
R6publique a

Ministdre de l'enseignement

Unive

rienne d6mocratique

S ue

Institut d'Architecture et d'Urbanisme

4-i),-S?X'*at

Intervention architecturale dans un environnement urbain

Cas d'6tude : Un ilot dans le POS Nord-est i El Affroun

"f-'/'

GE

1

"rr'
f

tt

Encadreur: DJERMOUN Nadhir

Co-Encadreur : Mme OUBICHE

Devant un jury compos6 de :

Pr6sident : Mr Ben Boudjemaa, Enseignant e l'institut d'architecture de Blida.

Membre 2 : Mme Tiar, Enseignante ir l'institut d'a rch itectu re de Blida.

M6moire de master 2

ARVITER

Travail r6alis6 par :

AMEUR Oussama

HADJ BACHIR Assia

Ann6e universitaire : 2015-2016



Remerciement:

Nos plus profonds et sincEres remerciements ir DIEU tout puissant.

A nous encadreur Mr Djermoun Nadhir d'avoir nous accept6 parmi ses

dtudiant, et qui nous a suivis tout au long de ce travail, et pour nous avoir

tant donn6 et suivi durant cette ann6e.

A Mme Oubiche pour son aide, orientations, conseils, et qui partage avec

nous leurs connaissances.

Sans oublier davantage de remercier les honorables membres de jury Mme

Tiar et Mr Ben Boudjemaa qui ont proc6d6s i l'6valuation du travail 6labor6

et que , i cette occasion, leurs pr6sence nous i honor6.

A nous parents qui se sont d6vou6s et qui nous ont support6es durant ces

cinq ans.

A tous les personnes qui ont souvent su trouver les mots justes pour nous

remonter le moral.

Que dieu les garde



D'un simple geste trac6e par 6crit mes profonds sentiments de

reconnaissance, permettait moi de citer des noms comme un m6morandum

pour ceux qui ont une place particuli6re dans mon ceurs.

En premier lieu je remercie < Dieu > le tout puissant de m'avoir donn6e le

courage, sant6, et la volont6 pendant mon cursus universitaire.

A mes grandes lumiEres qui illuminent ma vie et qui me donne encore

l'espoir et pour le simple fait qu'il soit mon pdre et ma mEre, le secret de

ma r6ussite.

A la m6moire de mon fr6re Rabah, qu'il me manque beaucoup, que dieu

compte parmi ses biens aim6s.

A mes encadreurs Mr Djermoun Nadhir, et Mme Oubiche que je les

respecte beaucoup.

A mes fr6res Abd Erraouf et Abbas.

A mes seurs Souhila et sa petite fille < Soundous >,Chahrazad et Rahma.

A ma grande m€re.

A mes Amis : Lotfi, Abdallah, Fouad, Sofian, IHCENE, Asmaa, Maroua,

Nadia, Mouna, Salima.

A mon bin6me Assia.

AMEUR OUSSAMA

D6dicace:



Je remercie dieu tout puissant de m'avoir donn€ la force et le coumge de finir

ce modeste travail que je d6die i mes trds chers parents qui ont toujours 6t6 la

pour moi et qui m'ont donnd un magnifique modEle de labeur et de persdv6rance

Iespere qu'ils trouveront dans ce travail toute rna re@nnaissan@ et tout mon arnour '

A toi Omi, qui a fait en sorte ir ce que j'accEde i ce niveau d'instruction' Tu m'as

enorrn6rnent donnd et soutenu, F te rern€rcie en tffiant e rnodeste

travail.

A Mon pdre qui a tout scrifier pour nous, qui a sem6 la lumidre dans nos nuit et tt

tisser au bout de sa douceur la toile de notre esp6rance.

A mes tr6s chdre seurs Maroua , Rokaia , Hadjer et son rnari

Chenseddine et leur tr6b6 Lokmane et mon meilleur frEre Otrssama pour

leurs soutien.

A ma tante Aicha et ses enf;ants Ahrned , Hayat, abd el kader ,

Keltoum , Nabil , Mohamrned et Omar.

A mes tantes et mes oncles.

A mes encadreurs Mr Djermoun Nadhir, et Mme Oubiche que je les respecte

beaucoup.

A Mes chers amis: Aicha , Malika , Amina , Wissem, Nesrine, Miza ,

Asma , Nihed , Mouna, Lyna ,khira.

A mon bin6me et avec qui j'ai 6labor6 ce modeste travail Oussama'

Au final, je m'adresse a tous ceux qui ont fait partie de ma vie le temps d'une

minute et tous ceux qui mbnt aide i terminer ce travail de prodle ou de loan .

HAD'BrcTR,sstrA

D6dicace:



R6sum6:
La forme architecturale n'est pas une g6om6trie abstraite, elle est le r6sultat de

plusieurs 6tapes et connaissances qui sont li6es au terrain ou site ou se situe le

projet architectural.

Elle subit des concepts et des principes qui se changent en fonction de la

forme de structure urbaine. Donc la connaissance des 6l6ments de la structure

urbaine et sa relation avec la forme architecturale permet une int6gration logique

du projet architectural dans son environnement urbain.

La structure urbaine qui s'entoure notre site d'intervention i El Affroun offre

un d6fi du cot6 de la forme du projet en premier lieu.

Notre travail est structur6 suivant trois chapitres principaux:

Chapitre I : c'est un chapitre introductif de la forme architecturale et urbaine, il

contient aussi la pr6sentation de notre projet.

Chapitre II : il d6finit la partie th6orique qui pr6sente les diff6rents notions et

relations entre la forme architecturale et la structure (ou l'environnement)

urbain.

Chapitre III: il d6finit la partie pratique de la lecture pr6c6dente.

Nous terminerons notre travail par une conclusion g6n6rale qui va

synth6tiser notre sujet.

Mots cl6 : forme architecturale, environnement, structure urbaine, ilot, parcelle,

la rue, la forme urbaine.



Abstract:
The architectural form is not a geometry abstract, it's the result of several

steps and knowledge that are related to the site containing the architectural

project.

It undergoes concepts and principles that change as a function of the form

of urban structure. Therefore the knowledge of the elements of the urban

structure and its relationship with the architectural form allows a logical

integration of the architectural project in its urban environment.

The urban structure that surrounds our intervention site in El Affroun offers

a challenge on side of the form of the prqiect in the first place.

Our work is structured along three main chapters:

Chapter I: it is a introductory chapter of the architectural and urban form, it

also contains the presentation of our project.

Chapter II : it defines the theoretical part which presents the different concepts

and relations between the architectural form and urban structure (or

environment).

Chapter III! it defines the practical part of the previous reading.

We will complete our work by a general conclusion which will synthesize our

subject.

Key words : Architectural form, environment, urban structure, Ilot, parcel, the

street, the urban form.
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l'apprentissage ancestral des soci6t6s qui nous ont pr6c6d6s, de leurs productions

spontan6es qui ont r6pondu e des besoins pr6cis sans causer de dommages aux

ressources naturelles et sans mettre en danger l'6volution des g6n6rations futures.

Ces enseignements sont contenus dans le patrimoine qui devient une source de

connaissance et d'inspiration pour les cr6ations architecturales futures.

Le corollaire direct du concept de patrimoine est 6videmment celui d'histoire.

L'histoire devient ainsi la source des r6f6rences indispensables e une production

durable de l'environnement anthropique.

La reconnaissance de la valeur existentielle de l'homme au sein de la nature et la
connaissance profonde de cette derniare afin de ne pas l'exploiter au dela de ses

limites, est la condition qui permet a l'< habiter, de se r6aliser, par opposition au

< loger > d'auJourd'hui.

Retrouver la codification de la production du b6ti i travers sa r6alit6 territoriale,

comme base structurelle, est un pr6alable a la re-connaissance des lois de la

production de l'espace anthropique.

Les diff6rents moments de l'anthropisation de l'espace : le territoire, l'agglom6ration et

l'6difice, sont les trois niveaux d'6chelle a travers lesquelles va s'exprimer toute I'action

humaine sur son environnement,

La connaissance - reconnaissance de ces 6chelles et de leurs articulations permettra

6ventuellement de faire ressortir les modEles structurels pour la conception et le

contr6le des extensions urbaines et des projettations architecturales.

La sp6cialit6 propos6e permet aux 6tudiants d'obtenir une comp6tence double; d'une

part, d'appr6hender le ph6nomEne urbain complexe dans un systeme de structures

permettant une conception cohArente d'actions a projeter sur l'espace urbain, d'autre

part de respecter l'environnement territorial i la ville en insdrant de projets

architecturaux dans Ia logique structurelle et culturelle du territoire, comme projets

int6gr6s dans leur contexte et comme solutions aux prob16matiques locales rencontrees

et identifiees.

Dans le cadre de notre master, la re-connaissance de la structure territoriale

96n6ratrice d'habitat comme premiere matrice des implantations anthropiques, et de la

structure urbaine comme naturellement issue de cette structure territoriale et elle-

meme matrice du tissu urbain, est une condition sine qua none d'une production

durable de l'habitat humain.

_Go
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Au sein du master ARVITER nous proposons d'effectuer une reconnaissance de ces

relations entre territoires culturels, structures urbaines et production de typologies

architecturales.

Nous proposons cet approfondissement des connaissances en typologie ir partir d'une

stance actuelle. Nous nous ins6rons ainsi dans une probl6matique contemporaine de la

production de l'environnement b6ti.

