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R6sum6 :

La ville, lieu d'6nergie, de crdation et du progrds, elle est pour toutes ces raisons le rendez-

vous des ambitions et de l'ascension sociale'

Au cours de ces demidres anndes nombreuses sont les constructions observdes sur tout le

territoire algdrien et plus particulidrement dans le domaine de l'habitat ; des habitations qui

ne r6pondent pas toujours d la demande li6e i la diversit6 des tranches sociales ni d

I'int6gration architecturale dans le tissu urbain.

c,est par rapport d ce regard critique et dans le but d'apporter des amdliorations et des

solutions architecturales qu'on propose un projet d'habitat universitaire qui touche une

tranche bien sp6cifique de la soci6td ir savoir les 6tudiants.

ce projet doit 6tre pens6 avec la ville (Blida) ; une ville qui renferme en son sein une diversit6

architecturale (ancien et modeme).

La sp6cificit6 du projet, l'intdgration d la ville et la diversitd architecturale constituent les

bases de notre conception.

Mots cl6s :

La ville (Blida) - l'habitat - la diversit6 des tranches sociales - l'int6gration architecturale -

habitat universitaire - les 6tudiants.
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1. OBSERVATIONS,CONSIDERATIONSGENERALES

l-1 Introduction g6n6rale
De nosjours, les questions sur l'environnement et sa preservation sont devenues sujet de

toutes disciplines, y compris l'architecture ; aussi et pour une meilleure compr6hension de

cette prdoccupation, nous approchons son dvolution d travers le temps.

Avant la r6volution industrielle, compte tenu de ses moyens et ses connaissances, l'homme
vivait en harmonie avec son milieu et s'y adaptait, que ce soit dans les plaines ou sur les

montagnes, au climat chaud ou froid. I1 se consid6rait avant tout colnme un 6l6ment et une

partie prenante de son environnement.

Figurel.l : Les huttes en Swaziland Fi8urcl.2 ; Les igloos des eskimos au Canadr

Apris la r6volution industrielle, la ddcouverte de nouveaux materiaux (le m6tal et le b6ton),

et l'apparition de nouveaux outils de production (6lectricit6 et le moteur d combustion),
I'homme a adaptl des mesures in6dites pour faire face aux contraintes d'int6gration d son

environnement. Il ne se souciait gudre des cons6quences qu'il pouvait engendrer.

Figu.el.3 : la cit6 ouvriare u!je44gL en France Figurel.4 : la cit6 Radieuse en Frsnce

Aujourd'hui, avec le constat de nombreux d6sdquilibres (climat, pollution...), l'homme a
remis en question l'approche concemant son intdgration, et tente de se rdconcilier avec son

environnement. Cette r6alit6 philosophique est aujourd'hui d6terminante dans la r6flexion et

la conception de l'habitat.

Figurel.5 : la yille ocologique au Jrprn

.wr'haj

Figurel.6 : le qulrtier Bedzed en Angleterre

$ffir:t
- ;'-.. -1-b- l Itt

)

;

l aaa

I
I

t

r

Documents photos : Sowce Wob



10

l-2 D6finitions

1-2-1 Architecture
C'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 (id6e, concepts, principes) de

paramdtres divers (climat, mat6riaux, famille,
Rdglementation) en vue de la cr6ation d'un espace.

L'architecture selon le d6veloppement durable
recherche une synthdse harmonieuse entre la fonction
du bdtiment, le confort de l'occupant et le respect de
I'environnement. Figurel.T : L'6glise Sacr6 ccur i Alger

L'architecture s'exprime en trois donn6es importantes qui collaborent pour l'6mergence
d'un projet architectural.

r La Forme < Expression Esthdtique >.

o La Structure < Systdme Constructif >.

o Fonction < Destination >.

1-2-2 Environnement
Le mot environnement est souvent associd d la nature ;

celle-ld ne constitue pourtant qu'une partie de sa

signification. Il est ddfini comme (< I'ensemble des

6l6ments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un
individu ou une espdce et dont certains contribuent
directement i subvenir d ses besoins>I, ou encore
comme <l'ensemble des conditions naturelles
(physiques, chimiques, biologiques) et culturelles
(sociologiques) susceptibles d'agir sur les organismes
vivants et les activitds humaines>2.

1-2-3 Architecture et environnement
< Les b6timents r6sultent de I'interaction de I'homme
(sa nature, ses aspirations, son organisation sociale, son
mode de vie, ses besoins individuels et collectifs, ses

traditions et coutumes...) et de la nature (aspects
physiques qui reprdsentent le climat, le site, mat6riaux,
les lois structurales et les aspects extdrieurs tels que le
paysage) > AMOS RAPOPORT ( pour une
anthropologie de la maison >3.L'architecture devrait
6tre pens6e dans un cadre plus vaste que sa dimension
ponctuelle, donc dans un contexte soucieux de pr6server
l'environnement et le bien 6tre des habitants ; il s'agit ld
d'un changement profond de l'acte de construire, car il
faut r6pondre d ce besoin de plus en plus pressant de < la
rdconciliation entre le b6timent et son environnement ).
Il s'agit de r6intdgrer I'environnement naturel, bdti et
social.

1 Dictionnaire Larousse
2 

Le grand robert de la langue frangaise, paris, roben2012
3 Amos Rappo6 pour une anthropologie de la maison

Documents photos : Source WEB

Figurel.8 : L'environnement naturel
La terre, l'eau et I'herbe.

Figurel.9: Lo maison cascade
de Frank Lloyd Wright
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1-2-4 Habitat et environnement

L'habitat, l'une des plus anciennes manifestations de la civilisation de l'homme, l'a
accompagnd Ar travers les temps et les lieux, prenant des formes aussi vari6es, que la vari6t6

des repdres. Il se d6finit donc sous I'influence de facteurs naturels, sociaux et culturels.

< L'espace habitd n'est donc ni neutre ni homogdne, il possdde des sigrifications qui sont

lides d l'ensemble de I'existence de I'habitat )4 .... MUMFORD LEWIS.
Repdres conc ls naturels : d6finit par AMOS RAPPOPORT comme 6tant composd <du

climat, du site, des matdriaux, et du paysage>

Repdres conceptuels sociaux : dans la conception de son habitation I'homme s'est r6fdr6 d

son environnement social, qui est l'ensemble de la communaut6 dans laquelle il 6volue.
ls culturels : cette dimension incontoumable de la vie de l'homme, a 6t6

qualifi6e m6me de d6terminante par AMOS RAPOPORT < l'ensemble des iddes, des

institutions et des activit6s ayant pris force de convention pour un peuple," 'la manidre

caract6ristique dont un peuple considdre le monde >6.

La qualit6 de I'habitat, son int6gration dans le site doivent se conjuguer avec la protection
de la nature, la diminution des Pollutions, la pr6servation des ressources naturelles, du
climat, de la diversit6 des milierx et des paysages, c'est-d-dire travailld avec la nature, non
pas contre.

Quelques exemples qui montrent I'adaptation des habitations avec diff6rents

environnements

a - L'habitat mobile

L'essence du nomadisme consiste d optimiser le
transport du mat6riel servant d I'habitat, l'homme
comme l'animal migrateur a su se servir des saisons
pour s'adapter i des cycles annuels de migrations.
b - L'habitat nomade
L'abri avaient une forme adapt6e d un
environnement diffrcile de campements
d'altitude, une armature l6gdre n6cessitant peu de

bois et dot6e d'une grande rdsistance aux intemp6ries
en utilisant des mat6riaux dont les matidres
premidres 6taient constitudes des peaux d'animaux.
c - L'habitat int6er6

Figurel.l0 Caravane de camping moderne

Depuis toujours, l'homme a ressenti le besoin de
construire son propre abri, un endroit of il se sent
en s6curit6, il a construit les srefes, les gaura
(Types d'habitats primitifs m6sopotamiens)Puis il a

commenc6 d maitriser les techniques de construction
et il a construit des habitations de plus en plus
grande, ainsi au fils de l'histoire il s'est montrd
capable de crder et r6inventer des habitations
adapt6es aux modes de vie et aux besoins du
moment.

Figurel,l I Tente Saharienne

4 Mumford Lewis, La citd i travers l'histoire. Edition du Seuil
5 

Amos Rappo4 pour une anthmpologie de la maison
6 Amos Rapport, pour une anthropologie de la maison

Documeits photos : Source WEB

1964.

Figurel.l2 L'habitat Troglodyte
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Remarque:
Le respect et la protection de l'environnement sont des questions qui semblent pr6occuper

les 6tats du monde entier.
Ce sujet a longtemps fait I'objet de ddbats et de r6flexion sur le plan universel.

De nos jours on entend souvent parler de :

D6veloppement durable (moddle de d6veloppement dconomique qui 6vite de d6truire le
patrimoine naturel).
Ddmarche environnementale maitris6e (prdservation des ressources naturelles, du climat, de

la diversitd des milieux et des paysages. Ainsi que d'autres concepts semblables dont le but
est de changer les modes de pens6e et la manidre d'agir sur et avec la nature dans diff6rents
domaines et notamment celui de I'architecture en g6n6ral et de l'habitat en particulier'
Cette forte mobilisation rdsulte de la prise de conscience de l'homme qui reconnait ses

erreurs (pollutions, destructions des milieux naturels 6talement des villes au ddtriment des

espaces verts...) et s'emploie d les corriger.

l-2-5 Le d6velopnement durab le
Dans sa d6finition la plus gdndrale, le
d6veloppement durable a pour objectif de satisfaire
les besoins du prdsent sans compromettre l'aptitude
des g6ndrations futur d satisfaire leurs propres
besoins. Il s'agit d'une ddmarche qui impose de

regarder plus loin , dans le temps et dans l'espace ,
les implications des d6cisions prises.

LA COMISSION mondiale sur l'environnement et
le d6veloppement : la commission Brundtland 1987
Le d6veloppement durable est une d6marche
incluant un ensemble de mdthodes et d'outils visant
principalement d rdduire la consommation des

ressources naturelles non renouvelables, ir travers
I'exploitation d'6nergies renouvelables.

Figurel.13 : La cit6 6cologique de
Donegan en Chine

Cette ddmarche intdgre trois types de prdoccupations :

Au niveau
environnemental :

C'est-d-dire la
prdservation des

ressources nafurelles
non renouvelables et la
limitation des impacts
des activitds
anthropiques ainsi que
l'application du
systCme de pr6caution

Au niveau social :

Le ddveloppement
doit se forger sur la
solidarit6 envers les
plus d6favoris6s et
sur la contribution d

la r6duction des

in6galit6s

Au niveau
6conomique :

La collectivitd
recherche le plus
grand b6n6fice en
comptabilisant les

couts sociaux et
environnementaux

r r,Ir

I
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1-2-6 Architecture Bioclimatique
<< La conception architecturale
bioclimatique s'inscrit dans la
probldmatique contemporaine lide a

I'amdnagement harmonieux du territoire et

i la pr6servation des milieux naturels ; cette
d6marche, partie prenante du
ddveloppement durable, optimise le confort
des habitants, rdduit les risques pour leur
sant6 et minimise l'impact du bdti sur
I'environnement >7.

Principes de l'architecture bioclimatique :

Afin de concevoir une architecture assurant
le meilleur confort, au co0t 6nerg6tique le
plus r6duit possible, dans le respect de

I'environnement, une ddmarche
bioclimatique se conduit en prenant en
compte les quatre piliers d'une
construction soutenable :

. I'insertion dans le territoire.

. les mat6riarx et le chantier.

. les 6conomies et la sobri6t6 d'usage.

. le confort et la sant6 d I'intdrieur.

Figurel.l5: Principe d€ base d'une conception
bioclimatique

L'ensemble peut Ctre rdussi en suivant une m6thodologie de projet adapt6e, respectant une
logique dans l'ordre des opdrations, et comprenant en particulier une phase de
programmation compldte, prdalable aux op6rations d'architecture.

7 Al"in Licb.d 
"t 

Andrc de Harder, T.aite d'architecture et d'amenagement bioclimatique, Ma$2fi)6

Documents photos : Source WEB
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L'architecture bioclimatique est une discipline Figure 1.14: Prototype de maison solaire

de I'architecture, l'art et le savoir-faire de tirer
le meilleur parti des conditions d'un site et de son environnement, pour une architecture
naturellement la plus confortable pour ses utilisateurs.

Dans la conception d'une architecture dite bioclimatique, les conditions du site et de

l'environnement (le climat et le microclimat, la gdographie et la morphologie) ont une place

prdpond6rante dans l'6tude et la r6alisation du projet d'architecture qui y est prdvue. Une

dtude approfondie du site et de son environnement permet d'adapter I'architecture (le projet
d'architecture) aux caract6ristiques et particularit6s propres au lieu d'implantation, et permet

d'en tirer le b6n6fice des avantages et se prdmunir des d6savantages et contraintes.
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1-3 Atelier Habitat et environnement
1-3-1 Opportunit6 de I'option

A-Constat
La pr6occupation de I'habitat constitue plus que jamais, un repdre majeur dans la lecture du

d6veloppement national et un indicateur privil6gi6 de la gestion de la paix sociale ; les

nombreux programmes initi6s jusque-ld restent profonddment marquds par la dimension
quantitative et le caractdre d6sarticul6 des interventions ;
En terme de cr6ation architecturale et urbanistique, le rdsultat est plus que ddcevant ;
Sous pr6texte de l'urgence et d'dconomie de moyens, I'habitat a 6t6 progtessivement

d6pouill6 de sa substance vitale, la complexitd crdatrice de typologies et de tissus viables et

r6duit d sa plus simple et pauvre expression.

Le logement collectif de masse , L 'intdgration de I'environnement naturel ,le
ddveloppement de structures spatiales indispensables d l'6mancipation sociale et

communautaire ,la contribution i l'6mergence de tissus urbains sup6rieurs ont 6td

ddfinitivement sacrifi6s avec au bout toutes les cons6quences que I'on sait.

Cette situation, souvent mise i I'index par les universitaires, n'a pas dtd de notre point de

lue suffisamment investie par des recherches soutenues et pertinentes capables de constituer

des altematives crddibles dans la production de I'habitat.

B- Atelier habitat et ronnement
La proposition de la mise en place de I'atelier Habitat et Environnement est largement

d6termin6e par :

. L'ampleur de la demande sociale et le caractdre d6terminant de I'interference de lhabitat
sur I'environnement construit en g6n6ral et urbain en particulier.

o La grande diversitd et l'actualitd des pr6occupations et situations rencontr6es.

o La complexit6 de la thdmatique (interf6rence ou plusieurs facteurs d caractdre

d6terminant ou modifiant) qui introduit des situations de projet trds diversifides et qui en

fait un support p6dagogique de premier plan pour I'ensemble des anndes d'enseiglement
en architecture.

