5.1
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PHASE II ETUDE TONCTIONNELLE ET SPATAILE

3-2-orientation :

L'orientation de nofie projet est faite par rapport e l'ensoleillement et pour profiter de la vBe

panoramique vers la mir et la montagne de Chenoua alors il est orientd vers l'est et le Ouest.

i.lous disposons dans notre projet de trois orientations principales : Au Nord < la mer > et la

RNll ; au Centre < le ceurde l'ilot >; au Sud < la rue tertiaire, le citronnier >; au sud-est

< la rue tertiaire ; espace vert >, Donc notre orientation est faite selon quatre clitdres :

l/La lumiCre du soleil.
2/La vue vers la mer.
3/Ll vue vers la montagne de Chenoua.

4/La vue ver:s l'espacc semi priv6 (espece vert).

3 unites pour cr€er rm espace intermediaire de distribution

et de regroupement (intimit6).

I

E]

La iurtrposition de 3 unit€s

$.4lDimensionnemetrts : H1----.

I

I

Vue vers le mont de

chenoua

FIG 52 : f,a lnmiirc du soleilFIGsI : vucs vers h mcr c(Drr d'ilDt et le
monlarne de chenorm

Dimensionnernent globale de semi collectif un module de I I + I I

E

Nord

3-3)-Le conformetion topologique :

On a respectd les rdglementations de pos :* On veut fermer au c6t6 des voies

o La hauteur de semi est de R+2+comble et de l'individuelle groupee est de R+2

o On a fait un recule de cot6 de la RNI I
o On a respect6 le vis-d-vis entre I'unit6 d'habitation
o Pour le semi collectif on a travaill6 avec la juxtaposition de

Est

11

Nord -
Oualt

Vue vers la mer

i.



PHASE II ETUDE FONCTIONNELLE ET SPATAILE

l4

r_10--r

I

t

L'explication des esp.rces ce fait dans I'etude ergonomitrique (voir page 64)

3.5) : Organigramme spetiaux de l'unit6 d'hebitation

Orgenigremme
Spetiel d'une unit6
d'habitation
tr3 en simplex

Espace \oit

Elarllcr

+
SKIFA

Transition

f,sprcc dr lrarsitbD
Coi!

SDB

r\c

Clrnbn
Cortr

rQ0s

Cob

rys

Esoace nuit
unit6 d'habitation

E{rcc Jorr

Organigramme spatial d'une
unit6 d'habitation F6 en duplex
niveau(X)

fspl(e f rit

Organigramme spatial d' une
en duplex niveauOl+ comble.

F6

Eipace \-.rll

I

I

SDB/

Colr

Orgenignmme 3prtirl d'une utrit6 d'hebitetion F6 dc I'individuel groupd : (RDC ;
lere 6tege + comble)

E

Dimensionnement globale de l'i individuel groupd un module de10* 14

SDB,

\lc

Cot!

T
17

;'6

E1,

,ii
J.

,i

Erterrslolr ert6rierrrc

s6jour rGar'.ge

I Dlstrt
lrotlorr

lc (-hanrbr e

(.rliiitrr

It|.rdor

Drftd

S6jour

ptlrl

(-banrbrc

( lratDble

ffrf! tloI

EsDrcc da trrDtitiotr

SDB'
.- wC

E Id. ( h.nbm

Sdjour

( uisinef,rlarsi,!
6l(r:trt

Clrnbn

( [iublt

(hrltlbrr



PHASE II ETUDE TONCTIOI{NELLE ET SPATAILE

Etrara

tIlra Cluo$R

HAII d.

SDB

CuisuE

Chnmtrre

Com saha

u'c

SDB

ClBorbre

alrmbrt

Srlon

f.mi*

ll dtun ent{rF6>End lex niveau00 niveaux 1.00+ comble

Organisation d'un groupement (( f, E

RDC, individuel groupd
Organisation d'un g,oupement ( f, rlere 6tage
indMduel Eroup6,

Etude ersom6trioue :

Afin d'obtenir une disposition id6ale des diff6rentes activitds nous allons proc6der d

une 6tude detaillde des espaces constituant I'unitd d'habitation pour en faire ressortir : les

surfaces, l'emplacement, les dimersions, l'am6nagement, ainsi que I'orientation. Et ceci en

nous rdferant aux nornes et aux recommandations usuelles.

