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INTRODUCTION

l-Introduction ir la th6matique g6n6rale du master

L'option Architecture et habitat se propose de faire le point sur la question de lhabitat en
Algdrie ,dans la perspective d'aller d une meilleure prise en charge des besoins en la matidre et
d'initier un cadre de r6flexion d m6me d'aider d r6pondre d la qu6te d'un mieux faire.

Pour ce faire, il est imp6ratif de connaitre un certain nombre d'aspects li6s i la production de
l'habitat en g6n6ral et d la production de l'l'habitat en Algdrie en particulier. Nous citons i titre
d'exernple:

La connaissance de la soci6t6 alg6rienne en identifiant les diff6rentes cat6gories sociales, Ieurs
exigences, les tailles et compositions des m6nages et leur prevalence. La connaissance de la
pratique administrative pergue Comme rdponse aux besoins de la soci6t6 en mesurant le niveau
de pertinence des rdglements et instruments d'urbanisme ainsi que le niveau de la performance de
l'offre globale dhabitat par rapport aux capacites 6conomiques des m6nages et de l'6tat d'une part
et d la culture des groupes sociaux d'autre part, d la lumidre des m6canismes d6finissant :

la taille des logements
les types de logements et leur r6partition
les rypes d'habitat (sociaux locatifs, location-vente, LSP, promotionnels)
le mode d'inscription (programmation) de chaque type dans le territoire urbain

D'autre part, la connaissance du patrimoine en usage dans ses diff6rentes composantes

(lh6ritage arabo-andalou, lh6ritage colonial et postcoloniale) doit nous permettre de nous

questionner sur :

- Les aspects qualitatifs 6ventuels culturellement compatibles de chaque h6ritage et leur
possible rdinterpr6tation - int6gation dans la production actuelle.

- L'attitude i avoir vis-i-vis de l'ordre et du d6veloppement urbain d promouvoir par-
rapport A h rigidit6 ou le non authenticite du cadre beti hirite L'objectif de cette option est donc
double.
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2 Pr6sentation de la Probl6matique

L'analyse de la ville de Blida, premidre 6tape dans le processus de sa connaissance, nous a
permis de relever la raret6 et les insuffisances en matidre d'espace public autant dans la ville
constitu6e que dans les extensions contemporaines.

La rdalisation r6cente d'op6ration d'habitat s'est concentrde principalement sur l'aspect
quantitatif (nombre important d'operations de logements d r6aliser) au d6triment de la qualit6 des
espaces et 6quipements d'accompagnement, et plus particulidrement celle des espaces publics
qui leur est ndcessaire.

Le premier constat, qui s'est ainsi imposd par lui-mOme, est justement la non+ontribution de
I'habitat sous ses diffdrentes formes (collectif semi-collectif individuel) d la structuration et
formalisation de ces espaces publics.

C'est ainsi que I'on s'est propos6 d'aborder la probl6matique de l'habitat int6gr6 sous
l'optique de sa contribution i l'espace public qu'il engendre.

Cette probl6matique est aussi conjugu6e d la localisation particuliCre de notre op6ration
d'habitat. L'opiration d'habitat int6grd que l'on se propose de d6velopper se situe, en effet, sur
la premidre pdriph6rie du cenfe historique de la ville de Blida.

Ceci nous ramdne d aborder la question dtoitement liee d nofe probldmatique gdn6rale :

. La probl6matique sp6cifique de notre site d'intervention dans le cadre des
transformations historiques de la ville, d savoir dans notre cas, le passage d'une situation de
p6riph6rie (de la premidre p6riode coloniale d6but l9eme S.) d une situation de centralit6 suite
aux leres extensions coloniales et d la demolition des remparts du centre historique.

Cette double sp6cificit6 de notre probl6matique n6cessite ainsi d'entamer la recherche i parur

d'une analyse historique nous permettant d'apprdhender et de comprendre les differentes entitds

historiques constituant le centre historique dans le cadre de son processus de formation et de

transformation i travers I'histoire avant de nous concentrer sur les aspects li6s i la probl6malique

de l'habitat int6grd en centre ancien.
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3 D6marche m6thodologique :

La m6thodologie de travail, se d6veloppe selon les phases suivantes

Phase introductive qui expose le thdme d'6tude et pose l'objectif du travail
Phase cognitive of l'on prend connaissance :

1. Des concepts et notions th6oriques li6s au thdme d6velopp6 par le pr6sent travail,
2. La recherche th6matique qui consiste en une brdve prdsentation de l'option ( integatron

des diff6rentes formes d'habitats dans des 6cosystdmes sp6cifiques >, une approche thdmatique
qui nous donnera une id6e sur les diff6rents types d'habitats, les recommandations, prescriptions
et normes en Alg6rie est recommandations, prescriptions et normes en Algdrie. par le bais
d'exemples concrets de projets d'habitat pr6sentant une qualit6 architecturale et urbaine.

3. La connaissance du site d'intervention par le travail in situ, le relev6, les observations sur
le terrain et la photographie. Dans un second temps, identifier le terrain d'intervention suivant
des instruments d'urbanisme.et enfin, d6velopper une probl6matique spdcifique de l'aire
d'intervention.

4. Phase normative a pour but la mat6rialisation de I'amenagement urbarn
5. Phase opdrationnelle d6veloppe le projet architectural d travers une s6rie d'annexes, pour

une compr6hension optimale de notre projet.
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I. Chapitre introductif

l.Introduction

L'habitat urbain collectif sous sa forme de < grands ensembles > est un ph6nomdne universel,

ce mode de production de logement en masse caract6rise la pdriode de l'aprds seconde guerre

mondiale.
Dans un concept de crise de logement, et d'insuffisances dans le parc immobilier, l'Alg6rie

adopte le moddle < grand ensemble D comme moteur de son urbanisation Construis selon les

principes progressistes, en vogue d l'dpoque, sens6s incamer l'efficacit6, la modemit6 et le
oonfort. Cependant cet objeotif n'a pas eu l'effet escomptd, ces grands ensembles d'habitat
constituent aujourd'hui de veritables cit6s dortoir ddpourvues de tous les 6quipements

d'accompagrement ou d'aminagement devant cr6er de nouveaux centres de vie.

Malgr6 les efforts de collectivitds locales i entreprendre des travaux d'amenagement et

d'embellissement cadrant avec les objectifs de l'am6lioration urbaine, l'habitat collectif continue

d 6tre assimil6 aujourd'hui encore d la construction de logements. Ce qui a fait dire au Pr6sident

de la R6publique Abdelaziz Bouteflika <la construction de logements s'est souvent limitde d
l'aspect quantitatif, ce qui a favorise la ndgligence des aspects desquels ddpendent le progres de

I'individu et la coh6sion sociale. Cette m6thode a donnd lieu ri l'6mergence de "cites dortoirs" qui

n'ont fait qu'6largir les disparit6s et renforcer les senfiments de frustration et de marginalisation

socialesl.

1 
Discou.s p.ononcd lors des trav.ux des assls6 de l'ardrlt ctur., orgahlsdes par l. consell National de l'ordrc des Archltect€s, Ies 19 et 20

d6cembr. 2(E i Al&r
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2. Rappel historique sur I'habitat en Alg6rie

Avant 1962, le parc logements existrnt 6tait dejd satur6. Les possibilit6s d'accueil d'rme populatron
suppl&nentate 6taient trds r6duites voire inexistantes dars le secteur public. Celui-ci 6tait r6serv6 d des

catigories sociales deteaminees. L'une des caract6ristiques majeures des logements occupds par la
populatron algdnerme etait leur surpeuplement qui r6duit la surface habitable par personne. Le taux
d'occupation par logement est 6lev6 et le logement se composait souvent d'une seule pidce. Jusqu'en
1957, la production du logement en Algirie

restera faible par rapport i I'accroissement demographiqtre du pays. (voir tableau ci- dessous)2

Nombre de losernents realis6s entre 1945-1662(Source : M[ristire de l'Habitat et de 1'Urbanisme.

Ann6e Logements
r6alises

Avant 1945 850.000

1945 I 1957 950.000

1954 I 1962 148,m0

3.|'habitat au lendemain de l'ind6pendance

En 1962,la situation de l'habitat se caracterisait par l'rnsuffisance, la v6tust6 et [a pr6cante du parc

immobilier. En effe! la population er.nop6enne dans son exode abandonnait 3OO.O0O logementss.

L'independance en 1962, trouvera la ville en chantier ; la commune n'6tait ni techniquement ni
financi&ement en mesure de poursuilre le programme d'u6anisation d'avant 1962.

Du coup, les zones periph&iques cormurent un arr6t de leur extension. Il fallait attendre les arnees 70
pour vot red6marrer la construction avec le lancement des dff6rents plars de d€veloppement du pays

dans lesquels le domaine du bitiment et de l'habitat occupdrent rme place rmportante. De nouveaux

instrwnents 6taient alors mis en place parrni lesquels les ZHUN (zone d'habitat urbain nouvelle) qui

reprendront par ailleurs les plans d'rnplantation des ensembles residentiels programm6s dans le cadre du
plan de Constantrne. Histonquernen! la cr6ation des ZHUN en p6riph6rique, depuis la fin des ann€es 70,

a permis un accroissement assez important du patnmoine immobilier. Apres rm retard consid6rable dans

la production de I'habitat urbalq l'Etat s'est chargi i la m€me piriode de la quasi- totalit6 des

prograrnmes de log€ments sous forme de grands ensernbles.

9
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2011 .



Le bilan de la production urbanistique d€ ces tente demidres ann6es laisse cependant apparaitre un
niveau d'insatisfaction global dont les contours ne sont pas encore suffisamment cem6s. En effet, et

malgr6 tous les efforts et moyens considerables qui ont et6 mis en place, la "crise du logement" persiste

autant du pornt de rrue quantitatif quc qualitatif.

La ligislation en matidre d'urbanisme a connu une rapide evolution depuis les anneesTO

(periode des premiers instruments d'urbanisme i l'image des instruments frangais en vigueur) jusqu'i la
penode actuelle srute i 1a promulgation de differents textes l6gislatifs dont la loi 90-29 sur l'urbanisme et

I'am6nagernent du teritote et s€s differents decrets exicutifs qui consacrent les instruments d'urbanisme
dits 'de deuxidme gdn6ration' (P.D.A.U. et P.O.S.).

4. Conclusion

En r6sumant, nous pouvons dire que la politique de l'habitat repose sur les principes

suivants :

- k monopole de l'6tat dans la construction et la gestion de I'habitat.

- Le logement est un droit constitutionnel

- l'habitat urbain livr6 en majorit6 sous la forme de logements sociaux locatifs (LSL)

-Sur le plan operationnel la production de l'habitat urbain est bas6e sur la

proc6dure ZIUN (zone d'habitat urbain nouvel4) depuis la circulaire 0335 de 1975.

La nouvelle politique de l'habitat (aprds 1990) dont le secteur de I'habitat se caract6rise par

d'dnormes bouleversements politico-economiques dimocratie, liberalisme : l'ouverture sur les

investissements, I'ouverture du champ de la production de l'habitat notamment l'habitat collectif
et la d6monopolisation, pour La participation de divers acteurs-promoteurs nationaux publics

(OPGI, Agenoe foncidre) et privis (promoteurs immobiliers) et m€me 6trangers et l'apparition

des nouvelles proc6dures d'acquisition de collectif -formules- (logement social locatif < LSL >,

logement Social participatif ( LSP >, actuellement ( LPA ), location vente, promotiontrel,

Immobiliers coopdratifs).

n 
Cir",rl"ir" 0335 d" 1975

10
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l. Pr6sentation de I'option habitat et 6cosystimes.