L'enseignement des typologies et la pratique de relev6s et d'analyse constitue l'aspect

cumulatif des connaissances du r6el, qui est finalis6 par un projet architectural dont les

r6f6rences typologiques sont definies et rattach6es d l'aire culturelle, au territoire et e

l'6poque, dans un esprit de durabilit6, associant continuitd et innovation.

La recherche cumulative in situ permet de produire des registres de r6pertoires

typologiques.

Ainsi, et gr6ce ir une accumulation de connaissances typologiques et stylistiques

relatives i des aires culturelles donn6es, et i une r6alit6 territoriale et urbaine donn6e,

le projet final concr6tisera une attitude cr6atrice de formes architecturales en relation

avec la r6alit6 culturelle du territoire.

DT. BOUGHERIRA - HADJI QUCNZA
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1.1. Introduction

Notre projet de fin d'6tude est une intervention dans un environnement urbain.

Cette intervention compose d'un immeuble de bureaux en R+5 et une bibliothdque

municipale en R+2.

L'environnement qui on va traiter est une structure urbaine compos6e d'un ilot

d6coup6 par un POS et quatre voies qui l'entourent,

Notre ilot d'intervention se situe i I'entr6e Est de la ville d'El Affroun, i l'angle de

l'Axe structurant principale qui est I'Avenue du premier novembre et de la voie

secondaire qui est la rue de la carriire qui va prendre une importance au future avec la

cr6ation de la nouvelle ville au sud. Il est d6coup6 par le POS Nord-est qui nous a

aid€s i prendre les directives principales pour une bonne int6gration.

L'assiette r6serv6e i notre projet (bibliothaque publique + immeuble de bureaux)

est d'une superficie de 5150m2.elle est de forme irr6gulidre et son terrain est plat.

La forme architecturale est le r6sultat de son int6gration dans la forme urbaine

dans laquelle elle se trouve.

La forme urbaine peut Ctre d6finie comme le rapport entre le b6ti et les espaces

libres i l'int6rieur d'une agglom6ration ou de diff6rents types d'ensembles urbains

(quartier, rue, avenue, place). Elle est constituee d'6l6ments (rues, ilots, quartiers, etc,) et de

niveaux (site g6ographique, division parcellaire et r6seau viaire)'

La forme urbaine comme forme des tissus urbainsl, consiste en l'6tude des

interrelations entre les 6l6ments composants: parcellaire/via irelespace libre/espace

beti, constitutifs de tout tissu, en rapport avec le site, ou en focalisant l'analyse sur

certains composants particulidrement privil6gi6s. Un des objectifs de cette analyse est

de v6rifier la relation dialectique et non causale entre typologie des 6difices et forme

urbaine, relation formelle qui a 6t6 perdue avec la ville moderne (Charte d'Athdnes).

Le projet architectural tient compte des connaissances acquises i tous

6l6ments qui doivent assurer une bonne int6gration du projet par rapport i
ces

son

7

1.O. Chapitre introductif

1 Panerai, lang6, 2001
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environnement urbain d'une part, et la relation entre ; la forme, la fonction, l'espace et

la structure d'autre part.

1.2, Probl6matique

Tout projet se d6roule dans un environnement qui peut 6tre complexe et varier

d'un projet A un autre. Par exemple, un projet ex6cut6 dans un terrain ou un site

r6gulier ne sera pas 9616 de Ia m€me fagon qu'un projet issu d'un cadre de travail

irr6gulier. Avant de commencer le projet, le gestionnaire analysera de manidre

exhaustive son environnement et celui du projet, afin d'en comprendre les enjeux et

les contraintes potentielles.

Dans son 6dition 2004, le Project Management Institute (PMI) 6numare trois

types d'environnement :

. l'environnement culturel et social;

. l'environnement international etpolitique;

. l'environnementphysique.

Dans notre cas, l'ilot d'intervention est de forme irr6guli6re et de grandes dimensions

130*65 (5150 m'z). Au cours de cette recherche, nous tenterons de r6pondre aux

questions suivantes :

- Comment contribuer de r6aliser un projet architectural dans cette

structure urbaine complexe ?

- Est que La forme de l'ilot a une influence sur la forme du projet architectural ?

7

2 Richard Meier

< un projet avant dGtre un dessin est, un processus cbst-d-dire, un travail de

rdflexion basd sur la recherche des r€ponses d'un ensemble de contraintes li6es it

l'urbanisme, au site, au programme, et au thdme, ce qui veut dire qu'il est difficile de

dissocier le processus de crdation future et la phase de programmation cnr lbnsemble

constitue tede de cr1er ,2.
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1.3. Hypotheses :

. Le projet architectural est une conception unique, donc il n'est pas

obligatoire de r6pondre aux exigences du site dans lequel il se trouve.

. La conception architectural a un processus qui d6pend en l'6tude des

caract6ristiques de l'environnement ou se trouve le projet architecturale,

ses caract6ristiques (la rue, l'ilot et la parcelle) d6terminent en premier

lieu la forme initiale du projet.

. La forme du projet architectural est le r6sultat de son positionnement

dans son environnement physique.

r Il est n6cessaire de r6duit la taille de l'ilot et ob6ir son contour

g6om6trique pour faire une conception architecturale.

1.4. Objectif du travail :

3

Notre objectif i travers cette recherche et de montrer qu'un bon projet

architectural est celui qui r6ponds aux contraintes et demandes de l'environnement

urbain avec tous ses 6l6ments (la rue, l'ilot et la parcelle) en tenant compte que ses

derniers sont la structure de la ville et en cons6quence se sont eux qui d6terminent la

forme de la ville.

< L'architecture est un art qui doit Ctre contamind par la vie. On doit d'abord

chercher les empreintes d'un lieu ; ddfinir les contraintes qui stimulent la cr6ation ;
assurer une continuitd entre l'ancien et le nouveau ; il ne s'agit pas de faire le bitiment

qui manque, mais de d6fendre t'identit6 du lieu >3.

1.5. il6thodologie suivie :

Pour pouvoir d6finir et r6pondre aux objectifs de ce travail, nous pr6conisons

une d6marche m6thodologique bas6e sur un travail th6orique qui a 6t6 effectu6 sur des

r6f6rences (ouvrages, articles, m6moires ...), ce dernier est identique avec notre objet

de travail qui est la relation entre l'environnement urbain et la forme du projet

architectura I.

L'approche typo morphologique nous permet de comprendre le processus de

formation et de transformation des 6tablissements humains. Ressortir les

ca ract6ristiques formelles d'un tissu urbain, d'un organisme urbain ou territoire.

Identifier les 6l6ments et les composants. D6finir les m6canismes et lois qui gErent

3 Richard Meier
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La typo-morphologie est une m6thode d'analyse apparue dans l€cole

d'architecture italienne des ann6es 60 (S. Muratori, A. Rossi, C. Aymonino, G.

Caniggia). Il s'agit d'une combinaison entre l'6tude de la morphologie urbaine et celle

de la typologie architecturale, i la jonction des deux disciplines que sont l'architecture

et l'urbanisme. La typo-morphologie aborde la forme urbaine par les types d'6difices

qui la composent et leur distribution dans la trame viaire.

4

leurs relations, i travers une analyse synchronique et une restitution diachronique de

leur processus d'6volution, contribuant ainsi i conf6rer une base nouvelle et plus solide

ir l'enseignement de la composition architecturale 96n6ralement fond6e sur la

transmission des savoir-faire plut6t subjectif d6nu6 de justification th6orique. M6thode

qui englobe les diff6rentes 6chelles des 6tablissements humains, et qui permet donc de

concevoir un projet int6gr6 dans la hi6rarchie des structures de l'environnent qui

contient ces dernidres.

< L'architecte et l'historien Italienne Muratori Savario le fondateur de cette

approche m6thodologique dans les ann6es 50, propose de regarder la ville comme

6tant une totalit6 i observer dans ces diff6rentes 6chelles : le territoire, la ville

(l'organisme urbain), l'agr6gat (le tissu ou encore le quartier) et l'6difice (typologie du

bSti). Selon cette approche, MURATORI expose deux niveaux de lecture ; le premier,

est l'observation du bAti, non comme un objet isol6, mais dans son rapport aux

espaces non b6ti (la parcelle, la rue) ; le second niveau de lecture, consiste i observer

et 6tudier le groupement des parcelles qui amdne d considdrer la structuration

caract6ristique des 6l6ments du tissu selon leur emplacement dans lbrganisme de la

ville, selon la p6riode de leur formation et selon leurs croissances. A partir de cela, il

tire trois legons (ou lois) essentielles :

Le type de b6ti ne se caract6rise pas en dehors de son application concrdte, c'est-

i-dire en dehors de son tissu construit.

Le tissu urbain A son tour ne se caract6rise pas en dehors de son cadre, c'est-i-dire en

dehors de l'6tude de l'ensemble de Ia structure urbaine.

L'6tude d'une structure urbaine ne se congoit que dans sa dimension historique

car sa r6alit€ se fonde dans le temps par une succession de r6actions et de croissances

i partir d'un 6tat ant6rieur.
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PIus pr6cis6ment, cela consiste ir penser en termes de rapports la forme urbaine

(trame viaire, parcellaires, limites, etc. ) et la typologie c'est-ir-dire les types de

construction (position du b6ti dans la parcelle, distribution interne, etc.).