. Le souci de mise d l'6preuve des enseignants d'un parcours professionnel fagonn6 par le
partage des pr6occupations de l'universit6 et du monde professionnel ext6rieur.

1-3-2 Fondements p6dagogiques de l'atelier

A-Philosophie sdndrale de I'enseienement
La philosophie de l'enseignement universitaire en g6ndral et celle de l'architecture en

particulier peut 6tre exprim6e et r6sum6e comme suit :

Mettre d la disposition des 6tudiants les connaissances et les outils mdthodologiques et
conceptuels appropri6s pour leur permettre, d'une part, d'6tre capables d'intervenir sur les

situations et les r6alit6s d'aujourd'hui et d'autre part de pouvoir produire et de g6n6rer de

la valeur ajout6e technique et scientifique, autrement dit une r6flexion d m6me de faire
6voluer le traitement des situations et d'innover (anticiper sur le rdel et ne pas le subir).

B- Obiectifs oddaeogiques
Les objectifs p€dagogiques assignds i notre enseignement peuvent Ctre dnonc€s et rdsum6s

comme suit :

o D6velopper des d6marches scientifiques (techniques et esth6tique) capables de mettre
en avant des argumentations qui permettent de d6passer les situations de banalisation
en cours en int6grant une dimension prospective et anticipative dans la d6marche de

crdation architecturale.



15

. Maitriser des processus de conception et de cr6ation architecturale sans que la maitrise

desoutilsm6t}rodologiquesneprennelepassurleproduitarchitectural.
o Faire aboutir le processus de cr6ation architecturale chez l'6tudient'

C- D6marche P6dasoeique
L" "rt". "" *"*" doutils m6thodologiques et conceptuels appropri6s aux differentes

situations va permettre :

. Une prise de connaissance (analytique) de I'environnement global existant dans sa

diversit6 et sa complexit6.
. De me$re en avant des approches conceptuelles g6ndriques sur les diff6rents niveaux

d,intervention (id6e g6n6rique du projet, organisation et ordonnancement

systdmatique des paramdtres) en int6grant les pr6occupations

. exprim6es en termes de qualification, d'identification avec les donndes de

I'environnement dans son acceptation la plus large.

. De r6fl6chir et d'initier des perspectives innovantes.

D-Champs D'Intervention
o La d6marche p6dagogique int6grera aussi bien les crdations nouvelles que les

interventions sur les environnements construits existants.

o Nous nous int6ressons 6galement d des situations d'6tude dont la reflexion est encore

embryonnaire ou tout simplement marginalis6e'
. La complexitd de la creation architecturale va ndcessiter la mise en euwe d'un

p.o""rrus de conception dont I'objet est la mise en addquation et I'int6gration des

dimensions intuitive et rationnelle de la cr6ation.

r L'analyse critique et compar6e de projets constitue sans aucun doute un support

privil6gi6 de compr6hension et d'apprentissage et d'initiation au processus de

conception.
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2. PROBLEMATIQUE GENERALE DE LA PRODUCTION D'HABITAT

2-t pnrnnnnur,n
Dans I'histoire de l'humanit6 , I'homme a 6prouv6 la n6cessit6 d'avoir un toit pour prot6ger

sa famille ; un lieu de d6tente et de repos , lui procurant un peu de confort i la fin de sa

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

dangers et les intemp6ries .

Ce lieu a 6volu6 d travers l'histoire, et a pris diftrentes formes, tout en n'6tant pas forcement,

fixe et unique.

2-2 livolution historique de I'habitat i travers le monde
2-2-1. Cas de pavs d6velopp6s
a- Avant la r6volution industrielle

Avec la disponibilit6 des m6mes mat6riaux et
techniques, l'6volution de I'habitat etait trds lente et
progressive en fonction des besoins de la
communautd. On prenait I'existant comme moddle
et on le reproduisait en y int6grant les petites et
lentes avanc6es techniques.

b- Avec la r6volution industrielle
Le secteur d'habitat et d'urbanisme a subi de

grandes transformations dues a diffdrents
6v6nements historiques qui se r6sument en :

l- La r6volution industrielle
Impose de nouveaux critdres de construction avec:

o L'introduction des nouveaux matdriaux
(acier, le verre).

o La m6canisation de la production
(civilisation machiniste).Un d6veloppement
dans le monde avec I'apparition de pays

industrialisds qui ont gdn6r6 plusieurs vague
de colonisation. (hygi6nistes et Cit6s
Ouvridres). Figurel.l7 : La cit6 ouvri0re de

Mulhouse en France

-2 La colonisation
A contribu6 aux bouleversements des paysages urbains et des typologies d'habitations car

les colons avaient tendances d imposer leurs propres sch6mas aux d6pend des traditions, des

cultures des pays colonisds, de son architecture traditionnelles et des typologies locales.

-3 Les guerres

Elles ont une grande part dans la d6gradation et parfois m6me la destruction totale des parcs

historiques locaux.

Figurel.l6 : maisons en pierre et en bois
des ann6es 1800

Documents photos : Source WEB
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c- Aprds le 19eme sidcle
Jusqu'au d6but des anndes 1900, beaucoup

d'exp6riences ont 6t6 faites dans le domaine de la
construction. Avec les ddgdts caus6s par la 2dme
guerre mondiale, il fallait reconstruire la ville, c'est

alors qu'une question se posa: fallait-il reconstruire
les villes de la m€mes manidre ou, compte tenu de

l'ampleur des d6gdts, penser d des constructions en

masse et d I'industrialisation du logement ?

Cette phase peut Otre r6sum6e en quatre 6tapes :

ldre 6tape : construction en masses des logements
(on a oublidla ville et les 6quipements).
2dme 6tape : construction des dquipements
d'accompagnement dans le cadre d'une structure
urbaine coh6rente.
3d'" 6tape : requalification des grands ensembles

urbains pour cr6er des 6l6ments plus identifiables
(l'esth6tique).
4d'" 6tape : d6molition et reprise des tissus (l'6tape
pr6c6dente n'avait pas abouti).

d- Aujourd'hui
tu p.odu"ti,on d. fhabitat entraine une vision
plus large ; celle du d6veloppement durable qui

consiste ir la pr6servation de I'environnement

naturel et les ressources 6nergdtiques, des

recherches scientifiques sont men6es dans le

domaine des 6nergies du futur (moins polluantes,

moins couteuses) et ont contribu6 d l'dmergence de

nouvelles typologies d'habitat (habitat dcologique,

bioclimatique, solaire,...).

:L'habitat aprCs
industrielle La cit6 radieuse i Marseille,

France le Corbusier

Figurel.l9 : Centre commercial de
Tiergarten Potsdamer Platz i Berlin

Figurel.20 : L'Eco quartier la ZAC de
Bonne, Grenoble, France

Documents photos : Source WEB
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C'est dans cet esprit que nous pr6sentons, de manidre

trds synth6tique, les caract6ristiques de certaines de ces

qpologies.

Le territoire Alg6rien se ddcoupe grosso modo en trois
zones gdographiques distinctes ; chaque zone comporte

des typologies d'habitat trCs caract6ristiques.

l-Le nord : le littoral marin, les plaines.

2-L int6rieur : Les montagnes et les hauts plateaux.

3-Le sud : Le pr6 Sahara et le Sahara.

L'6volution de la production du cadre bati, notamment
de l'habitat, est fortement lide d l'histoire qu'a connu
notre pays. En effet, diff6rentes civilisations se sont
succ6d6es en Algdrie, conc6dant un hdritage r6pandu
sur tout son territoire.
Aoercu historioue

Figurel.2l : situatior de l'Algdrie

La marche chronologique est composde de trois dres distinctes :

A - ere prdcoloniale jusqu'i 1830.
B - dre coloniale de 1830 d 1962.
C- dre post coloniale de 1962 ir nos jours.

rm x ffi ffixlffisnx

I

A

A-La o6riode pr6coloniale
A-1 : L'habitat prdhistorique
L'habitat prdhistorique < le n6olithique >:
structures primaires constitu6es par des grottes, et
en trouve en Alg6rie, plusieurs grottes :

- Au Sahara : grotte de Ti-n-Hakaten (Tassili).
-A Tlemcen : grotte de Bdni Add (Ain fezza).
-A Jijel : grotte de Ziotna.
Les empreintes de I'homme primitif sont encore
marqu6es dans les grottes du Tassili.
A- 2 : L'habitat durant le moyen Age (l'habitat
traditionnel) :

I

Figurel.22 : Grotte de Ti-n-Hanakaten
Tassili n'Ajjer

Documents photos : Source WEB

2-2-2- Cas de L'ALGERIE
L Alg6rie, vaste pays de l'Afrique du nord dispose d'une diversit6
architecturale r6gionale exceptionnelle.
Cette diversitd des territoires naturels, couplde aux multiples
influences civilisationnelles i g6n6rer une exceptionnelle diversit6
de typologies d'habitat, aussi exceptionnelle et r6ussies les unes
que les autres.
Ces architectures traditionnelles rdgionales, urbaines et rurales,
constituent de v6ritables r6servoirs d'enseignements et une source

d'inspiration r6elle pour les questionnements d'aujourd'hui.

LA coTE
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1- Sur le littoral
Avec 1200 km de c6te, le littoral alg6rien a 6t6

depuis l'antiquit6 l'espace le plus sollicitd,
caract6risd par un climat m6diterran6en (un dt6

chaud et sec, un hiver doux et humide), des

plaines fertiles et ce malgr6 une forte activit6
s6ismique.
L'exemple le plus illustratif de l'int6gration des

habitations Ar cet Environnement est la Casbah

d'Alger.

Figurel,23 : Le littoral Algdrien avec la
casbah d'Alger

Figurel.24 : utre vue sur la casbah

Casbah haute
Casbah basse

Figurel.25 : schdma repr6sentatif
de la casbah haute et base

Exemple 01: la casbah d'Aleer
< L'urbanisme est I'expression de la vitaliG d'une

soci6t6 ...ceux qui ont construit la Casbah avaient

atteint un chefd'euvre architectural et

d'urbanisme>8.
( Elle est unique, elle n'a pas sa pareille re.

La casbah d'Alger constitue le noyau historique
de la capitale Alger, jouissant d'une situation
stratdgique (ouest de la baie d'Alger) avec une

altitude passant de 0 i 120m.

1-Dimension urbaine
La casbah d'Alger pr6sente un patrimoine
historique culturel, architectural et urbain, avec

son intdgation parfaite d l'environnement et son

adaptation d la morphologie du site, dont on

trouve deux parties: La haute et la basse casbah.

Son r6seau urbain se d6veloppe suivant une logique I
hidrarchis6e (arbores sante) de la rue la plus dtroite et

sinueuse d la place avec un tissu urbain trds

compact.
2-Dimension architecturale
La maison de la casbah s'organise autour d'un patio ; c'est l'espace central de la maison

autour duquel se d6roule la vie familiale, < on est chez soi dans la maison, on est chez soi

dans la cour, avec un morceau de ciel qui n'appartient qu'd vous >l0.Construite suivant le
concept d'intimitd recherch6 elle est caractdrisde par ses petites fen6tres, sa skiffa, ses

encorbellements, ses eries et ses terrasses donnant sur la mer.

A: Skiffa
B: West ed-dar
I: Chambre.

M: Pidce longue.

E : Kbou

Figurel.26 plan et coupe d€ La maisor traditiorn de la casbah d'Alger

3 Passage ompruntd d Le Corbusier, relev€ dans Le Guide d'Alger, Sans rdfdrence Guides Addiwan 2@1, p81
e An&d Ravsreau, La casbah d'Alge1 et le site crda la ville- €dition Sindbad-paris 1989
ro George Margais Alg€rie mddidvale, monumens et paysages historiques, Ans et M€tien Graphiques, Paris 1957

Documents photos : Source WEB, Manuelle Roche, R66dition 2008.
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3-mat6riaux et techniques de construction
tes -atdriau* utilis6s sont g6n6ralement des matdriaux locaux tels que : la pierre, la briques

en terre cuite, la chaux, le bois, la fiance et le marbre.
La construction est Caract6ris6e par la sfucture mur porteur, des toitures de type terrasses.

Figurel.29 Mur en pierreFigure 1.27 z Les rondins en bois
(Poutrelles)

Figure 1.28: La fiance
sur les murs
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re 1.30 : L'atlas tellien

Figure 1.32 : organisation d'un ensemble
de maison

2- Sur les r6gions d'int6rieurs
C'est une chaine de montagnes situee au nord du pays

qui s'6tale sur 1500 km, faisant lien entre le littoral et

les hauts plateaux. Son climat se caract6rise par un 6t6

chaud et un hiver enneig6 et trds froid.
Le village Kabyle, est un exemple trds int6ressant par

rapport i son insertion environnementale.

Exemple 2 : L'habitat Kabyle
l-Dimension urbaine
C'est une architecture rurale, qui se trouve dans les

montagnes de la Kabylie, sous forme de villages qui
occupent gdn6ralement des cr€tes et des sommets de

collines.
Une lmplantation qui dpouse la forme de la pente et
limite l'extension de cet ensemble r6sidentiel, et

r6pond entre autre aux prdoccupations d6fensives.
Les maisons kabyle s'organisent autour d'une cours
suivant leurs differente typologie qui est bas6 sur :

-le nombre de niveaux des bdtisses.
-le nombre de pidces par niveau.
2-Dimension architecturale
La maison Kabyle est de forme 6l6mentaire
(rectangulaire), organis6e autour d'une cour
centrale ; elle a une structuration 6volutive (grandit
au fir et i mesure que la famille s'6largit).

Figure 1.33 : La maison Kabyle

Document photo : source WEB
PDF : L'habitat d'hier et d'aujourd'hui entre modemisme et/ou adaptation-Nora Madaci- Universit6 de Constantine.

Livre: L'habitation kabyle, H. GENEVOIS, 1962
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La maison kabyle est compos6e essentiellement de trois espaces :

o La gmnde salle (Taqaat) < I > : ou se d€roule la majoritd des activit6s diurnes et

noctumes.
o L 6table (Addaynin) < 2 > : r6serv6 aux animaux domestiques, il contribue d garder une

temp6rature ambiante i I'intdrieur.
. La reserve (Takana) < 3 >r: on y stocke la r6colte annuelle (bl6 et huile. . .).

Cette organisation tripartite est nde de l'int6gration au site accident6.

'.=7;'-F;rtl.tdffi
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Figure 1.34: Plan du RDC Figure 1.35: Plan de l'6tage

3-mat6riaux et techniques de construction
Les mat6riaux utilisds sont des matdriaux locaux tels que l'argile, la pierre, le bois et les

roseaux. La structue est compos6e de murs porteurs et des mdts en bois.