L'option < Habitat d'6cosystdmes > pr6sente l'habitat comme forme de production qui rdpond

aux caract6ristiques du < milieu > dans lequel une population d'individus peuvent normalement

viwe et s'6panouir.

Cette option met en avant les diff6rentes techniques de construction auxquels tout architecte

doit ob6ir afin de rdpondre au mieux aux besoins des citoyens qui y vivent. Et pour que cet

habitat soit parfaiternent conforme aux nonnes de cet 6cosystdme. L'habitat est un terme

gen6rique qui refldte l'interaction de toutes les composantes spatiales ndcessaires i
l'dpanouissement complet de l'homme. L'habitat, est consider6 comme un processus et non

comme un produit, et renvoie vers la compr6hension de la compl6mentarit6 disciplinaire fond6e

essentiellement sur les interrelations architecturales, urbaines, territoriales et environnementales.

De cette ddfinition il ressort que l'habitat est plus que la somme des habitatrons. Les

6quipements, les rdseaux divers, les voies de communication, la vari6t6 multiple d'espaces et de

lieux entretiennent des relations diversifiees et tissent des maillages faits de convergences et de

divergences permettant la pratique quotidienne de l'activit6 humaine tant sur le plan social et

6conomique que sur le plan culturel et politique.

Le logement constitue en rdalitd un des aspects multiples de I'habitat. Sa vari6t6 typologrque

allant de l'individuel, au semi collectii au collectif, au pavillonnaire etc., traduit non seulement,

son importance vitale en tant que biotope r6pondant d tous les besoins organiques de l'homme,
mais aussi en tant que psychotrope r6pondant aux besoins psychiques 6l6mentates et spdcifiques

de ce dernier. De ce fait, il peut 6tre considird comme un besoin fondamental pour l'homme.

L'habitat en g6n6ral et les logements en particulier constituent un probldme dont la dimension

est intemationale. Si dans les Pays d6veloppds, la probl6matique du logement semble r6solue tant

sur les plans quantitatif que qualitatif, dans les Pays en voie de d6veloppement, le probldme de la

crise du logement persiste encore malgr6 les efforts consid6rables foumis par les Etats afin de

r6pondre aux besoins sans cesse croiss:rnts des populations n6cessiteuses. I,a rapidit6 du croit
d6mographique, la cenhalisation des activitds, l'importance de la concentration urbaine, la

pauvret6 et l'urbanisation expliquent ce ph6nomdne qui se pr6sente de manidres drff6rentes d'un
pays i un autre et m6me d'une r€gion i une aufre.

12
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Milieux se trouuant sur les

continents

2. Approche th6matique

2.1 Types d'habitats

On peut diff6rencier les formes d'habitat et ses typologies comme suit :

- Habitat individuel
- Habitatinterm6diaire.
- Habitat collectif

Dans le pr6sent travail, nous nous int6ressons d cette dernidre typologie, d savoir l'habitat
collectif et particulidrement d l'habitat collectif int6gr6.

Prairies, steppes et savanes

Ecosystimes lotiques

L3

Ecosystimes tenestres ou

continentaux

For6ts temSEr6es , forits
humides, for6ts tropicales

Ecosystimes forestiers ls{

{Ocdans et mers

Riviires et fleuves

Agro-6cosystimes

Ecosystimes ocianiques
l

r
t/

Lacs et dtangs Ecosystime lentisques
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Habitat Collectif :

L'immeuble d'habitation d plusieurs 6tages est le type d'habitat le plus pratique dans les

soci6t6s industrialis6es, mais aussi le qpe le plus souvent fortement ffitiqu6.
L'habitat collectif ou I'immeuble par opposition d l'habitat interm6diaire est donc une

construction dont la hauteur est supdrieure d trois niveaux avec parfois aucun espace ext6rieu
priv6.

Avantage:

Consommation 6conomique du tenain d bitir
Economie en ce qui conc€rne les frais pour
techniques et la gestion.

Construction et installation technique simples.
Assez d'air et de lumiere pour les logements.

la viabilit6, les infrastructures

Les inconv6nients

L'homog6ndit6 de toutes les cellules d'habitation-
L'impossibilit6 de pouvoir les adapter i des exigences diff6rentes.
L'anonymat.
Le manque d'une communication directe entre l'habitation et l'ext6neur qui dans
la stricte majorit6 des cas n'est qu'un espace anonyme d'6cartement entre les
barres de logements.
la hauteur est supdrieure i trois niveaux avec parfois aucun espace exterieur priv6.

L4
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2.2.1 D6finition

L'ddifice multifonctiorurel englobe les fonctions principales de la vie humaines ( travail,
habitat, ddtente, circulalion >

lrs 6difices multifonctionnels creent un cadre dans lequel les diverses utilisations se

compldtent en tirant des avantages mutuels. ks multifonctionnels rendent l'espace urbain plus

agreable en diversifiant l'utilisation ainsi que l'offre de services. Cette multifonctionnalit6 est

support de la vie sociale et donne d la ville sa dimension urbaine.

De nombreux Architectes ont tent6 de definir l'llabitat int6gr6, nous citons entre autres :

H.Z,eider : L'ddifice multifonctionnel est un dquipement remplissant d lui seul plusieurs

fonctions de sorte que tout en tirant des avantages mutuels, cet dquipement essaie de rdpondre
aux besoins essentiellement urbains. L'idiJice multifonctionnel est un ddifice les plus divers de lo
joumie.

D'aprds A.Zuchelli

L'idifice multifonctionnel es7 une zone d'activitd specialisde comprendnt entre dutre des

activitds tertiaires ndcessdires au bon fonctionnement de la vie urbaine et /dpondolt d certaines

exigences urbdnistiques. L'ddfice tt multrfonctionnel > doit ete en relation dtroile ovec son

environnement, il ne peut exister dans la ville qui lui foumit sa substance humaine et matirielle.

La programmation d'un centre multifonctionnel dans un tissu urbain permet d'avoir une

architechre qui participe d l'organisation de la ville modeme cet 6quipement peut 6tre I'endroit

convenable pour l'6change I'exposition et aussi le lieu de contact de commeroe et ddtente

ti

iiT
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2.2.2 Notions relatives i I'habitat collectif intdgr6

En r6action d la charte d'Athdnes et i l'urbanisme fonctionnaliste, les notions de diversit6 de
I'habitat et de mixitd urbaine concr6tisent un droit au logement et d la ville. L'habitat collectrf
int6gr6 consiste d int6grer diff6rentes fonctions urbaines dans un quartier. Cette ofte vari6e de
services et d'6quipement urbain est faite pour r6pondre principalement aux besoins des usagers.

Historiquement, l'habitat collectif urbarn dans la ville de Blida est apparu avec la pdriode
coloniale, Situ6 dans la ulle, l'immeuble est inscrit entre mitoyens, d l'aligrement ; il se

caract6rise par la non obligation d'appropriation du sol et par une distribution collective. k hall
d'entr6e, la cage d'escalier, le palier et la cour constituent les moyens d'accdder au logement. La
relation d l'espace public, est i la fois individuelle par la pr6sence de fendtres et 6ventuellement
prolong6es d'un balcon et d'auffe part collective par la prdsence de l'enhde de I'immeuble et le
rez- de -chauss6e de la fagade en arcade sur la rue. L'immeuble urbain peut intdgrer le commerce
et les 6quipements au rezde-chaussee.

Avec la poussde dermographique et la crise de logement, l'habitat collectif est devenu la
forme urbaine la plus r6pondue, notamment dans les p6riphdries des villes. Cependant souvent,
ces grands ensembles d'habitat collectif ne repondent pas d un souci d'insertion et de
prolongement du tissu existant ni d une composition urbaine oi I'espace public constitue un
6l6ment fondamental de la forme urbaine. D'autre part, ces op6rations d'habitat collectif se

caract6risent souvent par l'dloigrement et l'insuffisance du niveau d'dquipement et son

corollaire l'absence d'animation et de vie urbaine.
De nos jours, dans les op6rations de renouvellement des parties de la ville, la mixitd urbaine

est trds reoherch6e dans les nouveaux projets d'habitat collectif, elle consiste ii int6grer d'aufes
fonctions d l'habitat dans le but d'assurer une am6lioration de l'usage, des relations sociales ainsi
que la qualitd du cadre de vie.

Exemples d'Habitat collectif int6gr6 :

ilr

I

E
I E

I
t nrtl ll ll l.

T
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2.3 Analyse d'exemples

2.3.1 Erernple d'habitat urbain collectif nltional : cas de Ia cit6
Diar el mahcoul

La r6f6rence aux projets et ceuvres de Fernand Pouillon en Alg6ne, est incontournable quand
il s'agit d'illusher la contribution de l'habitat d la confection de l'espace urbain, ainsi que le
rappo( du bdti i l'espace public et le traitement architectural de ce demier dans les ensembles
d'habitat collectif urbain.

I@s4:
La politique du logement d'aprds 1945, qu'acc6ldre pendant la guerre d'indipendance le plan

de Constantine (1960), transforme la physionomie de la periphdrie d'Alger. Dans ce contexte
des op6rations sont conduites par Pouillon qui marquent une nouvelle 6tape dans
l'am6nagement du site d'Alger. Ces op6rations sont men6es pour rattraper le retard en matidre
de logement des populations < musulmanes >.

Le programme de construction de Jacques Chevalier maire d'Alger, 1953-1958, concernait
un vaste plan de constructions collectives et avait etd 6labord en collaboration avec l'architecte
Femand Pouillon. Le but 6tait de faire d'Alger une v6ritable ville modeme en offrant d tous un
logement social de qualit6. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un projet urbanistique, ce projet
6tait aussi un projet politique: loger dans des grands ensembles voisins, mais separ6s les
musulmans < 6volu6s > et les classes populaires et moyennes europ6ennes afin de r6aliser
l'int6gration alors olficiellement souhait6e >.

Pouillon fit le pari de construire plus de 1000 logements en un an pour un co0t inferieur aux
prix habituels, tout en assurant un confort maximum. I1 r6pondait ainsi i l'attente du malre
d'Alger:

- vitesse maximum.
- coirt minimal.
- confort

Dans ces contextes (politique, sociale et 6conomique) ; les trois cil?Dres op6rations sont
congues et mise en r6alit6 par les d6cideurs : Diar es Saada, Diar El lmahgoul et Climat de

France.
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ARCHITECTURE ET HABITAT

Pour les Europ6ens : < Diar es Saade ), 1953-1955.

La cite du bonheur est situde d I'est d'Alger entre le chemin des crAtus et le chemin
Abdelkader dons le vallonnement onciennement dinomme "Si-Faoui".La citd se situe de nos
jours dans la commune de Madania. Elle occupe une position exceptionnelle donnant sur
I' extraordinoire boie d'Alger.

Des locaux commerciaux.
le march6, deux ecoles, I'une

de filles, l'autre de gargons,

groupant 1.400 enfants, un

garage de 400 voitures, des

terrains de sport, des jardins,

ont 6t6 imm6diatement cr66s.

L'architecture de Pouillon
repr6sente dans cette

r6alisation une architecture

hybride tenant compte autant

de I'heritage local que de

l'antiquitd que de

l' architecture moderne-

Pr6sentant dans l'ensemble

un aspect moderne par ses

immeubles en barres et tour,
I'aspect local se revendique

plus dans les d6tails.