Les types s'inscrivent ainsi dans certaines formes urbaines plus que dans d'autres. On

s'int6resse ainsi particulidrement i :

La morphologie : 6tude de la forme urbaine dans son d6veloppement

historique, e partir des 6l6ments la constituant (le site d'implantation, le plan de la

ville, le trac6 des voies...).

La typologae : analyse des caractdres sp6cifiques des composants d'un

ensemble ou d'un ph6nomdne, afin de les d6crire et d'6tablir une classification. Dans

notre cas, c'est l'6tude des types dGdifices et leur classification selon plusieurs critdres

(dimensions, fonctions, distributions, systdmes constructif et esth6tique).

Le type: Cat6gorie qui possdde les m6mes caract6ristiques urbanistiques et

architectura les. La d6termination de types se r6alise par la recherche de co-pr6sence,

d'invariants, d'une part, et d€carts et de variations d'autre part, dans les traits du b6ti

et de la forme urbaine,

Cette approche typo-morphologique s'int6resse non seulement aux formes

b5ties les plus largement r6pandues mais aussi i celles plus exceptionnelles, parce que

toutes les deux traduisent un processus de stratification et de transformation des tissus

urbains.

Cette methode d'analyse met l'accent sur la revalorisation des tissus urbains

anciens, et rejette l'urbanisme moderne, en prenant appui essentiellement sur une

critigue g6n6ralis6e des m6faits des transformations urbaines des centres des villes

europ6ennes. Un argument principal est alors d6velopp6 par ces auteurs. Ils pensent

que l'histoire de la ville est inscrite dans la forme du b6ti, dans la rue et dans la
parcelle, alors que le modernisme fait abstraction de l'histoire du lieu. Dans ce cadre,

leurs objectifs est de faire un effort de th6orisation pour cr6er une < storia operante >

(S. Muratori), c'est-ir-dire une < histoire active >, capable d'orienter les choix du

pr6sent, i travers notamment la d6composition des types de tissus urbains. Dans cette

5
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perspective, < tout objet construit est vu comme l'individualisation d'un processus

historique de sp6cialisation des formes > - otr pass6, pr6sent et futur sont li6s dans une

continuit6 historique - et appartient a un type b6ti. Ainsi, pour eux, la ville nouvelle

s'inscrit en continuit6 avec la Ville ancienne, les permanences structurales 6tant

l'expression de l'inertie du tissu urbain.

Comme le r6sume Pinon, l'analyse typo-morphologique se base sur les deux

niveaux d'6tude suivants :

-Les infrastructures : il s'agit du trac6 au sol des occupations urbaines, que sont le site,

la voirie et le parcellaire.

-Les superstructures : cela concerne les 6l6ments eux-mGmes d'occupations du sol,

essentiellement le b6ti et les espaces libres.

Cette distinction fondamentale a une logique. En effet, < le tracd au sol des

occupations urbaines (la voirie, le parcellaire) n'est pas la proiection passive des

6l6ments dbccupation de l'assiette de la ville (le bdti). Ce sont au contraire les

6l6ments bStis qui, le plus souvent, viennent se disposer dans les infrastructures

formelles que constituent la voirie et le parcellaire. Bien sir, ces infrastructures sont

pensdes (plus ou moins) en fonction des occupations qu'elles pr6parent, mais avec un

degr4 d'autonomie, conscient ou inconscient, li6 au processus de construdion des

viltes. Toute infrastructure peut rester en attente, et se voir occuper par des

"superstructures" qui ne sont plus celles qui etaient initialement pr6vues' Surtout que

les superstructures peuvent Etre remplac6es sans que l'infrastrudure soit

n'cessairement modifiae. Il y a donc autonomie relative entre infra et superstrudure.

Aussi il est possible, au niveau de I'analyse, de les distinguer pour mieux comprendre

leurs articulations. Tel est le principe de l'analyse morphologique (lecture des formes);

d6composer en El6ments pour les 1tudier en eux-mEmes, dans leur cohdrence propre,

puis recomposer pour 6tudier leurs relations spdcifiques >a.

6

a lPinon, t991, p.24).
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L'analyse typo-morphologique a pour objectifs :

-De faire une 6valuation critique de la forme des tissus et des organismes urbains'

-D'identifier des permanences structurales associ6es i l'identit6 culturelle des lieux et

des contraintes relatives i la conservation du patrimoine b6ti et des paysages

culturels.

-De d6finir des mesures de contr6le des transformations du cadre b6ti et

d'encadrement des projets d'intervention.

L'analyse typo-morphologique est nee suite i l'apparition de l'6cole italienne

muratorienne en r6f6rence i l'ouvrage de Saverio Muratori publi6 en 1959 et qui porte

sur la forme de la ville. Ses id6es seront r6cup6r6es et d6velopp6es i travers ses

6tudiants (A. Rossi, C. Aymonino, G. Caniggia). Plus tard, elles seront r6introduites en

France par J. Castex P. Celeste et Ph. Panerai.

1.6. Structure du m6moire :

Le m6moire comprend trois chapitres, les deux premiers retracent la th6orie

de la pens6e sur la forme architecturale et sa relation avec la forme urbaine (la

structure urbaine). Nous tenterons de d6finir les diff6rents concepts qui nous semblent

n6cessaires pour la compr6hension du thCme de la recherche et atteindre les objectifs

fix6s au d6part.

Chapitre I : chapitre introductif

C'est un chapitre introductif dans lequel nous pr6sentons !'objet de notre travail et o0

on pose la probl6matique, ensuite la d6marche m6thodologique et la structure du

travail.

Chapitre II : Etat de connaissance

Il consiste sur des travaux qui traitent le meme sujet, et nous mettrons en relief les

diff6rents concepts qui nous semblent n6cessaires i sa compr6hension, en pr6cisant

7
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les notions de base, li6e ir notre projet et on apporte un 6clairage sur le rapport entre

les 6l6ments de l'environnement physique et le projet qui y constitue.

Chapitre III : Cas d'6tude

Il figure le cadre pratique qui correspond d pr6senter les deux projets qui repr6sentent

l'6tude qu'on a mentionn6 dans les deux premiers chapitres.

On finit notre travail par une conclusion g6n6rale.

6
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2.O. Etat de l'art :

2.1. Introduct:on

con

.i8 .4

me

.4tft 1)La notaon forme, structure et fonction dans la production arch

L'analyse d'un ph6nomdne urbain a comme objet de montrer son fon

formation et sa structuration. Ces aspects sont incontournables dans la

projet. Ils ne peuvent, cependant, Ctre compris en dehors de leur dynamique

historique.

Depuis Vitruve revisit6 i la renaissance, ces trois notions constituent le noyau de la

th6orie et de la pratique constructive.

Cette triade continue de hanter l'esprit des architectes. Au fil du temps, une

permanence de cette d6finition apparait li6e aux aspects techniques, aux choix relatifs

i l'usage du b6timent qui interagissent avec des pr6occupations esth6tiques.

Selon B.Malinowsky (signifie toujours satisfaction d'un besoin, depuis la simple

action de manger jusqu'i t'exdcution sacramentelle)l, Cette d6finition de base renvoie

au fait i la th6orie des besoins. En effet, la notion de fonction d'un objet ou d'un

6l6ment quelconque est 6troitement li6e au comportement de cet 6l6ment et au r6le

qu'il joue dans un environnement donn6 ; Cet environnement 6tant lui-m6me constitu6

d'6l6ments divers. La notion de fonction est donc ins6parable du contexte dans lequel

elle s'exprime. Son explication ne peut gudre se faire sans qu'interviennent i la fois les

caract6ristiques de l'6l6ment consid6r6 et les caract6ristigues des 6l6ments situ6s dans

l'environnement.

La seule notion de fonction est insuffisante pour saisir une situation architecturale

ou urbaine. Nous avons besoin de comprendre les relations existantes entre les objets,

c'est-A-dire la structure.

I
n

I Cour. la probl6matique de la forme et ses fondements thelriques ' de Mr DJERI.IOUN, Arviter
_-{aster 1,201412015, p 01.

!4

2.1.1. La fonction
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2.L.2. La structure

Cette notion reste celle qui exprime le mieux les rapports et les liens qui

existent entre les 6l6ments d',un objet, selon la d6finition de Piaget, est un ensemble

d'6l6ments qui

l?uto169ulation.

< lJne structure est un systdme de transformations, qui comporte des lois en tant que

systdme (par opposition aux propriatds des 6l6ments) et qui se conserve ou sEnrichit

par te jeu m€me de ses transformations, sans que celles-ci aboutissent en dehors de

ses frontiires ou fasse appel it des 6l6ments ext6rieurs >2

La notion de structure introduit ainsi tout un arsenal de termes qui renvoie i un

discours th6orique et une mdthodologie d'approche : totalite, ordre, organisme,

harmonie, unit6, etc. Cette terminologie est exprim6e par le discours architectural et

urbanistique par la notion de forme.

2.1.3. La forme
Pour R, Ledrut, la forme est ce qui est perceptible par l'homme. Elle devient

ainsi l'aspect r6el, au sens d'une rdalit6 v6cue, par laquelle se manifestent et se

mat6rialisent les fonctions et les structures. Ces derniEres sont consid6r6es par l'auteur

comme < des abstractions d6sordonn6es >. Elles ne sont pas perceptibles par l'homme.

c'est par la forme qu'elles se concr6tisent ou se r6alisent en 6l6ments existants' <ce

sont seules les formes prises par les relations (types, moddles, normes) qui rendent

ces derni\res existantes par les hommes >3, 6crit-il.