Figure 1.37: Le bois sur les planchers Figure : L'argile Figure 1.39 : La pierre sur les

murs, la tuile snr le toit.

3 - Le Sahara
Il Constitue plus de 70% du territoire alg6rien ;
il est consid6r6 comme I'un des d6serts les plus
chauds au monde. Sa topographie prdsente une
diversite : des montagnes rocheuses, des Ergs,
des dunes et des oasis.
L'un des exemples qui montre une cohabitation
r6ussie et harmonieuse entre l'homme et cet
environnement, est la pentapole du M'Zab.

Figure 1.40 : Le Sahara

Figure 1.36 : coupe AA

,,

q

Document photo : prise personnel
Livre : L'habitation kabylq H. GENEVOIS, 1962

Schemas : R.Mauni€r, la conskuction collective de la maison kabyl€, Parisl93o
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Exemple 3 : La ville du M'Zab
<< Comme tout le monde, j'ai regu la s6duction de Ghardaia avant d'en faire I'analyse.

On a I'intuition que les choses possldent un 6quilibre que I'on appelle esth6tique' et
cela avant de savoir ce qui cr6e cet 6quitibre... >ll Andrd RAVEREAU.

1-Dimension urbaine
L'image en perspective que la ville du M'Zab
offre au regard, est celle d'une masse b6tie
dress6e sur un mont rocailleux. Au point le plus

haut, le minaret, dress6 vers le ciel, annonce la
ville et la protdge.
Il existe cinq villes du M'Zab dites Ksour, elles
s'organisent suivant trois espaces :

-Centre sacrd spirituel (la mosqu6e)
-Centre public (le march6)
-domaine d'habitation (les maisons)
Ces villes se caract6risent piu :

. Une densification du tissu urbain qui pr6sente

une solution urbaine originale.
. Une disposition en cascade ce qui permet au
soleil de pdn6trer dans chaque maison.
. Des rues 6hoites et brisdes qui dvitent
I'engouffrement du vent et offrent des zones
ombrag6es.
. L'existence de deux types d'habitats, qui est

li6e au nomadisme saisonnier, logements d'hiver
et logements d'616. Figure 1.41 : Axonom6trie d'une

maison mozabile

A

Figure 1.40 : Le Sahara

T
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Figure 1.42 : Plan du RDC Figure 1.43 i Plan d'6tage Figure 1,44 : Coupe A-A
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2-Dimension architecturale
La maison est compos6e de deux niveaux, le rez-de-chauss6e assure un accds en chicane
(S'kifa) qui donne sur un espace centrale (la cour) perc6 au plafond, qui a un r6le distributeur
et organisateur des autres espaces dont un salon r6servd aux hommes et ir I'accueil des

6trangers masculins et des chambres. L'6tage pr6sente un sch6ma d'organisation similaire
au pr6cddent, of les pidces sont relativement plus petites, destindes aux activites fdminines
et qui r6pondent aux exigences d'intimit6.

A
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rr Andr6 Ravereau, M'Zab une legon d'architecture - ddition Sindbad-paris l98l

Docume[t photo : prise personnel

PDF : L'habitat d'hier et d'aujourd'hui entre modemisme e/ou adaptation-Nora Madaci- Universitd de

Constantine.
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3-mat6riaux et techniques de construction
Les mat6riaux utilisds sont des mat6riaux locaux tels que la pierre, la brique crue, I'argile, la

chaux, et les branches (nervures de palmes).

Figure 1.45 : le bois
(Les branches de palmier)

Figure 1.46 : l'argile crue Figure 1.47 z La pierre

SYNTHTSE
Aprds l'analyse de ces trois types d'habitat traditionnel Algdrien (urbain ou rural), nous

constatons que d'une fagon g6n6rale la maison traditionnelle alg6rienne dans ses multiples

influences se caractdrise par :

NIVEAUX ORGANISATION (structuration urbaine et rurale) :

-Hi6rarchisation des voies.
-Hi6rarchisation des espaces ext6rieurs publics.

--Hi6rarchisation des espaces int6rieurs.

.NIVEAUX ARCHITECTURE (int6eration i I'environnement) :

-Int6gration au site.

-Int6gration sociale.

-Int6gration au climat.
-Organisation introvertie.

NIVEAUX MATERIAUX ET TECHNIOUES :

-Utilisation des Mat6riaux locaux : la pierre, le bois, I'argile, la chaux ...
-Technologie appropri6e et accessible.

Document photo : prise personnel
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B - La p6riode coloniale (1830 - 1962)

L'invasion militaire des frangais sur le territoire alg6rien a eu des impacts considdrables dans

le domaine de la construction; cornme tous les pays colonis6s, l'Algdrie a subi un grand

mouvement de destruction/reconstruction. < L'architecture de la nouvelle ville coloniale,

via son habitat, ses placettes et ses statuettes, 6tait congue pour paraitre comme un
symbole de supr6matie, glorifiant ainsi le sty le du vai

o 1830 - 1900 : Pdriode de colonisation et
d'occupation du territoire :

- Destruction d'une grande partie du rdpertoire

historique et architecturale.
- Importation de mode de construction europden
au niveau territorial.
-Passage d'une architecture introvertie vers une
architecture extravertie, n6gligeant les valeurs
socioculturelles et sensibilitds locales.

o 1900 - 1945 : P6riode de stabilitd :

- Mise en place de systdme administratif frangais,
organisant et g6rant le territoire.
- Adoption de nouveaux sch6mas du mode
d'habitation, ou se mdle les q?ologies locales d
une architecture europ6enne, donnant naissance d
une architecture hybride appel6e N6o-Mauresque.

ure 1,4E : Habitat collectif Alger centre

o 1945 - 1962 : pdriode de renversement et
r6volte populaires :

- La politique de regroupement dds 1955 : plus de
8000 villages ras6s, les villes deviennent un lieu
de refuge pour des milliers de ruraux ddracinds,
qui tentent de se greffer au centre urbain
(bidonvilles) ce qui a engendr6 de probldmes de
ch6mage et des crises de logement g6n6r6s par le
surpeuplement des centres urbains.
-Un programme de d6veloppement urbain est
initi6 touchant particulidrement le secteur de
l'habitat d la p6riph6rie des villes, afin de calmer
le m6contentement g6n6rd par la politique de
regroupement c'est le fameux programme de
Constantine.
SYNTHESE:
Cette 6poque a profond6ment modifi6 le sch6ma et les typologies traditionnelles de nos

habitations. Elle a engendr6 un d6rdglement des structures sociales ; sans oublier les

dds6quilibres entre la ville et la campagre. La maison coloniale exprime la vie militaire de

I'habitant europ6en ; les espaces sont organisds le long d'un couloir (une organisation
lin6aire).

12 .Beguin Frangois et al., 1983, Arabisances, dicor architectural et tracd wbaik en Afiique du Nord, 18i0-1950,Paris,
Dunod.

Figure 1.49 : La grande poste i Alger
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Figure 1.50 : Cit6 d'habitation Diar El
Mahgoul A El Madania-Alger
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C- La o6riode oostcolo ale ( 1962 -auiourd'hui)

1962 - 1970 : pays sortant de gudre, r6cupdration

d'un parc de logements urbains (biens vacants),

rdpondant ainsi aux besoins imm6diats de la
population en matidre d'habitat.
-Absence de tout nouveau progmmme urbain.
- Reconstruction et extension des zones rurales
(adis zones interdites), et regain des paysans de
leurs villages d'origines.

f970 - 1980 : crdation du ministdre de I'habitat en

1978, pour une meilleure politique de gestion et Figure l.5l : Village socialiste ,gricole
a Tipazar6ponse d la demande du logement urbain.

-Lancement de programme des ZHUN (zones

d'habitat urbain nouvelles) ; avec I'apparition des
premiers signes de d6ficit en logements.

1980-1990 :

-L'exode rural important avec I'industrialisation.
-Le dds6quilibre croissant entre la demande et

I'offre du logement.
-La mauvaise exploitation du foncier urbain
provoque I' dtalement urbain.
-Le lancement de nouveaux lotissements en

individuel.
1990-2000:
J'ins6curit6 provoque un exode rurale massif.
-lancement de nombreuses formule d'accds au

logement pour les class6s moyenne avec,

notamment :

-LSP (logement social participatif).
- LSL (logement social locatif).
- LP (logement promotionnel).
- lancement de (AADL).

Figure 1.52 : Logemetrt individuelle A

Kou

Depuis 2000 : Emergence de programme Figure r,53 : tes logements AADL
promotionnel priv6, extension de la production du i ouled vaich-Blida

logement collectif.
- Lancement de programme de (l million de logements- AADL)
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SYNTHTSE
Malgrd tous les efforts, la question de l'habitat souldve un certain nombre de contraintes

parmi lesquelles nous pouvons citer :

. Au niveau urbain :

-l,urbanisation anarchique < La croissance urbaine et le d6veloppement anarchique des

villes ont engendr6 une urbanisation chaotique des quartiers >13.

-la d6gradation du parc immobilier existant.
. Au niveau de L'architecture :

-Aprds cinquante-quatre ans d'ind6pendance, et malgr6 tous les efforts fournis i travers les

grandes op6rations d'am6nagement et d'urbanisme, I'Algdrie reste de produire

une architecture propre d son identitd, une architecture qui versitd

de ses r6gions et leurs climats, leurs cultures et les moyens de

Jes retards de r6alisation et de livraison des nouveaux log

velle

technologie entraine une stagnation de l'6volution de ce secteur

CONCLUSION
Malgr6 tous les efforts foumis d travers ces grands projets, l'6tat reste toujous incapable de

r6pondre qualitativement et quantitativement i la question du logement. La crise de ce

demier a engendrd une projection de constructions informelles de diffdrents proglammes

d'habitat sans se soucier de la qualit6 architecturale du logement, crdant un impact ndgatif
sur l,espace urbain et la qualitd du cadre b6ti. c'est la r6sultante des programmes 6tablis dans

I'urgence, i une 6chelle sectorielle, d6pounus d'une vision globale et coh6rente.

Il suffit de juger la rentabilitd 6conomique des schdmas d6jd exp6riment6s ou propos6s, de

leur adaptation ?r notre mode de vie, de leurs qualit6s urbanistiques et architectufales poul

comprendre qu'il est grand temps de r6viser les processus de production de I'habitat'
Nous n'avons plus le droit de reproduire des moddles mis au placard depuis bien longtemps

par les pays qui les ont ddji exp6rimentds. Pour toutes ces raisons il est dans notre devoir de

mettre au point de Veritable Srat6gies pour un d6veloppement urbain 6quilibrd et des

architectures appropri6es agr6ables d vivre.
PR,RSPECTIVES
L'habitat en Alg6rie a toujours 6t6 approchd comme une pr6occupation politique ; I'urgence

de satisfaire la demande incessante du logement a fait que les solutions apportees ne

s'int{ressaient gudre aux dimensions urbaines et sociales, chaque ensemble d'habitation est

6tudi6 ind6pendamment, la vision globale de la ville est absente.

Un travail de restructuration des agglomdrations et de r6adaptation du parc existant est

indispensable afin de rdpondre aux attentes et satisfaire les besoins de I'individu et des

groupes. En effet, des sch6mas d'hidrarchisation des espaces publics ext6rieurs doivent 6tre

dlabords pour assurer un meillew agencement des activit6s sociales.

Les rdponses apport6es se mat€rialisent souvent par de l'habitat collectifs standard, on

retrouve les m6mes prototypes au niveau du littoral comme d l'int6rieur du pays, projetds

sur des familles mononucl6aires ou 6tendues.
Cependant, divers types d'habitat peuvent donner des solutions qui s'adaptent en fonction

de chaque sp6cificit6 sociale. Malheureusement, pour le cas de l'Alg6rie, on n'a pas accord6

suffisamment d'importance d ce genre de r6ponses (comme les c6libatoriums, les maisons

de retraites, l'habitat touristique, les appart-h6tel pour sdjour r6duit, l'habitat dtudiant ...).

13 Abdelkim Benammar ( Densification en pedphdrie et ( developpement ubain durable en Alge e D, revue Insaniyat
nol3 (2001), p. 123-129.

aasrr
yens

. Au niveau des mat6riaux et technique constructive
- le non d6vloppement des materiaux de construction et maitrise
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Chapitre I : Probl6matiques sp6cifiques

Pour l'dlaboration de notre sch6ma d'organisation fonctionnelle et spatiale, nous allons nous

appuyer sur l'6tude thdmatique et l'analyse des variables contextuelles.
I - Identification des supports d'6tude
1-1- Choix du thime

La crise du logement que connait l'Alg6rie, a fait
que toute l'attention soit port6e sur la production
massive de l'habitat, g6n6ralement collectif,
d6laissant d'autres typologies sp6cifiques,
adapt6es aux besoins des differentes structures
sociales ; Parmi ces typologies sp6cifiques on
retrouve l'habitat universitaire qui apporte des

rdponses aux besoins de la tranche 6tudiante.
Cette 6tude n'a pas 6t6 convenablement abord6e
dans notre pays malgr6 une croissance patente du
nombre d'6tudiants.
Les structures existantes sont gdndralement de statut

Figure 1.54 : rdsidence Delphine i Paris-
France

public, et r6pondent d la demande de moins de

60%o de cette population massive, jouxtant les
p6les d'6tudes, elles sont rejetdes d la p6riph6rie
des villes ; d6pourvues des espaces de vie et de
rencontres qui jouent un r6le trds important dans le
d6veloppement de la personnalit6 des 6tudiants, et
rappellent le foyer familial afin de faciliter
l'intdgration de ces individus i cette nouvelle vie
ind6pendante.
La thdmatique < habitat pour 6tudiants en centre
urbain> nous a sembl6 important et m6rite une
r6flexion et une investigation scientifique dans le
cadre d'un projet de fin d'6tude.

2 -2 - Choix du site
Le choix du site d une importance capitale dans le
ddveloppement du projet architectural du fait que

d'importantes lignes du projet 6manent du site.
Dans le cadre de notre thdmatique <habitat pour
6tudiants en centre urbain>, nous avons choisi
pour notre projet un site que nous avons jug6
int6ressant pour :

-Son implantation dans la ville de BLIDA; ville
traditionnelle caract6ris6e par deux grandes

vocations : commerciale, industrielle et

aujourd'hui universitaire. Figure 1.56 cartographie de Blida avec les zones

-Le site se trouve dans un milieu urbain trds dense ; il est au centre-ville de Blida.
-Il est situ6 sur le boulevard Larbi Tebessi un axe structurant trds important qui d6limite la
partie nord du noyau central (accessibilit6 facile via divers moyens de transport).
Cette localisation est int6ressante et assez complexe qui souhaite plusieurs probl6matiques
sur des dchelles diftrentes et aussi r6pond parfaitement d notre volontd de proposer un
nouveau type d'habitat qui pourra influencer I'extension urbaine de la ville.