Les 19 immeubles forrnent la cite prend des formes rectangulaire et de (I) et de @ sont 6lev6s

de 3 d 5 6tages sur le rezde-chaussde et leur ensemble est domin6 par l'immeuble tour
couronn6e, au seizidme etage par une terrasse accessible.

la cit6 est implant6e sur un ilot, selon une courbe semi-circulaire

La disposition des immeubles Obdit au principe de Pouillon, faisant face d une we
panoramique (orientation face ir la baie d'Alger) et formant des espaces places, cours dont la
plus marquante est la place des palmiers qui ont servi i Pouillon de mobilier urbain, et la place

du march6 avec ses arcades.

-7

TpL

1-il-



ARCHITECTURE ET HABITAT

a

t
tft

La cite est implant6e sur un ilot, selon une courbe semi-circulaire

Ia disposition des immeubles Ob6it au principe de Pouillon, faisant face ii une

we panoramique (orientation face ir la baie d'Alger) et formant des espaces

places, cours dont la plus marquante est la place des palmiers qui ont servi d

Pouillon de mobilier urbain, et la place du march6 avec ses arcades.

L'ensemble des immeubles est domin6 par une tour, la tour totem ddcor6e de

motifs africains. Parmi les 6l6ments d6coratifs extemes, au-deli d'un monumental

escalier s'6tendait une fontaine de dauphins.
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ARCHITECTURE ET HABITAT

. Les Fagades:
L'ordonnance des fagades ob6it d un alignement vertical et horizontal, agr6ment6e de
fendtes verticales, donnant plus de hauteur aux immeubles dont les terrass€s ne sont
pas pr6wes pour une vie sociale.

o Les cellules
Les immeubles sont divises en 724 logements r6partis comme suit :

. 2 appartements d'une pidce.

. 105 appartements de 2 pidces.

e 154 appartements de 3 pieces.
o 338 appartements de 4 pieces.
. 113 appartements de 5 pieces.
. 12 appartements de 6 pieces
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Diar- Elmahgoul dont le nom choisi d dessin en arabe sipifie : quartier de < l'abondance >,
disent certains, alors que d'autres voient dans le sens d'El Mahgoul : la < promesse tenue ). La
cit6 est construite en 1955, c'est une cit6 au < confort normal > et < simple confort ). Elle fut
congue sp6cialement pour la population musulmane .Diar- El Mahgoul comprend dans sa
version d6finitive quelques 1454 logements dont 912 < simples conforts >.

Le plan de mzlsse se compose
de multiple immeuble qui prend
des d6f6rents forme, et qui sont
organiser afin de cr6er des
espaces bien hierarchisees et bien
identifi6es.

Accessibilit6 :

la citd 6tend divisee par
une voie mecanique d grande
affluence, pr6sente donc une trds
grande accessibilit6 par le biais
de vdhicules.

a

a

g6om6triques ferm6es, r6gulidres,
varides, et momrmentales.

Les espaces publics divisent le site
en espaces intimes (collectifs, semi
privds et priv6s).

Les espaces comme le monffent les
photos sont dessin6es, diversifids,
divis6s, hi6rarchises. kurs formes et
proportions sont en relation avec les
pans verticaux.

22
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L'espace ext6rieur :

Pouillon a travailld en premier lieu les espaces urbains (place, placettes, rues, portiques,
passages et passerelles).

Ces espaces ont 6te par la suite delimit6s par les fagades qui sont le plus souvent des figures
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ARCHITECTURE ET HABITAT

a

a

Les places :

Pouillon accorde une pr6dominanoe aux places qui signifient et mat6rialise le principe de
la centralit6 trds cher aux architectes postnodemistes. M6me si la place n'est pas toujous
g6om6trique, elle est mat6rialis6e par des espaces d caractdre fonctionnel trds important dans la
vie sociale des individus. La notion de centralit6 d travers les cours.

La place est d'une forme rectangulaire bien d6limit6e par ses parois (fagades), comme
nous le voyons sur ces photos. Les places, dans les r6alisations de Pouillon ont toujours un
traitement de sol particulier. En fait Pouillon a toujours 6te port6 sur une architecture oi la
d6coration y frouve une place importante.

Les passages et liaisons :

,!
I
I

ll

I

L'objectif de Pouillon 6tait de crder un rdseau d'espaces publics harmonieux, aussi a-t-il
congu des espaces de hansition et les connexioos de diff4rents formes et niveaux (escaliers,
portiques, passages couverts et non couverts, passerelles)

Les passages couYerts :

Ce sont des sortes de passerelles en arcade qui
relient souvent le cenhe du quartier i l'exttreur de la
cit6. On peut voir en ces passerelles des semblants de
SABAT la casbah d'Alger, passages souvent obscws
permettant l'accds d'un quartier d un auhe. D'ailleurs,
elles ont aussi cefie propri6t6 qu'est I'obscurit6
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Les passages non couverts :

Ce sont tous qpes d'escaliers et rampes
qui relient les diff6rents niveaux de la
cit6. On remarque le principe de la
monumentalitd e travers les escaliers aux
proportions trds importantes.

k portique est un el6ment utilis6 par
Pouillon pour marquer une transition douce de
l'espace couvert vers l'espace semi couvert et
enfin vers l'ouvert, comme il permet des
perspectives differentes, une fluidit6 et une
continuit6.

ks portiques de Diar-el-Mahgoul sont sur
des pillds de pierres (lm'z) afin d'augnenter
l'aspect de la massivit6 et de la monumentalit6.

Les fagades :

ks fagades de Diar-el-Mahgoul sont
travaill6es de la manidre classique, car on
distingue clairement les diffdrentes panies.

Quant au sou bassement, il est gen6ralanent
occupe par les commerces et services.

L'architecte travaille certaines de ses

fagades avec la pierre de taille de couleur
crdme, aux proportions assez importantes,
donnant ainsi i I'ensemble un aspect de
monumentalit6, et opte pour d'autres fagades
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Les portiques :
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ARCHITECTURE ET HABITAT

(simple confort) pour de la
brique rouge en retrait par rapport
aux aroades en piere de taille
constituant une prem

idre partie de la fagade. l,a
fagade en brique constitue donc
une seconde peau.

Par ailleurs, afin d'6viter la
laideur tant redout6e des fagades
des grands ensembles produits de

l'architectule moderne d'aprds-
guerre, Pouillon

s'inspire du passe, des d6tails
d6coratifs de la ville d6jA 6tablie
la casbah d'ot l'utilisation de
c6ramique pour gamir les murs des loggias, I'utilisation des rondins de bois (pidces en bois qui
soutiennent les portes i faux et encorbellement), n'ayant cependant aucun r6le structwel. On
remarque aussi des balcons et des portes d faux, souvent alignes avec gardercorps m6tallique
(porte fen6tre) et des balcons saillants.

Pouillon utilise les 6l6ments saillants dans ses fagades afin de creer des contrastes. Ces
6l6ments sont souvent des balcons carrdment files le long d'une fagade, ou des sortes de
moucharabiehs, balcons saillants de l'onent.

Types et superficies des logements :

La cite Diar-el-Mahgoul comprend plusieurs tlpes d'appartements, on y retrouve des Fl, F2,
F3, F4et F5, dont les surfaces varient respectivement ainsi :

-F1 :43m'
-F2'.65m2
-F3 :92m"
-F4 :108m'?

Nouveau t]?e de logement, mais qui devait cependant s'adapter tout en modemisant la
maison traditionnelle a.lg6rienne, l'appartement comprend un 6lement frappant, la cour
int6rieure ou le patio.
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L'organi sation du Fl (snrdio)

k studio dans la cit6 Diard-Mahgoul se constitue d'un hall d'entr6e qui donne sur une
pidce et un patio ouvert. Du patio on a accds d la cuisine qui est inddpendante. Les sanitaires sont
situds er l'entr6e du studio. Les espaces humides (cuisine ; SDB ; WC) ont des ouvertues sur une
cour cenhale, qui joue Ie r6le d'un puits de lumidre et de ventilation.

L'organisation du F2 :

L'appa(ement de 2 pidces dans la cit6 Diar-el-Mahgoul s'organise autour d'un hall d'entr6e
Gatio) qui s'oulre sur le s6jour, la cuisine, les sanitaires, et la chambre. La cuisrne est
ind6pendante. Les sanitaires et la cuisine ont des ouvertures d'a6ration sur la cour centrale.

-L'organisation du F3

L'appartement de 3 pidces s'organise aussi autour d'un patio situ6 d l'entrie de l'appartement
et qui permet l'accds vers tous les espaces, s6jour, chambres, cuisine, et safltaires.

Dans cet appartement la cuisine n'est pas ind6pendante, elle est solidaire d un patio qui lui-
m6me s'ouvre sur le s6jour. Les espaces humides s'ouvrent sur la cour centrale.

L'organisation du F4 :

a

a

L'appartement de 4 pidces est organis6 autour d'un vaste hall d'entr6e (1.90 -5.50) qui
distribue aux diffdrents espaces, chambres, s6jour, cuisine et sanitaire.

Le s6jour est associ6 i la cuisine par le biais d'un patio intenn6diaire qui fait fonction de salle
d manger.

On remarque la pr6sence constante des cours centrales, rappelant le patio central des maisons
de la Casbah (oust daar).

On note une diff6rence enhe l'espace int6rieur confort et simple confort.
L'appartement d'une pidce drns la section ewop6enne comporte un hall d'entr6e, un sijour

ou\Tant sur un vaste patio, une cuisine ind6pendante et une salle de bain munie d'une
baignoire,WC et bidet.

L'appa(ement simple confort de 2 pidces comporte un patio intdrieur sans rue (ferm6), un
sejour dans lequel est inclue une kitchenette dans un angle. [.€s toilettes sont de version turque
avec un petit lavabo.

La difference principale dans les logements etait au niveau des 6quipements des sanitaires, ce
qui discr6ditait selon certains le pritendu d6sir d'am6liorer l'hygidne de vie de la population
looale, et confirmait la thdorie de ceux qui avangaient que c'dtait par respect pour leur mode de
pratique.

Les analystes de cette partie de l'ceulre de Pourllon estiment en effet, que celui-ci comme
nous l'avons constat6 d travers cette 6tude avait tentd < de puiser des 6l6ments signal6tiques de

son architecture dans les caractdristiques architecturales locales. D
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Pour les Alg6riens : <<climat de France>>

- Situation g6ographique : Se situe dans les p6riph6ries de la ville d'Alger, ri I .100 mdtres
de I'ancienne casbah. Elle appartient i I'adminisfration de la daiia de Beb el Oued et de la
commune d'oued koriche. Elle est dehmitde au nord par Beb el Oued, d I'ouest par Beau Frarsier
et mont Plaisant, i l'est par la Casbah (cimetidre d'el kettar) et au sud par Fontaine Fraiche et
Tagarins.

Grace ri sa pente sud-nord et d son exposition d I'est, la cite b6n6ficie non seulement d'une
fds large vue sur Alger mais aussi des conditions climatiques excellentes.
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ARCHITECTURE ET HABITAT

L'op6ration est construite pour accueillir environ 20 i 25 milles personnes dans des
conditions de vie moyenne repartis sur 4000 logements. Dans cette operation, Pouillon veut
reproduire le m6me esprit de la Casbah, mais sans tenir compte exclusivement de l'exemple de
l'habitation musulmane strictement Saditonnelle, il a consid6r6 l'6volution amende par les
conditions 6conomiques pour adapter avec une plus grande libert6, dans la nouvelle Casbah, les
principes traditionnels d une vie contemporaine.