F Etude des espaces :

SI\Il-{

SDB

Charnbre Escalier Garage

Hill dc

Chambre

wc

Chambre

Entr6e

Charnbre

Balcon

Coin
salon

Charnbre

Chambre

\vC
SDB

chambre

Balcon

3-4- Orsanisation soatiale des unit6s d'habitations :

Organisation d'un groupement < tr3 > Simplex.

mtt(b

1\C

Sardn

Di*i
biir
rltt
aL

Ctuorbr€
distibuti

DLtfi
bdio

tr

\.eflic
ale

D d
tdi.

!
rullt
rL

Di6trib
ution

SDB

Distrib
ution

57



PHASE II ETTJDE TONCTIONNELLE ET SPATAILE

1/ HaIl :

Fonction : c'est un espace d'articulation qui permet dventuellement la distribution de la
circulation verticale ou horizontale dans le logement.
Am6nagement 5quipements : meuble de rangemen! placard, miroir, meuble, meuble sous

escalier
Surface optimal

Hall entrde: 2x2m-4m'
Escalier : 5-6m'?

Surface totale : l0m'?

Surface optimale : fauteuil :7 .25m2
Table de t6l6vision : 0.45m2
Bibliotheque : 1.70m
Surface de circulati ot : 25Yo

Surface tapis d.50 m2

Surface mobilier-4m2
Surface totale : 20m'?

Orientetion : oriente de pref€rence vers le sud-ouest generalement vers les vues
panoramiques (la mer, paysage)

3/ Cuisine :

Fonction : C'est un espace de travail reservd i la preparation et prise de repas.

Am6negement 6quipements : Cuisinidre, 6vier, refrig€rareur, lave-vaisselle, plan de travail,
rangements
Surface optimele : Cuisinidre : 0.8Ox0.8F0.64m2

R6frigdrareur : 0.80x1.20{96m2
Lave- vaisselle : 0.80x0.80=0.64m'z

Evier : 1.20x0.6O4.7 2m2
Surface d'utilisation de mobilier : 9.6Om2

Surface de circulatiot Q1o/o surface totale mobilier)=2.90m'z
Surface totale : 16m2

Orientetion :De prefdrence la cuisine doit 6tre orientee Nord-Est ou Nord-Ouest.

Les diffdrentes types de cuisines : cuisine en L, cuisine paralldle, cuisine amdricaine,
cuisine en U cuisine en G.

4/Saniteirc :

Fonction : la salle de bain et le WC sont des pidces dans lesquels

on peut disposer des installations des produits m6nagers et des serviettes, glace, chauffe-ear1
soin corporel...

Am6nagement : pour la salle de bain : lavabo, baigrroire, rangement, pour WC :un sidge a

l'anglaise , lavabo ..

q t. lr

E

S6jour :

Fonction : Etant un espace de jour, le sdjour regroupe diff€rentes
activit6s individuelles ou collectives. ks habitants peuvent y recevoir
des inviGs, lire, se ddtendre, rcgarder la tel6vision, jouer, faire une

sieste. . . .

Am6nagement 6quipements : Fauteuil, canapds (salon marocain),
telivision, table basse, tapis, bibliotheque, petit bureaq ordinateur

r
L



PHASE II ETUDE FONCTIOI{NELLE ET SPATAILE

Surfece optimale : Lavabo : 0.60m
Une baiPoire ;1.45m2
EsPace de rangement
Surface de travail :2-50m2,

Surface totale : 10 m'?