Figure 1.55 : r6sidence Filaos i Grenoble-
France

Documents photos : source Web
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2 - Etude th6matique sp6cifique
C'est l'absence de r6flexion sur l'habitat 6tudiant, et la massification de la population

estudiantine qui nous a men6s naturellement d r6fl6chir dans cette optique, celle d'un habitat

6tudiant.
C'est d travers ce thdme que nous essayerons de r6pondre d cette probl6matique par une 6tude

thdorique, avec des d6finitions de concepts mais dgalement I'analyse d'exemples

significatifs, otr nous nous proposons de r6fl6chir sur cette question en expliquant la

ddmarche conceptuelle d'un projet d'habitat pour 6tudiants illumin6 par son environnement
naturel et urbain.

2-1 D6finitions g6n6rales et concepts
Habitat : le concept le plus ancien de l'histoire de l'humanit6, a accompagn6 cette demidre

d travers les lieux et les temps, en occupant des espaces et prenant des formes, aussi vari6es,

que la vari6t6 des repdres qu'il se ddfinit sous l'influence de facteurs naturels, sociaux ou
culturels.
Depuis son plus lointain pass6, I'homme a toujours 6prouv6 un besoin de retrouver, i la fin
de son labeur, un lieu de repos ,lui procurant un peu de confort ,et un lieu de refuge ,lui
assurant dgalement un abri contre tous les dangers. En effet < l'instinct de permanence et de

stabilit6 se trouve tout au long de la branche 6volutive d laquelle se rattache notre espdce >1.

Habiter : 1'action d'habiter est loin d'6tre comprise seulement comme l'occupation physique

des lieux et ses espaces, il s'agit surtout d'habiter un espace symboliquement, affectivement
et 6motionnellement.
< L'homme habite lorsqu'il r6ussit d s'orienter dans un milieu ou d s'identifier d lui ou tout
simplement lorsqu'il exp6rimente la signification d'un milieu. Habitation veut donc dire
quelque chose de plus qu'un refuge >2'

< Ni l'architecfure, ni l'urbanisme de l'urbain ne suffisent pour r6aliser l'habiter, mais ils en

constifuent les conditions, c'est pour cela que nous devons m6nager - au sens de prendre

soin, 6tre attentil aimable, accueillant, etc.>>3.

Habitation : < I'habitation est un microcosme dans lequel I'homme retrouve son identit6, et
d laquelle il s'identifie. C'est la projection de I'image du monde dans lequel il vit d petite

6chelle, comparer au monde plus vaste of il vit avec ses semblables. Il y retrouve un refuge,
un repos, et plus important encore un miroir i travers lequel il se remet en cause, se concilie
avec lui-mOme, et fait 6voluer sa vision de son environnement iddal, tout en y recherchant
continuellement, plus de confort et de r6confort>4'
Habitat urbain : C'est < Toute recherche de projet d'architecture qui ne prend pas en

priorit6 l'importance de l'6difice en tant que composante urbaine et le rdle qu'il doit jouer
dans la formulation de la ville, est consid6r6e comme abstraite et d6nu6e d'effet >s.

Espace urbain : C'est l'ensemble, d'un seul tenant, de plusieurs aires urbaines, regroupant
un certain nombre d'6difices architecturaux (fonctions et activitds). Cet espace urbain
constitue le cadre physique et social des differentes interactions et entre autre l'acte
d'habiter.
-La qualit6 d'un habitat urbain ne se limite pas d la qualitd du logement ni d l'am6nagement
de la parcelle, elle d6pend du concept architectural/urbanistique et de l'int6gration du
bdtiment dans son contexte urbain.

t MUMFORD LEWIS. La cit6 d travers I'histoire. Edition Du Seuil. 1964
2 NORBERG-SCHULZ Ch. Genius Loci : paysage, ambiance, architecture. Edition Pierre Mardaga. Liige. 1981.
3 Thierry Paquo! Demeure terrestre. Pour une philosophie de l'architecture et de I'urbain, Ecole polytechnique de
Lausanne, p.45
a Fouzia Meliouh et Kheira Tabet Aoul, L'habitat espace et repdre conceptuels - te courrier du savoir 2001
5 LEVY Albert, Spigai vittiri : qualit6 de la forme urbaine probldmatique et enjeux >Paris, IFU 1992
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Figure 1.57 campus d'Harvard en USA

Figure 1,58 R6sidence Jen zay en France

Figure 1.59 R6sidetrce otudiante de la

Longtemps reproch6s pour leur marginalisation, coup6s de leurs quartiers d'implantation,
leur intdgration dans l'environnement urbain n'ayant pas 6tait r6alis6, ce qui est le cas en

Alg6rie. < La solution retenue est celle d'unit6s d'habitation dans un tissu diffirs, qui

semblerait plus proche des attentes des dtudiants. L'dpoque n'est plus d la cr6ation

d'architectures exceptionnelles au sein de campus, Aujourd'hui, la tendance serait plut6t d

un travail sur l'intdgration et la banalisation de ces logements qui se distinguaientjusqu'alors
par leur singularit6. Fusion des cellules en appartements de plusieurs pidces, cohabitation
intergdn6rationnelle, telles sont les nouvelles pistes

Avantages d'un habitat 6tudiant en centre urbain :

-Un flux 6tudiant participe d I'attractivit6 du
territoire, c'est un gage de d6veloppement
6conomique.
-Une r6ponse aux attentes d'6tudiants, demandeurs
de logements qui soient plus accessibles en termes
de transports et de localisation et services.
-La crdation d'une mixit6 sociale au ccur des
quartiers, avec la pr6sence de mdnages diversifi6e.
-La requalification des quartiers urbains, en
renforgant l'animation d leur niveau.

du [o t 6tudiant de demain >>7.

2 - 2 - Etude comparatives (exemples) Fontaine au Roi en France
Nous allons nous appuyer dans cette partie sur
l'6tude d'exemples, pour nous dclairer sur L'habitat 6tudiant, et par la suite renforcer nos
supports conceptuels.

6 Christian QuCffilec, le logement dtudiant regards critique et visions d'avenir, Septembre 2007
7 Revue d'architecture 199-avril20l I le logement €tudiant du 2 t eme siacle.
Documents photos : Solllce Web

L'habitat 6tudiant : un habitat bien sp6cifique
Le logement 6tudiant a fait son apparition dds la
crdation des universitds, sous forme de grands

ensemblesjouxtant les centres d'6tudes, inspir6s des

moddles des couvents (Oxford et Cambridge) et

convertis en Campus am6ricain par la suite.

C'est en 1950-1965 que les r6sidences font leur
apparition d la p6riphdrie des villes telles que la
r6sidence Jen Zay (France), des immeubles
collectifs parfois group6s en complexes, de vrais
(concentrateurc sociaux isolant une communautd de
jeunes hors de la ville > selon Bertrand Vallet6.
Construits de manidre industrialis6e, pour des

raisons de cott et d'urgence, on faisait appel d des
proc6d6s de pr6fabrication, d'orl une architecture
r6p6titive, monotone, standardis6e, des plans types

avec des chambres individuelles de 10 mitres
carr6s et une cuisine/ des sanitaires collectifs par
tranche de 10 6tudiants suivant le programme
type de 1955, 10 ans plus tard l'6chec de la formule
est constatde.
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Exemple 2 : R6sidence 6tudiante Bekuben

Maitre d'oeuvre : AART a./s architects
Maitre d'ouvrage : Bikubens Kollegiefond
BET : Rambsll
Adresse: 2300 Njalsgade, Orestad North,
Copenhague (Danemark)
Programme : 107 chambres
Surface : 7.000m'z
Calendrier :2003-2006

l. Pr6sentation du proiet
C'est en partant dU COnStat aprdS plUsieurS Figure 1.65 R6sidetrce Bekuben en Danemark

enqu€tes sur le comportement 6tudiant, que I'agence AART a congu sa residence. Le
betiment a 6t6 congu sur le concept de : <viser i pallier la solitude> en m6lant I'espace
public et I'espace priv6. Depuis la rue, le passant peut accdder i la toiture du demier niveau
en empruntant une promenade architecturale s'enroulant en spirale autour du b6timent.

2. Contexte urbain
le projet est situd dans la partie nord du nouveau

quartier d'Oersted d Copenhague ; tout juste au

croisement de voies importantes.
Stationnement et accessibilit6 : le parking de la
rdsidence se trouve au sous-sol, et son accds se

dresse sur l'une des voies avec une distance
assez importante du nceud.

Le RDC de la r6sidence est d6gagde ne
comportant que les circulations verticales (accds

residents) et des garages velos.

3. Etude des plans Figure 1.66 Plan de masse de Ia r6sidence

Afin de garantir un maximum d'interactions visuelles et physiques, les espaces cornmuns
se ddveloppent autour d'un atrium central en double spirale, ce qui permet un contact
visuel d'un espace commun d un autre.
Les chambres individuelles se situent sur la p6riphdrie du bAtiment, ce qui garantit une plus
grande intimit6, toum6e vers I'ext6rieur.
Le bureau AART s'est donn6 comme mission de combiner le d6sir des 6tudiants de ce qui
est privd et de vie communautaire dans le m6me lieu. La solution serait de minimiser
I'espace priv6, tout en le maintenant mais a minimum et en paralldle augmenter l'espace
commun, et surtout mdlanger les espaces priv6s et les espaces cornmuns voir publics de
manidre d ce que les 6tudiants soient oblig6s de passer par des aires communes.
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l Le courrier de l'architecte article 990 novembre 2010.
2. Ficherdference d'A"4RT-rdsidenc€bikuben.pdf
3. Le logement dtudiart iddal solitaire, communautair€, nomade, articte novembre 2010
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4 Ptude de l'unit6 d'h
Comme indiqud la dessus la chambre est dot6 du stricte minimum elle est composd d'un petit

hall d'accueils, d'une petite lave main pour joumalidre, une kitchenette, un coin lit et un petit

coin d'6tude

HUeline

Espoce de
vle

Kltchenett
e

L
f
o

r(U
P
x

UJ

Figure 1.68 l'unit6 d'h6bergements de la r6sidence

Concepts i retenir

- Assurer un maximum d'espace communs ou collectifs pour le bien social des 6tudiants et
afin de palier le sentiment de solitude, tout en prot6geant la vie intime des r6sidents.

-sdgr6gation des espaces, et hidrarchie de transition de I'espace corlmun d l'espace intime.

Exemple 3 : R6sidence universitaire
Zoubida Hamadouche :

Adresse : Ouled Yaich, Blida-Alg6rie
Programme : 2000 chambres Espaces
r6serv6s i l'6tude, salle de sport, cyber,
restaurent.
Calendrier :2003-2006

1. Pr6sentation du proiet Figure 1.69 La rEsidence Zoubida Hamadouche

La r6sidence Zoubida Hamadouche, c'est une

cit6 universitaire rdserv6 aux filles uniquement ; situ6 d proximit6 de l'universit6 de Blida.

2. Contexte urbain
Le projet est situ6 sur la route No29 d'Ouled
Yaich a BLIDA, en face de la cit6 ADL.
Stationnement et accessibilit6 : Le parking
(public) de la r6sidence se trouve juste avant
l'entr6e, une grande surface y est r6serv6e, on
trouve un autre parking priv6 d l'entr6e,
r6serv6 pour le personnel et les 6tudiantes de

la rdsidence.

Figure 1.70 Plan de masse

Documents photos : M6moire de fin d'6tude, conception d'une r6sidence universitaire d Blida septembre 2014

Schdma: M6moire de fin d'6tude, conception d'une r6sidence pour couple dtudiants d Alger centre, septembre 2012
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1. Etude des plans
Vue le manque de documents sur la rdsidence
(plans) ; on propose un sch6ma qui montre les

diftrents espaces que comporte l'immeuble
d'habitation, on remarque qu'il y'a une seule

typologie qui se r6pdte.

2. Etude des unit6s d'h6bergements
Des chambres de petite dimension d 9m2 avec

une capacit6 d'accueil allant jusqu'i 3 6tudiantes
par chambre qui comprend un coin lit, deux table
pour 6tudier et un petit placard pour le rangement. I
La r6sidence est dot6e d'un foyer et d'une cantine
pour la prise du repas .

Circulation
vertical

Circulatioa
horizontal

Smitaires

Espace vst
curuilrl

Pour l'hygienne journalierre la residence comprend des Figure 1.71 Plan de masse

sanitaire collective.

Figure 1.72 Sch6ma d'une unitd d'h6bergements Figure 1.73 Vue int6rieur sur utre chambre

2-3 Synthise g6n6rale

Les enseignements des exemples 6tudi6s vont faire l'objet de r6ference qui vont nous aider

dans notre projet (9a consiste aussi bien les points n6gatifs que positifs) pour que l'dtude du
site soit fiable et pertinente, l'6tude th6matique ne suffit pas pour r6aliser un projet, il nous

faut une 6tude plus approfondie sur le site lui-m6me et son environnement .il s'agit donc de

l'6tude contextuelle
3. ETUDE CONTEXTUELLE
3-1 Introduction

( L oarchitecture se th6matise d partir de

l'environnement dans lequel elle se place ; une

architecture sans rapport avec les Conditions
spatiale et spirituelle de L'environnement n'est
qu'un geste vide de sens >>8. << Le projet ne doit
avoir de signification que dans son contexte >e.

L'objectif de cette 6tude est d'6tudier les 6l6ments
d'ancrage du projet dans son lieu et d'explorer les

variables contextuelles susceptibles d'influencer
la conception architecturale du projet. L'6tude SE

conclura par une pr6sentation d'un sch6ma d'occupation et d'affectation de la parcelle, qui
sera pour nous un point de d6part pour la conception du projet.

8 Citation < Architecture comme thdme >, Edition Electra Moniteur. P25
e Citation < Architecture comme thdme >, Edition Electra Moniteur. P25

Documents photos : Source web - Prise personnel
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3-2 L'aire de r6f6rence
Notre choix s'est port6 sur la ville de Blida, situ6e entre
les wilayas : Alger au Nord Est, Tipaza au Nord-Ouest,
Medea au Sud-Ouest et Bouira au Sud Est. Situ6 e 50
km au Sud-Ouest d'Alger, sur la bordure sud de la
plaine de Mitidja etd20 km de la mer.
Elle est implantde en contact avec trois milieux
naturels : la plaine, le pi6mont et la montagne.
La ville de Blida est un grand centre administratif,
militaire, industriel, commercial, universitaire et
sportif.
Elle adopte une structure g6n6rale en 6ventail d

partir de polygone qui constitue le noyau ancien de
cette ville et qui pr6sente notre aire d'6tude.

