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Résumé

Les nouvelles interventions urbaines en Algérie sont réalisées sans tenir compte du

processus d'évolution de nos tissus urbains.

La notion du tissu urbain inclut l'idée d'une solidarité de ses composants (l'édifice, le

parcellaire, la voirie).

Nos villes ont grossi rapidement après la révolution industrielle, voir même explosé

dans les cinquante dernières années, tant en nombre qu'en taille.

Le souci de cette modeste étude est de montrer comment une analyse rigoureuse sur un

des éléments fondamentaux de la forme urbaine, à savoir la parcelle peut donner des

projets urbains en ammonie et en continuité avec l'espace urbain déjà existant.

Dans notre cas d'étude, le lotissement "Kritli Mokhtar" dans la ville de Blida, avec la

structure des "cités-jardins", nous trouvons que la parcelle correspond à son emplacement

dans le territoire .Cette parcelle de structure « cités-jardins » ne corespond pas à la

nouvelle situation centrale de la ville.

Donc une analyse parcellaire pourrait nous conduire à éviter les ruptures avec le tissu

environnant, tout en prenant en considération la forme, la dimension, la disposition et

l'orientation de la parcelle pour pouvoir intervenir par la suite et donner une harmonie et

une maitrise de nos espaces urbains qui constituent la ville. La parcelle est l'unité de base

de la structure urbaine, et le lieu ou se trouve le rapport entre la forme architecturale et la

structure urbaine.

Mots clés:

Parcelle, tissu urbain, morphologie urbaine, cité jardin, extension, ville, Blida.
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Introduction

-Le développement durable est toujours le vrai souci de l'architecture, une fois que la

question du développement durable s'est posé elle est liée à l'environnement et au

territoire.

« Une architecture réussite c'est une architecture qui améliore le paysage et le met en

valeur ».FRNANK Lloyd Wright

- De nombreux projets aujourd'hui portent le label de durabilité, mais on constate que la

ville est en crise. Un projet durable est une relation harmonieuse d'un bâtiment avec son

environnement. La valeur de ce projet est d'abord le rapport qu'il entretient avec le

territoire .Donc le problème essentiel de la ville s'exprime dans la rupture entre la forme

architecturale et la structure urbaine (autrement dit , entre la typologie architecturale et la

morphologie urbaine), la crise se traduit au niveau environnementale, donc on ne saura pas

mieux définir la ville d'aujourd'hui.

-On doit revenir vers l'histoire pour comprendre le commencement des changements. A la

fin du 19éme siècle le processus de modernisation se caractérise par la séparation entre le

bâtiment et son territoire .à l'origine il y'a la révolution industrielle qui pense le

développement et l'occupation de territoire de manière illimité. Cette révolution va donner

plus tard le BAUHAUS au 20eme siècle. Les architectes du Bauhaus vont donnés une

hypothèse théoriques au développement qui a produit une architecture abstraite .donc

l'abstraction du Bauhaus est venus comme repenses aux exigences de la révolution

industrielle.

-la question du développement s'inscrit dans la compréhension et l'analyse du passé pour

mieux appréhender l'avenir et la réappropriation de l'histoire, car <<le nouveau à toujours

besoin de l'ancien comme infrastructure pour pouvoir émerger et se développr, ,'. De

plus « le rapport entre I'ancien et le nouveau n'est plus figé en termes de conJlit, mais

prend l'aspect dynamique de la continuité historiqu" ,2.

'S.M.lfroy :« l'approche morphologique de la ville et du territoire », Zurich, 1986, p1o

' S.M.lfl.oy:« l'approche morphologique de la ville et du territoire », Zurich, 1986. P52

9



-« la ville existante, et en particulier les tissus doivent être considérer comme un processus

évolutif, et ne doivent donc pas être pré comme des æuÿres achevées et figé dans le

temps »3.

Le problème de la ville modeme est dans le conflit qui existe dans la production de nombre

important de logements et la qualité de l'espace urbain. C'est le cas de la ville Algérienne,

on assiste aujourd'hui au lancement des opérations d'amélioration de la qualité urbaine

dans le but d'essayer de maitriser l'espace extérieur. Pour pouvoir cerner tous ces

problèmes, il faut connaitre le sol urbain, les mécanismes de son appropriation et les

logiques de son découpage.

L'objet d'étude:

Notre étude consiste à étudier le rapport dialectique entre la forme architecturale et la

structure urbaine. Ce rapport s'exprime par « La parcelle » .Notre travail est basé sur

l'analyse d'évolution de la forme urbaine dans la ville de Blida qui a vu l'émergence du <<

tissu cité jardin >>.Pour avoir Un rapport adéquat et harmonieux entre l'architecture, la

ville, le territoire.

-Nous avons choisis comme exemple le quartier KRITLI MOKHTAR de structure « cité

iardin » au début du 20éme siècle occupé par des villas.

Tout en prenant en considération les trois critères de la parcelle : son occupation, sa forme

et ses dimensions. Cette analyse pourrait nous conduire à établir nos projets architecturales

et les' intégrés dans ce tissu.

La Problématique :

La crise architecturale et urbaine qui s'inscrit dans une crise environnementale globale, elle

s'exprime dans:

- la rupture entre la forme architecturale d'édifice et son environnement urbain.

- l'incapacité de la forme architecturale à générer un espace urbain de qualité.

Cette crise a un lieu qui est la parcelle (l'unité de base de la structure territoriale et

urbaine).

3 
. R.Bouchi: « Le plan et l'architecture de la ville, Cluva Editrice, 1989,p43
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« La parcelle est le plus petit dénominateur commun de l'implantation humaine où se

retrouvent les éléments juridiques, sociaux, économiques qui font l'histoire de la terre où

se succèdent les expériences de la culture et de l'habitat » 
a

-Donc historiquement la parcelle a toujours existée. Cette parcelle a une origine historique.

Sa forme, sa dimension et son occupation varient selon sa situation dans le territoire. La

forme de la parcelle et sa dimension ont changé. Elles ont évolués en fonction des

changements qu'a subit la forme urbaine.

On ne maitrise plus nos villes, au point de projeter directement notre bâti, sans tenir

compte des éléments qui le contiennent et le conditionnent, tel que la parcelle et le

parcours (la voie).

On pose les questions suivantes :

Est-ce la rupture avec la parcelle est la cause d'une implantation d'un bâti

d'une manière anarchique ?

Comment rétablir le rapport entre la forme architecturale et la forme urbaine?

Quelle est la dimension et la forme de cette parcelle? Comment les projets

d'aujourd'hui cherchent leur altitude vis-à-vis de la ville à travers la parcelle?

Les hypothèses et objectifs:
Dans ce qui suit, nous allons donner des hypothèses formulées selon le questionnement

déjà présenté:

-La parcelle reste toujours l'élément fondamental de l'analyse de la structure urbaine.

-Les changements vont commencer à partir de la renaissance et sont liés à l'émergence

d'une nouvelle forme urbaine (l'exemple de Versailles) qui va disparaître avec Le

Corbusier (l'exemple d'Alger : le plan obus).

-Les projets urbains sont élaborés sur la base d'une trame viaire et un parcellaire existant.

- La parcelle détermine la forme architecturale et le tissu urbain.