Implantation des ensembles :

L'implantation s'effectue paralldlement aux courbes de niveaux et suivant l'orientation du
tenain qui est celle de la mer (une orientation nord-est).

D6limitation de la mne d'implantation en implantant d^"s la partie basse un immeuble
curviligne suivant la forme du terrarn

L'immeuble joue le r6le d'un mur de soutdnement et rdgle le probldme de glissement de
terrain, et aussi d'un rernpart pour la cite.

Places, immenses escaliers et rampes permettent le cheminement des pi6tons et des voitures.
Marquage des parcours principaux par des escaliers monumentaux.
Des bdtiments lin6aires construisent toujours sur utr alipement de rue ou de place intdrieures

ou pas.
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ARCHITECTURE ET HABITAT

cas de (Nantes) en Francr

Le choix de cet exemple est en rapport avec la recherche th6matique d6velopp6e d"ns ce

travail (projet d'habitat collectif oftant une mixitd fonctionnelle, d6fini par l'habitat int6gre)

Les critdres de choix se r6sument comme suit :

Situation de la ville

I

J L^/j
f\--

I

(

Flche technlque :

- Adresse de l'op6ration: Quartier de la Madeleine champs de Mars Nantes

- -Maitre dbuwage: ville de Nantes.

- -Maitre d'cuwe: Philippe Paul architecte.
-k programme: 63 logts (20 sociaux, 43 r6sidentiels) h6pital de jour, centre m6dico-

psychologique et un centre d'activit6 th6rapeutique.

- -Nature de I'opdration: concoure d'architecture.

- -Surface du tenain : 4095 m2.

- -Gabarit du bAtie: de R+2 jusque R+5.

- -Stationnement au sous-sol.

29

1.2.2 Exemple d'habitat urbain collectif international :

- Situation urbaine (proximite de l'aire d'intervention du centre ville)
- Site en devenir portant une future cenmlitd
- Projet d'habitat collectif offrant une mixiti de

foncti ons(logementVbureaux/activit6Vcomm erces)
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Le site du projet est situd au caur du quartier de la Madeleine, au sein du Champs de Mars d

Nantes, entre la rue de Rieux, la rue de Mayence et la rue de Saveme. Il est compos6 d'un
regroupement de trois parcelles et s'6tend sur une superficie totale d'environ 4.095m2. II occupe

ainsi la moiti6 de son ilot d'implantation. Co site est un quartier en devenir de Nantes.

Au regard de sa proximit6 avec le centre-ville, il se prisente en effet comme l'un des moteurs

du d6veloppement harmonieux de la ville. Aussi, la capacit6 d'accueil importante de ce faubourg

en matidre de logements, de bureaux, d'activit6s, de commerces et d'6quipements va le
transformer, d'ici quelques ann6es, en une vdritable centralit6.
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Le quartier a d'ailleurs deja fait l'objet d'une procddure de ZAC, qui a abouti i nombre de

recommandations, notamment en ce qui concerne les gabarits de construction. Ainsi, en matidre

de traitement des espaces libres en cour d'ilot, la proo6dure pr6conise une juxtaposiEon

homogdne des volumes. En ce qui concerne le traitement des fagades, elle pr6voit la cr6atron

d'un lien 6troit entre la rue et le c@ur d'ilot.
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ARCHITECTURE ET HABITAT

Le plan masse

L'architecte d6fini l'implantation du projet sur sa parcelle au regard de la situation urbaine de

l'ilot. Or, l'accds i l'ilot se fait principalement par la rue de Rreux. Il a donc choisi de privil6gier

cette orientation, en crdant une ouverture sur l'espace de la rue ainsi qu'un accds au ceur de la
parcelle depuis la rue de Mayence, dans un rapport frontal avec la rue de fueux.

Le choix d'accds aux logements se fait depuis le cceur de l'ilot. L'accds i la parcelle par la rue

de Mayence devient ainsi I'unique entr6e vers les logements, ce qui favorise les rencontres entre

les habitants de cet ensemble

Aussi, le cceur de parcelle devient un espace semi-public, qui prolonge l'espace de la rue et

forme une transition avec l'espaoe priv6 des logements. I-e rez-de-chauss6e cdt6 rue de Mayence

devient alors un v6ritable porche d'entrde ii l'dchelle du bAtiment. Offrant une lue sur l'extdneur,

les circulations verticales forment des failles creus6es dans les b6timents.

Le projet offre donc tout unjeu de transitions et de cheminements depuis l'espace public de la

rue jusqu'ir l'espace priv6 des logements. la relation ir la rue et ir la ville est perceptible de

mamdre r6currente dans l'ensernble du systdme de circulation du projet.

6Ita
--

E

T

t a

Tct

EiIT
-
-

I

tPhillippcPaul

31



Vue sur le Projet

Le concept archltectural :

Il--:li-

I

@

L'exigence de rendement en matidre de

logements, il 6tait n6cessaire de cr6er au

moins 60 logements la contraint i occuper

la quasi-totalit6 de la surface constructible

d6finie par le PLU. I a choisi de diviser le

projet en deux parties :

I
Le premier ensemble, qui est implantd

le long de la rue de fueux, regroupe 20

logements collectifs sociaux, un h6pital de

jour, un centre mddico-psychologique et

un centre d'activiti therapeutique.La

deuxidme partie du projet, qur s'implante

rue de Saveme et rue de

Mayence, regroupe 43 logements collectifs

rdsidentiels ainsi qu'un HDJ / CMP / CAT,
auquel j'ai offert un positionnement

strat6gique en l'installant ri l'angle de la rue de fueux et de la rue de Mayence pour une meilleure

lisibilit6 i l'6chelle urbaine. Le concept architectural consiste i favoriser l'unit6 volumetrique du

projet tout en identifiant les diff6rentes parties.
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Le favail des angles urbains a 6t6 primordial pour conf6rer au b6timent son aspect unitaire.

En superposant les deux bAtiments il a pu articuler les diff6rents volumes et mettre en valeur

l'angle urbain.

Les fagades:

Philippe Paul souhaitait concevoir un projet de TPFE homogdne tout en 6vitant l'6cueil de la
monotonie. Il y est parvenu avec ce projet de logements collectifs implant6 en p6riph6rie de
Nantes, of la coherence est affafue d'6cho urbain, de variations de volumes et de fagades

rythm6es.

. Altemance de vide et de plern

. La structure apparente

I

L'harmonie et l'dquilibre
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Projet d'habitat collectif integr6 sur une parcelle urbaine d'angle

Vue d'ensemble sur le projet
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Le Concept urbain

L'implantation du projet sur sa parcelle au regard de la situation urbaine de l'ilot. Or, I'accds
i l'ilot se fait principalement par la rue de Rieux en privil6giant cette orientation, en creant une
ouverture sur l'espace de la rue ainsi qu'un accds au ocur de la paroelle depuis la rue de
Mayence, dans un rapport frontal avec la rue de fueux.

Par aillews, les accds aux logements se font depuis le cceur de l'ilot. L'accds ii la parcelle par
la rue de Mayence devient ainsi l'unique entr6e vers les logements, ce qui favorise les rencontres
entre les habitants de cet ensemble. Aussi, le cceur de parcelle devient un espace semi-public, qui
prolonge l'espace de la rue et forme une transition avec l'espace priv6 des logements. k rezde-
chauss6e c6t6 rue de Mayence devient alors un v6ritable porche d'entr6e i l'6chelle du bAtiment.
Offrant une we sur l'extirieur, les circulations verticales forment des failles creus6es dans les
bdtiments.

Le projet offre donc tout unjeu de transitions et de cheminements depuis l'espace public de la
rue jusqu'd l'espaoe priv6 des logements. La relation d la rue et d la ville est perceptible de
manidre r6currente dans l'ensemble du systdme de circulation du projet.

SynthCse de l'6tude de I'exemple:

Cette operation d'habitat repond d la notion de la mixit6 urbaine
Relation directe avec la ville (les perc6es visuelle).
Valorisation des voies desservant I'ilot par le traitement des angles urbains.
Alternance de vide et de plein ce qui donne un 6quilibre et l'harmonie au prqet
Fagade dynamique .utilisation des terrasse j ardin et la structue apparente.
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2.4 Concepts et notions relatifs ir I'habitat

Un premier travail est consacr6 aux diffdrents concepts et d6finitions th6oriques ayant une
relation avec le theme.

Les composants de l'espace r6sidentrel sont

Les constructions.
Les espaces non-bdtis
ks r6seaux.

Habiter
R6sider de fagon permanente dans un lieus , donc c'est une action culturelle diff6rente de se

loger, il ne s'agit pas d'occuper seulement physiquement des lieux, des espaces, il s'agit aussi

et surtout de les habiter symboliquement affectivement, 6motionnellement et socialemelt
habiter constitue une dimension essentielle dans l'dvolution personnelle et la dynamique des

groupes sociaux. Le mode d'habiter est d6termin6 par les besoins fondamentaux de l'homme,
ses croyances, s€s coutumes, ses aspirations et son geme de vie.

Habitation :

Lnmeuble de logement destin6 aux familles d revenus modestes6.

L'habitation est l'6l6ment prddominant de I'habitat, la notion d'habitation prend des

expressions diversifi6es :(Habitation, maison, domicile, villa, demeure, r6sidence, abri, logis,

foyer, appartements.

Losement :

Le logement c'est un lieu d'habitation pour une ou plusieurs person[es vivant ensembleT-

Local i usage d'habitation et plus particulidrement partie de maison ou d'immeuble ou I'on
r6side habituellement. L'habitation se rapporte d un ensemble de logements. Nous utilisons

I'expression "d'unit6 d'habitation" lorsqu'il s'agit d'un seul biitiment et de "groupes

d'habitations" lorsqu'il s'agit d'une s6rie de bitiments fonnant un tout constitue de

logements.

5 
Encarta

5 Dic onnaire pe t Larousse
7 dictionnaire encyclop6dique Larousse
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Nous considdrons les bloos d'habitatrons, les garages, les chemins, les rues, les arbres et les

zones vertes comme des dldments composantes des zones d'habitat.

C'est la combinaison de logements en immeubles d'habitations et en groupes de bdtiments qui

d6finit le caractdre des zones d'habitat.

Les 6l6ments qui relient les b6timents sont des espaces libres aux utilisations diverses

(publique, semi publique), il s'agit de rues, de chemins, de parking, de zones vertes, de lieux
de rencontre, de terrains de jeu ou de plusieurs de ces 6l6ments combin6s en tout cas.

Les zones d'habitations se d6veloppent confonn6ment aux besoins humains et aux conditions
socio- 6conomiques, 6l6ment unitaire en m6me temps que trds diff6rent.

l,es unitds spatiales composant la ville d travers le moddle de structuration peuvent etre

ordonn6es suivant leur taille :

Unit6 d'habitation.
Crroupement d'habitation
Unit6 de voisinage.
Unit6 r6sidentielle.

Quartier.

Immeuble d'habitatlon d plusieurs 6tages est le rype d'habitat le plus pratique dans les
societes industrialis6es, mais aussi le type le plus souvent fortement critiqu6.
L'habilat collectif ou l'immeuble par opposition d l'habitat interm6diaire est donc une

construction dont la hauteur est sup6rieure d trois niveaux avec parfois aucun espace extdrieur
priv6.