3-3 Brefs rappels historiques N{AOEa BLIDA
<Une ville c'est de l'histoire cristallis6e en formes
urbaines>.16 Figure 1.75 Situation de la ville de Blida

< Une ville lisible est celle dont les quartiers, les points de repdres sont facilement
identifiables et ais6ment combin6s en un seul sch6ma d'ensemble >ll.
Toute ville d une histoire ancienne qui fait partie de I'identit6 collective ; pour comprendre

la naissance de la ville, il faut retourner d son l'origine.
La ville de Blida a connu quatre grandes p6riodes dans le processus de gendse de la ville :

-La premiire c'est (la p6riode antique) : ou Blida 6tait trds peu urbanis6e, mais 6tait un
point de passage et de relais trds important.
-La deuxiime p6riode (la p6riode
ottomane) : avec l'apport du systdme

d'irrigation, la ville s'6difia dans la
rencontre des parcours matrices reliant l'est
d I'ouest et le nord au sud.

La planification de la trame a donn6 en
quelque sorte d la ville un d6veloppement
en 6ventail conditionn6 par la pente du site,

les canaux d'irrigation et les barridres de

croissances form6s par la montagne.

La troisiime p6riode (p6riode coloniale
1830-1962) : avec la superposition de la
nouvelle trame qui prit pour base l'ancienne
structure, la trame de la ville a pris la m6me

allure d'6ventail dans sa globalit6, c'est en

cette p6riode que la ville avait franchi ses

barridres, il n'y a plus un dedans et un
dehors, les terres agricoles commencent d

s'urbaniser.
Figure 1.77 Blida durant Ia p6riode colonial

r0 JEAN-PAUL LACAZE Les methodes de I'Urbanisme,2012, PUF Collection
11 KEVIN LYNCH : l'image de la cit6,edition DLJNOD, Paris 1982.
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La quatriime p6riode de 1962 ir nos jours :

trois facteurs essentiels ont contribud d la mise

en place d'une nouvelle phase d'urbanisme :

o Le mouvement de descente montagne

vers la plaine.
o Le d6part des colons a fait que la

population lib6r6e a pris d'assaut leurs
habitations.

o L'insuffisance de structures, et I'absence

des comp6tences susceptibles de

continuer la planifi cation.
Figure 1.78 Blida durant la p6riode postcolonial

-Les donn6es du recensement de 1966 nous r6vdlent un bouleversement dans la croissance

ddmographique ce qui aura un impact cons6quent sur le processus d'urbanisation (la ligne
ferroviaire, les zones militaires, industrielle et agraire) ce qui a diriger l'extension de la ville
vers le nord-est.

SYNTHESE
La ville de Blida d travers son histoire a 6t6 marqu6e par deux pdriodes qui ont fait son

d6veloppement et son identitd la p6riode ottomane et colonial, les caract6ristiques de ses

deux grandes villes vont nous aider ir composer notre projet af,rn de le situer dans son

contexte.

3-4 Donn6es naturelles

a- Sismicit6:
La sismicit6 est concentr6e dans la r6gion nord
du pays c'est d dire dans la bande comprise entre
la rdgion littorale et la r6gion de la flexure sud
atlasique, et des frontidres marocaines jusqu'au
frontidres tunisiennes.
Blida est class6e en zone sismique 38 c'est-d-
dire que I'activit6 sismique est fr6quente et
importante de ce fait le respect de la
rdglementation des nonnes de construction
parasismique est primordial.

b- Climatologie:
Le site subit des influences m6diterran6ennes
avec deux saisons principales contrast6es :

l-une saison chaude et sdche avec une
moyenne de temp6rature de 38'C.
2-une saison froide et pluvieuse avec des
pr6cipitations qui varient entre 700 et 800 mm
en moyenne par an.
L irrdgularitd des pr6cipitations se fait entre les
saisons mais aussi entre les ann6es, tous les
vents venant de la mer, de direction Nord et
Est. La g6omorphologie en cuvette de la plaine

Figure 1.79 Les zones sismique

est un facteur qui amplifie ce phdnomdne de
continentalit6.

Figure f .E0 La pluviom6trie A Blida
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3-7 Pr6sentation de l'aire d'intervention

01 Habitatcollectif 02 Mosqude O3Parc

06 Placette Boulevard nol oBoulevardno2 Boulevard n"3 Le Site

Figure 1.89 Situation du terrain par rapport i son environnement

3-8 Etude de l'environnement imm6diat et g6om6trique

C'est un terrain qui fait face au boulevard Larbi Tebessi, sous une forme trap6zoidale et une

superficie de 917.75m2, avec une pente nulle (terrain plat).
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Figure 1.90 Le terrain Figure l.9l coupe sch6matique sur le terrain
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Figure 1.93 Vues sur le terrain
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3-9 Etude de I'environnement physique

L'ensoleillement :

Les fagades Est, Sud et Ouest sont bien
exposdes au soleil par rapport i la fagade Nord
qui donne sur le boulevard Arbi Tebessi.
*Les vents dominants sont : nord/nord-ouest en
hiver et sud/sud-ouest en 616.
* il faut prendre en consid6ration les
orientations des espaces qui composant chaque

unit6 d'habitation.
* Pour assurer et faciliter l'ensoleillement au
sein des logements, la largeur moyenne du b6ti
sera prise 12m.

3-10 Etude de I'environnement r6glementaire (recommandations du POS)

I -Occupation totale de la parcelle CES:100%, COS:1.
2-Nombre d'6tage R+l 1 (12 niveaux).
3-Assurer l'alignement avec le boulevard.
4-Le programme propos6 est : habitats, cornmerces, bureaux.
S-Prdvoir un parking au sous-sol.

La Ville La Soci6t6

Les relations de La ville avec I'espace

environnant d6pendent d'un certain nombre de

-facteurs, dont les dynamismes 6conomique et

social de la ville, les voies et moyens de transport
et de communication, le commerce...

-)

Extension des fonctionnalit6s vers l'urbain.
Creation de supports spatiaux pour le

d6veloppement de la vie de groupe (communautd).

-Grandes surfaces

commerciales sp6cialis6es

-Equipement

d'accompagnemenl

-Salle de lecture, Espace

€xtdrieur semi-privatif
( terrasse urbaine > espace

exldrieur communautaire.

I

ffi

ffiffi|trr

g

Iril-{a \r}r la.sr
Vents

,

I

La communaut6

ontribuer d la dynamique urbaine d travers la
programmation des fonctionnalit6s et de structure

capable de formaliser le contexte urbain local

Le logement

!+-r.4 4!,-{

Figure 1.94 Trajectoire du soleil et les Yents

dominant

3-1 I Environnement socio-6conomique
La ville de Blida est un lieu de passage, caract6ris6 par des activit6s dominantes telles que :

I'enseignement sup6rieur, le commerce et les grandes zones industrielles.
On remarque aussi que le boulevard Larbi Tbessi comait un mouvement de transformation

et de ddveloppement trds rapide du point de vue urbanistique, architectural et fonctionnel.

Notre objectifest de r6aliser une urbanitd sup€rieure et de qualit6, on pr€conise : de grandes

surfaces commerciales, grands ensemble de service, d l'6chelle de la ville et de la rdgion.

Concemant La soci6t6 algdrienne, elle est en pleine mutation, mais avec ses principes qui
sont : I'intimit6, le mode de vie, et la relation d la nature.

Le quartier

Restauration- Commerce

de proximit6, Espace de

ieux. espaces de rencontre,

espace de d6tente.

Individu / Famille
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Synthise

Afin d'int6grer notre projet dans son environnement on propose de :

-R6server les deux premiers niveaux pour des activit6s commerciales qui prdsentent une

continuitd urbaine.
-Occuper les deux dtages interm6diaires par des 6quipements d'accompagnement (services

communautaires).
-Assurer un bon positionnement des unit6s d'habitation pour profitds de l'6clairage naturel et

de la vue sur le boulevard.
-Faire une tenasse accessible afin de l'exploiter pour divers activit6.

Figure 1.95 coupe sch6matique sur Ie projet

Sous sol
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- Pour le bAti on a opt6 pour une occupation
p6ricentrale de la parcelle c'est-d-dire une

occupation totale du terrain.
- On a fait un recul par rapport d la parcelle

afin de cr6er une voie pidtonne du cot6s Nord
et Est-ce qui nous permettra aussi de

minimiser les effets du bruit sonore dtt au

boulevard et 6largir le champ de rue
panoramique (r.ue sur la ville).
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4. SCHEMA D'AMENAGEMENT ET D'AFFECTATION DE LA PARCELLE

4-1 Formalisation de I'enveloppe primaire

Le processus de formation primaire de l'enveloppe du projet est la stratification de plusieurs

dtapes (gestes), dont le rdsultat final est un sch6ma appeld (sch6ma d'am6nagement et

d'affectation de la parcelle) qui se prdsente sous deux aspects qui sont :

1-Amenasement
Qui comprend :

t>.
-;nr{iv

aOccupation du

Bati

Le recul irf Faqade urbaine

a- I-e bAti et le non biti

Figure 1.96 Systlme biti non bAti

b. Le systdme distributif dans le proiet et son hi6rarchisation :

Encequi conceme la circulation nous avons deux bandes de distribution comme suite :

;-\
d,fl
\e

I

Entrd paxking
(Sous-sol)

Trottoir

Circulation horizontale
(Le Hall)

Circulation verticale
(Public)

I

OCirculation Verticale
(Privd)

Principe de transition verticale :

Nous avons deux boucles de transitions
verticales qui jouent le r6le de :

La premidre elle permet d'accdder d I'espace
publique (commerces) et semi publique
(6quipements) ; la seconde pour acc6der aux
espaces privds (unit6 d'habitation).

Principe de transition horizontale :

On a une boucle de transition horizontale qui
joue le rdle de :

- permettre d'acc6der au parking sous-sol.
-Le hall : il permet de circuler d l'int6rieur de

notre bdti.

E

La parcelle

Figure 1.97 Le systCme distributif
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2-Affectation
Sert d identifier les grandes orientations en termes de fonctionnalitds.
Pour la hi6rarchisation fonctionnelle, notre projet doit pouvoir r6pondre d diftrentes
6chelles : celle de la ville et celle du cartier, pour cela on a choisi des activit6s commerciales

et des 6quipements qui travaillent avec ces deux demiers.

Niveau Sous-sol :

-Il sera utilis6 comme parking pour les

voitures, les vdlos et les motos.

Niveau du rez-de-chauss6e :

- L'entr6e principale est sur Le boulevard
Larbi Tbessi.
-Deux entr6s privatives pour les rdsidents

sur les deux cot6s lat6raux pour minimiser
la circulation pi6tonne sur le boulevard.
- L'entr6e au parking est sur la rue tertiaire
(Avenue Tayeb) pour minimiser
l'encombrement sur la voie secondaire

(les frdres Lakhal).
- La circulation verticale se fait par un
escalier central, un monte-charge pour les

espaces publiques et semi publique et des

escaliers lat6raux, ascenseurs pour les

espaces priv6s.
-Pour des conditions de s6curit6 on a
pr6vu de mettre un escalier de secours.

-La circulation horizontale se fait par un
hall qui dessert aux differents espaces du
RDC.

Figure 1.98 Sch6ma : Niveau Sous-sol (parking)

Figure 1.99 Sch6ma : Niveau-rez-de chauss6e
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Niveau 1"' 6taqe :

Il sera destin6 aux activit6s commerciales.
Niveau 26me et 36me 6tage :

Ils seront destin6s aux 6quipements
d'accompagnement.
*On garde toujours le m6me principe de

distribution pour ces 6tages ld avec un
grand hall qui distribue horizontalement
aux diffdrents espaces des 6tages et des

escaliers qui eux servent ir circul6
verticalement.

Niveau 46me 6taee :

A partir du 46me 6tage on retrouve les

unitds d'hdbergements qui sont destinds

aux 6tudiants et les diff6rents espaces de

servitude qui vont avec ; la distribution de

ces espaces-ld se fait comme suite :

-Pour le systdme distributif vertical nous

avons deux cages d'escaliers et

Deux ascenseurs priv6s sur les deux cot6s

lat6raux pour ce qui r6pondra aux nornes
de sdcurit6.

- En ce qui conceme la distribution
horizontale on a deux halls qui d6marrent

de chaque cdtd lat6ral qui font le tour de

notre bdti pour desservir aux diff6rents
espaces.

- Les unit6s d'habitations sont plac6es d

I'extrdmit6 de notre bdti, toum6es vers

I'ext6rieurs, ils b6n6ficient d'une vue sur
la ville.

;-B\.
ir rAv
E

fl;7,'gig[,",
ffi ['T'',1j"" 

norizontare

Circulation Verticale
(Public et semi public)
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Figure 1.100 Sch6m8 : 1",2"'"et 3"" 6tage
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Circulation ho.izontal (hall)

Circulation redicale (escalier)

Cot[s cerft'al (6!idem€0t)

II
I

Espsce sen'ice

Espace d'accueil

Udte d'iabitatioo

-les espaces de servitudes (cuisine, hygidne, Figure 1.101 Schema: du 4"'"iusqu'au l1'*
salon de regroupement et d'accueil) sont

placds sur I'autre extrdmit6 ; toum6 vers I'int6rieur pour des raisons d'intimit6.
-Pour faire face aux probldmes de la mitoyennetd et rdpondre aux exigences d'a6ration et

d'ensoleillement nous avons proc6d6 d une opdration de soustraction d'un volume ce qui

nous a permis d'obtenir un patio (un rappel historique) lieu de rencontre et d'echange

intercommunautaire.
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Perspective

Fagade donnant sur le boulevard Larbi Tbessi

Fagade donnant sur la mitoyennetd

Figure 1.102 Int6gration contextuelle du proiet



Chapitre 02
-LOGIQUE D' ORGANISATION
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LOGIQUE D'ORGANISATION FONCTIONNELLE ET SPATIALE DE L'I]NITE
D'HEBERGEMENT

1- Introduction et probl6matique

Face d l'augmentation de la population estudiantine et sa mutation sociologique, ainsi que le

changement des conditions d'6tudes, il est temps de reconsid6rer l'habitat 6tudiant nd il y a

50 ans ; notre interrogation pourrait se poser comme telle : quel pourrait 6tre le visage de

demain de cet habitat bien sp6cifique, qu'est-ce l'habitat dtudiant ? Comment r6pondre au

mieux aux attentes des jeunes couples dtudiants ? Comment participer d la r6ussite et A

l,6panouissement de cette tranche sociale ? Comment assurer leur int6grit6 sociale tout en

respectant les tendances d'individualisation?. . . etc.