Nous pouvons dire, de ce fait, que Ia forme traduit et rend possible la projection

au sol des fonctions et des structures d6finies plus haut. La forme, peut-on lui donner

une d6finition globale, joue donc le r6le de m6diatrice, logiquement n6cessaire et

essentielle dans le processus de projection et de conception.

a trois caractdristiques : la totalit6, la transformation et

Cour Mr DIERi'IOUN opcit, p 02
_ ldem
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Les formes primaires

2.L.3.1. Le triangle

Quand le triangle est allongd il permet de renforcer une direction' Le mouvement

d6bute du bas vers le haut (c'est-i-dire de l'horizontal calme, en 6quilibre, vers cette

forte pouss6e verticale ou en profondeur) comme si l'ici donne naissance dans le

mouvement vers le bas

STABLE ----.-----MOUVEMENT.

Le triangle est une forme g6om6trique active: la direction verticale s'impose d'elle

m6me est confdre un mouvement ascendant, La direction horizontale reste comme un

repEre amorphe.

Fagure 01 : sch6ma d'un triangle

TRl,Attlctf = ACTIVTIE

LE TFIANGIE

Source : R6alisd par Auteur i partir d'image de Google

16

Les formes simples, servent i fixer les id6es. Elles sont l'euvre de l'homme. Le reste

est proche de la nature (formes libres).

I

I I

/ I

/
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2.L.3.2 Le cercle

Symbole de cosmos, du soleil, symbole de religion ; symbole de l'infini, il ne

possdde ni d6but ni fini. Signe de la perfection. Malgr6 qu'il n y pas de repdre dans un

cercle ni d'angle. Une verticale et une horizontale (optique) passant par le milieu

(centre) sont des segments privil6gi6s. Ces segments permettent de diviser le cercle.

Flgure O2 : sch6ma d'un cercle

Source : R6alis6 par Auteur a partir d'image de Google

2.1.3.3. Le carr6

L'6galit6 des cot6s entraine l'absence de tension, la neutralit6 de la figure, ni statique,

ni dynamique. Cette notion de surface neutre conduit directement i celle d'un espace

ou d'un signe objectif qui ne suppose pas une interpr6tation.

C'est la forme la plus stable, 6quilibr6. Avec ses quatre angles droits, ses quatre cot6s

6gaux, il symbolise les quatre dimensions correspondantes aux points cardinaux.

LE CE RCLE

CERCI.I = REPOS

t7
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CARRE = PESANTEUR

Figure O3 : sch6ma d'un carr6

Source : R6alis6 par Auteur i partir d'image de Google

2.L.3.4. L'ellipse

Forme trouble est instable, elle n'a pas de centre mais elle se referme sur soi i la

recherche d'un centre, contrairement i une parabole. Elle fuit le centre et pourtant elle

garde son int6grit6 de forme achev6e. Elle est l'unique structure formelle qui intrigue;

car elle donne l'image d'un mouvement et impose I'arret.

Figure 04 : sch6ma d'une ellipse

L. E LU PsE

Source : R6alis6 par Auteur a partir d'image de Google
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2.2. Rapport entre forme et architecture

Dans son essai sur la syntaxe de la forme, Cristopher Alexander mettait au

centre de sa probl6matique architecturale le probldme de la conception et pr6cisait,

notamment, que <touf probtime de conception d$bute par un parvenir i l\daptation

rdciproque, d l'addquation de deux entitds : la forme considdr$e et son contexte...le

vdritabte sujet de discussion n'est pas la forme seule, mais l?nsemble comprenant la

forme et son contexte. La bonne adaptation est une propri6t6 souhaitde de cet

ensemble >.

2-3. La forme architecturale et la structure urbaine

Tout au long de l'histoire; avec la fonction de la ville y'a eu une 6volution et

une continuit6 du caractdre de l'urbain et des 6l6ments qui r6gissent la forme urbaine,

contrairement au mouvement moderne qui a engendr6 un d6sordre et un

disfonctionnement de la ville actuelle r6sultant de la perte de nombreuses notions

essentielles ,notamment la rupture entre la ville et l'architecture donc il revient i
s 'interroger sur la maniEre de sauver la ville en combattant la perte de la forme

urbaine avec les moyens de l'urbanisme et de l'am6nagement.

Une r6flexion sur l'6volution des structures urbaines, sur l'organisation spatiale et

b6tie de la ville pr6nant un renforcement de la forme urbaine est ndcessaire, il s'agit

donc de faire un retour ir l'histoire toute en apportant une contemporan6it6 et une

modernit6 ir la ville.

2.3.1. L'ilot
C'est l'ensemble des parcelles d6limite par les rues isol6, et se

caract6rise par la continuit6 de son 6piderme et l'opposition de ses faces externe sur la

rue et qui est donc l'unit6 principale qui forme le tissu urbain'

( L'ilot, au sens 6tymologique : petite ile, est une portion du territoire urbain < isol6 >

des voisines par des rues. L'ilot n'est donc pas d'abord une forme architecturale mais

un ensemble de parcelles rendues solidaires et qui ne prend son sens que dans une

relation dialectique avec le maillage des voies >4.

a Philippe Panerai, Jean Castex et Jean-Charles Depaule, Formes urbaines 4 de l'ibt e b barre b, p L82
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< Il est le constituant 6l6mentaire de la ville europ6enne, adoptant des formes

diverses : il peut €tre ferm6, traversant, semi-ouvert, ouvert, etc' M€me lorsque l'ilot

comme forme urbaine est jug6 d6pass6, anachronique, il est quasiment impossible de

se passer de l'usage du mot pour d6signer ne serait-ce que des unitds foncidres. >s

Figure O5: Structure de l'ilot rectangulaire Bayen-Faraday-Laugier, le long du boulevard

Pereire.

Source : formes urbaines de l'ilot i la barre, P. Pannerai

2.3.1.1. D6finition officielle dhprCs le dictionnaire de l'urbanisme et de

l'amenagement de Frangoise Choay

C'est la plus petite unit6 de l'espace urbain, entidrement ddlimitd par des

voies. Dans les villes de formation ancienne et continu, la forme et la dimension des

ilots qui les constituent sont trds variables. Mais dans les villes ir plan r6gulier (bastide

du MA, agglom6ration et m6tropoles i d6veloppement rapide de ltpoque moderne),

des ilots d6limit6es dans la grille uniforme du r6seau des voies, se succEdent de fagon

r6guliEre et presente de formes le plus souvent rectangulaires, comme dans les villes

nord-am6ricaine i plan g6om6trique.

TrTIT
0 ro ,JoM

o(,/tari 6on €ll I

5 lacques Lucan, Oi va la ville aujourdhui formes urbaines et mixites, p !5
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2.3.L.2. L'apparition de l'ilot

( L'ilot est l'unit6 de l'organisation et de la structure urbaine, il a subi des

transformations depuis l'intervention d'Haussmann qui la 6vid6, l'lot haussmannien se

caract6rise par : (la poly fonctionnalit6, il garde toute sa puissance en tant qu'6l6ment

de composition urbaine, il maintient une rigoureuse continuit6 au paysage urbain : il

offre une image urbaine i la ville.

Ensuite une ouverture totale d Amsterdam et Frankfort ou ses caract6ristique sont : la

double exposition, double fagade, l'implantation d'un jardin au centre de l'ilot, la fagade

urbaine A l'ext6rieure de l'ilot. Jusqu'i l'6clatement chez le Corbusier. Chacun des

intervenants a essay6 de r6soudre la complexit6 de la relation, entre la rue et la

parcelle en agissant sur l'ilot. >

Figure o6 : l'ilot haussmannien Figure 07 : ilot d'Amsterdam

Source : formes urbaine de l'ilot i la barre
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Figure O8 : l'ilot ouvert a Frankfort

Plan et vue int6rieur de l'ilot dit < Zig-Zag Haussen D

2.3.2. Le macro-lot

La structure urbaine a subi plusieurs changements oir l'ilot 6tait l'unit6

d'intervention, il s?st d6velopp6 ir travers l'histoire ; de l'ilot ferm6, l'ilot ouvert et la

barre i la fin.

Pour d6signer des op6rations de taille importante, plutot situde dans des zones

d'am6nagement de grande ampleur, un mot a fait son apparition dans le vocabulaire

des am6nageurs et des maitres d'ouvrage, des urbanistes et des architectes : MACRO-

LOT.6

C'est les frangais qui ont travaill6 avec ce nouveau type, plus pr6cis6ment A Paris-

rive gauche ; of la conception des macro-lots se situe dans la lign6e de celle des ilots

ouverts.

Jacques Lucan, op cit, page 15
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Les macro-lots se composent en effet en plusieurs entit6s.et aussi la conception

des macro-lots se distingue de celle des ilots ouverts of le macro-lot associe plusieurs

maitres d'ouvrage pour la r6alisation d'un mQme ensemble compos6 de plusieurs

programmes de nature diff6rente.