Habitat Collectif haut standing

lnmeuble collectif < haut standing8 > est un immeuble d'habitation de qualiti et of&ant un
certain degr6 de confort (surfaces am6lior6es, qualit6 des materiaux, qualit6 des espaces

ext6rieurs, dquipements... etc)
Offrciellement, il n'existe pas encore de critdres objectifs de classificatiou ni de nonnalisation
permettant de classer les logements en Algdrie. En ce sens, on d6note l'absence d'une
d6finition juridique pr6cisant le terme ( haut standing ).
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Zone d'habitation :

Habitat Collectif :

8 
Dans l'imaginaire collectif, cette appellation est 6troitement lide i la qualit6 rt au confort de l'op6ration.
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-L'Habitat promotionnel :

Pour ce type d'habitat chaque usager del,ra financer son propre logement. Il y a deux types
d'habitat promotionnel :

- Habitat promotionnel public:

Dont le programme peut Ctre initie par les organisations publique de promotion
immobilidre, par les collectivitds locales, ou les entreprises et organismes publiques (c'est la
CNEP qui intervient pratiquement pour le rdglement de toute les op6rations de promotion
publique).

-Habitat promotionnel prive:

L'auteur de l'initiative peut 6tre une soci6t6 de promotion immobilidre priv6e ou un
promoteur immobilier.

2,4.1 Habitat urbain collectif en Alg6rie

L'habitat urbain collectif sous sa forrne de < grands ensembles ) est un ph6nomene

universel, ce mode de production de logement en masse caractdrise la p6riode de l'aprds

seconde guerre mondiale.
Dans un concept de crise de logement, et d'insuffisances dans le parc immobilier, l'Algdrie

adopte le moddle < grand ens€mble ) comme moteur de son urbanisation Construis selon les

principes progressistes, en vogue d l'6poque, sensds incarner l'efficacit6, la modernitd et le
confort. Cependant cet objectif n'a pas eu I'effet escompt6, ces grands ensembles d'habitat
constituent aujourd'hui de v6ritables cit6s dortoir d€pourvues de tous les dquipements

d'accompaguement ou d'amdnagement devant cr6er de nouveaux centres de vie.

Malgrd les efforts de collectivit6s locales dr enffeprendre des travaux d'am6nagement et

d'embellissement cadrant avec les objectifs de I'am6lioration urbaine, l'habitat collectif continue

i 6tre assimil6 aujourd'hui encore i la construction de logements. Ce qui a fait dire au Pr6sident

de la R6publique AMelaziz Bouteflika <la construction de logements s'est souvent limitee a
l'aspect quantitatil ce qui a favorise la n6gligence des aspects desquels d6pendent le progrds de

I'individu et la coh6sion sociale. Cette m6thode a donn6 lieu d l'6mergence de "cit6s dortoirs" qui

n'ont fait qu'elargir les disparites et renforcer les sentiments de frustration et de marginalisation

socialese.

9 
Discours prononc6 tors drs trr\au des .sslses d. l'.rdrit cturc, o6anls6es par le Conseil ?{ation.l de l'ordre d* Archlt.Et.s. l.s 19 !t 20

ddcembr. 2006 a Alger
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2.4.2 Formes d'habitat collectif dans la ville de Blida

L'habitat collectif conceme les immeubles divis6s en plusieurs logements ce qui favori se

en g6n€ral la densite de population par hectare. I1 se pr6sente sous une grande vari6t6 de

forrnes et de dimensions.

On se limitera ii l'observation et i la description sommaire des formes urbaines induites par

quelques immeubles d usage collectif que nous pouvons rencontrer dans la ville.

Piriode coloniale . lmneuble urbain. Place du l* novembre. Blida

Situd dans la ville, l'immeuble est inscrit entre mitoyens, i l'alignement ; il se caractdrise

par la non obligation d'appropriation du sol et par une distribution collective. Le hall
d'entr6e, la cage d'escalier, le palier et la cour constituent les moyens d'accider au

logement. la relatron i l'espace public, est d la fois individuelle (les fen6tres d'un
logement 6ventuellement prolongies d'un balcon) et collective (l'entr6e de l'immeuble

et le rez- de -chauss6e de la fagade en arcade sur la rue). L'immeuble urbain peut 6tre

mixte, associant le commerce et les 6quipements au rez{e-chauss6e,

- Le petit collectif.

Piriode coloniale . Petit

collectif, chemin du

Marat[ut Blida
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Situ6 i la periph6rie immddiate de la ville, I'immeuble sur la paroelle est entour6 de jardins ;

ce type d'habitat est apparu durant l'6poque coloniale sous forme de lotissements mixte ot
I'habitat individuel jouxte l'habitat collectif dans une conception rappelant les principes

fondamentaux de la composition urbaine en terme de d6coupage parcellaire, d'aligrement des

cl6tures et de mitoyennet6 contribuant fortement d la structuration de l'espace public et au

paysage urbain dans le lotissement.

Cette forme d'habitat appartient e une tradition urbaine ancienne qui r6pond aujourd'hui d une

demande sociale accrue et sur laquelle la promotion privde base une part non n6gligeable de

son activit6. GrAce d la superposition des logements, ces petits collectifs potrraient r6pon&e

au critdre de densit6 dans les lotissements r6cents. Figure

-Les grands ensembles.

Pdriode coloniale : la
barre collective

Montpensier (l'actuel
Ben boulaid), Blida

Les grands ensembles, terrne d6signant un groupement de plusieurs immeubles collectifs

situ6s en periph6rie. Issus du mouvemetrt moderne, ces ensembles presentent des avantages :

6conomie de terrain, de voiries et resealx divers et de gestion et favorisant la densit6. Ces

ensembles ont 6t6 ddifids pour rdpondre d un objectif d'ordre quantitatif en matidre de

logement, il s'en est suivi des cit6s de grande taille, aux typologies monotones difficiles i
g&er.
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Dans son rapport i la ville, l'habitat collectif fait appel d un certain nombre de critdres :

l'dloignement et le niveau d'6quipement et son corollaire l'absence d'animation et de vie
urbaine dans ces ensembles.

Dans ce 6Te de tissu, les dispositions morphologiques ne permettent pas l'appropriation ni la
densification du logement , la forme urbaine se trouve donc fig6e.

fl est cependant ndcessaire de rem&quer que les premiers HLM (habitat d loyer mod6r6) et les

premiers ensembles modernes qui se sont implant6s dans la periphdrie immddiate des villes

Alg6riennes en g6n6ral, et de la ville de Blida en particulier, durant la pdriode coloniale

r6pondent d un souci d'insertion et de prolongement du lssu eistant ainsi qu'ir une

composition urbaine of I'espace public constitue un 6l6ment fondamental de la forme urbaine.

Tandis que la majeure partie de l'habitat social qui succdde n'est qu'une succession de blocs

tlpe sans r6f6rence au site, ni ri la qualit6 urbaine et architecturale.

L'immeuble tour :

L'immeuble tour est la forme extr6me de I'habitat collectif. Il se caract6rise par une dconomte

du foncier et par une forte densitd pouvant attein&e 250 logements d l'hectare. Cependant la
forme urbaine induite igrrore toute rdf6rence i la ville, et l'espace public sans statut

pr6cis.Comme dans le cas des grands ensembles, les dispositions morphologiques ne

favorisent pas les appropriations ni l'dvolution de la forme urbarne.

L'immeuble tour induit de nouvelles formes urbaines dans la p6riphdrie des villes Algdriennes

en g6n6ral, et celles de la ville de Blida en particulier. Exemple les tours de Ouled-Yaich.

Pdriode post-coloniale : grands ersembles et toun, cit6 Cnep

et AADL. Blida
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3. Approche normative

3.1 Aspects qui influencent I'habitat

La conception de I'habitat est influenc6e par un certain nombre de facteus, nous citons entre

autres: les facteurs sociaux (structue, taille et besoins de la famille), facteurs 6conomiques
(politique de l'habitat, cout du b6timents, technologies et matedaux utilisdes) et des facteurs

climatiques (pluie, vent, I'humidite, lumiere , temp€ratue)et les facteurs physiques(v6g6tation,

relief, situation g6ographique, couleur)

3.2 Espaces ext6rieurs de I'habitat

D6finition :

L'espace extdrieur est constitud par I'ensemble des espaces publics et privds, ces demiers

representent le support de la vie sociale: rencontre, distraction, circulation, ils n6cessitent un

traitement particulier car il est la partie la plus visible. L'espace ext6riew est constitud de 4
principaux espaces.

- Espace vert :

-E -de

v6gdtation

-E- de d6tente

Espace de jeux

- E - sportif

- E - dducatif

- E - disfractif

L'ESPACE
RESIDENTIEL

-Espace de

d6placement

-c- mdcanique

-c-pi6tonne

-parking

- Espace de service

-E - de collecte des

ordures menagere

-E- de mobilier
urbain
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Les accis :

L'interaction entre espace public et habitat d6finit la typologie et la dimension des places, rues et

passages qui mdnent aux diverses portes d'entr6e, s]rmbole du sentiment d'0tre chez soi. L'espace

public est d l'6chelle des habitations auxquelles il donne accds.

Les aires de jeux :

La situation et l'dquipement de ces zones correspondent d des critdres particuliers selon le tlpe des

usagers et leur hanche d'dge. Elles focalisent une vie publique particulidrement sensible et doivent

Ctre taitdes avec un soin adapt6 soit dans des espaces verts d'envergure soit dans des zones d
l'dchelle r6duite en relation directe avec l'habitat. Cependant le quartier entier est un espace de

d6couverte et d'apprentissage indpuisable pour les enfants et les jeunes. Ce sont des espaces

comportant des terrains sp6cialis6s en fonction de l'6ge de l'enfant et de la pratique desjeux vari6s,

spontanes ou organis6s, individuels ou collectifs.

L'aire de jeux doit 6tre pour :

Les enfants de moins de 3 ans dans un rayon de 50m du logement et doit comporter :

un9 pelouse pour se reposer

- une surface plane pour pousser desjouets
- des installations pour grimper, glisser, se cacher
- bac d sable

Les 3 d 7 ans dans un rayon de 100 d 150m du logement et doit comporter :

- naturel ou gazonn6 pour d6tente
- sabl6 comportant des installations (mobiliers dejeux)
- sol dur pourjeux de billes, ballon

Les 7 d 9 ans dans un rayon de 200 d 300m du logernent

Tenains polyvalents servant d des activites de mouvement ceintur6s par une all6e cyclable

Les9 ir72 ans dans un rayon de 300 d 500m du logement

Des espaces d caractdre sportif.
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Les jardins :

La fonction du jardin diffdre en fonction de sa

situation par rapport aux espaces intdrieurs de

l'habitat. C'est une zone tarnpon essentielle

enfe espace public et priv6 ou prolongation

dans la nature de l'espace habiti int6neur.
Configur6s au go0t de leurs utilisateurs les

jardins, m6me dans des interstices r6duits,
participent d la vie sociale.

Le stationnement :

La voihue occupe des surfaces pr6cieuses a l'arret et en mouvement au ddtriment des aufres

acteurs comme le pi6ton, les enfants ou le cycliste. Les anciennes structues subissent souvent sa

loi alors que pour les nouveaux quartiers une intdgration fonctionnelle et discrdte est impdrative.
La cour sur rue et le car port ne servent pas uniquement au stationnement mais of&ent des

usages plus vari6s tel que le bricolage, et quelque services.