2- Approche philosophique

Dans cette phase, notre travail est consacrd e l'etude de I'organisation inter et intra unit6 ;

nous allons d6finir les besoins de l'dtudiant et par la suite ddgager d travers une logique

fonctionnelle et spatiale, un sch6ma global et coh6rent pour l'unit6 r6sidentielle et arriver d

un sch6ma potentiel coh6rent de I'organisation de I'ensemble des unitds.
L'6tude d'une logique de conceptualisation prend en charge 3 dimensions :

- Dimension urbaine (ville et quartier).
- Dimension sociale (eunes 6tudiants).
- Dimension environnementale (le climat et le site).

2-1 Dimension urbaine
A"/ Suite d I'analyse du contexte urbain abord6e dans la phase pr6c6dente nous avons constat6

un manque de rdsidences qui rdpondent au statut d'universitaire ; notre projet vient r6pondre

d cette question-ld tout en jouant un r6le d'articulation (6l6ment fdd6rateur) entre deux

6chelles urbaine diffdrentes : celle du boulevard (6chelle de ville), et celle des quartiers

locaux, en apportant un maximum de services tel que :

l-Les commerces :

a-Au RDC corlmerce destind i la
consommation : cafeteri4 fast-

food, parapharmacie, superette et

une laverie.

b-Au l"' dtage i vocation culturel :

Librairie, Magasin d'informatique,
exposition et vente des produits

artistique et artisanaux (musique.

peinture et sculpture).

Figure 2.1 la partie Commerce dans le projet

2-Eouioements d'accomDasnement

a-Au 26me 6tage : une 6cole d'art
(classe de musique, de peinture et de

sculpture avec un atelier, une salle

pollvalente et I'administration).

b-Au 36me 6tage : bibliothdque
(salle de travail, salle de lecture, salle

d' intemet), administration. Figl,re 2.2 les Equipements d'accompagnement
dans le projet

I " 6tage

3'* Ctage (6tage

intermddiaire)

Sch6mas : source personnel

i

dtageZarE

i

!
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Le but est de montrer I'importance des espaces ext6rieus et leur 6volution par mpport a

l' unit6 d' hdbergement.

On peut distinguer trois niveaux de structuration de la communication urbaine, et qui se

d6finissent comme suite :

- -
-L'espace public : Par opposition d l'espace priv6, c'est un espace ouvert et accessible d tous

sans aucune discrimination.
Espace partag6, il devient un lieu de rencontre mais dgalement un lieu d'interactions

humaines ; un facteur de coh6sion sociale dans la mesure of il est d6did d la communautd. Il
s'agit d'un espace de mddiation des rapports humains. Enfin, il est un dldment structurant de

I'espace urbain.
Semi-Priv6 : Il est d l'6chelle du quartier. Il joue un r6le dans I'am6lioration et la

facilitation des relations sociales (relations entre r6sidents locaux)
- L'esDace Priv6 : C'est l'espace de l'unit6 d'habitation (l'h6bergement pour l'6tudian0 ;

cl6tur6 et ferm6 il constitue un endroit d'isolement par excellence or) I'intimit6 et la s6curitd

de l'6tudiant sont mises en amont.

2-2 Dimension sociale
- Portrait de l'6tudiant : temps de passage el de !tptu!g-
Selon differentes enqu6tes du CNOUS < le passage i
I'universitd et la rupture avec la famille est v6cu pour
la plupart des jeunes 6tudiants, conxne un moment
difficile. Certains, sans fausse pudeur, dvoquent la
diffrcult6 de ne plus avoir auprds de soi ses parents et
manque de la chaleur du foyer >l .

La s6paration est donc d'abord v6cue comme perte de
la pr6sence, d'un entourage affectif, d'un appui
parental. Elle est ensuite synonyme d'une certaine
solitude, d laquelle s'ajoutent des changements de vie
qui sollicitent une autonomie nouvelle, dans un
univers totalement 6tranger ; celui de la grande ville,
de I'universit6 avec la rupture d'6chelle et de rythme

Figure2.3 Scb6ma repr6sentant les
relstions Sociale intercomm utrautaire

qu'ils pr6sentent. D'ailleurs, pour certains, c'est plus
cette rupture du contexte qui fait probldme, que la s6paration avec le milieu familial.
Si la rupture se rdalise avec une ce(aine difficult6, elle est aussi consid6r6e comme b6ndfique
car initiatique, elle constifue un passage ndcessaire pour d6velopper son autonomie, une
phase de formation et de transformation ; of l'individu passe d'un 6tat de ddpendance d celui
de la prise en charge de son existence avec I'insertion dans la vie active.
-lndividualit6 et appartenance au gloupql
< Pouvoir s'isoler, pouvoir se grouper, voild un dualisme essentiel, caract6ristique de l'6tre
social, qui ne doit jamais 6tre perdu de vue >2.

Durant cette phase transitoire, de nombreux dtudiants prdsentent des diff1cu1t6s d'intdgration
dans le milieu social par lequel sont entourds; ils ne sont pas d l'aise avec les diftrents

I Le logement dtudian! regards critiques et visions d'avenir- Christian Queffelec
2 Rdsidences univenitaire entre echange et intimit€ - Maxime Turgcon - Essai de fin d'dtude- 2007

ESPACE SEMI.PUBLIC ESPACE PRIVEESPACE PUBLIC

t

I



changements ; beaucoup de ces jeunes

aimeraient donc recr6er rm nouveau foyer ;
d'ot la n€cessit6 de la mise en place d'espaces

communautaires qui leur pennettent une vie

moins repli6e et isolde, mais aussi d'6largir leur
culture et ddvelopper leur personnalit6 au

contact de personnes du m6me Age ou plus

dg6es.
Garder son intimit6 reste aussi important daas

le monde 6tudiant ; c'est 6galement le cas pour
les couples 6tudiants ; ils aspirent d une plus
grande intimit6 et individualit6, mais tout en

gardant un certain 6change avec d'autres
6tudiants en dehors du domaine priv6.

2-3 Dimensions environnementale
La ville de Blida de part par son positionnement

gdographique jouit d'un climat mdditenanden doux
(ensoleilld pendant une bonne partie de l'ann6e); elle

b6n6ficie de vues panoramique sur I'Atlas Blididen;
pour exploiter toute cette richesse nous avons mis en

dvidence dans notre projet le rapport privil6gi6 entre

I'intdrieur et l'ext6rieur c'est-i-dire donner aux

diffErentes fonctionnalit6 un prolongement vers

l'extdrieur tout en crdant une relation entre I'espace et

son environnement imm6diat I parm i ces espaces

intermddiaires on retrouve le balcon, la terrasse , le patio.
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Figure 2.4 Sch6ma r€pr€sentant la
dimension Sociale

Figure 2.5 Sch6ma montrant la
relation eotre l'interieur et
I'ext6rieur

3- Les usagers de la r6sidence

3-l Les 6tudiants (r6sidants et non r6sidants)
Dans notre projet; les utilisateurs principaux sont les dtudiants (c6libataires et en couple).

Nous sommes parvenus d ce choix suite d l'6tude du milieu social de l'environnement
imm6diat ; avec la presence de I'universit6 d Blida et l'absence de studios surtout pour les

jeunes couples, ce qui ne rdpond pas au nombre important des dtudiants admis chaque annde.

#r* i* f*i-
a

C6libataire / Clouple / Couple * enfant

ce sont des 6tudiants soit en ler cycle, 2eme ou bien en 3eme cycle qu'ils soient

6tudiants dans I'universitd de Blida 1 ou 2 dont la tranche d'6ge moyenne varie de

20 d27 ans; avec la possible pr6sence d'un enfant.
Ils occupent gendralement des petits boulots durant leurs temps libres, pour subvenir

aux besoins de leurs familles. Afin de leurs permetre plus d'investissement dans

leurs 6fudes, en 6conomisant le temps de transport, nous proposons dans notre projet

de multiples opportunit6s d'emploi en int6gritd avec leur 6tudes (dtudiant donnant
des cours) ou en concr[rence avec ces dernidres (vendeur, baby-sitting, serveur, ....).

INTIMlTE
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\atiter

f
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3-2 Les utilisateurs urbains : ce sont les personnes qui viennent b6n6ficier des services
propos6s par les corlmerces et les 6quipements d'accompagnement de la r6sidence.

3-3 Le personnel administratif : ce sont les travailleurs au sein de la garderie, l'6cole
d'art, la librairie, la superette, la cafeteria ...etc.

4- Etude de fonctionnalit6s

4-l L'unit6d'h6bergement

4-l-1 Considdrations edn6rales

Etre bien < chez soi > est le besoin le plus important que doit satisfaire ture unit6 d'habitation,
ce confort est ressenti diff6remment d'un individu d l'autre. Y'en a qui cherchent l'esthdtique
et l'ambiance, d'autres le fonctionnement et I'intimitd passent en premier.

Cependant, les besoins des personnes sont les m6mes pour tous. Qu'on soit europ6en ou
africain, musulman ou chr6tien, on exige, en tant qu'Ctres humains, les m€mes ndcessites
(manger, dormir ...etc.). En revanche, la manidre dont nous devons y r6pondre difftre selon
les habitudes, les traditions et la culture de chaque collectivitd sociale.
Des enqudtes frangaises men6es par des gtoupes de sociologues ont montr6 que la premidre
qualitd de la chambre d'dtudiant est de donner de l'inddpendance ; elles ont aussi mis I'accent
sur deux notions essentielles celle de I'intimitd et celle de I' on.
L'inconfort de la chambre universitaire est souvent not6, et la raison en est que "C'est trop
petit". Tous les 6tudiants considdrent que les chambres leur offrent une surface trop exigud,
compar6e d l'espace dont ils disposaient chez leurs parents. L'exiguild atteint le moral et ce
sentiment s'amplifie quelquefois avec le temps. Ils sont alors atteints d'une v6ritable
claustrophobie. De plus, les chambres sont difficilement utilisables par des 6tudiants en
architecture ou en arts graphiques qui ont besoin de surlace pour leurs plans.
< Les dtudiants en appellent d une "banalisation" de leur logement. En clair, ils souhaitent
habiter un appartement classique, avec cuisine et salle de bain int6gr6es. Cela n'enldve rien
d la probl6matique des espaces collectifs, qui est essentielle en la matidre, mais invite d
repenser leurs fonctions et usages possibles>3 Bertrand VALLET.

4-l-3 Ddmarche m6thodolosique
La d6finition des diff6rents ( espaces ) composant l'unit6 d'habitation exige la mise en
euvre d'une approche analyique qui comportera les 6tapes suivantes :

1 -D6finition des besoins.
2-Ddfi nition des fonctionnalit6s.
3-D6composition des fonctionnalitds en activit6s 616mentaires.
4-6tude des combinaisons potentielles.

3Le logement 6tudiant, regards critiques et visions d'avenir- Christian Queffelec

4-l -2 Schdma slobal de I'organisation fonctionnelle de l'unitd d'hdbergement

Unit6 d'h6bergementEspace ext6rieur public
Extension
extdrieure

privee
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Il s'agit donc de d6terminer les besoins li6s d I'existence humaine d la fois en tant
qu'individu mais 6galement comme 6he social.

4- l-4 ldentification des besoins
Le besoin le plus important concemant l'6tudiant est de pouvoir rdussir son projet d'6tude

dans les conditions les plus favorables possibles. De plus, notre projet, dtant destind d
hdberger desjeunes familles d'dtudiants, doit satisfaire d'autres ndcessit6s :

-Besoins primaires : Etudier, s'abriter, manger, dormir, se recr6er, S'entretenir ... etc.

-Besoins secondaires : Ranger, nettoyd ...etc.
-Besoins sociaux : accueillir, se regrouper ...etc.
Ces besoins vont se traduire en fonctions, puis en activit6s, qui s'interpr6teront, d leur tour,
en espaces.

4-1-5 Identification des fonctions
Cette phase consiste dans une pr6sentation et une analyse critiques des fonctionnalit6s d

travers le prisme des sp6cificit6s culturelles et d'environnements naturel du pays ; autrement
dit repondre d une s6rie de questions << Pour qui ? Comment ? Quand ? Ou ?>.
Les fonctionnalitds seront hi6rarchisdes et pr6sent6es en deux catdgories :

a- Les fonctions primaires : englobe les activit6s mdres de caractdre permanant dans
I'habitation comme l'accueil, la prdparation et la pris des repas, sommeil, l'hygidne,
le regroupement familiale.

b- Les fonctions secondaires : ce sont les fonctions supports comme le travail, le
rangement, I'organisation d'un dvdnement.

Afin d'6laborer notre schdma d'organisation fonctionnelle de l'unit6 d'hdbergement, nous
avons opt6 pour un ( CONCEPT DE DEDOUBLEMENT >>, qui consiste d assurer le
minimum ndcessaire de prise en charge d l'intdrieur de l'unit6 (individuel), et offrir la
possibilit6 de plus de confort partag6 entre les r6sidents de l'6quipement (collectif).

4-1-6 Etude de la fonctionnalit6
l- Accueil :

Philosophie :

L'accueil est I'activit6 qui consiste d recevoir des gens chez soi. Pour les 6tudiants, il est
important de garder la relation avec leurs proches et leurs familles, mais vue leurs joumdes
chargdes, il leur est diffrcile de recevoir. De plus, lesjours de visites sont gdndralement fixds
par l'administration de la r6sidence.
Afin d'6viter les surfaces trop importantes des chambres (et donc un surcout de loyer) nous
avons d6tach6 cette fonction de I'unit6 d'h6bergement, et on a regroupd les accueils des
logements du m6me 6tage dans un seul espace pollvalent collectif. Cependant, le couple
peut accueillir des voisins ou des amis habitant le m6me 6quipement d l'int6rieur de l'unit6
d'habitation. La simple mise en place d'un mobilier spdcifique rendra cela possible.

ACCUEIL

\

Comment ? Quand ? Ot ?

A l'ext6rieur de l'unit6
d'h6bergement

C6libataire Couple

Accueillir la famille ou
les amis

Accueillir la famille ou
les amis

A I'intdrieur tout comme
e I'ext6rieur de l'unitd
d'h6bergement

Pour oui ?
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2- Les 6tudes : Transition

Philosophie :

Parmi les 6tudiants, le partage est e peu prds 6quitable entre ceux qui travaillent
exclusivement dans leur chambre et ceux qui travaillent dans les locaux de l'universitd (dont
la bibliothdque). Le rapport entre les heures de cours et le travail persomel, accompli ou non
dans la rdsidence, varie aussi considdrablement en fonction du cursus et de l'avancement
dans les 6tudes universitaire.
Les 6tudes constituent l'activit6 de base dans la chambre ; pour cela nous avons pr6w de
progmrnmer un coin 6tude dans chaque chambre pour ceux qui pr6fdrent travailler seul et

des salles de travail au niveau de la bibliothdque commune pour ceux qui privil6gient le
travail en groupe.