S/Les chamhres :

Fonction : c,est un lieu qu'on utilise pour dormir, travailler, ranger nos af[aires persorurelles,

Surface optimale :

D Chambre parents : lit : 3.60m2
Armoire : 1.50n2
Coifleuse : 0.72m2
Deux tables de nuits :0.'12m2
Table de Gl6vision : 0.60m2

Surface d'utilisation de mobilier :

Surface de circulalion : 5m'
Surface totale : 25.00m2

12.00m2

F Chambre des enfents : deux lits : 3.60m"
Deux armoires : l.Mrrf
Deux tables de nuits : 0.72m'z

Surface d'utilisation de mobilier : 6.0Om'
Surface de circulation : 3,20m2
Surface totale : 16.00m2

6/ terrasse :

Fonction : c,est une extension exterieur privee r6serv6e pour les membres de la famille afin
d'avoir la possibilit6 de rcspirer I'air frais sans sortir de la maison.

Am6nagement : table, chaises, prdsence vdg6tale

Surface optimale : la profondeur elle est supdrieure ou 6gale d 2,00m.

Orientation et R6oartition soatiale int6rieure
Nous disposons dans notre projet de deux orientations principales au Nord-Est vers la mer. au

Nord-Ouest vert le caur d'ilot et le mont de ch6noua pour l'interm6diaire ; et aussi pour

I'individuelle groupes a une double orientation Nord -Ouest vers RN : 11, et le mont de

chanaoua et Sud-Est vers le ceur d'ilot.
Les chambres sont orientdes soit vers sud-€st, profitant de l'ersoleillement, avec wte
protection contre les rayonnements solaires d'6td par des moucharabiehs sur la faqade et avec

des j ardins.
' La cuisine orientee vers I'est pour en profiter de I'ensoleillement profond le matin.
. S6jour oriente vers ouest jusqu'd nord-ouest pour profiter I'ensoleillement.

.-

se d6tendre.

Am6nagements : lit, armoire, table de nuit, coiffeuse, bureau" r.mgement...

--w
i

{r I

L
I

l

I\

.}

r-'t
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PHASE:03 E)CRESSION ARCIIITECTURAI,E ET CONSTRUCTTVf,

Exoression architectu rale et constructive :

l/-Obiet:
Cette phase consiste d traduirc et d mod6liser les diff6rentes rccommandations avanc6es

prec6demment en espaces, ainsi que la composition des diff6rents 6l6ments du projet en plan,

en fagade, et en volume.

2t- e:

. Le rappel des diftrents concepts et principes 6num6r6s
jusqu'n prEsent trait6s et classes par ordre de prioriGs.

. [^a recherche de la continuit6 architecturale de I'ensemble, par
la mise en avant des difiErents principes et logique de

comPosrtlon

. la mise en place des modiles en plans et en fagades et leur
expression d travers une structure addquate

3.1) rappel :

Il s'agit de confirmer et d'appliquer les principes de la structuration formelle 6labor6s avec la

structuration de la Parcelle ; nous pouvons les Cnumdrer dans les points suivants :

o L'int6gration au tissu urbain existant avec une connexion et interrelation du projet i
son environnement urbai n

. La Conformation du projet aux dispositions en vigueur < exigence du pos >>en ce qui

conceme les gabarits, I'alignemen! le recul...etc.

o L'occupation perimdtale de la parcelle.

o La sdgregation fonctionnelle (habitat, services, commerces, 6quipements de

proximit6s)

o [,a revalorisation des espaces publics exterieurs en leurs donnant leurs v6ritables
dimensions urbaines par une bonne hierarchisation des espaces extdrieurs (public,
semi public, semi priv6, priv6).

Cette 6tape nous a permis de d€gager deux dispositions :

o La periph6rie du projet qui constitue la continuite urbaine, matdrialise par une paroi
urbaine pdriphdrique contenant des activitds commerciales du c6te Sud du projet,
s'intdgrant ainsi avec la dynamique de la zone.

o Le caur d'ilot qui constituera la majoritd du programme d'habitat et abritant les

espac.es communautaires du projet.