Estimation des besoins en surfaces pour les habitants :

m'lhbt
Equipements 12.639

Habitat 27.060

Voirie 3.980

lnfiastructure 3.s00

Espaces verts 1s.000
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Hiirarchie de I'organisation spatiale de I'espace ext6rieur de l'habitat :

L'identification et positionnement des diff6rents espaces communs par rapport i la sfucture
spatiale.

Les espaces communs

interm6diaires (S€mi privd)

Les espaces

communs

ext6rieurs

Les espaces communs intermddlaires

(Communautaire) :

Le hall d'entrde principal
Les

logements

Les espaces communs interm6diaires

(Semi public) : Les cages d'escalier,

pab[fle pd\r6

Principe d'organisation des espaces ext6rieurs :

Les espaces architecturaux et urbains ne sont pas neutres, ils d6pendent du lieu, de leur position et

de leur am6nagement, Ils possedent des caractdres sociaux qui deterrninent, permettent ou

interdisent (d6pendant aussi du contexte social et culturel respectif) certains modes de

comportement et d\rtilisation. ks caracteristiques de base contrastant de I'organisation de I'espace

sont:

- Le domaine absolument << privd> de I'int6rieur du logement qui est accessible aux
membres du m6nage et leurs hdtes seulement.

- Le domaine absolument << pablic r de l'espace urbain des rues, des places et des

espaces libres, qui sont accessibles d tous
Ente ces domaines, il y a toute une serie de zones de transition diff6rentes entre individus et

soci6tds.

45

Le hall d'entrde aux logements
[*

I
I

I

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I

I



ARCHITECTURE ET HABITAT

Les espaces (semi privds) de la terrasse, de la loggia, de la cour ou du jardin, qui servent
comme extension du domaine priv€ int6rieur.
Les espaces <tsemi-publics >de la zone d'accds de la cour ou I'entrde de I'immeuble, c'est d
dire les lieux de contact et de communication informels entre les voisins, les endroits des
jeux des enfants...etc.
lrs espaces comfiunaulaires aocessibles d un groupe restreint de personnes ou voisins
seulement (garage commun, la cage d'escalier, une cour ou un jardin commun, un parking,
des tenains de jeux...) auxquels les 6trangers sont tenus e distance.
Si les zones sont bien < hidrarch*des >, selon leur caracGre, leurs r6le, leur dimension et le
degr6 de caractdre public qu'elles pr6sentent, les chances augnentent pour que ces surfaces,
soient (bien vdcues). C'est-d{ire que les diff6rents caractdres sociaux de I'espace ont aussi
besoin d'une d6finition architectonique pr6cise pour 6tre bien compris.

Les espaces ext6rieurs dans le logement :

L'espace extdrieur privatif est un vide creus6 dans le plein d'un bitiment forcanent 6pais

(loggia, terasse et patio), ou une plate-forme en saillie par rapport d la fagade @alcon filant,

balcon ddcald et balcon d'angle).

La hierarchisation spatiale :

S6jour +hall d'entr6e

Cuisine, salle de bain, w c

Terrasse

Balcon

Chambres
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3.3 Espaces int6rieurs de I'habitat:

Les espaces communs < intermddiaires > :

Le bloc fonctionnel apparait comme un ilot autonome que l'on colle aux mws
lat6raux ou que l'on fait naviguer au 916 des besoins dans l'espace entier de la cellule.

'Espace filfes "Grande salle qui sert d'enfde i un bitiment.

IbIIoc
ILoemffGe

Las cspaccs

-- L hell
D'crEac

cxtaricurs

Rangement

Acquisl on, lnforma on,

Rencontre avec

6trangers

R6ception

Ptotec on

de la Plules Et l'accueil,

lden ca o
ns Au bloc

LE HALL

D,ENTREE

Accas ou

circula on

L.lo!.oar

Lpr erp-tr coanan iarileuc
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Le palier :

Espace plat et spacieux qui marque un 6tage aprds une s6rie des marches, et- plate-forme

m6nagee entre deux vol6es d'escalier.
Les espaces priv6s

l,e #jour :

Fait de s6joumer : demeurer quelque temps dans un lieu. Espace existant dans les habitations dans

lequel les personnes peuvent s6joumer pour sxercer diffdrentes activit6s ou pour seulement se

d6ten&e.

C'est un espace of l'on pr6pare les aliments (repas), c'est aussi ld ori la cellule familiale se regroupe

au cours des repas pris en commun.

Les types de cuisines :

La d6finition

cuisine minimale.

Il s'agit d'un chariot cuisine permettant de prendre les repas et qui

peut se d6placer d n'importe quelle pidce de la maison mais il ne

r6pond qu'au sffiete minimum des besoins (uste pour prendre des

plats pr6cuits).

Cette cuisine se r6sume en un 6quipement occupant un mur dans une

pidce servant de s6jour avec coin repas.

Cuisine ouverte (d

l'amdricaine) C'est une cuisrne dot6e d'une baie libre au-dessus des dquipements

Cuisine
< couloir >

6troite
Elle ouwe souvent sur le sejour et est dquip6e d'un systime de

ventilation.

Cuisine comme pidce

ferm6e

C'est une cuisine qui contient I'iquipement permettant I'exercice de

toutes les fonctions pr6c6demment cit6es, ainsi que le coin repas qui

en fait partie.
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Il peut changer d'une habitation i une autre, selon le type et la taille de cette demidre: allant de la
piice d'habitation qui sert d diff6rents usages, jusqu'd l'existence de plusieurs sdj ours dans une
seule et m€me maison.

Cuisine :

l,€ type

Mur 6quip6
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Chambre :

Par d6frnition, la chambre est un espace individuel nuit, dans laquelle l'individu reffouve toute

son autonomie, mais cela n'exclut pas de partager cette pidce avec une autre personne (cas de

la chambre des parents), ou plusieurs personnes (cas d'une chambre d'enfant ou d'amis).

Les types de chambres:

Chambre principale (des parents) :

Elle doit 6tre d'une surface suffisamment grande pour
que Ie couple ne soit pas ?r l'dtroit avec le mobilier.
Etant une chambre principale, cette chambre peut
avoir :

- Une salle de bain priv6e.

- Une penderie ou un dressing-room.

Si la personne utilisant cette chambre est cdlibataire,
elle peut profiter de sa surface pour mieux la
personnalisee et adapter son menagement a ses

besoins (individuels) en ajoutant un coin de ravail
(avec bureau, pc, bibliothdque).

Chambre secondaire (enfants) :

- Cette chambre contenant d'une d 3

personnes g6n6ralement des enfants. Quand l'enfant
gandit gdneralement il a droit d une chambre
individuelle

- Cette chambre peut 6tre utilis6e comme
chambre d'amis of l'am6nagement doit s'adapter d

cette condition.
- l,e local sanitaire :

- Espaces dans lesquels sont dispos6s des

installations et dquipements pour le soin corporel et de

sant6.
- Essentiellement compose de deux espaces

le WC et la SALLE DE BAIN, on les appelle aussi les ."
salles d'eau.
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- S6jour
I1 doit 6tre disposd i l'ent6e, de fagon qu'un visiteur dventuel puisse y
acc6der directement, sans passer par des espaces r6serv6s d la vie intime
du m6nage. Sa surface moyenne varie de l9m'zd 2lm'selon la taille du
logement.

Chambre
Sa surface doit 6tre comprise entre ll d 13 m'z. Le rapport de ces
dimensions et la disposition des ouverhres doivent pemrettre un taux
d'occupation maximum.

Cuisine
En plus de ses fonctions habituelles, elle doit permettre la prise des repas

; sa surface est de l'ordre de l0m'.

- Salle de bain
Sa surface moyenne est de 3.5m'z. Elle est 6quip6e obligatoirement
d'une baignoire de dimension standard. Un emplacement doit 6tre
r6serv6 pour une machine d laver le linge dont les dimensions seraient
entre 60x70 et 70x70. Cet emplacement peut etre prdvu en cas de
besoin dans le s6choir.

Toilettes
Sa surface minimale est de 1 m2, congue de manidre e ne constituer aucune gdne quant d son
fonctionnement, notamment i l'ouverhre de la porte et d I'accds.
Les salles d'eau doivent etre congus de manidre i recevoir un dclairage et une ventilation
naturelle.

Degagement
La surface des d6gagements (circulations int6rieures, hall et couloirs) ne doit pas exc6der l2%o de la
surface habitable du logement. Ils doivent en plus assurer le rdle de distribution et participer au

maximum d I'animation int6rieure de logement par sa disposition et sa forme.

Ranqements
Les surfaces en plan des rangements d pr6voir (non compris les rangements de la cuisine) varient de

1 d2m2.

Sechoir
Il prolonge la cuisine ; sa largeur doit 6tre de 1.40m au minimum. Tout en permettant un

ensoleillement suffisant ; le linge 6tendu doit 6tre le moins visible possible de l'extdrieur. Cet

espace peut 6tre 6ventuellement exploit6 en temps qu'espace fonctionnel annexe deld cuisine.
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ARCHITECTURE ET HABITAT

Sch6ma d'organisafion d'un losement

3.4 Normes et riglementations en Alg6rie

I-'espace int6rieu r d'un loqement:

Chaque logement doit avoir les composantes suivantes
. 2 it 5 chambres (le sejour inclue)
. Une cuisine
. Une salle de bain et un WC.
. Un placard de rangement
. Loggia ou balcon
. S6choir
. Espace de circulation

Programmation

On d de dans I'enqu6te socio - culturel:
20% de logement F2 10%delogementF4
60% de logement F3 10%delogementF5
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-neoartrtton des esoaces a

types F2 (m') F3 (rf) F{ (rf) FS (m')

S6jour t 7.00 tE50 2,1.00 2,1.00

Chsmbre 1 r 1.00 11.00 ll_00 1l.m

Chambre 2 l1_m r 1.00 11.00

Chrmbre 3 t 1.00 11.00

Chrmbre I 11.m

Cuisine 8.00 9.00 10.00 10.00

SDB 3.50 3.50 3.50 3.50

w.c. l.m L00 1.50

Stockage 0-50 1.00 2.00

Circulstiotl 6.50 8.50 10.00 1l.m

Total {7-50 6-t_fi) E{.00 96.00

10
Sou.ce : OPGI, 2007
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3.5 Normes de confort

J.5.1 R6qlementation thermique

Les logements doivent v6rifier les dispositions r6glementaires contenues dans le DTR
C.3.2. Pour les logements implant6s dans les zones climatiques qui correspondent aux

rdgions du SUD et du Grand Sud, il y'a lieu de se r6f6rer aux dispositions arrdt6es par le
DTR.C.3.4. Le Document Technique R6glementaire (DTR) apporte une premidre r6ponse

aux probldmes li6s d la thermique du bdtiment. Il met d la disposition des professionnels

des mdthodes d'dvaluations thermiques des logements pow le probldme d'hrver.

L'exigence r6glementaire sur laquelle s'appuie ce DTR consiste i limiter les

d6perditions calorifiques des logements en fixant un seuil d ne pas d6passer (appel6

d6perditions de rdfdrence). Le respect de ce seuil devrait permettre une economie de 20 ri

30% sur la consommation d'6nergie pour le chauffage des logements, sans pour autant se

r6aliser au ddtriment du confort des utilisateursrr.