Pour qui ? t/

\t/
0

A I'int6rieur de l'unit6
d'hdbergement durant
la joum6e et la nuit

Etudier en groupe durant
la joum6e ou la nuit dans
les salles de travail qui se

trouve au niveau de la
bibliothdque

Etudier dans les salles de
travail ou au sein de
l'unit6 d'hdbergement sans

d6ranger la compagne ou
le compagnon

li\1(1ri!'ur'

Couple

ETUDES

C6libataire

Etudier seul

Exterieur Iludc

Rangement

f irage et

photocopie

( onsonr

mation
Rapidcr Transition

Grouoement fonctionnel < Accueil > :

Comment ? Quand ? Ot ?

a

Grouoement fonctionnel < Etude> :

Hlgidne

Rangement
Accueil

Prise de

repas

ou caf6

Etudier en groupe

AccCs

intenret
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2-Pour le logement dtudiant couole :

L'organisation fonctionnelle des hebergements destin6s aux dtudiants en couples est basee

sur le principe de la s6gr6gation c'est-d-dire que la partie nuit est ddtach6e de la partie jour
par un 6l6ment de transition horizontal.

Organigramme du logement des (6tudiants couples)

3-Pour le loeeloent lauplel rqfa!(-
L'organisation fonctionnelle des hdbergements destin6s aux couples marids avec enfant est

bas6e sur le principe de la s6paration c'est-d-dire que la partie nuit est sdpar6e de la partie
jour par un 6l6ment de transition vertical.

r.J ition

Organigramme du logement des (6tudiants couples +enfants)

5 - Etude de la logique spatiale
L'objectif de cette 6tude est d'interpr6ter I'organigramme fonctionnel en un organigramme
spatial en ayant recours aux diff6rents critdres, notamment I'accessibilitd, I'orientation, et
le dimensionnement.

5-l Accessibilit6
L'accessibilit6 se fera suivant une hidrarchisation de parcours allant du public (le boulevard

Larbi Tbessi) au priv6 (les unit6s d'hdbergements) en passant par le semi public(les
dquipements d'accompagnement) et le semi priv6 (la distribution) comme l'indique le
schdma ci-dessus :

TransitionEXT EXT

Travailler AccueillirPr6paration
Prise repas

Transition

EXT Transition

EXT

et
repas

Transition TransitionAccueillir ment
Extdrieur

Se

d6tendre

Public Semi public Semi priv6 Priv6d
-

t

Partie calme
nuit

Se

d6tendre

DonnirHygidne

Partie dynamique
jour

Partie calme
nuit

Travailler

Hygidne

Dormir
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5-l-1 La devanture du projet

L'accessibilit6 r6serv6e au grand public
est assurde par un accds frontal sur le
boulevard Larbi Tbessi " I "

5-l-2 autres parties du projet

L'accessibilit6 r6serv6e aux rdsidents

est assur6e par deux accds lat6raux sur

la rue les frdres Lakhal et I'avenue
Tayeb"2".
L'accds au parking sous-sol se fait par

l'avenue Tayeb et la sortie donne sur la
Rue les frdres Lakhal "3".

S-2orientatiOn Figure 2.7 L'accessibilit6 au sein de notre rdsidence

Les critdres d'orientations des espaces int6rieurs des unitds d'habitation r6pondent d une

organisation qui s'appuie sur le concept de flexibilit6 de I'espace tout en int6grant une

d6limitation en zoning qui consiste d repartir :

. Les zones actives (espaces d'6tude et de travail) orient6es vers 1'ext6rieur pour
b6n6ficier d'un maximum d'6clairage naturel.

. Les zones passives (kitchenette, salle d'eau, rangement..) sont orient6es vers
l'espace de distribution pour en faire une paroi contre les nuisances acoustique
venant des espaces de distribution.

5-3 Typologie

Notre projet est destin6 d une tranche sociale bien d6finie et il n'aura comme objectif qu'd
r6pondre d ses besoins, il tient en compte :

. Contexte urbain: De plus de sa fonction primaire d'hdberger les 6tudiants, notre
6quipement doit assurer un dialogue avec son environnement, pour cela nous avons
intdgr6 des fonctions et des activitds qui auront pour r6le de renforcer les liens
entre la ville et les 6tudiants.

.@!:Desstudiosdetypesimplexetduplexsontdestin6sauxjeunes
dtudiants ; congus pour contribuer d la convivialit6 et la cohabitation entre ces
jeunes couples.

. @: il rdpond aux pr6occupations d'une grande tranche
estudiantine en Alg6rie et propose un logement bien adapt6 ainsi.

Dans notre projet. nous avons procdder comme suite : assurer le n6cessaire pour les 6tudiants

c6libataires en proposant des studios avec un confort allant jusqu'au maximum de services

pour les couples avec enfant.

Accds priv6
Accds au parking
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5-4 Prolongement vers I'ext6rieur

Suivant le principe de d6doublement notre r6sidence
apportera comme rdponses aux pr6occupations vis-d-
vis des extensions extdrieures comme suit :

-Am6nagement du patio qui aura cour
communautaire au ltt niveau d'habitat.

-Am6nagement d'une terrasse accessible donnant sur

le boulevard Larbi Tbessi sur chaque 6tage abritant
des logements pour 6tudiants c6libataire.

-Am6nagement d'un balcon donnant sur le boulevard
Larbi Tbessi sur chaque duplexe abritant des couples
dtudiants mari6 avec enfant.

-Am6nagement de la terrasse en crdche au dernier
niveau de notre r6sidence.

Figure 2.9 Balcon

Figure 2.1.0 Terrasse pour r6sidents

5-5 Organigramme spatial des unitfs d'h6bergement

Logique d'affectation des typologies

Les differentes typologies d'unit6s d'habitations ont 6t6 d6finies selon les facteurs

suivants :

- Les utilisateurs et la capacit6 d'accueil : des simplex pour les 6tudiants c6libataire et les
couples 6tudiant, ainsi que des duplex pour les couples 6tudiants avec enfant.
- l'orientation de l'unite d'habitation.
-La structuration intra-unit6 a 6td 6tablie selon la nature des activitds (dynamique/calme), et

le besoin en lumidre. La s6paration est tant6t verticale et tant6t horizontale.
-Les rangements se dressent de fagon i composer une paroi isolant la chambre des nuisances

ext6rieures tout en lui offrant un cachet plus intime.

Kollegiet au Danemark

Documents photos : source web

12 r.

i
L



5-1-1 Pour les c6libataires

a-Chambre individuelle :

Elle reprdsente le module de base qui est de (2.5+4.5) m ; avec une surface de ll.25m2 ;la
chambre assura le confort ndcessaire pour l'dtudiant avec I'intdgration des espaces suivarf
(coins d'6tude, coins lit, un point d'eau et un petit coin de d6tente).

b-Chambre en collocation :

Elle bdndficie du mdme niveau de confort par rapport d la chambre individuelle.

La cohabitation exige une petite extension de surface afin de satisfaire le confort souhait6.

On notera la superp osition de la partie jour sur la partie nuit dans ces unit6s d'h6bergement

Figure 2.1I Sch6ma d'organisation spatiale des chambres individuelles et €n collocation

5-5-2 Pour les cou

Pour pr6server le confort et l'intimitd des couples, la surface de leur unitd d'hdbergement

sera le double du module de base (5*4.5) m; elle est dot6 de tous les espaces n6cessaire i la

vie ir savoir (le coin lit, le coin dtude, la salle d'eau, la kitchenette, l'espace d'accueil et de

d6tente).
-la sdparation entre I'espace jour et l'espace nuit se fera par un 6l6ment de transition

horizontale.

Distribution

I

LEGEITIDE:

I u.u

!coioLit
f Point d'"r,

f coin 6tude

Distribution l)istrihulion

r collocation

Coin d6tente

R,angement

! Chamure

! s"tt" d'*u

! Coin 6tude

! Accueil et d6tente

H6bergement pour couple

Hall

Espace
jour

Espace
nuit

Rangement

Kitchenette

50

il"
d

I

Chambre individuelle Chambre

f)istribution

Figure 2.12 Sch6ma d'organisation spatiale des chambres pour couple
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5-5-3 Pour les couples avec enfants

Ce sont des duplex avec un module de (5*4.5) m d6veloppds sur 2 niveaux, la structuration
de l'espace est r6alis6e d I'aide des escaliers, sdparant ainsi la partie jour de la partie nuit
(parents et enfant), tout en gardant un contact visuel (ex : pour surveiller son enfant), et
donner dgalement plus d'ampleur d la partie jour.
Tout comme l'habitat pour couple dtudiant, le duplex b6n6ficiera de tous les espaces

ndcessaires d la vie de couple avec enfant.

Figure 2.12 Sch6ma d'organisation sprtiale des chambres pour couple avec enfant

5-6 Organigramme spatiale de I'ensemble de Ia r6sidence

Espace nuit
(Niveau2)

Distrihulion

!nau
Kitchenette

t
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Lit pour enfant
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! Fast Food

!Parapharmacie
!cafeteria
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! C_irculation

tlortzontale

ll-ocaux technique i- -: Sanitaire

Entr6e parking

I!,Tff3T"-

Plan du RDC
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Magasin de sculpture! Librairie
Magasin de peinture ! Br."ro

circutation vertic"" I +Iililr"
,Yi*#11,n," rfi,JglTl"
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Le boulevard
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6- Etude ergom6trique

6-1 Introduction

L'dtude ergomdtrique a pour but de ddgager les surfaces et les dispositions optimales des

diff6rents espaces constituants l'unit6 d'hdbergement selon des normes et des

recommandations, afin d'assurer une bonne fonctionnalitd de l'unit6.

Comme on traite un type spdcifique de I'habitat on peut ddcomposer I'unit6 d'h6bergement

en 6 espaces :

l- Accueil :

C'est I'espace de convivialit6 ot l'on regoit les
gens (parents, amis ...).
Pour les c6libataires I'espace d'accueil est

ddtachd de I'unit6 d'hdbergement et se trouve
dans des salles au niveau de chaque 6tage quant
aux couples un petit coin d'accueil est r6serv6e i
I'int6rieur de chaque unit6.

Cet espace est congu de fagon d bdn6ficier d'une
exposition d la lumidre dujour, au soleil une

bonne adration ainsi qu'une vue d6gagde sur
l'ext6rieur. Figure 2.13 Un salon d'accueil et de

regroupement

[e boulevard

Unit6 d'h6bergement
Pour couple avec
Enfant

Salle 6ducative

Infirmerie

Vide donnant
Sur le patio

Salle de repos

f,space
C16atif

Icri.in"
IR6ception

glpspace de
LIJp6u 1 snfs tn

rculation verticale

Sanitaire

Circulation
Horizontale

Occupation de la terrasse accessible (la crdche)
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-Am6nagement : rangement (liwe), bar, table, fauteuil

-surface optimale : d partir de 4 m2
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2-Le coin Lit :

Pour les c6libataires l'unit6 d'h6bergement
comprend un coin lit pour le repos et pour dormir
tout en assurant I'intimit6 de chacun.

A not6 que cet espace est plus important en

surface pour les couples.

-Am6nagement : Lit, table de chevet.

-Surface optimale : d partir de 2.20 mz

3-Le coin Etude :

Chaque unit6 d'h6bergement comprend un coin
d'6tude pour travailler et 6tudier.

-Am6nagement : Bureau-bibliothdque.

-Surface optimale : d partir de 2 m2

4-La cuisine :

Pour les c6libataires l'espace cuisine est ddtachd

de l'unit6 d'h6bergement et se trouve dans des

salles de restauration collectives au niveau de

chaque 6tage quant aux couples une kitchenette

est int6grde d l'int6rieur de chaque unit6.

Pour une bonne fonctionnalit6 de cette espace il
faut disposer d'une surface sufftsante afin de

faciliter les mouvements, le d6placement et bien
adapter la hauteur du plan de travail.

-Am6nagement : plaque chauffante,
r6frig6rateur, placard de rangement.

-Surface optimale : d partir de 4 nf

S-Sanitaire:

-Le local sanitaire est un espace dans lequel sont

dispos6s des installations et des 6quipements
pour les soins corporels.
Pour les cdlibataires les sanitaires sont collectifs
et d6tachds des unit6s d'hdbergements et se

trouvent au niveau de chaque 6tage n6anmoins ils
disposent d'un lave main.

Pour les couples les sanitaires sont int6gr6s aux

unit6s d'hdbergements.

-Am6nagement : WC,lavabo, douche.

-Surface optimale : ipartir de2rfi

Figure 2.l4Un coin lit

Figure 2.15 Un coin 6tude

Figure 2.16 Une Kitchenette

Figure 2.17 les sanitaires
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6- Les prolongements ext6rieurs :

Sont repr6sent6s par des terrasses d chaque 6tage
pour les cdlibataires et des balcons pour les

duplex.

-Amdnagement : chaises, tables, bac d fleurs.

-Surface : Le balcon a une largeur de 0.45m d

1.50m.

La terrasse a une profondeur > 2.00m

euerque recommandation : 
Figure 2'18 une terrasse

- Ils doivent constituer des 6l6ments de composition de la fagade.

- Il faut tenir compte de I'orientation par rapport au soleil et i la vue panoramique.
- Il faut une surface suffisante avec protection contre les regards, les bruits et les influences
climatiques (vent et pluie...etc.).

- En rdgle g6n6rale, tous les espaces que comprend l'unit6 d'h6bergements doivent
bdndficier de soleil, de lumidre, d'a6ration et d'une protection des nuisances ext6rieurs.

!'l

I
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Expression architecturale et constructive

l -Expression architecturale

1-1 Introduction

Cette 6tape a pour but de finaliser un long processus de conception architecturale ; elle
consiste d formaliser et concr6tiser les differents concepts retenus i partir d'une lecture de

I'environnement, mais aussi la projection de nos propres id6es qui refldtent notre sensibilit6

et culture architecturale.

1-2 Composition volum6trique (genise de la forme) rappel :

La composition formelle du projet n'est que la r6sultante des differents facteurs contextuels
qui l'ont influenc6 ; elle se traduit par les interventions suivantes :

-Une occupation p6ricentrale de la parcelle ce qui assure le principe d'int6gration au site et

nous ofhe un terrain plus rentable.
-Un recule du c6t6 Nord et Est a et6 fait dans le but de cr6er une voie pidtonne et 6largir le
champ de vue panoramique (vue sur la ville).