4Frrnçoir"Boudon,JeanBlécon 
«T/SSUURBAINETARCHITECTUREANALYSEPARCELLAIRECOMMEBASEDEHISTOIRE

ARCHITECTURALI ».p773

11



Problématique spécifique de projet:

L'analyse de la ville de Blida est liée à des échelles globales c'est à dire I'organisation de

territoire à l'étude de parcours, la parcelle et la forme architecturale.

On doit tenir compte le processus évolutif de la ville de Blida, et la cité jardin du 20éme

siècle fait partie de ce processus.

Dans notre cas, nous avons un quartier de structure « cité jardin ». A l'origine, le quartier

était périphérique de fonction résidentielle (des villas)) Aujourd'hui l'extension de la ville

renvoie les quartiers résidentiels a d'autre périphéries .cette partie de la ville émerge

comme une nouvelle centralité. Le changement dans la structure urbaine engendre un

changement dans la forme architecturale.

Nous avons la problématique de deux dimensions : La nouvelle centralité territoriale et la

fonction urbaine.

-Comment combiner ces deux dimensions ? Comment intervenir dans un ancien tissu

de 20"'siècle et répondre aux besoins typologiques d'aujourd'hui ?

Méthodologie :

La démarche méthodologique comprend dans un premier lieu le choix du site (le

lotissement Kritli Mokhtar) dans lequel le phénomène d'évolution d'un quartier ancien

d'origine colonial était un phénomène observé.

La méthode utilisée dans notre étude est d'analyser la parcelle de structure « cité jardin »

dans le quartier kritli Mokhtar, par la prise des photos, la visite des maisons, et l'analyse du

bâti, le jardin et tous les espaces. Les dessins des plans et des façades, l'analyse de la

parcelle selon sa forme, sa dimension et son occupation.

Le manque des donnés et des documents concemant le lotissement Kritli Mokhtar sera

renforcé par l'enquête sur terrain et l'entretient auprès des organismes concernés, le

manque des documents graphiques sera comblée par les relevés et les croquis.

72
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lntroduction
On peut considérer que le rapport entre la forme architecturale et la structure urbaine

est lié à la parcelle. Dans ce chapitre nous avons essayé de démontrer ce rapport a

travers l'étude approfondie sur les deux échelles; échelle territoriale et échelle de

I'histoire.

Dans notre cas, nous avons choisi des anciens exemples et des exemples

contemporains pour comprendre le passé, le présent et l'avenir de la ville et de son

architecture, mondiale dans le cadre globale et algérien dans le cadre spécifique.

La parcelle a subit un processus de changement au niveau des critères suivant:

dimensions, occupation et forme qui fait la diversité de la forme urbaine à travers

I'histoire.

l-Définition de Ia parcelle : la parcelle comme élément fondamentale
de la structure urbaine :

« La parcelle matérialise sur le sol la propriété foncière, ses limites peuvent être plus

ou moins matérialisée grâce à des clôtures de toutes sortes, surtout en milieu

urbain ».1

« La parcelle est généralement un espace privé. Certaines parcelles sont toutefois

affectées à un usage public (bâtiments administratifs, écoles, équipements,

divers....)».2

« Unité de propriété, et donc une unité cadastrale à caractère fiscal. En tant que

portion du sol, elle fait l'objet d'une évaluation distincte pour l'assiette de la

contribution foncière.la parcelle correspond en principe à une portion de terrain d'un

seul tenant».3

l.Unesco,Méthoded'analysemorphologiquedestissusurbainstraditionnels,pl0

2 . Unesco, Méthode d'analyse morphologique des tissus urbains traditionnels, p10

3 .Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement.
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2-L'évolution de la parcelle dans I'ilot selon P. Panerai :

Avec Haussmann l'ilot produit par le redécoupage des mailles en étoile. Il est presque

obligatoirement triangulaire et tranche avec l'ilot du Paris traditionnel qü est, de

façon presque absolue, un quadrilatère. Mais il existe des ilots haussmanniens

rectangulaire.

Les dimensions de l'ilot triangulaire, varient sensiblement et paraissent exclure un

épannelage optimal qui aurait été valable un peu partout. La plus grande épaisseur de

l'ilot avoisine les 60 ou 65 m, rarement 90 m, pour une surface de 3400,6300 et

20000 m'?.

Figure I :l'ilot hrussmannien

Source: p. paneni, p32 parcnthèse, 1986 p. pancral.

L'ilot rectangulaire est souvent un ilot résiduel lié à une percée qui ne perturbe pas la

trame primitive des voies. Il est allongé par rapport à sa largeur, dans un rapport

variant de 117 à ll4 avec des largeurs aussi réduites que 16 m dans certains cas. Ces

ilots rectangulaires très compacts ne sont pas loin de devenir des barres enserrées par

les rues.

6 cerâ1d Hannrng, TRAIüË FONCIERE,

\(_

2:l'ilot haussmânnien

q,

)

t5

2.1. Ilot haussmannien à paris.

Sourccr
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Le découpage de l'ilot triangulaire en

particulièrement manifestes :

parcelles obéit quelques principes

L! Chaque parcelle est tracée rigoureusement à la perpendiculaire de la rue

X La ligne de partage à l'intérieur de l'ilot est la bissectrice de l'angle des rues

n Chaque parcelle a une proposition moyenne qü exclure les parcelles en profondeur

comme les parcelles étirées en façade de la voies.

Figure 2 :façade haussmannienne

Source : https : //images. go o gle. dzl imgr es ?imgurl
Source: p. panerai, p35 parenthèse, 1986

2.2.La Cité-jardin à Londres :

La notion de cité jardin a commeflcé à Londres en 1905-l925.Dans les ilots de cité

jardin y'a un espace centrale qui s'appelle <<le close)), c'est un espace semi public

qui sépare I'espace public et I'espace privé.

htrrü Eil

-

Le close est un groupement de maisons autour d'une impasse ou une placette.

Corps

3:structure de I'ilot rectangulaire

i
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La mise en forme de cet ilot a été appliquée expérimentale dans la cité hampstead.

Figure 4:les ilots de cité jardin

Source: p. panerai, p53 parenthèse, 1986

Le close sur Hampstead Way se présente comme un rectangle fermé sur trois cotés

par les bâtiments. Les deux maisons qui terminent les côtés vers la rue sont retournées

à 90o, pour ouvrir le close et bloquer les côtés. En face, de l'autre côté de la rue, un

groupement particulier de dix maisons (trois, puis une isolée, deux dans l'axe du

close, avec une légère avancée, puis une isolée et de nouveau trois), répond à la cour.

Ce close apparait comme une cour ouverte sur la rue, variation par rapport au thème

de la « cour de ferme » repris pour Waterloo Court

Figure 6:photo de close Figure S:le plan de close

Soruce: hup://media3.picsearch.com/is Source: http://media3.picsearch.com/is

Il y'a deux types de closes:

I - Handside Walk : est un close rectangulaire, bien ouvert sur la rue, formé de

maisons accolées deux à deux et fermé au fond par deux maisons situées de chaque

côté de l'axe médian. Les maisons sont séparées par des jardins.