Figure 09 : Macro lot E10 a Paris

Source : Google image source : Google image

2.9.2.L. Les avantages et les inconv6nients du macro-lot

. Favoriser la mixit6 des programmes pour un objectif de mixit6 sociale : par

exemple < ta mixit€ dans une cage d'escalier ou au sein d'un immeuble suppose

des copropri6tEs qui risquent de ne pas Etre facite d g6rer >1

. La pr6ponddrance de la maitrise d'ouvrage priv6e.

o La rapidit6 de r6alisation.

o Avec le d6veloppement du macro-lot, on assiste d une multiplication des FEVA

(Ventes en l'6tat futur d'achdvement).
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Confarence de Jacques Lucan, source : youube.com publi6 le 04/09/2012
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Figure 10 : macro lot 85 i Paris
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. L,ilot a tendance i devenir l'unit6 d'op6ration. Cela aboutit i l'effacement de la

parcelle.

. Dans les macro-lots of l'imbrication des programmes est complEte, il est difficile

sinon impossible d'identifier les entit6s constitutives de l'ensemble, et des

probldmes relatifs i la maintenance ne manqueront certainement pas de se

poser du fait de limites de copropri6t6 difficile i d6terminer.8

. Ces op6rations ne sont pas tenues a toutes les contraintes que connaissent les

op6rations publiques, notamment quant d l'organisation de concours

d'architecture, ce qui represente un gain de temps apprdciable pour la

r6alisation. Elles impliquent aussi tous les acteurs, publics et priv6s, et

n6cessitent la coordination de leurs missions et l'accord sur des exigences

communes.e

L'environnement physique d'un b6timent comprend, outre les espaces non

construits, 69alement les parcelles et espaces avoisinants et les fOnctions et

6quipements qui s',y trouvent. Betiments, espaces publics, dquipements collectifs,

voiries, cheminements, int6rieurs d'ilot, maillage vert et bleu,...etc.: le contexte bati

dans lequel s'inscrit un projet se compose d'une multitude d'espaces et 6l6ments.

L,accent est mis ici sur les rapports de production qui enracinent tout objet

architectural ou urbain dans son contexte (physique en particulier). Les formes

apparaissent donc comme des produits du contexte dans leguel elles se trouvent' Les

formes sont consid6r6es comme l'enveloppe de l'espace. L'espace lui-m€me 6tant

d6termin6 par une inscription physique des dict6es environnementales,

2.3.3. Le parcellaire

D6finition de la parcelle

La parcelle mat6rialise sur le sol propri6t6 foncidre. Ses limites peuvent €tre plus

ou moins mat6rialis6es grSce i des cl6tures de toute sorte, surtout en milieu urbain.

La parcelle est g6n6ralement un espace priv6. Certaines parcelles sont toute fois

affect6es i un usage public (bitiments administratifs, 6coles, 6quipements divers...).

\ 
- 

Iacques Lu""rr, Oi va ta vtlte auiourdhut formes urbaines et mixites, p t6g
' Jacques Lucan, idem, p 152
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Le systEme parcellaire est un systEme de partition de l'espace du territoire en un

certain nombre d'unit6s fonciEres, les parcelles, le parcellaire fragmente donc le

territoire.

A partir du plan cadastral on fait apparaitre l'ensemble des limites parcellaires,

i l' exclusion de toutes celles qui bordent la rue, de manidre ir 6viter de faire

apparaitre en m6me temps le systEme viaire. Ce proc6d6 donne une image plus

pr6gnante des grandes directions du parcellaire.

Figure 11 : exemple de dimensions des parcelles Figure 12 : exemple d'un systlme parcellaire

Source : forme urbaine, op.cit.

40.
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Figure 13: sch6ma d'extraction d'un systCme parcellaire

Source : cours de Mr Mazouz, univ de Biskra.

Une premiere lecture du parcellaire devra donc faire apparaitre la maniere dont

sont hi6rarchis6es les divisions primaires et les subdivisons secondaires. Plusieurs cas

de figure sont possibles :

- Les directions du parcellaire sont peu ou ne sont pas hi6rarchis6es ; Cela signifie

que les deux principales directions de la trame sont d'importance i peu pr6s

6quivalente : les limites parcellaires pr6sentent donc la m6me continuit6 dans un

sens et dans l'autre. Ce type de trama se rencontre plut6t dans les tissus

urbains cr6es de toute piEce de manidre volontaire, comme les villes coloniales

grecques ou romaines. Mais on l'observe aussi dans tissus de maison i patio.

Dans tous les cas, les parcelles correspondantes ont des assez trapues.

26
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Fagure 14 : parcelles ne sont pas hi6rarchis6es

Source : revue 6lectronique : parcelle et implantation

- Les directions du parcellaire sont hi6rarchis6es :

Autrement dit, par rapport i une trame parcellaire, on entre dans une direction

pr6f6rentielle. On observe des subdivisions d peu pr6s perpendiculaires tr la direction

initiale mais beaucoup plus discontinues que celle-ci. Ce type de trame est tres

fr6quent dans les villes occidentales trad itionnelles.

Figure 15 : parcelles hi6rarchis6es

Source : revue 6lectronique : parcelle et implantation
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Danscecas,nousavonsaffairesoitauneparcellairelaniEre,soitirparcellaire
pr6sentantuncertainnombred'inclusionsdeparcelleslongueset6troitessurl'unede

ses faces, g6n6ralement le long d'une rue' Lir encore' ce dernier type de trame se

retrouvefr6quemmentdansdesvillesanciennesoccidentalesquandleparce|lairea
6volu6 et s'est densifi6.

Le parcellaire n'est pas hi6rarchis6 dans

subdivisions paralldles ir sa direction principale

ses directions mais il PossEde des

2.3.4. La voirie

Le systeme viaire est le systrlme de liaison de l'espace du territoire' Il est

constitud par l'ensemble des circulations de fonction et l'importance variables. Ce

r6seau est destin6 d inneruer les parcelles, donc i relier entre elle les diff6rentes

parties du territoire, En principe, mais cette rdgle souffre peu d'exceptions, chaque

parcelle est desservie par une circulation.

A partir du plan cadastral, on fait apparaitre 6galement sur un document s6par6

l'ensemble des trac6s des rues et des places.

Figure 16: sch6ma d'extraction d'un systCme viaire

q/

1

Source : cou rs de Mr Mazouz, univ de Biskra.
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L'analysedusystEmeviairereposesurlad6compositiondecedernierensous-

systCme 6l6mentaires et sur l'analyse de leurs rappofts' Ces sous-systEmes se

d6finissent d partir de critares topologiques. on aboutit ainsi i une typologie de base i

caractdre toPologique.

Typotogie topologique

Trois grands systames peuvent 6tre distingu6s: le systame lindaire, le systEme en

boucle, les systEmes en r6sille. chacun de ces systdmes peut admettre les variantes

suivant qui s,opposent deux i deux et qui peuvent Se COmbiner tOUt ensemble :

- Systdme i voirie hi6rarchis6e, i voirie non hi6rarchis6e

- Systdme i voirie en cul-de-sac, i voirie i double issue'

Le syst6me en cul-de-sac a la propri6t6 d'orienter l'espace de a rue dans un sens

pr6cis. L'aller et le retour ne sont plus pergus de maniEre 6quivalente'

2.3.4.1. Systime !in6aire

Dans les systdmes lin6aires, l'ensemble des parcelles et des constructions qui sont

comprises entre les diverses branches du r6seau ne constitue pas v6ritablement Un

ilot, car elles ne sont pas d6tach6es les unes des autre'

Fagure 17 : le systdme viaire lin6aire

A
Ir

2r.iq. 5A

Source : cours de Mr Attar, univ de B6jaia
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2.3.4.2. Syst€me en boucle

Ils se caractdrisent par le fait qu'il y a deux chemins pour aller d'un point i un autre'

Comme pr6cddemment, on peut observer quatre variantes :

-le systdme en cul-de-sac (Fig. 65) ou ir double issue (Fig' 63)

- le systdme hi6rarchis6 (Fig' 6a) ou non (Fig.66)

Fagure lE : le systEme viaire en boucle

Source : cours de Mr Attar, univ de B6jaia

Les effets de ces variantes sur le systeme en boucle sont de la m€me nature que

ceux observ6s pour le systdme lin6aire.

Les systdmes en boucle ont la particularit6 de cr6er un type d'ilot tr6s sp6cifique qui

contraste avec le reste du tissu en raison de son inclusion privil6gi6e d l'int6rieur de la

boucle. A cet 6gard, il vaudrait mieux parler de "noyau" ou de "ceur" que d'ilot.

2.3.4.3. Le syst6me en r6sille

Un grand nombre de chemins conduisent d'un point i un autre. Dans ces systEmes,

on voit clairement apparaitre de v6ritables ilots.

m
m

W

m
nttt
Ldt
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tlE. ?4 ; systano cn 'vralc' rds{llc

e

L]1,

Source : cours de Mr Attar, univ de Bejaia

La rencontre est orthogonale :

La hi6rarchie des rues n'est pas modifi6e, car si l'on suppose un trajet effectu6 dans

la rue principale, la continuit6 frontale de l'espace l'emporte sur le cot6 latdral,

Figure 20 : l'intersection des rues est orthogonale

f-i<t - 7 f->

Source : cours de Mr Attar, univ de Bejaia

31

Figure 19 : le systeme viaire en r6sille
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La rencontre n'est Pas orthogonale

Toutddpendalorsdusensdanslequelletrajetestaffectu6.silaruesepr6senteavec
unangleaiguparrapportirladirectionfrontale,lahi6rarchisationdesdeuxvoiesest
fortement att6nu6es et il y a une possibilit6 de choix entre les deux rues'

Si au contraire la rue se pr6sente avec un angle obtus par rapport i la direction

frontale du trajet, la hi6rarchisation des deux voies est forment accentu6e.