Figure 3.1 sch6ma d'occupation du terrain Figure 3.2 volume simple du d6part

A partir du niveau d'habitat et pour faire face aux probldmes de la mitoyennet6 on a procdd6

i une op6ration de soustraction d'un volume ce qui nous a permis d'obtenir un patio (un

rappel historique) aussi profiter de l'ensoleillement et des paysages montagneux.
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Figure 3.3 Evidement Figure 3.4 Soustraction
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1-3 Le systime distributif

Cette dimension consiste ir d6terminer le systdme distributif dans le projet en identifiant les

diff6rents parcours qui permet aux diff6rents usagers de s'orienter dans Le projet.

La rdsidence possdJe un systdme de circulation compos6 de deux types : Horizontale et

Verticale.
L,accessibilit6 r6serv6e au grand public est assur6e par un accds frontal sur le boulevard

Larbi Tbessi.

Une fois ir l,int6rieur on a un grand hall qui assurera la distribution horizontale et qui

desservira aux differents espaces de la r6sidence "1"'

On retrouve aussi deux escaliers, un ascenseur, un monte-charge "3" ainsi qu'un escalier de

secours "4" qui vont assurer la distribution verticale'

L,accessibilit6 r6serv6e aux r6sidents est assur6e par deux accds lat6raux sur la rue les frdres

Lakhal et l'avenue Tayeb "2".
L,accds au parking sous-sol se fait par l'avenue Tayeb et la sortie donne sur la rue les frdres

Lakhal "5".

R+2 RDC
RDC

RDC

R+2

I Escalier de secours

I Accds au parking sous-sol

- 
Accds au grand public

I L" hall de disfribution

I Disfiibution verticale pour
le grand public

Distribution verticale pour

ks r6sidents

Figure 3.5 La distribution au sein de la r6sidence
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1-4 Logique typologique et structuration des plans

1-4-1 Loeique typoloeique des cellules

Les diff6rentes typologies d'unit6s d'hdbergements ont 6t6 d6finies selon les facteurs

suivants :

- Les utilisateurs et la capacit6 d'accueil : des simplex pour les 6tudiants c6libataires et en

couple ainsi que des duplex pour les couples dtudiants avec enfant.

- l'orientation de l'unitd d'habitation.
La structuration intra-unite a 6te 6tablie selon la nature des activit6s (dynamique/calme), et

le besoin en lumidre (6clair6e, tamis6e).
La s6paration est tant6t verticale et tant6t horizontale via des escaliers et des rangements.

Les rangements se dressent de fagon ir composer une peau, isolant la chambre proprement

dite des nuisances ext6rieures (distribution) tout en lui offrant un cachet plus intime.

Figure 3.6 unit6 d'h6bergement
individuel

Figure 3.7 unit6 d'h6bergement
en collocation

Figure 3.8 unit6 d'h6bergement
pour couple

Dans les duplex, la structuration de l'espace est r6alis6e d I'aide d'escaliers, sdparant ainsi

la partie jour de la partie nuit (parents et enfant), tout en gardant un contact visuel (ex : pour

surveiller son enfant), et donner 6galement plus d'ampleur d la partie jour.

Pour plus de confort l'unit6 d'h6bergement est dot6e d'un petit prolongement ext6rieur

donnant sur le boulevard Larbi Tbessi.

Niveau I Niveau 2

Partie supportant des

activitds dynamique
Partie supportant des

activitds calme
Distribution

l=

N
?

2S

,
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,.LLL
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Figure 3.9 unit6 doh6bergement en duplex pour couple avec enfant
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I -4-2 Structuration des plans

Partie h6bergement :

L'organisation des etages comportant des unit6s d'h6bergement (individuelle, collocation)
ont 6t6 congu selon :

-L'Orientation des unit6s d'h6bergement en collocation sur le boulevard Larbi Tbessi et en

individuelle sur la rue les frdres lakhel et l'avenue Tayeb ; tourn6es vers la ville ils
b6n6ficient des vues panoramique sur celle-ci.

-L'Orientation des espaces de services tel que les espaces d'accueil et de regroupement, la

cuisine et les sanitaires vers le patio pour des fins d'intimit6.

-Am6nagement des terrasses accessible donnant sur le boulevard Larbi Tbessi.

- La distribution int6rieure desservants les diff6rentes unit6s d'h6bergement est assur6e par

un hall qui fait tout le tour de l'6tage.

- Le flux est 9616 de fagon d ce que les habitants passent pr6s des salons d'accueil et de

regroupement afin d'atteindre les habitations, dans l'esprit de sauvegarder cette vie
communautaire entre dtudiants, et bannir toute vie individualis6e et repli6e.

It" hall de distribution

I Circutation verticale

f su,rituir"

Cuisine

! nrpace d'accueil et de regroupement

I t"ou.se accessible

Figure 3.10 plan du 56me 6tage
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L'organisation des 6tages comportant les unit6s d'h6bergement (type simplex pour couple

et duplex pour couple avec enfant) a 6t6 conque en respectant la m6me disposition que l'6tage

pr6cddent.

La caractlristique de cet 6tage est que les espaces collectifs (les sanitaires et la cuisine) sont

int6gr6s dans chaque unit6.

Figure 3.11 plan du 86me 6tage

1-5 Traitement des fagades
La fagade est I'apparence ext6rieure du b6timent ; elle doit refl6ter l'organisation des espaces

int6rieurs, et contribuer ir offrir un paysage urbain coh6rent. (Rencontre d'6quilibre entre

int6rieur et ext6rieur).

Concilier le nouveau et l'ancien :

La r6sidence se trouve dans un milieu tampon entre l'ancien et le moderne ; notre concept

de base est de travailler avec ces deux tendances en toute harmonie afin de s'int6grer avec

I'environnement.

l-5-l Principe de composition

Les fagades du projet sont compos6es de trois parties distinctes

Le soubassement, le corps et le couronnement.

Le soubassement : est compos6 de quatre niveaux, les deux
premiers abriterons des locaux ir usage commercial. Les deux
autres niveaux comprennent des 6quipements
d'accompagnement.

Le Corps : est compos6 des unites d'h6bergement.

Le couronnement : est compos6 d'une creche.

E
E

fI

ffil
ffi

rII

ru
ry
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ffi

Couronnement

Soubassement

Corps

Figure 3.13 la tripartite verticale
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Notre conception s'est bas6e sur l'int6gration des typologies de l'environnement de notre

site, tout en accentuant les differences entre les deux types de fagade ( moderne/ancienne )

et en prenant en compte les critdres suivants :

. Lasimplicit6 d'expression.

. L'intimit6 des espaces.

. L'6clairage naturel g6n6ralis6 (en particulier pour les distributions).

. L'expression esth6tique (traces ; textures).

. Les matdriaux et les couleurs.

l-5-2 lectures des facades

La fagade principale (donnant sur le boulevard Larbi Tbessi) :

Elle exprime une symdtrie partielle ; cette fagade suit le style ancien avec I'utilisation :

-Un moucharabieh inspir6 du moddle Mucem (mus6 des civilisations de I'Europe et de la

mdditerran6e) et qui pr6sente un rappel de I'architecture traditionnelle des pays

m6diterrandens.

-La brique pleine qui est un mat6riau trds rdpondu dans le tissu ancien et qui rappelle

l' architecture coloniale.
-Les arcs en ogive (symbole de l'architecture de la ville de Blida) ; ils marqueront I'entr6e

de notre r6sidence.

La fagade est compos6e aussi de style contemporain avec l'utilisation :

-Des baies vitr6es, Des murs rideau.

-Des panneaux en bois.
-Des couleurs pop.

-En r6f6rence au srunom de Blida "ville des roses" nous avons inclus des bacs i fleur au

niveau de la fagade.

-L'utilisation des figures g6om6trique au niveau de la crdche a un but instructif car ils

contribuent d l'apprentissage des enfants.

-l'enjeu des parties en retrait avec celles qui sont en saillie sur la fagade permettent :

. D'avoir une 6chapp6e urbaine.

. D'animer le boulevard.

. De cr6er un jeu d'ombre.

. D'offrir l'ensoleillement.

.)o
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o
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E
o
3g

ffi El6ments en retrait

mIA*e de Sym6trie

El6ments en sailli

Joins de dilatation

Figure 3.14 Sch6ma montrant les diff6rents d6crochements
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Les effets d'horizontalit6 et de verticalit6

s'interposent entre eux en cr6ant une dualit6

et des tensions, pour I'enrichissement de la

fagade.
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Crtche

Simplex hdbergement

en collocation

Simplex
hdbergement pour

Figure 3.15 sch6ma montrant le rapport Horizontalit6 / Yerticalit6

_om merces I
Equipements
d'accompagnements

Simplex h6bergement
en collocation

Puit de lumiire

Terrasse

Simplex
h6bergement pour
couple

Duplex h6bergement
pour couple avec

enfantr
Figure 3.15 Composition de la faCade principale
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lnspiration :

Figure 3.16 Moucharabieh du Mucem
A Marseille

Figure 3.18 la brique pleine sur l'6cole des

orangers i Blida (ir c6t6 du projet)

Figure 3.20 Les bacs ir fleurs sur le siige
d'EL Watan i Blida (ir c6t6 du projet )

Documents photos : source web

Cr6dit personnel
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Figure 3.17 l'emploi des couleurs sur la fagade de

I'Universit6 Pierre-et-M arie-Curie

Figure 3.19 L'arc en ogive marquant l'entr6
d'une maison i Blida (i c6t6 du projet)

Figure 3.21 Le mur rideau sur le centre

commercial el Manara a Blida
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l-6 Les couleurs et les mat6riaux

L'utilisation de plusieurs couleurs sur la fagade afin d'accentuer la tendance moderne de

celle-ci ; aussi pour donner un esprit dynamique et jeune i la r6sidence.

L'utilisation des mat6riaux r6pondus dans l'environnement telle que la brique pleine sur les

alldges et sur les parois aveugles, le bois afin de facilit6 l'int6gration du projet.

Le b6ton arm6 pour la structure et les escaliers int6rieur.

Le placoplatre pour les cloisons les parois int6rieures.

La magonnerie pour les cloisons les parois ext6rieures.

Les figures

G6om6tri

Les bacs

A fleurs

La brique
Pleine

Le
moucharabieh

Les arcs en

Ogive

-r-
TII
F;r'f,r

couleurs

en bois
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I
I
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Figure 3.22 6l6ments composants la fagade principale de la r6sidence
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Architecturalement, le soubassement represente la ville traditionnelle ; quant au corps et au

couronnement ils repr6sentent la ville contemporaine ; le m6lange des deux styles nous offie
une richesse architecturale propre i la ville de Blida.
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1- Logiqueconstructive

La structure est consid€rde comme le squelette du betiment. On appelle logique structurelle

la manidre dont sont disposds les 6l6ments porterrs destin6s e transmettre les charges regu

aux fondations. Sa fonction primaire est d'assurer la stabilit6, l'6quilibre, et la r6sistance de

la construction.

Dans mon projet, la structurejoue un double r6le, elle Permet d'assurer d'une part la stabilit6
et l'6quilibre du batiment.et d'autre part elle procure certaines expressions architecturales.

-Nous avons opte pour une structure auto-stable en poteaux poutres en b6ton arm6 avec des

port6es variables allant de 2 ir 6 m, avec des planchers d corps creux.

-D'aprds le rdglement parasismique Alg6rien (RPA), les projets situ6s en zones d forte
sismicitd (cas de Blida) dont la hauteur ddpasse les 8m doivent comporter des voiles de

contreventement et dejoints de dilatation (et de rupture).

-Nous avons plac6 les voiles d 6gales distances par rapport d un axe de sym6trie (dans le sens

transversal mais €galement longitudinal).

-Nous avons pr6vu un joint de dilatation.

les fondations sont de types radier nenur6 avec une 6paisseur de 30 cm et des nervures de

40* 60 cm'z.

Joint de
DiI

Voile de
Contre

599 2.43 4.545.25 2.00 532 0_55 5.6/

Figur€ 3.24 Structure de la r6siderce
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Conclusion

< La grandeur d'un projet est dans la grandeur de ses iddes >r.

L'atelier < Habitat et environnement > nous a permis d'approcher des probldmatiques d des

6chelles diffdrentes. A commencer par la probl6matique de I'habitat en g6ndra1, jusqu'au

fonctionnement du projet tout en passant par la probldmatique d'intdgration du projet d
son environnement. A travers notre proposition, < r6sidence trniversitaire )) nous avons

essay6 de palier les contraintes rencontr6es au niveau de ces diffdrentes dchelles.

Nos regards se sont port6s sur < le logement estudiantin > qui se trouve n6gligd dans les

programmes d'habitat 6labor6 par les planificateurs. En effet, l'6tudiant doit choisir entre la
cit6 universitaire et l'habitat standard ; cette Situation g6ndre des difficultds principalement
pour les couples 6tudiants ; les cit6s universitaires ne peuvent r6pondre Ar leus attentes en

tant que < jeune famille > quant d I'habitat "standard" il leur revient cher.

L'integration du projet dans son environnement doit ob6ir d une convergence dans les styles

axchitecturaux (contemporain et ancien) en toute harmonie dans une belle ville universitaire
qui profitera aussi de cette tranche sociale qui contribuera d son tour d embellir la ville et son

quotidien.

Il est indispensable de repenser la localisation de ces rdsidences en les rapprochant un peu

plus des centres urbains.

Enfin, nous tenons d souligner la complexit6 de I'habitat en g6n6ral qui doit s'adapter d son

environnement (naturel, social, cultwel et urbain) et d ses usagers ; I1 est vital dor6navant de

prendre en considdration ces differents paramCtres pour construire une ville agr6able d voir
et d vivre.

I Mr.Bouadi. communication atelier
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Fiche Technique :

Partie Activit6 urbaine :

Cafeteria : 105.90 m'l

Fast food : 98.75 m'z

Parapharmacie 267.21m2

Superette :64,98 m'z

Laverie :46.11 m2

Lihrairie :167.37m2

Magasin d'informatique : 64.98 m2

Reproduction :26.16 m'z

Vente des produits artistique :169.64 mz

Ecole d'art : 398,17 m':

Criche : 372,14 m2

Partie h6bersement :

Studio type simplex individuel : 48*11.25=540 m'z

Studio type simplex collocation :32*13.75=440 m2

Studio type simplex pour couple : 33*22.5=742.5m2

Studio type duplex pour couple : 16*35=560 m'z

Terrasse : l5*8 = 120 m'z

Espace d'accueil et de regroupement: 52*11 :580m'z

Bibliothique : 317,94 m2

Administration :183.24 m'z

Superfrcie du tenain :

930,63 mr
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