Dans l'article 11 de la loi n' 9949 relative d la maitrise de l'6nergie, la r6glementation

thermiquel2 dans les batiments neufs, s'appliquant d la conception et i la construction

des bitiments, d6termine:

. Les cat6gories de b6timents et les normes de rendement energ6tique y

aff6rentes, selon les donn6es climatiques des lieux ori sont situds les bAtiments;

. l,es normes techniques relatives d la construction s€ rapportant d la

r6sistance *rermique, d l'6tanch6ite des ouvertwes de l'enveloppe ext6rieure d'un b

timent, a la qualitd des mat6riaux dtsolation et leur mode d'installation, d la fenestration,

aux dispositifs des systdmes de chauffage ou de climatisation;

. Les modalites relatives d la certification et au contr6le de conformitd

avec les normes d'efficacit6 6nerg6tique et d'6conomie d'6nergie.

11 
Documeat Tecinique R6gleneataire (D.TR. C 3-2 ) RCgl€rrentatian th€tmi$E d€s btuimcats d'babitatim Ragles de cslcul des

ddperditicos caloriEqu€s Fascicule I

tt 
Loi n' 99{9 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 iuillet 1999 relative a la maitrise de l'6nergie,

p.3. ( n'JORA : 051du 02{8-1999 }

53

ARCHITECTURE ET HABITAT



ARCHITECTURE ET HABITAT

J.5.2 R6glementation acoustique

Le niveau sonore ne doit pas ddpasser 38Db (A) pour les pidces habitables et 45 DB (A) pour les

pidces de service pour des niveaux de bruit d'6mission ne ddpassant pas :

' 86 DB (A) pour les locaux d'habitation

' 76 DB (A) pour les circulations communes, caves et autres

' 91 DB (A) pour les locaux d usage autre que ceux cit6s pr6c6demment.

Pour les bruits d'environnement exterieurs aux bAtiments d usage d'habitation et conform6ment au

d6cret no 93-184 du 27 Juillet 1993 on pren&a 76 DB (A) pour la p€riode diume et 5l DB (A)
pour la p6riode noctnme. Les logements doivent v6rifier les dispositions r6glementaires contenues

dans le DTR C.3.1.1.

-5t 63 63
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ARCHITECTURE ET HABITAT

Chapitre3:casd'dtude

Introduction :

Notre fravail est une analyse contextuelle, dont l'objet est de ddterminer d partir des 6l6ments

conceptuels, les donn6es n6cessaires pour I'int6gration du projet dans son lieu.

C'est une d6marche qui tente d partir des informations concemant l'environnement naturel et

construit,(variables du contexte) de detenniner des supports conceptuels autrement dit des id6es, des

principes et des concepts qui influencent la conception architecturale >r

C'est le lien entre le projet et son contexte qu'il ne faut jamais ignorer, car le projet ne doit avoir de

sigrification que dans son contexte.

I- LE CONTEXTE NATIONAL:

- Situation g6ograph ique de lc
r illc dc ltlida

La commune de Blida. est un chef
lieu de wilaya qui s'etend sur une
superficie de 1482.8 km2 situde
au Nord de I'Alg6rie d 5O Km au
sud d'Alger.

- l.es limitcs de le villc dc lllida

La ville de Blida se trouve au pied du
versant nord de I'Atlas tellien et
s'etalc jusqu'ir la lisidre sud de la
plaine de la Mitidja. Blida est situee
au sud-ouest d'Alger et d 50 Km de la
capitale. Le territoire de la cornmune
est limite :

- Au nord. les communes de Ouled El
Alleug. Beni Mered et Beni Tarnou.
- Au sud. les communes de Bouarfa et
Chr6a.
- A l'est- la commune de Beni Mered.
- A I'ouest, la Chiffa et Bouarfa-

)tulrlrr!'dr
)Rdue.r
) naromqr

) Rrtoroul

+ idieffif
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ARCHITECTURE ET HABITAT

2 . LE CONTEXTE REGIONAL

- Situation d lt st tc Dar mDDort ri la villc

L'aire d'intervention se situe dans la pdripherie
nord-est de l'acfuel centre-ville. il est delimite par '

I r

Boulevard Laarbi
Tbessi au Nord

Le bAti traditionnel ii
l'Ouest

Site intervention

Boulevard Houwari
Mahfoud ii l'est

-

I

o

l

I

*-

I
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- ll istoriquc

Historiquement, cette partie de la ville
correspond aux premieres extensions vers le
nord de la periode coloniale. Cette
extension s'est faite apres deplacements
successifs de la muraille qui enserrait la
ville. De ce fait, les persistances d valeur
historique, infrastrurelle et fonctionnelle
sont identifies :

- Tissu urbain en situation peripherique avec
traces de l'ancienne Porte de Bab Ezzaouia
de la ville.
- Traces des remparts devenus des

boulevards structurants de la ville
(boulevard Laarbi Tbessi et le boulevard
Houari Mahfoud). Ces demiers, delimilent
I'aire d'intervention.

t - Predominance du b6ti rype
colonial.

- Structure en ilots fennes de forme
et de taille en coherence avec la
structure existante.

- Structure du viaire en continuite
du reseau.

58

1Ltt--

I

I

\* t

I(

.,

-

I
,.

E

a

{



ARCHITECTURE ET HABITAT

3 _APPROCHE URBAINE

- ldrntilication urblint

L'aire d'etude et d'intervention est couverte par le POS I ou POS centre-ville

- Iirigcnrcs tlu POS tl'inlen ention

- Ies habitations de cet ilot doivent 6tre
dotees de commerces au rez-de-
chaussee et peuvent abriter des activites
a usage de bureaux et de services
(cabinet mddical. ... etc. ).
- les ceurs d'ilots doivent Ore intdgrds
l'urbain et dot6s de mobiliers urbains.
- les inrmeubles doivent 6tre dotes de

deux acces, un accds principal qui
sur la voie publique et un secondate
qui donne sur le ceur d'ilot.

- les accds mecaniques des parkings
souterrains se feront tel que mentionnds
dans Ia carte de composition urbaine qui
joint le rapport.
- Des aires de stationnement p€uvent

0tre amenagees le long des voies qui
delirnitent I'ilot.
- les constructions ayant un gabarit 6leve
doivent 6tre implanlees sur le boulevard
- Une distance d'au moins 6m et au plus
de lOm est imposde entre imneubles non
contigiies.
- L'alignement est obligatoire sur les

voies qui entourent ['ilot.
-la hauteur sous plafonds au rez-de-

chaussee ne doit pas ddpasser 4.5 m.
Ja hauteur sous plafond aux etages

supdrieurs ne doit pas ddpasser 3,5 m.
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- Proposition du POS

Proposition du POS pour l'aire d'inten,ention

ILOT I :

Logements ri forte densitds

Coefficient d'occupation au sol.

C.O.S Max: 3.5 C.O,S Min:3
Coefficient d'emprise au sol.

C.E.S Mar: 0.7 C.E.S Min .0.5

Nombre de logements Max : 126.

Densite Max : 436':Min : 108.

Densite Min : 374 logtlHa
-Traitement d'angle et exig6e a

l'intersection des deux boulevards

Etat actuel

ILOT 2:
Logements a forte densites

Coefficient d'orccupation au sol.

C.O.S Ma,x: 3.5 C O.S Min :3

Coefficient d'emprise au sol.

C.E.S Max: 0.7 C.E.S Min:0,5
Nombre de logements Mar : 162.

Densite Max : 423 logtitla
Nombre de logements Min : 140.

Densite Min : 376 logf,/Ha

-Traitement d'angle et exigee d I'intersection
des deu-x boulevards

P

L'analyse effectude sur l'aire d'intervention, a d6veloppe les aspects suivants

- le site d'intervention. presente une grande valeur foncidre (future centralite).
- L'aire intervention est situee a la proximitd des boulevards, ce qui lui donne une bonne

accessibilite et une visibilite urbaine.
-le type du bati existant sur le tenain est incompatible avec le statut foncier du boulevard

Le PDAU de Blida prevoit de consolider les deux boulevards cn protetant de I'habitat
collectif sur les c6tes des voies et artdres imporlantes et en rcservant les rez.de<haus*e
pour les diflbrens equipment et services qui seront compatibles avec I'occupation de

l'espace foncier. Les 6tages seront reserv-ds ii l'habitation seulement.
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ARCHITECTURE ET HABITAT

3.2Etat actuel: Etat des lieux

3.2.1 Etat du viaire

Le boulevard LARBI TEBESSI comporte un terre-plein central de 1.4 mdtres de large, r6alise le

long du boulevard

-La chaussee, r6alis6e des deux c6tes du terre -plein, est d'une largeur de 8.5 mdtres.

-L'existence des voies de desserte sur les deux c6t6s du boulevard, leurs largeurs varient entre 5.5

et 6.5 mdfies

-k trottoir r6alise cot6 b6ti est d'une largeur de 1.2 metres.

-L'existence dhn alignement d'arbre sur les deux c6t6s du boulevard et sur le terre-plein.

-L'absence des aires de stationnement le long du boulevard.

o Le site

d'intervention
E

-
-

Boulevard ARBI Tbessi

Boulevard HOUARI Mahfoud

Boulevard ZERARKA ME Logements

collectif
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3.22 rratdggdrc!e!i
Le site d'intervention pr6sente un bAti ancien en mauvais etat" datant de la pdriode coloniale. Le bdti

environnant i l'aire d'intervention est compos6 du bAti ancien et du biti r6cent.la sfucture
fonctionnelle du bAti environnant est compos6e de :

Paroi Sud+st :

Habitat individuel quartier Eljoune (le RDC r6serv6 g6neralement aux activit6s
commerciales, 6quipement (administratif, service et commerce,)

Paroi Nord-Ouest :

le projet de la remonte (habitat collectif, cenfre multi fonctionnel)le RDC
rdservd g6ndralement aux activit6 commerciales ,

Paroi Sudouest :

Habitat individuel(le RDC r6serv6 g6n6ralement

(administratit service et commerce, cenfe commercial.)

N

aux activit6s comme

Paroi Nord-est :

Habitat individuel, (le RDC r6serv6 g6n6ralement aux activitd commerciales),
primaire , CEI\4 h6tel,)

I.L-<; }-FI f'E:
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ARCHITECTURE ET HABITAT

4.1 th6matioue d 'intervention

- N6cessite d'avoir un ceur d'ilot I caractEre urbain.

- Avoir des commerces et des seruices au RDC et au premier 6tage,

- Occupa on des sous-sol par des parkings pour rentabiliser le sol urbain

- Requalifier la fonction et l'aspect et tissu projetd

- Proposer un nouveau schema de structure en introduisant le concept de l'ilot
traversant permettant la connexion avec le tissu urbain et valorisant l'espace
public .

- S'assurer de la mixit6 et de la densitd urbaine en proposant une diversit6 de

l'offre des logements ainsi qu'un nombre cons6quent de ces derniers

- Amdliorer l'attractivitd du cartier en creant des espaces de vis et de rencontre

Commerces et services

le lont du boulevard
llot urbain traversant

ent i resp€cter

Prolongement dun axe
cr6er une llalson visuelle
avec le boulevard et la ville

Cr6er une connexion
entre les deux ilots
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ARCHITECTURE ET HABITAT

Galerle avec une
terrasse accessible

Placette public

+ f)

Vue d'ensemble du projet :

Acc6s public Connexion entre les
deux c@ur d'ilots

Accis parking en
sous-sol-)

Perc6es urbaines
visuelles
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ARCHITECTURE ET HABITAT

Redimensionnement des voies m6caniques

Offre de places de stationnement i l'6chelle du projet et de la ville

Hidrarchie de l'espace public parkings, parcours pi6ton, espaces verts, places, espaces communautaires
pr6texte aux partages et aux rencontres.