Source : Auteur

3/-Composition Volum6trique :

6tape 0l :



PHASE :03 E)PRE$SION ARCHITECTURALE ET CONSTRUCTIVE

3.2/-Partie d6veloppe6 :

Organisation formelle de groupement d'habitat : l'am6nagement de plan du masse se

fait par rapport aux paramdtres suivants :

o l'enveloppe.

o les pancours.

o les espaces libres.

Individuel

a/- l'enveloppe :
Notre projet se pr6sente cornme un ensemble d'habitat intermediaires compris entre le semi

collectif et I'individuel group6.

L'habitat semi collectif est situe du cdt6 Sud-Est vu le calme ; cela permettra aussi

l'ensoleiment du ceur de l'ilot ;ilest formd d'un ensemble des unitds ayant un gabarit de R+3

et des terrasses accessibles . Ces bdtiments comportent des logements en simplex et en

duplex, qui communiquent avec le paysage i travers des terrasses accessible orientds Nord-

ouest ; Nord-Est et Sud-Est

Individuelle
groupes

habitat semi

collcctif
habitat collectif

proximit6
m6diathCque

cr&che

Iisende:

de

Aire rte feu/ Aire de d6tente

Placette +espace d'exPresslon

Salle communautaire

urbaine

f,soaces verts

Fig0l : Sch6mas d'affectation fonctionnelle

Source : Auteur

collectif

6t



PHASE:03 E)PRESSION ARCHTTECTTJRALE ET CONSTRUCTIVE

6 mode d'assemblage se fait par lajuxtaposition de rois unites d'habitation afin de cl€er un

espace semi public en devanture ;

Notre projet dispose d une belle vue vers la mer ; pour assurer la possibilite d tous les habitant

de profiter au maximum du paysage de l'environnement on a cr66 une terrasse accessible

communautaire.

L'individuel groupe orient6 Sud-Est qui constitue l'espace semi public collectifet forme le

cceur d'ilot est oriente Nord-ouest c6te de la RNI I (mont de chenoua) . Ayant une belle we
vers la mer avec un gabarit de R+2 ; et des terrasses accessibles pour profiter du paysage.

B,/-Lcs percours : lrs parcours m6caniques entourent la parcelle des deux c6t6s, Nord-cst et

Nord4uest ou se trouve la voie secondaire. Dans notre projet on a lib6rer la circulation

m€canique au c.cur d'ilot saufau cas d'urgence et pour les collecte des d6chets.

Dans notre projet il existe trois types des voies :

) La voie pi6tonne a un caractdre m6canique rdserve aux cas d'urgence.

) I-a Voie mecanique accessible aux pi6tons pour l'acces au garage de I'individuel

group€ et les espaces de stationnement du semi collectif.

) Les Voie pidtonne

) [-a voie de desserte pour les espaces exterieurs am6nage.

Lalad.:

! ri-i .nr..or

hdnid..!. gm.pat

Fig2 : structuration formelle de I'ensemble

ugtrde:

rorin,drilfidd,

rml&indtiNorn

pilor or arrlin ntodpt

Y* lioilF. ms$le piitme.

Vt* pitnft,

4

de desscte.

Fig3 : Structuration des parcours

Source : Auteur @

lI

=ih*

)

,10)
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PHASE:03 E)PRESSION ARCHITECTURALE ET CONSTRUCTIVf,

C/-Lcs es libres :

Notre l'logique dans l'amenagent de site est la hidrarchisation des espaces

publics ; priv6s, pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble et creer

sures pour les usagers.

Pour assurgr une mixit6 sociale et un bon fonctionnement entre les differentes categories dges

; on ir cr6e des espaces construits et des espaces non construits'

jt les espaces construits : sont des espaces pour les activitis sportives pour les adultes

.3. les esOaces non construits : pour arlsurer la vie communautaire de I'ensemble on a

am6nag6 I'espace public avec des aires de jeux au centre pour les enfants avec une

forme simple (circulaire), entouree par des aires de ddtente qui regroupent les parents

€t des espaces verts i la periphdrie pour proteger l'espace communautaire

alesgpsgitiqn-{qlans_i

4.l/-Losioug tvoolosioues :