É--
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2- The Quadringle : c'est un rectangle organisé autour d'un très bel arbre qui existait

avant la construction de la cité-jardin. Ce rectangle formé de maisons isolées, séparées

par des jardins, et est fermé par deux groupes de deux maisons accolées

On peut voir que l'espace extérieure est en dehors du close et la rue indépendante des

maisons et sans signification.

A Amsterdam, l'architecture urbaine est fondée sur une conception de l'ilot

L'ilot Amstellodamien est constitué d'une bordure continue de bâtiments entourant un

espace central non bâti, généralement rectangulaire, sa largeur varie entre 40 et 45 m

et atteint dans quelques cas 60 m, sa hauteur est de quatre niveaux, parfois trois, un

niveau supplémentaire de combles contient les « caves », interdites au sous-sol. La

construction est en briques. Globalement l'ilotjoue sur deux oppositions :

l Longs cotés/angles ;

I Bordures/centre (ou extérieur/intérieur)

\'

. \-:,,

rcU SES"AI:\)/E\,^VN.CARDEN.CITY.
.LAYOTJT Otr.

BLJILDERS . SCHEMES

IB

Figure 7 Schéma de l'état en 1975 pour the Quadringle et tlandside Walk closes
Source: p. pa.nerai. p72 parenthèse. 1986

2.3. L'ilot Amstellodamien :



Figure l0:Amsterdam : articulation des quartiers sud et de la ville ancienne

Source: p. panerai, p97 parenthèse, 1986

L'ilot Amstellodamien est caractérisé à l'extérieur par des façades alignées sur rue,

continu et composé, accessible et montré. Aussi, à l'intérieur il est caractérisé par des

façade internes et jardin, fragmenté et banal, non accessible et caché.

r Evolution de l'espace central :

On remarque que l'ilot entièrement

isolé des rues, le centre de l'ilot est

occupé par des jardins privés (11)

ou par un jardin collectif (12).

Faire fonctionner le jardin de derrière

par la création d'une ruelle permettant

sa desserte directe. La ruelle desservant

éventuellement des locaux communs

(rangement)

Figure I 1,1 2 :l'occupation de L'ilot Amstellodamien

Source: p. panerai, pl03 parenthèse, 1986
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Le centre occupé par unjardin

collectif est accessible à partir

de la rue par un passage

susceptible d'être contrôlé et

fermé.

L'espace central augmente jusqu'à

refouler les jardins individuels à

l'état de simples balcons.

L'absence de fermeture du

quatriàne coté modifie la statue de

l'espace inteme.

Une autre tentative consiste à réduire la

dimension des jardins individuels et à

créer au centre un espace cornmun,

généralement planté.

Ce jardin, accessible à partir

logements, ne communique pas

rarement avec la rue.

des

ou

Figure 13,14:l'occupation de L'ilot Amstellodamien

Source: p. panerai, pl03 parenthèse, 1986

Figure l5:l'occupation de L'ilot Amstellodamien

Souce: p. panemi. pl03 parenthèse, 1986
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2.4. Le nouveau Frankfort et Ernst May :

A Siedlung Romersladt le principe de l'ensemble est simple. D'une part,

perpendiculairement à la route, une voie de pénétration sur laquelle se regroupe les

équipements. D'autre part, des rues bordées de logements, parallèles à la vallée et

légèrement étagées.

A l'intérieur des quartiers il y a des unités apparaissent : séries de maisons en rangées

ou immeubles associés à des jardins, séparés par des sentiers ramenaat sur les

belvédères, qui forme des variations sur le thème de l'ilot.

Bien que les bâtiments soient isolés les uns des autres, l'ensemble fonctionne comme

un tissu traditionnel, marquant nettement des différences et des oppositions.

Figure 16 E. May : Siedlung Romersladt a. Découprge des unités. b, Ststut des

espac€s

Source: p. panerai, pl20 parenthèse, 1986

Figure l7: Coupe schématique montrant l'adaptation ru reliefdu terrain

Source: p. panerai, p12l parenthèse, 1986

Les rangées de maisons basses (R+1) sont orientées par rapport aux rues, déterminent

un espace inteme occupé par des jardins privatifs, non accessible dans la partie nord-

est, traversé par une allée dans la partie sud-ouest. læs façades d'accès sur les rues

s'opposent aux façades arrière marquées par les balcons.

Flr. ( l5)

I
b
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2.5. Le Corbusier et la Cité radieuse :

L'unité d'habitation n'a pas de sol, elle le refuse, elle s'en écarte, se perche sur des

pilotis, s'abstrait. L'ilot des villes anciennes qui contient des parcelles et qü se

développe horizontalement devient un ilot vertical qui se prolonge vers le ciel et se

détache du sol par les pilotis pour abriter une rue intérieure sous forme d'un couloir

sombre, les éléments traditionnels de l'ilot sont découpes, repensés, réorganisés dans

cette unité où toutes les relations sont inversées et contredites.

Ce changement d'échelle de l'unité d'habitation a modifié complètement le mode de

vie des habitants, fait disparaitre les références des villes anciennes et la notion du

parcelle et ilot.

Figure l8 Plan de masse, Projet de Meâur 1956

Source: p. panerai, pl4l parenthèse. 1986

Synthèse :

L'ilot est l'unité de l'organisation et de la structuration urbaine il a connue des

transformations depuis l'intervention d'Haussmann qui la évidé , puis l'apparition

du close à Londres ensuite une ouverture totale à Amsterdam jusqu'à l'eclatement

chez Le Corbusier (L'unité d'habitation fait disparaitre les références des villes

anciennes et la notion du parcelle et ilot).Chacun des intervenants a essaÉ de

résoudre La complexité de la relation entre la rue et la parcelle en agissant sur l'ilot.

t0!
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3-Le processus de formation et transformation de Ia forme urbaine à

travers le parcellaire:

Au début de 16eme siècle à la renaissance une nouvelle pensée de la ville a été

commencée au niveau urbain et architecfural selon les nouvelles exigences, c'est le

début de modemisation, régularité, rationalité et I'ordre.

La forme de la ville s'inscrit dans un long processus de formation et de transformation

de la forme urbaine qui a commencé de la ville de Versailles comme exemple qui

illustre le nouvel espace que les historiens appelle « espace perspectif » qui a

émergé dans la ville européenne à partir de l'Italie . On prend comme ler exemple

la ville de Versailles:

3.1 .Versailles :

Figure l9:plan de situation de la ville de Versailles

Source :

ltttp:/lmdia2.picsearch.com/is?eVN_NFIruqs_gJPXBmTCVGuCixghEsHTtDtJTYaprxrc&height=203

Découpage morphologique de la ville:

La ville a été pensée selon I'esthétique, la beauté de la ville. Partir de la perspective

avec un maillage (trame) et un ensemble des formes géométrique qui donnent une

figure

Aul6eme siècle, c'est le début de ce processus de formation et de transformation de la

ville, elle représente double changement qui montrent au niveau de territoire et

1'architecture.

23



Perspective:

La perspective est une Grande voie ou promenade en ligne droite.

Le plan de Versailles, il commence avec un château qui contient une grande place. Ce

château partage trois avenues en trident qui constituent de la structure urbaine.