Amdnagement des aires de stationnement en sous-sol pour r6duire les aires en surface et rentabiliser le
foncier urbain.

Le stationnement est dgalement repens6 a{in d'amdliorer les circulations urbaines et de d6sengorger le
tissu historique.

Le stationnement et les circulations automobiles sont repens6s pour d6sengorger le tissu histonque du

stationnement, de revaloriser la ville et d'am6liorer les ciroulations urbaines. Un parking souterrain

cons6quent permet le stationnement des v6hicules

4.4 Programme fonctionnel projet6
-Diversifier les fonctions urbaines i l'ichelle du quartier, l'ilot et de l'immeuble.(habitat, activit6s,
commerce... )

-Augrnenter l'attractivitd et {mamiser la mne

-Libdrer les rezde-chauss6e dans une continuit6 urbaine : traverser les espaces publics.

4.5 [e schdma d'am6nagement g6n6ral
La lecture analytique et urbaine de la ville nous a montr6 que la ville possede sa propre slxucture et que

cette structue urbaine ne rdsulte pas de la simple addition de ses parties, pour cela il faut chercher d

dtablir un rapport entre la structure projetee (le projet) et la structure exisante (la ville).

C'est un plan qui permet d'identifier les diff6rentes interventions en terme d'espaces b6tis et d'espaces

libres.

Le sch6ma d'am6nagement g6n6ra.l est la r6sultante des dtudes ultdrieures menees dans le cadre de la
phase cognitives et normative.
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4.6 rrincipe de la concep on des logements

LOGEMEI{T

LOGEiTENT

PALIER

ESPACE

ESPACE

OC

cncut
llu{

66

Espace
publlc

Espaces

iransition
de

Espace
priv6

LESHALL O4E t{IREE
IXIERIEU

R
D'rcUBLE ESCALIERS
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aOO'eaOrl

a

-

Plan du sous-sol

.Un parking est am6nag6 au sous-sol oftant un nombre consdquent de places de

stationnement (180 places pour 160 logements)

.Le parking est accessible c6te Sud du site par deux entr6es et une sortie donnant

sur la voie secondaire @ue Zerarka Moussa).

.Le parking est am6nag6 de fagon ri faciliter la circulation intdneure, arnsi qu'i
offrir le maximum de places de stationnement. trois escaliers sont congus pour

accdder aux coeurs d'ilots.

67
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Plan du rez de chauss6e

aa
ta

a
a

Le plan d'am6nagement g6n6ral est congu selon le principe de I'ilot ffaversant ddterminant

deux groupements de logements de part et d'autre d'une large voie pi6tonne desservant les

deux cours d'ilots et offrant des perc6es visuelles entre l'interieur de l'ilot et le biti
environnant.

Deux groupements de logements form6s respectivement de six et sept blocs d'un gabarit

allant de R+5 A R+8 et offiant une diversit6 typologique de logements (F2 -F3 -F4 -F5)

La position des blocs de logements s'est faite en respectant la hi6rarchie des voies : les

blocs de logements de R+8 donnent sur les deux grands boulevards de la villes ( Bd.Laarbi
Tbessi et Houari Mahfoud) alors que oeux de R+5 donnent sur l'int6rieur.

L'accds aux logements se fait d partir des cours int6neures par des cages d'escalier et

ascenseurs desservis par des alldes pi6tonnes am6nag6es.
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\

Vue sur cour d'un groupement de logements et

fagades int6rieures

Tous les logements ben6ficient d'une double orientation avec rme lrue sur le boulevard et

rme lue sru la cour intdrieure.

Le traitement des fagades int6rieures souligne la verticalite des cages d'escaliers, lcs

loggias des cr,lsines ainsi que les ouvertures donnant sur les espaces servants( cuisines,

sanitaires) et les espaces servis (chambres d'enfants).

Les couleurs chaudes choisies contibuent i la convivialite dans les espaces communs et

partag6s par les usagers.

La qualrte des espaces extdrieurs, et leur proximit6 du centre-ville conferent I'habitat son

rang de standing.
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ARCHITECTURE ET HABITAT

Traitement des fagades donnant sur les boulevards :

La fagade est composee de deux parties :

- Partie infirieure ou socle

-Partie supfieure les logements

Partie inf6rieure (le socle) se d6veloppe sur derx niveaux :

-Niveau I au rez de chauss6e, r6servi arx commerces de luxe donnant directement sur I'espace public
(boulevard et voine) contribuant i l'attractivitd * I'animation de l'ensemble.
-Niveau 2 d l'etage, desservi par rme galerie longeant toute la fagade urtaine Nord du proja.
La galene dessert les differents services restawants et caf6t6rias, multipliant ainsi I'offre et

l'usage(multifonctionnalite du briti).

Le traitement de la galerie par panneaux ajour6s lui conf&e une transparence et rappelle les

mouchaabiehs du b6n ancien de la ville.

Tous les logements b6neficient d'une double orientation avec une vue sur le boulevard et une vue sur

la cour interiewe.

Le tartement des fagades souligre la verticalitd rytlmee par les balcons attenants aux espaces sewis
(s6jours et chambres).

Des il6ments de detarl sont prevus i 1'6che1le architecturale et urbarne (comiche, cadrage, arcature,

elements d'arr6t et dliments d'appel d voir sur le projet), o
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Traitement de la fagade d'angle
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. Le traitement d'angle valorise I'intersection des deux boulevards structurants de la ville.

. Le traitement architectural diff6renci6 des logements refldte la diversite de l'offre et l'usage.
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Geslion de l'inergie : Panneuu solaire:

Au niveau du RCD. un local de tri des

dechets :

-biodechets: dichets des cuisines...

-Matdriaux reqclables: les cartons et

les plasttques.

Gution de l'euu :

.Un systeme de recuperation des eaux pluYiales pur alimenter les sanitaires. le nettoyage

.et l'armsage.

.Pour assurer une gestion efticace de l'eau potable il faut reduire les fuites a faciliter le

.contr6le du reseau

*F
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Gestion des dichets:
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-Lo Dimorche HQE:

A - lntroduction : La demarche
HQE (Haute Qualit6
Environnementale) est mise en
place pour certifier qu'un
batiment respecte certaines
normes en matidre d'6cologie.
Responsable et volontaire, ce e

tendance conjugue confort et
qualite, au service de la
construc on.

-Les 74 obiectifs du HQE

- L'orchitecture HQE:
Respecte une grille d'6valuation compos6e de

14 objectifs regroup6es en 4 categories : 6co

construction, 6co gestion, confort et sant6. Cette
grille a etd edit6e par lAssociation HQE, et

rassemble les objectifs repondant aux aspects

quan ables du developpement durable,

Destin6 aux programmistes, aux maitres

d'ouvrage et aux 6quipes de conception, cet

outil regroupe architectes et ing6nieurs

sp6cialis6s. Son application n6cessite

l'association des industriels et des entreprises du

b6timent

terre

feu
eau

E

-
E Unofrtmt rI

Sources : M6moire pour l'obtention du dipl6me de magister - Mdmoire de fin d'6tude architour : Sidi Fredj 20ll/2072 -
photos : Google image

HQE
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P RC'TECT,O N CO NTRE L, I N CEN D! E :

Afin de pr6venir ce sinistre et r6duire sa propagation, plusieurs

disposi fs construc fs et techniques seront mis en place :

La or6vention :

La pr6vention consiste a prendre des mesures pr6ventives li6es i la

concep on des batiments, leur mode de cloisonnement, le choix des

mat6riaux.

Les disposi ons construc ves consistent en :

Les issues de secours dolvent 6tre facilement accessibles, bien indiqu6es.

Pour notre projet le grand nombre d'escaliers fait office d'escaliers de

Secours

B - Eclairaqe de s6curit6 :

Pendant les heures d'ouverture du palais, les locaux et leurs

ddgagements doivent etre suffisamment 6clairds pour assurer une

circulation facile et permettre d'effectuer des maneuvres intdressant la

sicuriti.

Dans les locaux of la lumiire naturelle peut etre insuffisante pendant la

prdsence du public, un 6clairage artificiel est pr6vu.

Cet 6clairage comprend :

r L'iclairage normal.

. L'6clairage de sicuriti

. Eventuellementl'6clairagede remplacement.

C-igJ$arrsit ies!

9a consiste i utiliser des matiriaux d'une bonne stabiliti au feu, donc

des mat6riaux incombustibles tels que le biton et l'utilisation des

ddtecteurs d'incendie.

ltllllllllil:t
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A- Les €ircula ons :
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Surfaces ou plateaux composites
horizontaux sdparant deux
niveaux successifs dans une
construc on et recueillant les

surcharges de fonc onnement du
batiment, ont aujourd'hui
d'autres fonctions trCs
importantes rela ves au confort
thermique et acoustique, e la
s6curit6 - protec on incendie - et
a l'esthetique, sans oublier le r6le
technique de support de
canalisations et r6seaux divers.

fiu,

parsprEliYe
scrri;eftque

RevStement d'6tanch6it6

El6ment constitu6 par une ou plusieurs
couches de mat6riaux dispos6es sur
toute la surface
de la toitu re-te rrasse et relev6es aux
extr6mit6s.
Le rev6tement d'6tanchditd qui est
imperm6able i l'eau doit 6tre en mesure
de resister aux diff6rentes sollicitations
d'origines thermiques et m6caniques.

['6tanch6it6 multicouche
Constitude de feuilles manufactur6es i
base de bitume armd. ll existe plusieurs

types de multicouches qui diffdrent par la

nature de l'armature incorpor6e (voile de
verre, polyester...)

tl ILT]rt.

Plancher tvoe dalle i corps
creux 20+5

I
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Ce sont des parois horizontales de

1,5cm d'6paisseu r, suspendues sous

les planchers, en plus de leur r6le

esth6tique, ils contribuent au

rendement acous que des espaces,

la protec on contre le feu, comme

ils perme ent le passate des gaines

(les ciblages, l'6clairage, les gaines de

climatisation, le systdme anti-

incendie).

T

h#m€r

p.ssage d6 c

gar dadn

$srll€d€lh

itdaril

: "; -

rsrtcana,tE (

tEaizdtaur

Claustra:

le claustra en bois peut se poser sur une

terrasse ou 6tre utilis6 le long du mur.

C'est un 6l6ment qui contribue d la
d6coration de l'ext6rieur.

d4roPK

L'acrotEre :

Muret en b6ton arm6 situ6 en bordure
d'une toiture-terrasse.
La par e saillante de l'acrotdre
empdchant l'eau de pluie de s'infiltrer
derridre le relevd d'itoncheiti
est parfois appel6e becquet.

tI tI t

Les faux olafonds:
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PABTIf,@BAPfl[QUf,

} NOM:
> C.E.S

R6sidence (170 logements)

0,70

> c.o.s 3.50

> DENSITE:............. 140

> SURFACE DU TERRAIN 0.8HA.

a corps creux(16+4cm) ,

> NOMBRE DE PLACE DU PARKING : Sous-sol

170places.

79

FICHE TECHNIOUE :
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