Nos choix typologiques sont bas6s sur la diversitd pour r6pondre arx besoins des usagers qui

diftrcnt par rapport

. au contexte < urbain et touristique >

o aux donn6es composition et la position sociale des diftrentes familles < familles

dlargie, mononucldaire >

o Dans l'organisation de nos unit6s d'habitations nous nous sommes basds sur plusieurs

logiques fonctionnelles et spatiales dans l'6tude pr6c6dente ; on citera en particulier :

L'autonomie fonctionnelle dans la vie familiale : La sdparation entre les deux

groupements fonctionnels < vie de jour et sommeil et ce dans le but de donner aux

membres de la famille la double possibilit6 de se regrouper ou de s'isoler ;

r La netessit6 d'offir d chaque unite d'habitation des extensions extirieures privees et

Faire profiter les logements des rues potentielles au NORD qui donnent sur la mer

: publics, semi

des aires vivable et

Espaces Y€rts + Aire de

d6te.rte (retroupement

des parentsl.

Aire de jeux

(enfants)

Les esoaces libre (construit et non construit )

Especes

construits pour
les activit6s

sportives
(edulte).

Source : Auteur E



PHASE:03 E)PRESSION ARCHITECTTJRALE ET CONSTRUCTIYE

4.1.1/-Ilabitat Semr collectif :

Volum6trie de I'unit6 : La volum6trie de I'unit6 est la r6sultante des deux 6l6ments suivants:

-Le Contexte :

Environnement naturel (climat, vue sur le pays

Envirormement construit (l'expression architecturale, la hi6rarchisation entre public et pri"6). -

-Socidt6 : Le typ€ de logement est choisi selon la structure de la famille qui existe dans notre

soci6te (famille nucleaire et famille 6largie).

AlLe Module de bxse €3t : I carre de (trrrt)

disribution

stattonnements

2.lfPour cr'eer un espace commlnautaire et

de distribution ir chaque logement et aussi

des espa.ces de stationnements

bandes rertes

2.2>Fcr6ation des baDdes vertes autour de

chaque unit6 d'hrbitatiotr pour garder

I'intimit6 i I'int6rie[r du logement-

re
S6peration horizontale entre vie de jour et

vie de nuit
EfieDsiotrs ext6rieurts de part et d"dre polrr

une double orientation pour le simpler

E

\.'-*--4
11 11

Blla juxtaposition entre 3 unit6s

clon a reli6 les 2 parties de notre projet par une terrasse communtutaire pour proliter
maximum de la vue panoramique.

D Groupement 01 : simolex F3

t

Source : Auteur



PHASE:03 EXPRESSION ARCIIITECTURALf,' ET CONSTRUCTIVf,

4.1.21 ent individuel interm6diaire (individuel prouo6) :

Les m6mes logiques de composition qui ont iti utilisdes dans les logements intermidiaires

ont 6t6 reprises dans les logements individuels group,6s :

*ta #paration horizontale entre les deux groupements fonctionnels vie dejour et sommeil.
*La structuration des plan repose sur le principe de la s6paration entre le partie jour et le

partie nuit par une distribution verticale qui est la cage d'escalier, et chaque unitd d'habitation

suivant son I'orientation dispose de deux types d'extension : Une extension ext6rieure pour la

vie de jour et Une extension exterieure priv6 pour la partie nuit, on s'est bas6 sur la double

orientation sud --est et Nord -Ouest avec des terrasse accessibles

Prolongemetrt ext6rieur P/J

Prrtie
jour

Pertie jour evec une dout lE orient tiDn de

prolongement ert6rieur.

Vie de nuit

Distrihrtkm
vertical€

Vie de jour

S6pa.r:rtion verticale entrt vie de iour et vie

de nuit

Terrasse

Entn6

Ertensions ext6rieures de part et

d'autre pour one double orientation

Terrasse @ssible Groupement
horimntal
des simplex

et des duplex

Duolex

Bend
verts

Disariboti,otr vcrtit.l .u dupkt Simp

Fig3 : Ensemble de groupement de trois unit6s d'habitation
Egp.cc dG

strtiotrtrGment

Prrti€
nuit

Pertie
jour

S6pentfom entre le p.rtie ioor et le Frtie
nult par uue distribution verticale.