Figure 2l:le trident de Versailles

Source : http :i/programme-malraux. com/wp-

contenUupload s / 20 I 4 / 02/ sæteur-sauvegarde-versailles-

Figure 20 Le trident de Versailles

Source :

https ://www. esrifrance. frlsig2009/iso_album/3. demandes.elaga

ge isotoolsjpg

-ces avenues sont des éléments structurants de la ville de Versailles:

-ils donnent une figure globale

-ils sont des résultats d'un travail géométrique

-les bordures des arbres aux avenues et les allés.

-l'ilot :La forme de I'ilot est toujours un résultat d'une trame orthogonale dans les

deux côtés,

L'ilot est très gand avec ses dimensions (250*150) et (100*70), la forme de I'ilot est

déférente et régulière.
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3.2. La ville américaine :

3,2.1. Washington:

Washington est une ville américaine inscrit dans ce processus, elle est construite de

même manière que Versailles et même principe de transformation selon les besoins de

la ville (la capitale).

- Découpage morphologique:

Découpages des ilots sont rectangulaires, la distribution de la voirie et des ilots

donnent une trame régulière, pour des raisons esthétiques.

Par contre New York est déférente par rapport à Washington, elle cherche

rationalisation plus possible de I'espace à cause des besoins économique et

développement immobilier et pour régler le problème de circulation.

Figure 23:plan de rrYashington source : deux capitalss françaises Saint-
Pétersbourg et Washington. in folio P6 I

3.2.2. New York:

Découpage morphologique:

Le découpage de la ville est une trame très régulière avec des ilots profonds, les

voiries sont très larges, les façades donnent sur la rue.

Figure 24:découprge morphologique de la ville washington

Source : autcur 20 I 7
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Découpage morphologique de l'îlot

Figure 25: L'ilot de quartier Soho Figure 26: Occupation des ilots de quartier §oho

Figure 27: L'évolution de parcelle

La forme et les dimensions de I'ilot ont pensé pour contenir les parcelles.

3.3. Paris :

Au l9eme siècle, la restructuration de la ville de Paris avec même notion de le

perspective, la régularité et la rationalisation du sol par un plan d'Haussmann qui il
s'agit de structurer les bâtiments et les parcelles aligner et perpendiculaire sur les rues,

élargissement des voies pour résoudre le problème de circulation et I'industrialisation,

création des nouveaux espaces publics et des jardins.

26
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Figure 28 : llot haussmannien, source: P. pan€rai. p32 parenthèse, 1986

Figure 29J0: Ilot haussmannien , source:p. panerai, p32 parsnthèse, 1986

Ja ligne de partage à I'intérieur de I'ilot est la bissectrice de I'angle des rues.

-Chaque parcelle a une proportion moyenne qui exclut les parcelles en profondeurs

comme les parcelles étirée en façades le long de la voie.

La parcelle:

-les dimensions de l'ilot triangulaire varient sensiblement: *lâ plus grande épaisseur de

I'ilot de 60 ou 65m rarement les 90m.*la surface totale est de 3400,6300 et

20.000m'z.

{
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L'ilot haussmannien:

- Sa morphologie: on a deux §pes d'ilots haussmannien:

L'ilot:

J'ilot triangulaire : il s'agit de I'ilot en triangle, c'est un résultat d'un maillage en étoile.

Je découpage de I'ilot en parcelle: ce découpage est basé sur les critères suivants:

Jes parcelles sont tracée perpendiculaire de la rue.



-ces parcelles ont des formes variée, qui vont de triangle parfois, forme en V et au

trapèze et parfois des formes irrégulière (des polygones compliqués).

Figure 3l :L'ilot haussman

Source: p. panerai, p33 parenthèse, 1986

-les caractéristiques:

Figure 32 : découpages en parcelle

Source: p. panerai, p33 parenthèse, 1986

L'ilot est un élément de composition urbaine.

Le cceur de I'ilot devient de moins en moins fonctionnel et il n'assure que le rôle de

puits de lumière et d'aération et de dépôt.

L'ilot rectangulaire:

Figure 33:l'ilot haussmannien source: p. panerai, p33 parenthèse, 1986

-l'ilot rectangulaire: est un ilot résiduel lie a une percée qü ne perturbe pas la trame

primitive des voies.et sa longueur allongé par rapport à sa largeur.

-le découpage de I'ilot en parcelle: ce découpage est même critère avec I'ilot

triangulaire :

-Les parcelles d'extrémité font les façades pour chaque angle.

-Puis on intercale une petite bande qui permet de loger dos à dos deux petites

parcelles.

-La partie centrale est spontanée. Le tout est symétrique.

Figure 34:l'ilot haussmannien source: p.

panerai, p33 parenthèse, 1986
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La parcelle:

-Ce plan au dessue, il s'agit un découpage parcellaire qui montre une variété des

formes.

r lbl reclonguhhe ô deux ron#es

- Ligne de pstoge

- Porceles

- Councomrnunes

Puisd'oérolions

',, 1;îlË: lhiî,,
Figure 3S:découpage I'ilot en parcelle . source: p. panerai, p33 parenthèse, 1986

-l'élément de base est un élément en L qui est utilisée que pour les petites parcelles

,2L forrt un U ou un T ce qui convient pour les grands parcelles tout par donc en cet

élément en L groupé de telle sorte en L .T ou U que les cours soit toujours associées

quatre par quatre d'où la particularité du parcellaire.

Figure 36 : Les formes des parcelles parcelles source: p. panerai, p33 parenthèse, 1986

Les caractéristiques:

*l'ilot rectangulaire est souvent très allongé par rapport à sa largeur, dans un rapport

variant de 1 sur 7 à lsur 4 avec des largeurs aussi réduites que l6m dans certains cas,

ces ilots rectangulaires très compacts ne sont pas loin de devenir des <barues<

enserrés par les rues.

Synthèse:

*le bâtiment correspond à la parcelle.

*cours de lumière et d'aération créées par un regroupement de 03 à 04 blocs de

logements.

*le puits de lumière aménagé selon la forme de parcelle.

r*n*
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*y'a de souci de faire d'intégré les parcelles dans le souci de dimensionnement de

l'ilot.

*les mécanismes d'association (eu des parcelles) de 03 à 04 parcelles imposent la loi

de la forme architecturale.

+L'espace public est rigoureusement clôturé par le front des façades

3.4. Amsterdam:

Figure 37:l'occupstion de L'ilot Amstellodrmien

Source: p. panerai, pl03 parenthèse, 1986

3.5. Barcelone:

La révolution industrielle au l9o siècle a donné à I'Europe le déclic d'une

transformation; dans notre cas Barcelone avait connu alors l'obligation

d'évolution urbaine et hygiéniste suivant le ry.thme technologique modeme.

- Ces transformations sont une réponse urbaine aux nouvelles exigences introduites

dans la ville par la révolution industrielle, l'évolution démographique, la circulation,

l'invention du chemin de fer...

Le plan de Cerda a marqué sa présence dans le processus d'évolution de la forme

urbain et a répondu aux exigences de la ville.

N
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On n'est en l9eme siècle et dans même processus d'évaluation de la forme urbaine, on

la ville Amsterdam qui présente la combinaison entre la rationalité, l'esthétique, la

continuité................etc. tout ça donne une variété des ilots (ilot Amstellodamien)-

!
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Synthèse:

D'après notre analyse, on remarque que le plan de cerda a marqué sa présence dans le

processus d'évolution de la forme urbain et a répondu aux exigences de la ville

selon :

-Changement de dimension d'ilot : même unité d'ilot (la même forme) ; Donc c'est la

répétition d'un immense ilot.