Figure 21 : I'intersection des rues n'est pas orthogonale

Source : cours de Mr Attar, univ de Bejaia

2,4. Relation entre les parcelles et les rues

2.4.1. Eloignement

La parcelle n'est pas directement accol6e i la rue.

Elle est donc enclav6e.

Figure 22: l'6loignement

Source : op.cit
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On 6tudiera ici les diverses positions d'une parcelle

par rapport aux rues.

il



2.4.2, Accolement

La parcelle est accol6e i la rue sur une seule de ses faces. Il s'agit ici de la

situation la plus courante. Dans ce cas, l'espace de la parcelle constitue un cul-de-sac,

du fait de son accessibilit6 limit6 a un seul cot6. Ce simple ph6nomdne a des

cons6quences trCs importantes car il entraine une orlentation de l'espace interne de la

parcelle; le cot6 situ6 le long de la rue constitue ainsi le devant de la parcelle tandis

que le cot6 opposd en constitue le fond.

Figure 23 : l'accolement

Source : op.cit

2.4.3. Accolement sur deux faces adjacentes La parcelle est accol6e sur deux

cot6s adjacents i des rues. Il s'agit gen6ralement de parcelles exceptionnelles en

raison de leur situation aux angles des ilots. La sp6cificit6 des faces de la parcelle est

moins grande que Ie cas pr6c6dent.

Figure 24 : l'accolement sur deux faces adjacentes

Source : op.cit
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Accolcoent sur deux fa
adJ 6conto!
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2.4.4. Accolement sur deux faces oppos€es

Lanotiondedevantetd,arridredelaparcelledisparaitdoncenprincipe,imoins
que les rues n'aient un r6le ou une morphologie diff6renci6 et hi6rarchis6'

Figure 25 : l'accolement sur deux faces adjacentes

Source : oP.cit

2.5. Le mode contextuel :

Tout projet architectural s'inscrit dans un certain contexte pragmatique,

environnemental ou symbolique. Qu'on le veuille ou non, le projet d6pend d'une

commande sp6cifique, s'inscrit dans un site d6termin6, et ne trouve d'usage que dans

une culture locale et circonstanci6e.

La nature de la commande, du terrain et des modes d'habiter constitue donc

autant de contraintes, avec lesquelles I'architecte doit composer ou mieux, qu'il doit

recomposer : qu'il les ignore, et il sait d'avance que le projet ne se fera pas ; qu'il s'y

soumette, et il tombe sous la menace de la conformit6 voire de la m6diocrit6.

Mais qu'il parvienne ir en tirer parti et ir "iouer avec", il se donne alors les

moyens de g6n6rer un projet singulier et porteur de sens. Du contexte il ne tire pas

des recettes i appliquer mais des principes de conception.

La rdgle du jeu que le concepteur cette fois se donne consiste moins i d6fier les

codes 6tablis de la construction, de la programmation ou de la repr6sentation qu'i

I
Accol€rren t sur deux faces
opposriea
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interpreter les situations projectuelles en fonction du contexte op6rationnel,

environnemental ou symbolique. 10

2.5.1. Singularit6 :

contrainte relevant de l'ordre d'une ad6quation formelle entre le projet et

le site, la singularit6 repose i I'inverse sur le caractdre unique et non reproductible de

la solution propos6e. S'inscrire dans un site improbable, exploiter des d6laiss6s ou des

parcelles minuscules, extrapoler une forme ou un vocabulaire de formes i partir de la

structure du paysage, ..., telles sont les contraintes que se donnent fr6quemment

certains architectes dans des situations in6dites. L'enjeu n'est donc pas de rechercher

I'originalit6 en soi, ni de r6aliser un objet unique, il est de singulariser le rapport du

b6timent i son contexte environnemental.

Ce qui est i la fois unique et curieux, ce n'est pas le batiment en soi, c'est son

mode d'inscription dans le site. Il est des cas oir le contexte est incroyablement

contraignant pour I'architecte. La contrainte alors est donn6e, et il s'agit bien, une fois

de plus, de composer avec elle - ou de la recomposer.

Tel est le cas, par exemple, de la maison Aura i T6ky6 .Les Japonais de I'agence FOB

devaient inscrire un habitat dans une parcelle extr€mement 6troite, coinc6e entre deux

murs-pignons d'immeubles. La contrainte sitologique ici a g6n6r6 la continuit6 d'un

mur-toiture et d'une surface gauche inattendue, r6ceptacle et source de lumiEre i la

fois pour toute la maison.11

35

10 Cristopher Alexander, la syntaxe de la forme, p 36.

11 Christopher Alexander, la syntaxe de la forme, p 51.
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2.6. Exemples

2.6.1. Monts et Merveilles

- Fiche technique :

Lieu : ZAC Clichy Batignolles -Lots E6 -
Paris 17o

Programme : 86 logements, 2 commerces et

centre culturel.

Surface : 11 750 m2

Figure 26 : vue perspective de Monts
et merveilles

Source : Google image

L'ilot a une forme de trapdze cr6e par l'intersection des rues.

Figure 27 : les rues autour Monts et Merveilles

Source : r6alis6 par auteur A partir de Google image
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La forme de b6ti :

Les lignes geomdtriques du b6ti suivent le contour de l'ilot et le sens des rues'

Figur€ 28 : la forme ext6rieure du Monts et Merveilles

Source : r6alis6 par auteur i partir de Google image

Figure 29 : la forme exterieure du Monts et Merveilles

Source : r6alis6 par auteur a partir de Google image

la forme du prcjet

s limites de l'ilot

37



- tlniversite de Blida I Institut d'Architecture et d'Urba

*n la.rt"ioz - oDtion : Architecture ville et territoire
ISU/ lueun oussama, HAD, BAGHTR Assia

structure du Projet :

On remarque que la structure du

bati est Perpendiculaire aux axes

des rues qui l'entourent.

Ce princiPe est fortement utilis6

pour une meilleur distribution et

circulation. Et Pour garder

l'identit6 du tissu urbain.

2.6.2.77 Logements Sociaux :

- Fiche technique :

Lieu : Bordeaux, France

Programme : 77 logements sociaux

Surface : 5000 m2

nisme

Figure 3O : structure du Monts et Merveilles

Source : r6alis6 par auteur e partir de Google image

Figure 3l : fagade int6rieure de 77 logements
sociaux

Source : Google image
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Hi6rarchie des voies :

Forme du b6ti :

ies limites de I'ilot

la forme du pr{et

Figure 32 : les rues autour de 77 logements sociaux

Source : r6alis6 par auteur i partir de Google image

Figure 33: la forme ext6rieure de 77
logements sociaux.

Source : r6alis6 par auteur a partir de Google
image
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2,7. Conclusion

Aprcsdtudierchaque6l6mentdelastructureurbaineous,integreleproJet
architectural, il apparait maintenant que le systEme viaire d6termine les dimensions,

l,orientation et la forme de la parcelle (ou l'ilot). En d6pit de variations de d6tail, le

systdme de distributions des ilots possdde d'une maniEre g6n6rale une plus grande

permanence que les autres syst}mes, en particulier le systdme b6ti. Par sa stabilit6, ce

systdme ddfinit ir la fois une orientation identique des betiments et une sp6cification

Donc, on peut dire i travers les connaissances qui sont apparu maintenant par ce

chapitre que la forme architecturale et le r6sultat de la composition et structure

urbaine qui y constitue, autrement dit; la forme de l'ilot ou la parcelle d6termine en

premier lieu la forme du projet architecturale.

40
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3.O. Cas d'6tude :

3.1. Pr6sentation de la ville :

3.1.1. Situation g6ograPhique:

3. 1.1,1. Situation nationale:

La ville d'El affroun appartient A la wilaya de Blida

qui se situe au nord de I'Alg6rie; elle est i 60Km

de la capitale Alger, et d 20Km de son chef lieu

de wilaya Blida et a 60km de la capitale d Alger.

3. 1.1.2 Situation r6gionale:

La Daira d'EL AFFROUN fait partie depuis 1974

de la wilaya de Blida, qui est limit6e

administrativement au nord par la wilaya

de Tipaza et d'Alger, i I'est par la wilaya de

Boumerdes et

F:gure 34 : vue g6n6rale d'El

Affroun

Carte I : situation nationale.

(

Fra=il

leMl

fq--a-l

Source : captur6e par auteur
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3. 1. 1.3. Situation admanistrative:

La commune d,EL AFFRoUN se situe dans la vaste plaine de la M6tidja occidentale' Elle

est limit6e comme suit : - A l'Ouest par la commune de AHMER ELAIN'

- Au Nord par la commune d'AHTTATBA.

- Au Sud par la commune d'OUED DIER.

- Au Sud Est la commune d'AIN ROUMANA.

La Daira d'El affroun comPrend deux

communes : "La commune d'EL AFFROUN et

La commune d'Oued Djer.

Le territoire Communal d'El Affroun

regroupe:

. Un chef lieu de Commune. C'est un noyau

urbain

bien structur6 regroupant un nombre

important

d'6quipements tr l'6chelle de Daira et des programmes

d'habitat trds vari6.

e Trois agglom6rations secondaires : Beni Djemaa ,

Bouroumi et Oueld Hamidane.