Source : Auteur

I

I

D Groupcment02: duPlex F5

t
l

/

J

'i\ I
-

,.&-
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PHASE:03 EXPRESSION ARCIIITECTURALE ET CONSTRUCTIVE

Yue d'enscmbb de le volum6trie de I'individrelle groop6s tripbr et duplcr type Fret Ft :

Extensions ext6rieurs de part et d'autre
oour une double orientetion nour oertie

Distribution verticale

Terras,scs

eccanible

Distribution verticale entre vie de jour et vie de nuit .avec une double orientation des

terrasses accessibles.

Fig4 : Vue d'ensemble de la volum6trie de I'individuel group6

S/-Structuration des Dlans : (raooel)

La structuration des plans resulte de la materialisation de toutes les 6tapes prec6dentes, de

logiques et principes d'organisations des unit6s d'habitation spatiales et fonctionnels tout en

prenant compte le contexte (les orientations cardinales, les vues vers la mer ...etc.) - Enfrn,

les exigences de gestion separee des parties calmes et des parties dynamiques (vie de jour)

nous ont conduit d opter pour des sdparations franches entre partie jour et partie nuit ; Les

#parations peuvent 6tre horizontales ou verticales (duplex).

Source : Auteur E

Prolongement
ext6rieur
pertie nuit
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PHASE:03

-pour l'organisation de ta partie jour nous avons opG porn une organisation trds ouverte

tandis que la partie sommeil sera plus compartiment6e.

6AComposition des facades :

La composition de la fagade est l'expression de l'organisation et le fonctionnement int6rieur

et ext6rieur des unitds ; elle prend en consid6ration l'utilisation du schdma structurant la

fagade (d6but, milieu et frn) autrement dit soubassement, corps, couronnement.

Nous avons opt6 dans notre projet pour une expression contemporaine des fagades pour

diverses raisons :

-L'absence d'un support d'expression dans le cadre b6ti existant (nouvelles constructions), et

la situation lointaine du site par rapport au noy:ru historique de la ville deTipaza"

-Logement collectif interm6diaire (fagade Nord est) :

l/-lVlarouase de la structure :

Niweau O2

SDB

CH

IBUTION
oRrzo

CUIS]NE

NSTRIAUT
Rrzo

COIN A
MANGER

terrasse
SEJOUR

RE

RTICALE
r€! ur

Niveau Ol

aa2 cHl

SIMPLEX F3

SOB

SEJOUR

verticale

CUISINE
colN
MANGER

corN
SAL()N

Niveau o.lNitearr O-}

SDE CRcrc

DE

CH

CALE

STRIE|UTI
ZONTALE CO}N DE

DETENTE

Corpr
prlhca',-l

Structuration tripartie des fagades

I!
ir.r

Source : Auteur
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PHASE:03 IXPRESSION ARCHITECTURALE f,,T CONSTRUCTTVf,

2/- la svm6trie :

Joint dtl
Axe de syrn6trle

tatlon

2:DUPLEX1:SIMPLEx

f
H ml

Lcs EL€rvrt,\rrs

EIIIE I !II

I nEil
ln I

-'

aI
I

a.

ilFI T
IT

B

fl B

I

Source : Auteur E

3:COMBLE
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3/-plein et le vide :

4/-Partie iour et nuit :
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E)PRESSION ARCMTECTURALE f,T CONSTRUCTIVE

5/-Traitemen t des ouvertures :

6/-Mat6riaux et couleurs

Pannctux ?n trta(onncrlat
a36la.nc.lt3.n bol3 Ooubl. vlt..a.