-Il coupe les angles sans hiérarchie pour la fluidité et la circulation.

-Il a occupé l'ilot par barres qui sont orientées sur la rue (disparition de parcelle)

Mais la ville réelle ce n'est pas la même que celle dessinée, la parcelle est

revenue dans les transformations de l'ilot.

Ces transformations des ilots donnent la richesse a la forme architecturale ce qui

détermine que l'ilot de Cerda s'impose sa loi à la structure urbaine.

Les transformations qui vont toucher la forme urbaine vont avoir des conséquences

sur la forme architecturale.

3.6. Le plan obus à Alger:

Le Corbusier a proposé le plan obus à Alger, le plan Obus est une proposition de

modemisation de la ville avec des conditions déferents qu'il s'agit une abstraction de

la forme urbaine (disparition des parcellas et des ilots), il suit les données : Soleil,

verdure, montagne, horizon...il construit des grandes barres orientées selon le sens de

vent et de soleil, le reste est un espace vert.

Figure 38: le plan obus Alger

Source: http://p.calameoassets.com/141227204704-3c6c0$32fa3966dde9a8e8979003fe0/pljpg 3l



3.7. Yitle de Postdam:

- Potsdam c'est une ville pensée et planifiée dans le but de retrouver la forme urbaine

du l9osiècle.

-Le Point de départ c'est les voies après les ilots émergents.

Chaque rue et chaque place se verront attribuer une identité géométrique- spatial

propre et unique.

-Le regroupement des maisons en ilots crée des petits voisinages qui se regroupent à

leur tour pour former en quartier.

-Chaque immeuble avec sa façade et son toit est considéré comme unité esthétique

indépendante.

Les normes de construction et d'aménagement à respecter pour tous les bâtiments

- Les ilots ouverts -<réent un lien entre eux-

Chaque ilot possède espace vert -immense ilot-

-Differente forme des ilots -ne pas répétitive-

L'alignement sur la rue.

Figure 38:la ville de Potsdam

Source : https ://encrypted-

tbn0. gstatic.com/imases?q+bn:ANd9GcRzT4MvlduT3GUPAW8 bvf-

À
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4. Comparaison entre la parcelle du nord européen >> et la parcelle de sud de la

méditerranée mauresque (Amsterdam et Ghardaia) :

-La forme, La dimension et L'occupation de la parcelle varient selon : sa situation

dans le territoire à l'échelle de la planète.

-On peut voir cette déférence entre les villes du nord et les villes du sud, On va

analyser l'exemple de d'Amsterdam et Ghardaïa.

Source: p. panerai, p97 parenthèse. 1986

4,l.La ville d'Amsterdam :

1. L'ilot amstellodamien est constitué d'une bordure continue de bâtiments entourant

un espace central non bâti. Généralement rectangulaire, sa largeur varie entre 40 et 45

m, atteint parfois 60 m.

Figure 40: Amsterdam : articulation des quartiers sud
et de la ville ancienne

Figure 42: L'ilot Amstellodamien

Source: p. panerai, pl03 parenthèse, 1986,

ffanslormation par l' auteur

Figure 41: le plan de la ville Ghardaia

Source: http://media4.picsearch. com/is?Gyd_m-

43 92QN9OrcBCKYNhpEGlqmeozGLQViewKDm_E&h
eishl=3 14

-Globalement l'ilot joue sur deux oppositions:

.longs cotés/angles .bordures/center (ou

extérieur/intérieur)

L'Ecole d'Amsterdam expérimentera

systématiquement les différentes organisations des

parcelles d'angle et des espaces centraux en

fonction des différentes situations urbaines qui

pourront se présenter.
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-La parcelle dans les villes du nord à I'exemple d'Amsterdam est profonde avec des

surlaces courtes sur la rue et une dimension longue sur la profondeur, La parcelle a

souvent 6a 8 m de largeur et profond de 20m, elle a une forme régulière.

Figure 42:L'ilot Amstellodamien Figure 44:la ville d'Amsterdâm

Source: p. panerai, pl03 parenthèse, Source:http://modia5.picsearch.com/is?lVx6ckUrYFt44rF

1986 VË l3mqNaER-rZIPNs 3 avsuiqoab0&height=2s 5

4.2. La ville de Ghardaia :

GhardaTa La plus grande des villes de la pentapole. Elle s'organise autour d'une

colline dont le somme est occupé par la mosquée.

Figure 45 Plan de Chardaïa.

Source: http://media4.picsearch.com/is?Gyd_m-

4392QN9OrcBCKYNhpEGIqmeozGLQViewKDm_E&height=3 I 4

Les parcelles du territoire sud sont différentes aux parcelles du territoire nord, donc on

peut citer ce qu'on définit comme étant la ville de Ghardaia où la parcelle a trne

forme irrégulière et plus large et plus gande qui conespond à la forme de la ville du

/
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sud on peut dire que l'exemple de Ghardala corespond a une typologie architecturale

qu'on appelle type patio .

Figure 46:le regroupement de
Ghardaîa Figure 47:la maison de Ghardaia

5. De la parcelle à l'ilot au macro-lot (j. Lucan):

La ville se conçoit aujourd'hui à l'échelle du (macro-)lot,(Jacques Lucan)

Qu'est-ce qu'un macro-lot ?

Le macro-lot peut se définir comme un îlot-lot formé de plusieurs entités

fonctionnelles et formelles associant plusieurs maîtres d'ouvrage dont l'un est

généralement le leader, avec (ou non) plusieurs architectes dont I'un est le

coordinateurra. Concrètement, un aménageur cède à un ou plusieurs opérateurs un

tènement foncier sur lequel vont être réalisés plusieurs programmes, conçus par

plusieurs architectes et réalisés par plusieurs maîtres d'ouvrages differents dans lequel

tous les bâtiments sont liés les uns aux autres, le sol constituant souvent un seul

parking, le macro-lots constituant alors « un méga-bâtiment ou une mégastructurez D

5. La ville est faite d'îlots, dont la constitution a varié avec le temps. Aujourd'hui, on

fait toujours des îlots, que l'on appelle îlot ou macro-lot.

L'îlot a tendance à devenir l'unité d'opération. Cela aboutit à l'effacement de la

parcelle.

-Il n'y a plus de parcelle, l'îlot ouvert devient l'unité d'opération. Un macro-lot pour

Jacques Lucan, est un îlot dans lequel sont imbriqués des programmes différents. Le

macro-lot le plus radical est celui où tous les éléments sont imbriqués, sans qu'aucun

4 Voir en ce sens, « La ville en morceaux ou la généralisation des macro-lots », entretien avec Jacques Lucan, Etudes Foncières,

septembre-octobre2072, n'1.69. Voir aussi, J. Lucan, Où va Ia ville aujourd'hui ? Formes urbaines et mixité, Editions de la Villette,

notamment pp.75-76.
5 iuid
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d'entre eux ne puisse être séparé de l'ensemble, où chaque élément fait partie, de

façon organique, de l'ensemble.