Carte 03 : situation administrative

Source : PDAU d'El Affroun

3.1.2. Territoire :

Elle possride un territoire contraste avec deux ensembles de reliefs bien

distincts, le Sud est occup6 par la haute altitude (montagne) et le Nord par la basse

altitude (plaine) qui est constitu6 par des terres agricoles.
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Figure 35: territoire de la ville d'El

Affrou n.

Source : photo satellite

3,L.2.1. Climatologie:

Le climat est de type m6diterran6en, sa tendance sub-humide est a deux

saisons contrast6es.

L'une d'hiver s'6tend d'octobre i mars et I'autre d'6t6, s'6tale d'avril i septembre.

L'i1169ularit6 des p16cipitations et des variations saisonnidres (temp6rature-pluie)

existe entre les mois, les saisons et les ann6es.

xLes Pr6cipitations (Jours/an) :

s
,,

o
65

N
103
l0

D l
tl

F
3l
9

t.' A
5i
7

M
55
:

l
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i

J

I

\
,.'..,

Tableau Ol : les percipitations d El Affroun

*Les Temp6ratures :

s
24.85

o
I {..1

N l F

r26
M

I 3.7
A

r 5.5
M

it-.7
l

:0.3
l A

t{.1:3

Les jours les plus pluvieux correspondent i ceux les plus froids, alors que les

jours les plus chauds sont secs.Les temperatures extrames sont ooC en hiver en
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janvier et 45oC en juillet, aoot. Nous notons un caractere continental li6 ir sa situation

9609raphique (entre deux ensembles)'

Les vents: Les vents dominants sont de direction ouest en hiver et Nord-est en 6t6'

*Les Vents:

Les vents dominants sont de direction ouest en hiver et Nord-Est en 6t6.

3.L.2.2, La s6ismicit6:

La Mitidja est une r6gion r6put6e pour son activit6 sismique,li6e au ph6nomdne

der6ajustement qui se produit au niveau des jonctions, Atlas, Plaine et Plaine Sahel. '

Notons que la ville de Blida a 6t6 d6truite en 1825. Et en 1867 le village d' El

affroun est entidrement d6trult par un tremblement de terre une seule maison est

rest6 debout un autre s6isme a frapp6 le village en 1BB8 et il la ras6 de nouveau' La

ville d'El Affroun appartient ir la (zone III).

Carte 04 : situation d'El Affroun par rapport

aux zones s6ismiques

I! zo.c c f zo.c:: I:a.'r,rtc ! zaro:::
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3.2. Evolution du tissu de la ville :

3.2.1. P6riode 1848-1867:

. Le noyau entour6 de jardins et des 6quipements caract6risants les villages coloniaux

: La mairie, L'eglise, La salle des f6tes , la placette publique '

. L'ensemble est structur6 par un axe principal "la rue nationale" qui est l'actuelle rue

du premier Novembre 1954 'RN 42''

o En1B67 le village d' El affroun est entiErement d6truit par un tremblement de terre.

Figure 36 et 37 : sh6ma de structure de la ville 1848-1867

Source : PDAU d'El Affroun
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3.2.2. P 6riode L867 - L87 3r

.Lesextensionsdelavillesesontfaitesil'ouestetaugabarit,etl'architecturedes
constructions coloniales.

. Afin d'exporter les richesses agricoles vers la metropole a partir du port

I'infrastructure routiEre et ferroviaire a 6t6 d6velopp6e'

d'Alger,

Figure 38 : Evolution de la ville 7a67-t473

Source : op,cit.

3.2.3. P6riode 1873-1962:

- La ville 6tait limit6e par la rue Est, la rue Ouest, la rue Nord et au Sud par les deux

fontaines.

1930:

- Elle s'6talait sur 14 Hectares, extension vers I'Ouest et entre la voie ferr6e et le

centre (la p6riode de la grande phase de la colonisation).
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- La cr6ation de coop6ratives dont les plus importants sont :

1. La cave cooP6rative.

2. Le tabacooP en 1923.

3. Le viticooP en 1926.

1948:

-Apparition du quartier des villas d6nomm6s cit6 Europ6enne ou cit6 Jardin plus tard.

-R6alisation de la cit6 HBM (habitations bon march6) au deli des jardins du Sud.

-Occupation de l'espace entre la cit6 HBM et le centre ville par des constructions a

R+0 et R+1.

. On remarque que la majorit6 des equipements sont situ€s au Sud d e I'artdre

principale.

Figure 39 ! Evolution de la ville L873'L962

Source : op,cit.
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isme

3.2.4. Pbriode 1962- 1982:

-Occupation de la pente Sidi Yakhlef'

-ExtensionverslesommetetversleSud,creationde3villages,lacit6rurale,le
Village5,Bourgogne-Province,devenusrespectivementciteH.L'M,citeElFellahetcite

El Moudjahid,

-Construction du centre de formation professionnelle'

-Extension dans toutes les directions surtout vers I'Est et I'Ouest'

-R6atisation des villas d I'Est, logements au Nord Est, constructions individuelles a l'Est

et d I'Ouest.

-R6alisation d'6quipements collectifs, distribution de lotissements.

-Adoption du systeme de constructions verticales (logements collectifs).

-Une s6rie d'6quipements 6 caractEres administratifs ,sociaux culturels et de service

furent construits.

Figure 40 : Evolution de la ville 1962-1982

Source : op.cit
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3.2,5. P6riode 1982-actuelle:

1980-1990 :

-Elaboration et r6alisation de grands programmes (p'u'd de 1981)

-Edification d'immeubles d'habitation au sud -Est et au Nord de la ville,

-Extension dans toutes les directions surtout vers l'Est et I'Ouest' Sans le respect du

tissu ancien,

1990-2002 :

-La commune d'El-Affroun a 6t6 dot6e d'un P.D.A.U au cours de l'ann6e 1992. Ce

dernier d'une dur6e de vie de vingt ans ir travers ses objectifs un certain nombre de

terrains portant P.O.S ont 6t6 pr6vus'

2001 i nos jours:

-construction des habitats collectifs ir I'Est de la ville plus un c.E.M et des

habitats individuels e l'Ouest de la ville'

- Le r6seau routier a 6t6 am6lior6 par une autoroute r6alis6e en 2002, celle-ci

sillonnera tout le Sud de la commune'

-construction d'un pole universitaire au sud de la ville.

Fagure 41 : Evolution de la ville lg82-actuelle

Source : op.cit
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3.2.6. Synthese de Groissance:

A travers la lecture tYPo

morphologique de la ville d'El affroun

nous remarquons I'existence d'une

structure fondatrice de ville, ainsi

qu'un substrat historique d'une

grande valeur.

La ville d'El affroun est i I'origine

une cr6ation coloniale avec d'autres

villages agricoles; i fin d'exporter

ses richesses agricoles , €o

cons6quence la commune a h6rit6 de

tout un cadre bati de cette 6Poque

(cave coop6rative; viticop,...) .

L'6volution et l'extension du tissu est

conditionn6 par:

. Des 6l6ments naturels:

-Terres agricoles.

-Djbel El affroun par le Sud.

-Oued Djer par I' Ouest.

. Des 6l6ments artificiels:

-Chemin de fer au nord . Figure 42 : synthise de

l'6volution de la ville.

La d6termination des limites nous permet de lire la ville dans ses phases

d'dvolution i savoir les tissus qui ont 6t6 satur6 avant d'autre.

L'6volution du tissu aprds 1950 a pris une direction vers le Sud de Djbel El affroun pour

pr6server les terres agricoles au Nord, mais cette tendance a 6t6 abandonn6e aprAs

apras I'independance. La ville a connu une extension vers I'Ouest et l'Est.
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carte 05 : Situation du POS nord est

source : op.cit.la partie pleine de la ville d'EL AFFROUNE,

c'est-A-dire au nord.

3.3.2. Structure urbaine du P.O.S Nord Est :

Le POS Nord Est appartient i la structure urbaine de la ville d'El Affroun.

Il est travers6 par RN 42 et se trouve i cot6 de la RW 42 et d6limit6 au nord par

la voie ferr6e.

Il a une partie qui appartient au noyau ancien de la ville.

Notre pos est en rapport avec les 6l6ments de desserte de la ville telle que la gare

ferroviaire et routidre, la RN , et les voies qui mEnent au sud vers l'autoroute et la

future nouvelle ville au niveau de beni mouim6ne sur djbel El Affroun.
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3.3. Analyse du P.O.S:

3,3.1. Situation de P.O.S Par
rapport i la ville:

Notre zone d'6tude est le Pos

NORD-EST d'El Affroun.

Cette zone d'6tude concerne une partie

du noyau historique d'El Affroun , situ6

a l'entr6e

EST de la ville , avec une superficie de

40 hectares

cette zone est d6limit6e comme suit:

. Au Nord :La voie ferr6e .

. Au Sud : quartier beni

mouimAne (pos 9 et pos 5) .

. A l'Est : Des terres agricoles .

. A louest : le noyau historique

d'EL AFFROUNE (pos 8) .

Le p6rimEtre dttude s'implante dans

/B

orln Au
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Carte 06 : la structure urbaine

Source : op,cit.