L. w4a6tailon

m
frl

:

irl5
]E II

lt
IIrI

Composition des facades :

) Logement individuel interm6diaire (facrde Nord-Ouest) :

Pour la structuration de la faqade de l'habitat individuel intermddiaire, les m6mes

principes utilises dans l'intermddiaire ont 6t6 adopt6, et ce pour renforcer I'id6e d'une mit6

dans le projet.

l/-Marquage de la structure

Couronnement

m
Corps
primiprl

f
I

I

umr,Iffi
I

I

Soubassementq E rx g
..E l

E],m.-l-m.

Source : Auteur E
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PHASE:03 EXPRESSION ARCIIITECTTJRALE ET CONSTRUCTTVE

I+j@1!fu Pour ne pas modifier les caract6ristiques naturelles du terrain, on a marqud la

topogra.phie par le d6grad6 de toiture, entre les unites d'habitation. pour profiter le plus

possible des vues vers la mer et le mont Chenoua .

Jour /nuit :

on a utilise des panneaux pour s6parer entre le partie jour et nuit et pour bien ddterminer le

fonctionnement des espaces.

f
n

I
L_l

I
rrrl r,lri r Ittt r

Is
mlriitr
-tn{\r.1.

*t Fit

Ttt

IEIEEI' i

Partie nuit

I I
Partie.iour

Source : Auteur
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PHASE:03 E)(PRDSSION ARCMTECTT'RALE ET CONSTRUCTIVf,'

Traitemem t

tttl

T

lf

_lI

I
T
_l

t

ttll ttlt

tril
'riL a

rlr I Ittll

m
I

II tttr tttt

t-l
il

I l'*{"

Mat6riaux et couleur :

\

I

&

I
u
lf,I

Plein ct le vide :

T

trE
m,ft

E E
m]
E'

H
lljr

IEI

Source : Auteur 71



PHASE:03 E)CRESSION ARCMTECTT,'RALE ET CONSTRUCTIVE

?/-l,oeioue structurelle (constructive) :

Groupement simplex f,'3

Les fen6trg : La nature du vitrage influence fortement les performances thermiques. Toutes

les habitations seront equipees d'un systdme de double vitrage

Isolation oar vitraqe : La nature du vitrage influence fortement les performances thermiques.

Toutes les habitations seront 6quipdes d'un systdme de double vitrage car il est prdf€rable au

simple vitrage :

CritCres de choix :

F La transmission solaire du double vitrage est plus faible que celle du vitrage simple

car la chaleur qui traverse le vihage es absorbde et reflechie Ear deux couches et non

une seule.

) Diminue les condensations et les lieux de ddperdition thermique et amdliore l'isolation

acoustique.

I

ar-a-......--a-!J

Groupement duplex F5

l

Eil
I

4ts
Rttr

E

Structure de quatre unites d'habitation de triplex F8 et duplex f,'5

) )
T-

a-,-.--a-.--.. 
-'-".1

r

1\

E
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Moucharabieh :

ifi;ffiCl est un dispositif de ventilation naturelle forc6e fi6quemmenl utilise dans

I'architecture traditionnelle des pays arabes. La rdduction de la surface produite par le

maillage du moucharabieh acc€lere le passage du vent' "'

PHASE:03 EXPRESSION ARCIIITf,CTURALE ET CONSTRUCTIVE

D Une rts bonne isolation themrique et acousique (plus efficace qu'un simple vitrage).

Ici, en plus du r6le de protection solaire, la pergola peut assurer la protection contre 1a
Pe ola : La pergola est un dldment architectural utilise traditionnellement dans le climat

chaud.
pluie.

diftrence de pression celle-ci engendre rme entree d'air.
Pour aerer rm local, on m6nage rme ouverture dans sa partie basse (en deperdition) et dans sa

partie haute (en surpression) : il y a appel d'air' Ainsi, si la temp'€raturt extdrieure est inf6rieur

i I'intdrieur de la pidce, I'air pendtre par I'ouverture basse et sort par I'ouverture haute.