S'il n'y a plus de parcelles, que va-t-on démolir si on veut substituer un élément à un

autre ? L'entier de l'îlot ou un bâtiment ?

Comment éviter que les macroJots produisent des ensembles repliés sur eux-mêmes,

des isolats ?

6. Exemple algérien « habitat individuel »>, architecte ALI Kassem a MEDEA :

Projet 01 :

Figure 48:plan de masse du projet
Figure 49: la 3d du projet

Source : l'architecte Ali kacem, Médea2004

Figure 50:les déférents plms du projet

Source : I'architecte Ali kacem, Médéa 2004
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Projet 02 :

Figure 50,51:la 3d du projet

Figure 52:la façade du projet

Source : I'architecte Ali kacem.

Médéa2004
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CHAPITRE, 03 : CAS

D'ETUDE



Introduction

Après l'étude de l'évolution de la parcelle à travers l'histoire on a !u que la parcelle est

soumis à plusieurs changement au niveau de sa forme, sa dimension et son occupation jusqu'à

sa disparition au XXème siècle. Pour connaitre est-ce que la parcelle d'aujourd'hui est encore

opérationnelle, on a pris le quartier de kritli Mokhtar à BLIDA comme cas d'étude pour

avoir une réponse à cette problématique.

l-Les conditions de l'appârition des<< cités jardin ») a Blida :

Dans sa croissance urbaine, la ville de Blida a w se succéder plusieurs formes d'urbanisation

et la ville actuelle se présente comme le résultat de son évolution historique. Cette

présentation, nous nous, intéresserons particulièrement à la production architecturale et

urbaine de l'époque coloniale.

Le rôle du lotissement dans le processus d'urbanisme a été fondamental sudout pendant la

première moitié du XIX Siècle. La pratique du lotissement apparaît comme une Réponse à la

ville industrielle et un remède aux exigences de l'hygiène urbaine. I

En 1926-1940 Le tissu urbain étant satué, l'extension urbaine se fera dans la périphérie

immédiate du centre historique. Les remparts furent abattus en 1926 et remplacés par les

boulevards de ceinture. Un déplacement de la population Arabe vers le quartier Ouled-Soltane

qui se densifie au sud, quant aux Européens, ils s'installent autour des boulevards qui

ceinturent la ville par le morcellement d'une multitude de propriétés foncières. C'est le début

des opérations de lotissements notamment sous l'effet de la loi de 1919.2

La croissance urbaine s'est développée suivant le tracé des anciennes seguias, en forme de

réseau rayonnant qui se développait à partir des boulevards de ceinture constituant le support

de l'extension3. Comme dans toute ville Française moyenne, Blida a vu se multiplier le long

de ses axes rayonnants, des lotissements d'habitat pavillonnairea. Ces demiers, se

développèrent j usqu'aux années 60 sur les dernières orangeries de la ville.

I Said Almi, (2002), Urbanisme et colorisation-pÉsenc€ iraryaise m Algéde-, Edition MARDAGA, p.108.

2 Armée d'apparition de la prcmiêre loi concemant les loüssements en France ; qui rend obligatoire le permis de oonstuire
3 Plan d'rubanisme de Blidê établit par TONY SOCARD 1953.
a J.l,â B yère I)e1ù2. 'Blida le centre ülle'1975.
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2. Analyse d'exemple choisit : lotissement kitli Mokhtar a BLIDA

2-1- Situation de lotissement par rapport à la ville de BLIDA :

Notre lotissement colonial se trouve dans un terrain plat à la périphérie immédiate au nord-

est de la ville et se situe sur un axe structurant qui mène vers Alger.

Figure 54 : vue aérienne de la ville de Blida

Source: Google earth(201 7).

Source: APC Blida transformation par l'auteur

2-2-La forme urbaine du lotissement :

La forme urbaine des lotissements coloniaux dans la ville de Blida se caractérise par un

système de tracé identifiable dans la structure globale de la ville, dans notre cas c'est Un

système de tracé en damier qui caractérise la forme urbaine des premiers lotissements réalisés

dans la ville.

Figure 55 : Plan Directeur daménagement et

dUrbanisme de BLIDA

Figure 56: Plan du lotissement « KRITLI MOI(HTAR » a BLIDA.

Source : dessinée par l'auteur à partir du cadastre

Figure5T : un schéma qui se présente le
système de tracé en damier

W

Source : dessinée par l'auteur

t
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2-2-l- L'analyse du système parcellaire du quartier :

-Aspect topologique:

On repère les lignes formées par les limites séparatrices des parcelles, de manière à en

déterminer la plus ou moins grande continuité. Dans tout parcellaire on considère que les

lignes les plus continues sont les plus importantes, tandis que les lignes les plus discontinues

sont les secondaires.

Une première lecture du parcellaire devra donc faire apparaitre la manière dont sont

hiérarchisées les divisions primaires et les subdivisions secondaires.

Les directions du parcellaire dans le lotissement Kritli Mokhtar sont hiérarchisées,

autrement dit, par rapport a une trame parcellaire, on trouve une direction préferentielle, et on

remarque que les subdivisions à peu prés perpendiculaires à la direction initiale mais

beaucoup plus discontinues que celle- ci.

Figure5S : Le repérage des directions principales et secondaire

dans le lotissement Kritli Mokhtar

Source: auteur 2017
- 

[3 direction initiale de la

trame parcellaire

- 

Lâ direction secondaire

de la trame parcellaire
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- Aspect geométrique:

La forme de la parcelle s'éloigne des fois du simple rectangle, et elle prend de différentes

formes géométriques.

Fituresg: L'ô5pect téométrique des parcellcs dans le lotissement

Source: L'auteur 2017

La forme des ilots:

Les ilots dans ce lotissement prennent des formes differentes: rectângulaire, triangulaire et

trapézoidale, ces formes influent directement sur la forme de la parcelle qui est le résultat de

leurs divisions.

Figure6o : Les formes 8éométriques des ilots dans le lotissement Kritli Mokhtar

Lâ source: Auteur 201.7
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Dans ce lotissement, les parcelles sont disposées selon le trace orthogonal et leur forme est

généralement rectangulaire, mais parfois elle est trapezoidale ou triangulaire au niveau des

exffémités du lotissement.

tr:

ja)slq-
l,r.-r- J 

'I

!'

42



La parcelle triangulaire:

Les parcelles triangulaires dans lotissement Kritli Mokhtar sont dans les limites du

lotissement.

Cette forme est amenée, par la rencontre de rues qui ne se coupent pas de manière

orthogonale, ou encore par un rétrécissement très important de la trame parcellaire.

La parcelle trapézoidale:

Les parcelles qui ont une forme trapézoïdale sont généralement dans les limites des ilots ou

issues du résultat du partage.

On peut considérer que le trapèze est issu de la déformation d'une trame rectangulaire: dans

certains cas, ce sera l'adaptation du rectangle de la parcelle à la courbure de la rue, ce qui

confirme I'interdépendance géométrique entre trame viaire et trame parcellaire.

-Aspect dimensionnel:

L'état actuel d'un parcellaire est la conséquence de deux phénomènes distincts; l'époque de

constitution du parcellaire et son évolution.