3,3.3. Syst&me viaire et neuds :

Le pos Nord-est d'El Affroun est structur6 par un r6seau routier maill6 orthogonal

.Ce dernier qui fait partie de la structure g6n6rale de la ville surtout au niveau du

noyau ancien , est constitu6 de trois types de voie ( primaires , secondaires , tertiaires

) ,le gabarit de ces voies varie de 6.00 e 1O.OO m, avec trottoirs variables a 1.00 a

2.50 m.Il faut assurer l'A le r6am6nagement du boulevard du 1"'Novembre , a fin

d'am6liorer la circulation a I ' int6rieure du p6rimdtre d '6tude .

Ces diff6rents neuds nous donnent une indication par rapport aux diff6rents flux

existants au niveau du p6rimdtre d'6tude et l'importance des voies.
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Carte 07 3 la voirie d'El Affroun

3.3.4. Les zones homogCnes :

Dans notre p6rimCtre d' 6tude on distingue trois zones homogEnes, chacune est

domin6 par une fonction .

Zone A : Elle s'6tale sur une superficie de 13 ha . Elle est compos6e d'habitations

individuelles et est structur6e autour de l'avenue du 1"' Novembre et la rue Beridja

salah.

Zone B : Elle s'6tale sur une superficie de 7.2 ha. Elle est compos6e des 6quipements

suivants:

Polyclinique, stade, Cem, coop6ratives des c6r6ales et de ldgumes.

zone C: elle s'6tale sur une superficie de 18 ha, elle est compos6e d' habitations

collectives Et d'6quipement d ' accompagnement .
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Carte 08 : les zones homogEnes

Source : op.cit

3.3.5. Exigences et propositaons du P.O.S:

- R6am6nagement de l'avenue du 1"' Novembre; on prend en consid6ration la rue

Mahdaoui ABDELKADER qui va devenir une voie plus importante avec le temps, par

I'extension de la ville.

- D6placement de la ligne de moyenne tension.

- Assurer le rayonnement des deux carrefours:

. Le premier qui est d I'entr6e de la zone i l'Est, dans le but de marquer l'entr6e de la

ville.

. Le deuxidme, qui a une grande importance, c'est un carrefour central, qui se situe A

I'intersection de I'avenue du 1er Novembre et de la rue Mahdaoui.

4- D6placement de l'activit6 ECT.
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3.4. Analyse du terrain :

3.4.1. Pr6sentation et situation du

site :

Notre projet se situ6 i l'entr6e Est

de la ville d'El Affroune , au Pos Nord

Est, A I'angle de l' axe structurant

principal qui est l'avenue du premier

Novembre et de la voie secondaire qui

est la rue de la carridre qui va prendre

une impoftance au future avec la
cr6ation de la nouvelle ville au sud .

POS \ORD - EST EL AtrRoL-\ I

NET.{T DE F.ITT

E
EIffi-I#-'-

o

Carte 10 : Etat de fait du P.O.S nord-est

T
I
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Figures 43 et 44 : entr6e est de la ville d'El Affroun
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3.4.2. ilorphologie et dimensions du
terrain :

Terrain plat avec une pente
n6gligeable de 4o/o , il a une forme
irr6guli6re.

La surface totale du terrain est de
5120m2.

Figure 45 : dimensions du terrain,

Source : r6alis6 par auteur
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3.4.3. Accessibilit6 :

on a plusieurs possibilit6s d'accessibilit6 au terrain car il est entou16 de voies

m6canique par ses quartes cot6s, au nord l'axe structurant principal , a l' Est la rue

de la carridre , au Sud et et a l'Ouest par des voies tertiaires'

p.

I

N

to

{

VrE

Figure 46 : les voies du site

Source : r6alis6 par auteur

3.4.4. Orientation:

Notre assiette s'oriente en longueur

direction Nord -Est et sud-ouest

Elle peut b6n6ficier de plusieurs

orientations .cela nous renvoie d ce

que les espaces des PiEces

d'habitation i proposer peuvent en

majorit6 s'orienter Nord-Ouest, Sud-

est.

Figure 47 : orientation du site,
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Source : r6alis6 par auteur
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3,4.5. Hi6rarchie des voies et n(Euds :

O FLUX tl.lPORTAt{f: Awnue du premier noretnbre. . FLUX t!+OYEtl: Rue de la c.rrEre. . FtIrX FAlBt"E: Voi€s
tertidres.

3.4.6. Perception du site:

Les deux vues de l'avenue du premier Novembre et la rue de la carridre donnent

directement sur notre site et leur intersection devient un point de repEre de notre

projet, qui doit marquer I'entr6e de la ville.
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Notre proposition a suivi les 6tapes suivantes:

3.5.1. Division de I'ilot:

D'aprEs notre analyse au niveau de la ville nous avons pu retenir que la subdivision des

ilots suit une logique de division unitaire qui se d6finisse sur une longueur de 60m.

Notre assiette de travail est de 130m. Si on s'inscrit donc la logique de la ville on va

obtenir 2 ilots de 60m de longueur unitaire. La s6paration entre les deux ilots se

manifeste par une voie m6canique de 5 m pour faciliter la circulation entre les deux

projets.

59

3.5. Partie Projet :

La genEse de la forme :

Fagures 48 : ddcoupage de l'ilot en deux

Source : r6alis6 par auteur
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3.5.2. Alignement sur les rues principales :

On a align6 les deux projets sur les quatre rues qui s'entourent le terrain

d'intervention pour avoir des

fagades urbains surtout sur la

route nationale n 04 qui est

l'axe structurant de la ville.

Figure 49 : lhlignement sur les

voies
Source : op.cit

3.5.3. La g6om6trie :

Les lignes g6om6triques suivent le contour des rues et de l'ilot, donc les deux

projets prennent ses formes de la structure urbaine qui l'entoure (forme de l'ilot et les

rues).
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Figure 5O : la g6om6trie
Sou rce : op.cit.

L'intersection des deux voies principales < Avenue 1"'novembre et la rue de la

carriEre > nous donne un angle aigu que l'on ne peut pas utiliser, donc il faut l'ignorer

et relier les deux lignes g6om6triques par un simple trait'

Figure 51 : traitement d'angle aigu.

Source : op.cit
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o'J

3.5.5. La centralit6 :

Figure 52 et 53 : la prdsence d'un patio au centre'

Le projet s'organisera autour d'un 6l6ment central le patio : Un espace ordonnateur

qui organise tous ces espaces puisque il sera le point de convergences des diff6rentes

activit6s des entit6s. Il orientera le publique et lui offrira un lieu d'exposition et repos.

3.6. Les annexes:

Notre projet est comprend :

Une bibliothdque.

Un immeuble de bureaux.

F
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3.7. Conclusion g6n6rale :

Pour conclure nous souhaitons qu'a travers ce travail on a pu comprendre la

relation entre la forme de projet architectural et son environnement urbain

surtout aussi acqu6rir des connaissances sur les caract6ristiques, les

particularit6s et les exigences d'une intervention sur tissu urbain.

Bien que la conception d'un projet architectural ne peut jamais 6tre conclue et

donc nous avons tent6 i travers notre intervention de rependre i notre

probl6matique A la lumidre des objectifs de l'option.

Et enfin nous avons pensons qubn peut affirmer la r6ussite d'un projet

architectural non seulement en basant sur ses critEres esth6tique et

volum6triques mais surtout on doit aussi assurer la liaison avec le contexte

naturel et urbain.
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Le programme qualitatif :

Les Etages Les espaces Les surfaces
(-')

Rez-de-chauss6e

/ Le hall d'accueil
/ Les sanitaires
r' Salle de conf6rences (capacit6 de

100 pers)
/ hall d'exposition

I expositiontemPoraire
/ L'espaceadministratif

{ Salle de r6union
t Bureau de directeur
I Espace d'attente
a Secr6tariat
* Bureau 1

{ Bureau 2
+ Bureau 3
{ Vestiaires
{ Bureau de surveillance

/ Stockage+ magasin

t72
22

190

230

85
33
27

2L

36
35

24
16

28
205

1er Etage

/ banque de pr6t
/ Salle de lecture enfants +

Rayonnage (80 chaises)
/ Atelierde dessin (30 places)
/ cyber caf6 (20 places ;4m2lpercl
/ cafftlria + terrasse (40 chaises)
r' Sanitaires
/ Photocopie

34

350

75
Lt2
2to
58
30

2em Etage

/ m6diathdque
/ salle de projection
/ salle de priEre
r' photocopie
/ archives
/ lecture adultes + rayonnage
r' sanitaires

75

70
56
25

28
420
58



Pour l'immeuble de bureaux :

Les
Les surfaces m'l

Rez de chauss6e hall d'accueil
Les sanitaires
salle de conf6rence

o les coulisses

Espace administratif
. Salle de r6union
. Les bureaux
. Restaurant

Salle d'archive

t52
38.5
300
39
L26
47 .7

129
77

1" et 26me &age Espace administratif
. Bureaux
. open space
o Salle de r6union

Les sanitaires
Cafeteria

319
s26
t57
36
68

36me 6tage Espace administratif
. Open space
. Bureaux
o Salle de r6union

Cafeteria
Les sanitaires

s57
195

tgz
133

35

46me 6ta8e Espace administratif
. Open space
. Bureaux
o Salle de r6nion

Les sanitaires

674
159

226
36

56me &age Salle d'exposition
Espace administratif

. OPen sPace

. Bureaux
Les sanitaires
cafeteria

266

363
113

35
133

Les espaces
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