La tion naturelle
Pour adrer un b6timent, le moyen le plus simple est la ventilation naturelle qui utilise la

Ventilation naturelle dans I'individuel DE:

ti
-

,ft 7
I

.E

)

- 

Sotlir d'.tt. chud

- 

f,!t'6 d'eir n'ais (blise D.rire)

v naturelle dans I'interm6diaire :

Iii lt I
I

tjj
-

I

i

Iit2 t t

i t.l-i)
I

Q .a

t tI ll
J:iI.
,F,

t

I
- 

So.tl. dart (h.ud

- 

ar.l'o 6' a* h.tt

Source : Auteur E



FICHE TECHNIQUE
superlicie du t€rrrin = 35.41525 m'!

typc dc logts : semi collectif, indivilue[e grolp€e, calhctif
Nombre de logts: 129 t ogls
Denrit6 :43 L(XITS/Hectar

TOTALITE DU TERRAIN

I-

PARTIE DEVELOPPEE
+
+

-Habitat collectif

- Habitat semi-collectif

- Habitat individuel

- Salle communautaire.

- Commerces

Espace d'expression

- Mediatheque

Cieche-

- Parkings

- Locaux techniques

Partie Habitat

t Semi collectif

rSimplex de F3 :

6simplex de F3 Sl21=n2

*Duplex de F5 + comble
*terrasse accessible :

6 duplex de F5 ; S 1 l0m2

*l4Espaces de
stationnements

*2 locaux technique
*terrasse communeuteire

accessible.

Totale dlogements

lTriplex de F 7+ comble +

terrasse accessible (S=1 75,47m')

Itriplex de F7 +comble +
terrasse accessible (S=1 40m')

2Duplex de F6+ comble +
terrasse accessible (S=140m')

lDuplex de F6+comble+
terrasse accessible (S=196J7m')

lDuplex de F6+comble +
terrasse accessible (FI2E.6E)

Totale = 6logements

I
I

Individuel group6s
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CHAPITRE, 04

Conclusion



CONCLUSION

Ce document est le fruit de toute une ann6e universitaire, consacr6 d la r6flexion et
l'6tude d'un projet d'habitat.

L'6tre humain s'y adhdre avec toutes ses joies et ses peines et lui serre d'abri il comporte
plusieurs 6l6ments d'ordre naturel, social, culturel ...
Notre 6tude nous montre et nous prouve encore une fois que la conception d'un habitat est

complexe et variable, et ceci se rapporte au fait qu'il est destin6 aux individus qui ont des
traditions, des habitudes et un mode de vie diff6rents, et l'habitat reprisente l'enveloppe qui
absorbe toute cette complexite et cette difference.
A travers notre 6tude qui est bas6e sur le thdme < habitat et mixit6 typologique ) nous avons
tentd de produire une architecture simple, fonctionnelle et qui collabore avec l'environnement
naturel, et construit et r6pond au mieux i notre sp6cificit6s culturelle.

Ce thdme est issu de la firsion de deux probl6matiques complexe :

{. la complexit6 der param}tres et fecteun influent sur le reflexion de I'habitat
* la mixit6 typologique, prenant en compte :

-plusieurs types de familles (familles monoculaire, dlargies et couple. )

-type d'habitat : habitat collectif, habitat semi collectif et individuelle

-capacit6 de logements : F3, F4, F5,F6.............

-organisation de logement : simplex, duplex, triplex

Cette r€flexion s'est articul6e autour de trois concepts majeurs :

l. Att6nuer les astreintes formelles existantes pour trouver des solutions plus adaptdes

arx besoins de [a famille alg6rienne et soutenir l'idee qu'un ensemble de pieces ne fait pas un
logis, mais c'est la relation entre les espaces qui le rend utile et fonctionnel.

2. Produire une architecture proche de son environnement naturel.

3. Amdliorer la qualitd de l'urbain par le mzrquage hidrarchique des espaces extddeurs
du public au priv6, penser d un espace non-biti mais a un espace voulu et appropri6 aux
usages sociaux.

Afin de finaliser notre m6moire, notre projet d pris en compte le respect de la relation entre la
qualit6 de I'unitd d'habitation et le mode de vie et le donn6es du contexte urbain.

E

CIIAPITRE:04 CONCLUSION
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