Lorsque le lotissement a le temps et I'occasion d'évoluer, des opérations de subdivision

apparaissent généralement, ce qui peut amener une diminution de la taille des parcelles.s

Les parcelles du lotissement Kritli Mokhtar ont des dimensions et des surfaces

differentes; pour les catégoriser en fonction de leurs dimensions en utilise la proportion des

parcelles.

La proportion d'une parcelle, c'est le rapport entre sa dimension en façade sur rue et sa

profondeur.6

Les parcelles courantes sont généralement rectangulaires, mais si ce rectangle est très

allongé en profondeur, on parle de parcellaires "lanières", et si le rectangle de la parcelle tend

à se rapprocher du carré, on parlera de parcelles trapues.

s Gérard Chouquer, Méthodologie de l'analyse de morphoiogie urbaine, le centre historique de Beja (?orhrgal, Alenteje), .Iuin 201 I
5 Gérard Chouquer, Méthodologie de i'analyse de morphologre urbaine, le centre historique de Beja (Portugal, Alenteje), Juia 201 I



Donc le parcellaire peut être

- Très allongé, en lanière

-Trapu, proche du carré

Dans le cas de notre tissu, il existe les trois types de parcellaire, la majorité des parcelles

sont rectangulaires (allongées), la parcelle très allongée(en lanière) au niveau des limites des

ilots trapezoidales et la parcelle trapu aussi

2-3-L'évolution du lotissement kritli Mokhtar de structure « cité jardin » :

La genèse et l'évolution spatiale du quartier, sont liées à celle de la ville. i

Le lotisseûen1

Figure6lr Le plan du lotissement cn 1866

source : dessinée par l'auteur à partir du cadastre

7 L.Amiréche, « Une ville dans lâ ville : SidiMabrouk, à travers l'habitat, les activités et lâ population». 1983.
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-Allongé, rectangulaire.

Toute la logique du parcellaire agricole a donné naissance au tracé actuel, ces chemins

d'exploitations sont devenus des rues et les parcelles agricoles sont devenues des ilots.

L'étude du réseau viaire et l'analyse des parcours a permis de mettre en avant des zones avec

des typologies de parcelles clairement identifiables.

Une première lecture du parcellaire devra faire apparaitre la manière dont elles sont

hiérarchisées.
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Figure62 : Le plan du lotissement en 1923(superposition du nouveau sur l'ancien)

La source: Auteur 2017

Figure63 : le plan du lotissement par rapport a la ville en 1942

La source: http://alger-roi.frlAlger/blida/pages_liees/0jlan3rand-texas.htm

Figure64 : Plan du lotissement Uétat actuel

La source: Auteur 2017

i,]

t-

RN1

l,

-

- -)ua<-? l

l;

45

ELIDA

i

J**
-ttr



Nous avons un quartier de structure « cité jardins », à l' origine le quartier était periphérique

de fonction résidentielle et se donne sur un axe centralisant. Aujourd'hui cette partie de la

ville connue une restructuration importante liée au changement de statut ou elle perd son

statut de périphérie et émerge comme une nouvelle centralité. On a une contradiction entre la

typologie architecturale et la morphologie urbaine.

Figure65-65-67: Photo de lotissement

La source: Auteur 2017

2-4-La parcelle dans le cas de « cité jardin »> lotissement Kritli Mokhtar a Blida :

Figure6Sl Plan du lotissement « KRITLI MOKHTAR » a BLIDA

Source : dessinée par l'auteur à partir du cadastre
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Exemple 1:

Fiture 69 : le plan de mâsse

Source : Auteur 2017

FitureTl : le plan

Source : Auteur 2017

Figùre7o: La villa Hadii

Source : Auteur 2017

Fiture 72 : la laçadê p n.ipale, La source : Auteur 2017

L'intérieur de cette maison est structuré

simplement par un couloir plus ou moins large

qui dessert les différentes pièces.

-âr

Fiture 73-7+75:jardin de villa, La source : Auteur 2017
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Exemple 2:

Figure 76 : le plan de masse

Source: Auteur 2017

Figure 78: le plan de RDC

La source: Auteur 2017

FigureTT: LavillaAchour

La source : Auteur 2017

FigureT9: la façade principale

La source : Auteur 2017

-La distribution est toujours commencée par un

hall d'entrée qui distribue aux chambres.

-Avec une extension horizontale, on remarque

l'ajout d'un garage.

f

I

i

I

Figure8G.8l: jardin de villa, La source : Auteur 2017
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Excmplc4:
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Frgure 32-33 : dern maisonsiumelées, La source : Auteur 2017

-Nous avons deux maisons jumelees avec un æ(e de syméfie,la disribution se

oornmerrce Frun hall d'entnée qui dishibue vers les chambres-

-La maism s üouve an oeffe dc la puælle avæ un jildin qui tournc aüour d'elle-

-la maison est alignée sur la rue avec tm recul de 2.5m.

-Le mur de clôtre &2m-de haüeur, sat5rpologie frvorise la relmion à l'espace

pHic €t laisappffiûEc larichcsse ürlraitementachitocnnale de l'effe anbÉitl

-Les jardins sont bien aménagés avec certains traitements des bordures vertes. On

touve la qrmârie fu au niveau dujadin-
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Errg+h!eç-rptfi*
La source : Auteur 2017

Fgure 35-!15: iardin de la maison, La source : Auteur 2017

L'aspect extérieur du bâü présente une homogénéité dans la composition de façades et le

gabroit" dsns le sens de la pme des toiffies qui oftre uno vue géfule cohfue au niveau

des hauteus des omstructims ct flrssi d*ns l'cryloi dcs muleurs €t des mmériax-

Toutes les maisons possèdent trn jardin privé, la majorité des clôtures sont couvertes par les

plantes et surtoü le jamin
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Le percelle Forme I)imension occulntion

Puoelle 0l la fumc dc la paoelle
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forme du bâti ne zuit
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Synthàe:

D'après notre analyse, la parcelle de cette cité jardins kritli mokhtar à Blida a subit des

trmdormdions :sa forme, sa dimemsion €t notmrrmt oanpaion -elle depond dÊ sa position

dms filot et ôr tis$ - Cette fume urboire ct ses typobgies ashitæün'àle « cité jadin » a

perdue toute pertinence dans cette partie de la ville .Aujourd'hui cette partie de la ville a

con E rme r€strucûrrdtion imporante, liee aux chang€ments de s'taûre.
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CHAPITRE 04 : PARTIE
PROJET



l-Choix du site :

Iæ choix de nos terrains a été fais par rapport a ses position dans la ülle de Blid4 nous

avons deus lerrains, le premier est à l'extrémiæ Nord du noyau historique qü donne sur un

axe structurant qui est le boulevard (Arbi Tbessi) et se trouve dans un tissu du 19 siècle, le

deuxième terrain se trouve dans la partie nord-est de la ville qui donne sur le boulevard

(Kritli Mokhtar) RNI qui est un axe centralisant aussi mais dans un tissu de 20eme siècle

(les cités jardins) ,

Figureg6: lô situation des dcux teralns par rapport à la ville, source google eanh 2017

2-l'aire drintervention:

2-1-Terrain 01:

Figure 97r la situation du têrrain en 1866

§ource : cadastre de Blida

Figurêgt: la situation du têrral. €n 2000

source :cadastre de Blida
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C'est un terrain qui fait face au boulevard I Arbi Tebessi, sous une forme trapézoïdale et une

superficie de 917 .7 5m2, aYec une pente nulle (terrain plat).

Figuregg: les dimensions du terrain

Source : auteu12017

2-1-1-Environnement immédiat :

L'environnement auquel appartient notre site d'intervention est considéré comme

résidentiel avec le commerce aux RDC.

Boulesrrd -{rbi Teltesd

&
R+:

E

i

('Et\t

.ÿ

&

R+l

Le terrain

çrE:
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2-l-2-La Façade urbaine :

La Façade urbaine montre notre boulevard avec son gabarit ses différentes hauteurs qui

varient et qui se développe par rapport a la propriété privé, cella nous donne un skyline avec

des hauteurs allons du R+8 au R+1.

I
Bab Essebt

lrN

I
Notre site d'intervention, état

actuelle.

t
Bab Essebt

2-1-lAccessibilité:

Le terrain

t

I

R+l

Rë"

Eouletirr'{l

#
æ\.

w# at

*rnr*3
Voie principale
Voie secondaire
Voie tertiaire
Accès piéton public " flux important "
Accès piéton public "flux moins important"
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Le site en question se trouve en plein centre de Blida ce qui été au par avent la periphérie de

la ville et qui est devenue le boulevard principale. Ce demier ne fdrctionne pas comme il ce

doit la propriété privé laisse le boulevard inachevé en matière de façade et de gabarit.

Comment peut-on créer une centralité, un pole urbain dans un tissu urbain àûcien ?

Et comment intervenir et mâitre en relation le nouveau noyau avec les anciennes

entités ?

Le næud est entrain de ce formé au niveau du quartier LARBI TBESSI. Par la suit la zone

periphérique qui devient centralité du au développement de la ville.

2-1-4- L'occupation de la parcelle :

Flgure 100: foccupation de la parcelle

Source: auteur2017

L'occupation du bâti et pericentrale :

Le but du vide central c'est obtenir une possibilité d'ouverture à cause de la mitoyenneté

Ce vide va constituer une cour communautaire pour le projet.

Et pour résoudre le problème de l'aération et d'ensoleillement.

Pour une meilleure intégration à la ville, la façade donnant sur le boulevard urbain sera dotée

de commerces aux rez-de-chaussée.

I
I
I
I
1

I
I
J

I

J La Circulation verticale par des volumes d'articulation
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Environnement réglementaire :

l-Occupation totale de la parcelle CES:100%.

2-Nombre d'étage R+l1 ( l2niveau)

3-Prévoir un parking au sous-sol.

4-Le programme proposé est: habitat, commerces, Bweaux, crèche, polyclinique.

5-Assurer I'alignement avec le boulevard.

La volumètrie :

Prendre en considération la

forme étalée du terrain, en

créant un volume qü s'aligrre

sur la rue a partir d'un

dédoublement de module de

base, et qui permet une bonne

exploitation tout au periphérique

du terrain.

Façade commerciale

Commerce, habitation,

Polyclinique, bureaux

Eléments d'ârticulation

(circulation verticale)

Polyclinique, habitation

Polyclinique, crèche

Le vide

59

/



R+4R+3

R+11
R+9

FEurr 101:lê plan de massc

Source : auteur 2017

2-2-Terrain O2:

Flturelozi la situation du terrain ên 1866

source : cadastre de Bllda

Figurelo3:gituation du terraln par r.pport au
lotl§eeme

l(ritli Molhtar, source auteur 2017 a partir du
cadastre de Blida

C'est un terrain qui fait face au boulevard Kritli Mokhtar, sous une forme trapézoïdale et une

superficie de 1537m2, avec une p€nte nulle (terrain plat).
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2-2-1-Environnement immédiat :

Le terrain se trouve dans un quartier de structure (cité jardin) occupe par des villas.

2-2-2-La Façade urbaine :

Àlolre sile d'inïervcnlioh,
élot octuelle-
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La Façade urbaine de style ârt déco montre notre boulevard avec son gabarit ses diIÏérentes

hauteurs qui varient entre R+l et R+4.

Uaccessibilité des unités d'habitations se fera à partir la

voix principale

Le projet a deux
façdes

La réalisation du
patio pour résoudre

le problème de

mitoyenneté.

4 ta ruc plnopate - -> une tmpasse

Nous proposons un parking au sous sol

2-2-Ll'occtpation de la Parcelle :

L'occupation totale de la
parcelle

terrain

/tr-

ÿ

t

Nous avons detx barres qui sont

perpendiculaires à la rue.

Le but de l'évidement c'est obtenir

une possibilité d'ouverture a cause de

la mitoyenneté.

Ce vide va constituer des Patios

communautaires pour le projet.

'lr.
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Le patio peut

remplacer le jardin

Pour le gâbarlt ne dépasser

Pas R+3,

2-2-3-proposition du projet :

I
I
I
I



Nous avons décomposé la barre en

trois volumes .et mettre deux

passages entre er»L pour la

circulation horizontale.

1-Habitation

2-commerce avec recul

3-une crèche

4-patio

Synthèse :

Nous avons essayé de mettre en avart nos préoccupations ainsi que les solutions que

nous avons jugé les plus adéquates à savoir un projet qui respecte les objectifs fixé et les

principes d'élaboration

Nos projets ont été poul nous une tentative de définir une architecture compatible avec notre

thème et notre contexte et en adéquation avec notre époque.

Pour répondre à la problématique de la nouvelle centralité dans les deux tssus de 19eme et

20eme siècles nous avons fâit une restructumtion sur terrain.

mwm
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Conclusion générale

Jusqu'au 19"*'siècle, l'architecture était basée sur la parcelle, comme la plus petite unité

d'intervention dans la ville.

Cependant, nous ne pouvons pas réaliser des bâtiments sans penser au préalable à la

structure du sol qui les supporteront, c'est-à-dire la parcelle.

A travers notre recherche sur la formation et transformation de la forme urbaine nous avons

cherché à comprendre l'origine de la crise que vit la ville et son et son architecture. Cette crise

nous l'avons défini comme une perte de relations entre l'architecture du bâti et la structure

urbaine. Cette relation est dans le rapport avec l'espace public et son expression la plus

évidente la rue.

L'analyses que nous avons effectué sur l'exemple choisi comme cas d'étude et à titre de

lotissement « cités jardins » a Blida, nous a permis de comprendre les critères de la parcelle

« cité jardin », et les changements qui sont apparues dans la morphologie. Le changement

dans la structure urbaine engendre un changement dans la forme architecturale.

La parcelle, réduisant l'échelle des intervenants, permet un contrôle de la production du bâti.

Aussi La parcelle permet à la ville d'évoluer sur elle-même et permet donc aussi de

l'envisager comme une "æuvre ouverte".

On a vu dans l'état de l'art la notion macro-lot est la synthèse entre la parcelle, l'ilot et le bâti

dans les grandes opérations d'aujourd'hui selon Jack Lucan.

Pris entre un passé qui subsiste malgré tout et un présent qui exige un minimum d'adaptation,

l'architecte doit pouvoir connecter cette continuité historique aux exigences d'aujourd'hui,

ainsi, il pourra se greffer au processus d'évolution et assurer un minimum de garanti à ses

projections.
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